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DE LA GUERRE

" La guerra,
conduetelir

de 'hiBto· e"

e projet de loi Charles Millon,
visant a reformer I'armee na
tionale, n'est pas de ceux qui
peuvent passer inapen;us. Re
mettre en cause Ie service mi
litaire universel et obligatoire
etabli par la loi de 1905, Ie
remplacer par I'armee profes
ionnelle etle volontariat, cela

ne va pas de soi.
II est probable que Ie ministre de la

Defense devra faire face a des opposi
tions passionnees. La principale est
d'ordre politique : la republique, qui a
invente !'armee nationale, peut-elle
confier sa securite exterieure a une ar
mee de metier? La fin des conscrits
n'annonce-t-elle pas la fin du patrio
tisme, si intimement lie au service des
armes?

Autant de questions qui se posent de
puis deux siecles aux gouvernements qui
se sont succede en France et qui ont
voulu, apartir de l'elan inou'i de Ja levee
en masse, en 1793, fonder la defense du
territoire sur l'union sacree de tous les ci
toyens. C'est aces deux cents ans de re
lations complexes et changeantes entre
la France et ses soldats que nous consa
cronS notre dossier (ef p. 22).

Mais qui dit reforme de I'armee dit-il
abolition d'un etat de nature ou regne la
lulte de chacun contre tous? Ou, au
contraire, perfectionnement technique
des moyens de destruction, qui accule les
militaires au chomage comme les ou
vriers de fa metallurgie ?

Car la guerre est de tous les siec1es, ve
ritable fil conducteur de l'histoire : on a
du mal aimaginer sa disparition.

Au VIC siecle, guerres religieuses dans
1'« Arabie heureuse ». Le recit que nous
presentons (ef p. 66) est celui du martyre
inflige a des chretiens par un roi juif, a
Najran. Fait unique, long temps mis en
do ute, aujourd'hui avere par les archeo
logues, et qui nous fait decouvrir une pe
ninsuJe d'avant I'islam deja soumise aux
conflits les plus impitoyables entre reli
gions monotheistes.

Au IX' siecle, guerres des Vikings
contre les peuples de ce que nous appe
Ions aujourd'hui fa Normandie. On lira
(ef p. 50) l'histoire plutot mal connue de
ces envahisseurs, dont la legende etonne,
en regard de la parcimonie des sources.
Que sait-on reellement de ces hommes
du Nord qui ont tant fait peur et rever?

Au XVI" siecle, guerre entre la France
et la Maison d'Autriche, au moment OU
s'ebauche la monarchie absolue. Fran<;ois
Ief tombe aU)( mains de Charles Quint (ef
p. 70). L'empereur exige du roi de France
la retrocession de la Bourgogne. Au bout
du compte, il accepte de renoncer aces
exigences territoriales en echange d'une
ran~n. Tous les sujets du royaume de
vront, selon leurs moyens, apporter leur
obole pour constituer ce tresor.

Au XIX' siecle, guerres de colonisa
tion. Les Europeens se taillent des places
en Asie. L'une d'elles, Hong-Kong,
connai't un sort singulier (ef p. 58). Le
In juillet 1997, elle devra reintegrer la
Chine, conformement a l'accord sino
britannique de 1984.

Mais Hong-Kong n'est pas seulement
une place financiere et economique de
premier plan; c'est aussi une terred'asile
pour des Chinois qui ont fui Ie regime
communiste. Une nouvelle guerre civile
guette-t-eUe I'ancienne colonie, celie
que des fonctionnaires corrompus, les
gangs de Canton, tout un regime antide
mocratique enfin, feraient subir ala po
pulation de I'archipel ?

Dans ce chaos d'evenements, de trage
dies, comment !'historien peut-il degager
une le<;on, une structure? Comment or
ganiser ce desordre ? Comment en tirer
une oeuvre qui donne un sens a ce qui
s'est passe?

C'est ce que nous aide acomprendre
Paule Braudel, la femme de Fernand
Braudel, disparu il y a plus de dix ans, en
evoquant la genese de ce monument
qu'est La Meditelmnee (ef p. 84). Un
extraordinaire temoignage, qui nous
plonge au coeur de ce que sont, en his
toire, la recherche et la creation.
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PLATON EST-IL AFRICAIN ?
ext eme-Orie tales.

t d'~tre tra t
q es» a ma e

Maurice Bartre

dale. Sa theSe: es Grecs sont largement tribu
8 par 'Egypte et Ie oche-O ient . Son auteur :
spec' te desciv1l.iBatio

01 at 0 c!asslq e )) Vie
es au eve clica 0 « et

t sc
iq

e livre a.s,

«

Aux Etats
tairss de c tlU8S ven es d'
Martin Bar aI, un 'vers ':t ' e

as Rac' as afro-asiat q es d
en frangaiS. a 5, va e se e' t
anler' caine ?

a these a suscite les pas
sions aux Etats-Unis. Elle

entend demontrer que la civili
sation grecque, berceau de la
culture occidentale, serait en
fait issue de pensees, de coo
tumes, de croyances et de
mceurs africaines. Cette verite
aurait ete soigneusement el
sciemmcnt tenue cachee par
les hisloriens et les archeo
fogues - lous Europeens et
Blancs - depuis plus d'un
siecle.

Cette demonstration non
conformiste est exposee dans
un livre qui a emu Ie monde sa
vant, et suscite la controverse.
L'auteur de celie doctrine ico
noclasle s'appelle Martin Ber
nal. C'est un universitaire ame
ricain, specialiste des langues
et civilisations extreme-orien
tales. Au-dela du scan dale et
des raccourcis saisissants, que
nous dit-il ?

La Grece,
terre

egyptienne

L'idee de depart se fonde
sur Ie fait que de nombreux
l11ythes gre,cs attribuaient aux
Egypliens el aux Pheniciens des
entreprises de colonisation en
Grece. Ces mythes, Martin Ber
nalles estime a priori dignes de
foi car, soulienl-il, il n'y a au
cune raison de faire moins
confiance aux Grccs qu'au.x sa
vants. Pusrulat redoutable. ('..ar
l'auteur en arrive, chemin fai
sant, a reruettre en cause toute
idee de critique des sources
ecrites : il cntcnd prendre pour
argent comptant tous les
mythes fondateurs, dont la
fonction n'est pourtant pas
d'ecrire l'histoire.

Martin Bernal commence
donc par rappele ce que fut Ie
« modele ancien» des origines
de la civilisation grecque, celui
que les Grecs eux-memcs esti
maient juste et qui apparut
comme tel jusqu'au XVlll'

siecle, malgre les critiques de
quelques erudits de la Renais
sance. Selon ce « modele an
cicn», la Grece 2,urait fait l'ob
jet d'une veritable colonisation
de la parI des Egyptiens et des
Pheniciens. C'est ainsi que, se
Ion des recits lcgendaires, Da
naos, roi de Libye, brouille avec
son frere jumea Aigyptos, rai

d'Egypte dont les cinquante fils
avaient epouse de force ses cin
Quante [illes, se scrait enfui
avec cel1es-ci a Argos; it y au
rait introduit Ie bateau a cin
quante rarnes, l'ecriture et l'irri
gation. De son cote, Cadmos
de Sidon, en Phenicie, passait
pour Ie fondateur de Thebes de
Beotie.

A l'appui de sa these, Martin
Bernal cite des parcntcs linguis
tiques entre lcs lungues de ces
trois peuples - Ie grec compor
tant d'ailleurs, selon lui, un
fonds « egyptien » qu'i1 evalue a
25 %. Cette colonisation aurait

Ci-contre, agauche,
la deesse egyptienne
Neith. Frequemment
representee avec un arc
et des Jleches,
elfe est la prot.ectrlce
du sommeil
et I'une des quaIre
di~initis cltargees
de ~eiller

!rIIr les snrcopl.ages.
Ci-contre, adroite,
la Grecque Athena,
a la lois deesse
gr.err;ere, armee
d'une lance,
et deesse tU la raison
et de I'intelligence.
Selon Martin Bernal,
la secontU ne serail
que 1'« adaptation»
helUnique
de la premiere
(tL1,blelte votive du lr
siec/e av. J.-C.
el statile grecque
de la meme epoqlle,
Turin, Musee egyptien
et musee d'Amalya ;
cl. Dagli Or';).

en outre introduit dans t'espace
grec coutumes, arts, manieres
de vivre et de penser du
Proche-Orient. Enfin, les Grecs
ne cesserent de frequenter l'E
gypte et d'admirer la sagesse de
ses pretres ou ]'habilete de ses
archileCles - observation que
nul ne conteste.

Celie premiere partie de la
demonstration, malgre l'erudi
tion de l'auleur, laisse bien sou
vent perplexe, D'une part, la
these est moins revolutionnaire
qu'il ne Ie dit : les archeologues
ont deja mis en evidence les
echanges qui existaient depuis
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ENYUE
la plus lointaine Antiquite 3
travers toute la Mediterranee
orientale, et ils en ont tire les
consequences. Ainsi la « Re
naissance» du VIII' siecle avo J.
e. est aujourd'hui situee dans
un contexte de reprise des
echanges avec Ie Proche
Orient, qui fourriil 3 la Grece
des produits bruts ou finis, des
modeles artistiques, et reeri
ture - il est dommage que
Martin Bernal fasse si peu de
cas de ces decouvertes, car elles

orientent bien davantage vers la
Phenicie que vers I'Egypte.
D'autre part, il accorde une im
portance excessive 3 la linguis
tique : quand bien meme les
etymologies egyptiennes des
mots grecs qu'il propose se
raient assurees (ce qui est loin
d'etre Ie cas), cela n'autorise
pas 3 voir dans les Egyptiens les
inspirateurs de la civilisation
grecque.

Car la langue ne constitue
pas la totalite d'une culture et
d'une civilisation: on peut tou
jours imaginer, comme Ie fait
l'auteur, !'existence d'un Platon

egyptien, modele du Platon
grec ; mais on ne saura jamais
ce que Ie second doit au pre
mier, faute que celui-ci nous ait
laisse la moindre ligne ! Et que
dire des arts, des techniques, des
formes d'organisation politique,
des modes de vie, des loisirs ou
des gouts litteraires ! Nul doute
que la Grece ait emprunte 3 l'E
gypte, comme 3 1a Phenicie et 3
bien d'autres : a-t-on jamais vu
une civilisation vivre en milieu
clos ? Mais les transformations
qu'elle fait subir 3 ses emprunts
sont telles qu'on la credite sans
hesiter d'un esprit creatif puis
sant. Peut-etre Athena masque
t-elle Neith I'Egyptienne ; pour
tant c'est bien Athena qui
patronne la democratie athe
nienne, pas Neith.

Contre
Ie racisme
romantique

Apres cette « demonstra
tion " trop souvent fondee sur
des postulats de principe, Mar
tin Bernal se pose une question
qui nous vaut un eblouissant ta
bleau historiographique : pour
quoi cette explication par les
« origines afro-asiatiques» a-t
elle ete ehminee, et au profit de
queUe autre? Procureur impla
cable, il n'evite alors ni j'exces
ni I'injustice. Mais, au-del3 des
debordements, son erudition
fascine et passionne. Et il
montre bien comment Ie ro
mantisme philhellene echauffe
par la guerre de liberation
contre les Turcs, la decouverte
de I'lnde dont les textes sacres
fournissaient d'autres parentes,
une certaine idee du progres
entrainant la critique systema
tique des idees rec;:ues et la
montee des theories raciales se
combinent peu 3 peu, au XIX<

siecle, pour eliminer l'Egypte
des ancetres acceptables. Com
ment pouvait-on imaginer qu'il
ait pu surgjr quelque chose
d'utile et une pensee abstraite
des pays du Sud dont la misere
et l'absence de creativite lran
chaielll avec Ie dynamisme de
l'Europe ') L'jnnovation devait
venir du Nord, du sang neuf des
barbares « aryens » !

Les peuples de Mediterra
nee orien tale furent bien vic-

times, de la part des erud~ts eu
ropeens, d'un racisme ordinaire
que leurs propres theses
« scienlifiques » confortaienr.
Sur ce point, l'enquete de Mar
tin Bernal semble irrefutable
dans ses grandes !ignes et
brosse, pour la peri ode 1830
1945 en particulier, un tableau
d'autant plus inquietanl qu'il ne
remet pas en cause la compe
tence des savants qui fonderent
la science historique mod erne.

L'auteur appeIJe donc de ses
vceux un retour 11 l'explication
qu'avanc;:aient les Anciens, mais
«revisee» pour lenir compte
des apports indo-europeens, ju
ges indiscutables (il leur ac
corde une phrase, sur plus de
six cents pages !). Et c'est 13
que Ie bat blesse une nouveHe
fois. Linguiste, jl etablit la filia
tion d'une civilisation comme
on recherche u ne etymologie.
Mais unc civilisation n'est pas
un mot, et l'innnie richesse des
apports exterieurs compte en
definitive moins que ce que les
Grecs en ont fair. Echaudes par
les modeles ideologiques, les
historiens ant appris la modes
tie et la necessite des enquetes
entrecoupees, philologiques, ar-
heologiques, linguistiques, my

thologiques, elc. et n'avancent
plus que bardes de preuves.
Cela les met desormais 3 l'abri
des explications globales, tou
jours excessives.

Que les visions du monde
denoncees par Martin Bernal
subsistent chez quelques es
thetes romantiques et quelques
purs litteraires ignorants de
I'histoire et de l'archeologie,
nul ne Ie con teste. Mais faHait
il monter celte machine de
guerre con Ire leurs partisans ')
Peut-etre que oui, en definitive,
puisque ce livre, irritant et ex
cessif 3 maintes reprises, pas
sionnant jusque dans ses exces,
oblige I'h istorien a s'observer
dans Ie miroir et 3 y scruter ce
qu'il reste du vieil Europeen
imbu de son excellence dans Ie
regard qu'il jette sur I'autre -
I'Egypt ien, Ie Grec ou son
contemporain. M. S.•

NOTE

, M. Bernal, B/aekA/hena. Lcs raw/es
afro-aSla//Lfues de /(1 ciVlllsa/ion class/que.
T. t, L '{nvenrion de 10 Creee all1ique,
/785-/985, lrac\. M. Mengel
el N. Genaille, Paris, PUF, 1996.

PHILIPPE ARIES
fut aussi journallsle. Dissident
de I'Action franc;;aise, I'historien
publia de nombreuses
cI'lroniques sur la vie privee,
I'air du temps, les moeurs
d'une France en pleine
transformalion. Le Seuil publie
ce Present quotidien (J 955
1966) avec une introduction
et des notes de Jeannine
Verdes- Leroux.

.THIERRY WOLTON
poursuit son enquete dans les
archives sovietiques et en tire
un livre qui va susciter la
polemique : t.a France sous
influence. Paris-Moscou :
trente ans de relations secretes
(Grosset). Denonciation justifiee
ou recherche du scandale ?
(Notre analyse, p. 78).

ROBERT MORISSEY
revient pour la « Bibliotheque
des histoires» (Galllmard)
sur t.'Empereur a la barbe
lIeurie. Une vision
de Charlemagne qui tranche,
on s'en doute, sur celie que
popularisa void quelques
annees une serie televisee.

• BENJAMIN STORA
analyse les Imaglnaires
de guerre (La Decouverte)
susdtes en France et aux
Etats-Unis par deux conflits
majeurs. FranCjois et
Amerlcains - les uns en
Algerie, les aulres au Vietnam
- ont en effet perdu deux
guerres qui n'ont ]amais ete
declarees et dont Ie travail
de deuil est loin d'etre
acheve dans les memoires.

MARC FUMAROLI
veut redonner son lustre
C, la « biographie litteraire ».

II annonce, aux editions
de Fallois, t.e Poete ef Ie roi,
une analyse des rapports
complexes qu'entretint
Jean de La Fontaine avec
son siecle.

• ORLANDO FIGES
a choisi la longue duree pour
analyser la Revolution russe.
A People's Tragedy (Cape)
suit Ie destin de cinq
personnages de 1891 C 1924 :
Ie prince Lvov, Ie general
Brusilov, Dimhri Oskine (soldat
devenu cadre bolchevique),
Maxime Gorki et Serguei
Semenov (payson disciple
de Toistoj). J.-M. M.
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,
GENOCIDE ET GRAND SPECTACLE

a e t agedle vieille d'un demi-siecle ?
ted States Ho ocaust Memoria Museum,

Olive e so s cees ne 68 dement pas.
unan.1lm1te Anne Grynberg

Comment interesser les Americ
C'ataU la tache assignee 1 U
a Washington, Trois ana a r'es so
Mais ses miBes en Bcene ne font pas 1

es musees d'histoire tendent
a se multiplier depuis

quelques annees, tant en France
qu'a I'etranger. Nombrc d'entrc
eux traitent de la Seconde
Guerre mondiate et plus parti
culierement de la persecution
antijuive. Le musee-rnemorial
d'lzicu a ete inaugurc en 1994;
on peut voir aBerlin « Topogra
phie de la terreur» et Ie musee
de la conferenee de Wannsee ;
Yad Vashem (a Jerusalem) a
ete rcccmment eomph~te par un
memorial dcs enfants - ce qui
va bienWt ctre Ie eas a Loham
nei Haghettaot - ; le musee
d'Auschwitz est peu a peu re
pense et renove...

L'United States Holoeaust
Memorial Museum (USHMM)
est sans aueun doute Ie projet Ie
plus enorme realise a ee jour
dans ce domaine. Inaugure Ie
22 avril 1993 par Ie presidenl
Bill Clinton, en presenee d'une
douzaine de ehefs d'Etat,
I'USHMM a ete accessible au
public des Ie 26 avril, soit "une
semaine apres Ie cinquantieme
anniversaire de fa revolte du
ghetto de Varsovie », eomme I'ont
rappele la direetion du musee et
la presse. Quel est Ie sens de ce
musee, sur la terre amerieainc,
dans la capitalc federale ? A
quels visiteurs s'adresse-t-il ?

Un I( memorial
vivant II

pour la Shoah

Lc projet remonte a 1978,
date a laquclle Ie president
Jimmy Carter a repondu favora
blement a une suggestion d'Elie
Wiesel: elever aWashington un
« memorial vivant» pour rappe
ler l'histoire de I'Holocauste l et
demander ace que soit ceh~bree
dans tous les Etats-Unis, chaque
annie, fin avril, unc Journee du
souvenir en hommage allx vic·

times de la Shoah. Deux ans
plus tard, Ie Congres approuvait
cette proposition a I'unanimite.

La coneeption du batiment,
destine as'elever sur Ie Mall, la
gigantesque avenue Ie long de
laquelle s'etendent les princi·
paux musees de la eapitale, fut
confiee a I'arehiteete James
logo Freed (un des associes de
leoh Ming Pei, I'auteur de la
pyramide du Louvre),lui-meme
refugic dc l'Allemagne nazie a
la fin des annees 1930 alors
qu'il etait encore enfant. Celli i
ei prit Ie parti de refleter par
des signes matEriels Ics pay
sagcs des ghettos et des eamps.
Ainsi des deux fa<;ades de
]'USHMM : Ie long de la 14<
Rue, une fa<;ade blanche neo
classique, afin de ne pas jurer
avec I'alignement des autres
edifices; du cote nord, un parc
ment de brique rouge evoquant
Ics batiments des camps. D'lIn
cote, la civilisation; de I,'autre,
son effondrement.

A I'interieur du musec, rien
n'est laisse au hasard : ni Ie ela
quement sec, presque careeral,
des portes metalliques des as
censeurs aux parois gris fonce
qui menent a I'exposition per
manente, ni la lumiere souvent
oblique, comme alimentee par
des projecteurs b~layant Ie sol.
Plus direetement explicites,
quatre lours alignees font inevi
tablement penser a des mira
dors. Et comment ne pas songer,
en voyant les passerelles qui re
Iient les differents espaccs, au
pont de bois suspendu que de
vaient emprunter les habitants
dll ghetto de Varsovie pour ne
jamais etre en contact avee la
societe environnante ?

De meme, ee que les museo
graphes appellent I'" effel de
proximite" joue des que Ie visi
teur entre dans I'ascenseur,
muni d'une « carte d'identit-e»
portant la photographic et les
indications biographiques d'une
victime de la Shoah, assassinee

Sal/e de {'United Slates Holocaust
Memorial Museu", dalls taqlUlie
les .visite"rs pe"venl ecouter
les tirno;gnages de .<.univants
d'Auscilwia. (cl. TrippetllSipa Press).

ou rescapec. Tout au long du
pareours, il pourra suivre pas a
pas son itineraire specifique.
Une autre implication direete
du publie a lieu des que l'ascen
seur s'arrele : les portes s'ou
vrent sur une gigantesque
photographie du general Eisen
hower entoure de boys de ['ar
mee americaine, tous regardant
avee horreur les cadavres des
prisonniers du eamp d'Ohrdruf
qu'ils viennent de liberer.

L'exposition permanente
comprend trois sequenees, a la
fois chronologiques et thema
iques: 1) 1933-1939 : l'arrivee

des nazis au pouvoir et Ie debut
des persecutions, 2) 1940-1945 :
vers la « Solution finale de La
queslion juive », 3) de 1945 aau
jourd'hui, Ie retour a la vie 
cette troisieme sequence indut
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ACTUALIT.

DIS Musiu POUR LA SNOAN

egalement Ie rappel des actions
de resistance.

Les questions derangeantes
ne sont pas esquivees et ne sont
passees sous silence ni les restric
tions it l'immigration dans Ie
cadre de la politique des quotas
adoptee par les Etats-Unis it par
tir du milieu des annees 1920, ni
!'indifference de !'appareil d'Etat
vis-a-vis du sort des refugies
d'Europe centrale et orientale,
ni les ambigu"ites du president
Roosevelt, dument informe des
atrocites commises dans les
camps de la mort et qui decida
de ne pas intervenir directement.

Une mise
en scene

scandaleuse ?

Ce musee, toutefois, a qui
s'adresse-(-il? L'USHMM
s'emploie a souligner Ie carac
tere universel de I'" Holo
causte ", mis en perspective par
rapport a d'autres atrocites,
d'autres genocides: « D'une cer-

OUlre k musee de Washington,
plusieuTt cenlres, dallS k monde
enlier, evoquent l'enerminalioll
des llli/s.

IN PRANCI. LII TROIS MUsll1
LU PLUI IMI'ORTANTI 10NT ,

.Ie Centre de doeumentation
juive eontemporaine (Paris) ;
• Ie rnusee de la Resistanee et de
la Deportation (Lyon) ;
• Ie musee-memorial des Ellfants
d'Izieu (Bregnier-Cordon, Ain).

IN ALLWAONI, ON PIUT VlIITD :

• la Topographie de la Terreur
(Berlin), situe lll'emplacernent de
l'ancien quartier general de la SS,
qui traite plus particulierement
des activites de celte derniere ;
• Ie musee Wannsee (Berlin),
relra'lant Ie processus qui a
conduit it la Solution finale;
.Ie Musee juif de Berlin, qui doil
ouvrir cetle annee et sera
consacre aux rapports entre
les Juifs et les Allemands depuis
Ie XVIII" sieck;
• it exisle egalement des musees
sur Ies sites des principaux camps
de concentration: Buch.enwald,
Dachau...

IN POLOONI, LIS DIUX
...INC1PAUX CINTRU 10NT I

.Ie musee d'Auschwitz;
• Ie musee de Majdanek (Lublin).

taine far.;on, I'Holocausle a faci
lite la tache qu'accomplissenl Ies
Serbes aujourd 'hui, a declare
Yeshayahou Weinberg, concep
teur de la museologie. lL y a eu
un temps m! toul n 'elail pas pos
sible, mais aujourd'IHli... C'esl
pourquoi Ie musee a avanl LOta

une mission educalive. Mais
celie pedagogie n'a de sens que si
vous enseignez comment appli
quer les ler,;ons du passe, aujour
d'hui et dans l'al'enir. »

D'oll, parfois, des panis pris
qui peuvent surprendre les histo-

..LUIIIURI Mudu DlITINT

.O.......INT IN llIIAiL ,

ele Yad Vashem (Jerusalem) qui
evoque l'ensemble
de la perseeulion antijuive ;
• Ie Lohamnei HagheltaOI
(entre Haifa et Naharya)
qui, eenlre sur la Pologne, traile
des ghettos et des mouvements
de resistance;
.Ie Yatl Monlechai' (Ashkclon).
qui s'interesse ii Ia Shoah, mais
aussi a la guerre d'independance ;
e Ie Scit Terczin (Givat Haim).
consacre au camp de Theresiensladt
en Tchecoslovaquie.

AlNII QU'AUX iTATI.UNII :

• Ie Jewish Federation Murtyr's
Memorial and Holocaust Museum
(Los Angeles), qui porte
sur Ies differents aspects tie
l'exlermination ;
• Ie Simon Wiesenlhal Center's
Seit HaShoah (Los Angeles),
qui se prescnte comme un musec
civique pour la tolerance:
• Ie Dallas Memorial Center for
Holocaust Studies (Dallas),
un grand musec sur la Shoah ;
.Ie New York Holocausl
Memorial, en cours d'elaboralion,
qui s'inlcressera Ii louIe l'hisloire
de la persecution antijuive, de
la rnarginalisalion Ii la Solution
finale .

Dans cell" piece sonl erposees des
pllotos de fa rommunolll,<juive de fa
petite vitte de Eishisfro1c (Lilllanie).
1"ous Ces clichesfurentpris enlre 1890
et 1941, date 0 faquef/e les Julfs
Il/rent ut"rmines par les Allemands
(ct. 1"rippelllSipa Press).

riens desireux d'analyses plus
nuancees : I'extennination mas
sive des Juifs d'Europe aurait
commence avec les debuts de la
marginalisation "des luifs, des
opposants, des Noirs, des Tsiganes
et des handicapes, affirme une
brochu re editee par Ie musee.
L'Holocausle a pris naissance des
que les nazis onl exclu certains
groupes de la famille humaine, en
leur refusant la Iibe/te de travailler,
d'erudie/; de voyager, de pratiquer
leur religion, d'affinner leu.rs opi
nions, de transmeflre leurs valeurs.
Ce musee doit illustrer que la perle
de la vie 11 'est rien d'autre que
1'ewpe ultime de la perte de tous
les droits. " Est-ce la une fallon de
trancher dans la querelle entre
« inlentionnalistes » et « fonc
tionnalistes », les uns affirm ant
que, des leur arrivee au pouvoir,
les nazis avaient programme rex
tennination des Juifs, les autres
au contraire insistant su~ Ie role
des circonstances, et notamment
de la guerre, dans la decision de
la « Solution finale» ?

En outre, meme si les hesita
tions et les defaillances du gou
vernement americain dans les
annees 1930 et 1940 ne sont pas
occultees, il n'en demeure pas
moins qu'un des derniers es
paces du parcours est consacre
aux Etats-Unis-terre d'asile, qui
ont accueilli des rescapes de la
Shoah, lesquels ont pu ensuite
s'epanouir au sein du melting pot
americain. Serait-ce lit ce que
Michael Berenbaum, directeur
du musee, appelle I'" amencani
sation de to Sh.oah. ", instrumen-

.JEAN et NICOLE DHOMBRIS
presentent Ie destin
de Laxare Carnot,
I'" organ/sateur de
10 victaire» (Fayard).
!'Is insistent toutefois sur
les autres aspects de
sa longue vie (1753-1823),
notamment ses recherches
mathematiques et I'evolution
de sa pensee republicaine.

JEAN-MARIE
DE BEAUCORPS

s'engage en 1939 a I'age
de 17 ans en France puis en
Afrique. II rejoint les services
secrets britanniques.
Apres la guerre iI devient
responsable de la section de
Liaison fran~aise en Extreme
Orient et conseiller du haut.
commissa ire britannique
en Malaisie. II raconte dans
Saldan de plamb (Michalon)
ce"e experience qui lui
permit, pour finir, de cotoyer
Mao Zedong, Zhou Enlai,
Ho Chi Minh et Nehru.

EMMANUEL
DE WARUQUIEL
v,lent de soutenir une these
sur « La Chambre des Pairs
hereditaJres de 10
Restauralion (1814-1830).
Debat ideoJogique et
pratique polltique », sous la
direction de Jean Tulard.

• 'IERRE ASSOULINE
a bien connu Lucien
Combelle. Secretaire de Gide
avant la guerre, puis
de Drieu La Rochelle sous
l'Occupation, cet ami
de Celine el de Leautaud fUI

condamne 6 quinxe ans
de travaux forces a la
Liberation. Dans Le FlelNe
Combelle (Calmann-Levy),
Ie biographe de Simenon
et Jean Jardin s'lnterroge sur
la seduction qu'exercenf bon
nombre de collaborateurs au
sein des milieux Ii"eraires.

JACQUES SEMELIN
s'a"ache au role des medias
occidentaux dans les pays
de l'Est a partir des annees
, 950. La Liberte au bout
des ondes (Belfond) rappelle
Ie role Important, et souvenl
meconnu, des radIos
e' des televisions dans la vie
polilique des pays d'Europe
orientale jusqu'a la chute
du mur de Berlin. l.-M. M.
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\1 II

lalisee, en queltjue sorle, pour
cimenter I'unite nationale ')

Est-ce egalement pour attirer
et contenter Ie maximum de visi
teurs que les concepteurs de
I'USHMM ont voulu que celui
ci soit « enterlaining» - Ie
contra ire d'ennuycux, qu'on ne
saurait ici, evidemment, traduire
par distrayant ? Les « objets
reels» sont nombreux, rappor
tes de toute l'Europe : paves du
mur du ghetto de Varsovie,
barque ayant servi au suuvetage
des Juifs danois... Les visiteurs
peuvent egalement traverser Ie
wagon d'un train de deporta
tion, offert par la compagnie na
!ionale des chemins de fer polo-

nais... L'« effet de proximile» ne
ristjue-t-il pas de deraper i6 vers
un certain voyeurisme ?

Plus encore: dans une des
salles sont presentees line serie
de reconstitutions, smls forme
de sculptures d'tme quarantaine
de centimetres, rcalisees par
Miezyslaw SWbierski - l'arrivee
d·evant Ics chambres a gaz, I'
dcshabillage ... puis llne ,troi
siernc {( maqoette » devoilallt
des corps nus convulses, enchc
ve tres les uns avec Ies autres, a
J'inlerieur de la chambrc a gaz.
Visiteur europeen, on reste pe
trifie devant cette mise en spec
tacle. Faut-il considerer que,
frappe depuis longtemps deja

I t

par Ie « syndrome Disneyland ",
Ie public americain a besoin de
voir pourr apprehcnder ? Et, si
oui. Ie caracicre fondamental de
cette comprehension justifie-t-i1
les moyens employes?

Autant de questions posees
par ce musee d'une extreme ri
chesse, destine ades publics ires
divers 'lui peuvent effectuer des
visites ,t differents niveaux (d'au
tant plus tju'il existe aussi dans
Ie muscc un espace destlne aux
enfants a partir de huit-neuf
ans : L'Histoire de Daniel). De
puis son ouverture, I'USHMM
reneon tre un succes qui ne se
dement pas, et il est necessaire
de retenir son billet d'entree

o

plusieurs jours a l'avance.
Quand on sait qu'en octobre
1992, a la question: « Pellsez
vous possible que l'extenninaliol1
des luifs d'EuI"ope n'ail jamais eu
lieu? N, 22 % des Americains in
terroges repondaient « oui" et
15 % disaient n'avoir pas d'opi
nioD, on peut esperer qu'il y a la
un signe encourageant. A G.•

Non
t. Nous ne rcviendrons pas ici
sur les ambiguites de ce Ienne (deslgnaJ'll
un saer,ificc religieux) qui, de fail,
esl lTes largement employe
par les hisloriens anglo-saxons.
Pour nolre part, nous emploierons
Ie mOl hebreu Shoa" (" Cataslrophe ,,),
comme eela eSI devenu I'usage
en France.

LETTRES D'AMOUR DU MOYEN AGE
~< Enl'egardant tes chevaux js pe se que 1'01' est moinB blon »... Bien des lettres
d'amour u Moyen ~e sont parvenues jusqu ' naus. MaiB s'ag1t-H de docume ts
a thentiques, au d'exerc oos lltteraires ? Le mystere reste sntier"'. Jacques Berlioz

omment ecrivait-on une
lettre d'amour au Moyen

Age? S'agissait-il d'un exercice
spontane et libre, ou, au
contrairc, d'un tissu de conven
tions litteraires depourvues de
toute sincerite ? Enfin, pos
sede-t-on des !cttres d'amour
medievales " authentiques ",
reellement echangees ? L'ex
cellente anthologie de textes de
ce type, presentee par Ie tati
niste Etienne Wolff, permet de
repondre a ces questions.

II faut preciser que Ie fait
d'ecrire ou de dieter une lettre
est, au moins jusqu'au XIV'

siecle, reserve a une minorite
cultivee qui connalt Ie latin, et
constituee pour l'essentiel de
membres du clerge, rcgulicr ou
secuJier. De plus, l'art d'ecrirc
les lettres est alars tres codifie.
Au Xl' siecle apparaissent
meme des traites de rhetoriquc
specialises dans Ie genre episto
laire, qu'on appelle Artes dicta
minis ou Aries diclandi «< Arts

Miniature represe"la,,'le com Ie
Kraft vo" Toggenburg

receva"l une couronne de IQllriers
de sa dame (Codex Manes,e,

XIV siecle, un;versite de Heidelberg ;
cl. Arkphol/Andri Held).
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I . de La dictee)) : depuis Ie v'
. siecle, dictare a Ie sens precis

d'«ecI1re»).
Les premiers traites de ce

type sont italiens. Ces ouvrages
adapteDt au discours epistolaire
les reglcs que la rhetorique an
cienne avait definies pour Ie
discours oral. Ils component
des textes mocteles : lettres ad
ministratives, mais aussi lettres
mettant en scene diverses situa
tions sentimentales.

Un art
epistolaire

codifie

La premiere lettre d'un
homme qui cherche a seduire
une femme se presente ainsi :
apres une formule de saluta
tion viennent l'eloge de la
dame et la description de sa
beaute; sont evoques l'effel de
ses charmes sur l'auteur et les
souffrances de cellli-ci, qui de
mande a la dame de lui accor
der ses faveurs; la lettre se
conelut sur la pitie qu'aura la
dame du soupirant, sur la re
ponse attendue, avec promesse
d'un amour eternel.



ACTUALIT.

ETRANGER
Le seul traite d'art 6pisto

laire applique a la lettre
d'amour comme un genre a
part est un court ouvrage (tra
duit en fran~ais par Etienne
Wolff pour la premiere fois),
La Roue de Venus (Rota Vene
lis), compose vers 1215 par un
ltalien, Boncompagno da Si
gna. Ce maitre de grammaire
donne Iii une ceuvre etonnante.
Sous Ie couvert de modeles de
lettres d'amour, il fournil en
fait un art d'aimer qui enseigne
non sans cynisme comment se
duire les femmes, conquerir les
hommes et tromper les maris.

II J'ai pose
la feuille pres

de roon cmur »

•
Jusqu'ou s'agit-il d'un jeu lit

teraire ? It est difficile de Ie
dire. Mais Ie ton parodique, les
lieux communs (c'est Venus
elle-meme qui l'a pousse iI
ecrire cet ouvrage, ce sont les
amis de I'auteur qui I'ont
contraint iI Ie publier, etc.) ne
font pas oublier Ie caractere tres
realiste de certaines lettres. La
leltre 26, par exemple, tente en
ces termes de dissuader u ne
femme qui doit epouser un bar
bon: « Quand if mange il cracJ~e,

il role, La rnaI've lui cottle du nez
et iLl'essui.e souvent asa serviette.
Ensuite quand il va au lit c'esl
pour donnir, ronfler, peter el em
puantir son vase de nuit, puis
quand it se reveille il tousse,
crache, sOLlpire, se plaint el gemil.
£1 sa verge, pareille aun LUbe de
plomb, gil immobile sur ses lesti
cules pesants. "

Outre les lellrcs modeJes,
s'imposent dans la litlerature la
tine de I'epoque les lettres
d'amour en vers, qui represen
tent un exercice litterairc issu
de I'Antiquite, mais ont pu par
fois etre reellement envoyees.
On en trouve par exemple dans
les pocsies de Baudri, abbe de
BourgueiJ. au diocese d'Angers
(L080-1107), puis archeveque de
Dol-de-Bretagne 1. II ecrit ainsi
a dame Constance (une reli
gieuse) un long et labyrinthique
poeme en forme de leltre
(( C'esl l'amour et un poeme
d 'amour qu 'exprime ce billel, el
son conJacl ne recete aucun. poi
SOI1 »), ou il lui propose un

chaste attachement. Ce qui lui a
plu en elle, c'est d'abord sa cul
ture litteraire, beaucoup plus
que sa beaute physique, alors
decrite en detail (( en regardant
tes cheveux je pense que 1'01' est
moins blond»... ). Suit un long
expose sur Ie bon usage de
I'exegese allegorique de la my
thologie grecque. Baudri attend
la reponse de la dame et lui
adresse son salut.

Constance repond de fa~on

moins alambiquee. Toute a la
joie d'avoir re'fu une lettre de
son bien-aime, elle n'a pu fer
mer I'ceil de la nuit (<<f'ai pose,
sur rna poitrine, conlre m.on sein
gauche, ta Jeuille, parce que cel
endroit eSI, di/-on, Ie plus proche
du cceur»). ElJe porte aux nues
ses innombrables qualites et
tout particulierement son ta
lent d'exegete des mythes. Mais
la visite qu'elle espere ne vient
pas: son ami se serait-il moque
d'elle? Et Constance laisse
aloes eclater son angoisse et sa
jalousie. Quoi qu'il advienne,
elle attend impatiemment sa
venue «< Tu commets un grand
crime si lu ne nounis pas une af
Jamee, s; tu ne salisJais pas ama
priere,,). Mais est-ce vraiment
une femme qui s'exprime ici ?
Certains chercheurs, comme
Peter Dronke, J'ont pense.
Etienne Wolff juge cette hypo
these aberrante. L'accumula
tion des indices philologiques
- structure symetrique de l'ar
gumentation, similitude des
tech niq ues de versifica tion,
surabondance de citations das
siques et famitiarite parfaite
avec un auteur latin encore peu
connu, Ovide - porte a croire
que c'cst bien Baudri qui a
compose lui-meme cette re
ponse2 D'ou cette question :
possede-t-on des !enres
d'amour authentiques ?

Comme le dit justement
Etienne Wolff, it faut plutot
parler de lettres ayant une base
authcntique. Les rares corres
pondances amoureuses suivies
qui sont parvenues jusqu'a nous
se trouvent en effet dans des
manuscrits qui contiennent
aussi Ie tcxte, complet ou par
tiel, d'A/1s d'ecrire Les !eW·es. La
correspondance en question
etait done proposee comme mo
dele, ce qui ne lui denie certes
pas tout caractere d'authenti-

cite, mais incite a la prudence.
Ainsi, se voient placees dans

Ie manuscrit 1452 de la Biblio
theque municipale de Troyes,
et copiees vers 1470 a !'abbaye
de Clairvaux, cent seize lett res
(de la longue missive au billet)
ecritcs par deux personnages
anonymes : I'homme est un let
tre reconnu, la femme est son
eleve. On a cru pouvoir dire
qu'il s'agissait d'Helolse et
Abelard; cela reste une suppo
sition. Tous deux possedent
!'art de la lettre et unc solide
culture classique. La femme
s'exprime de maniere plus
contournee que I'homme et
ecrit en prose rime-e, ce que lui
ne fait jamais. Les traits « rea
listes» (Ia femme depeche un
messager avec des tablettes de
eire a son amant, sur lesquelles
celui-ci doit se hater d'ecrire
un billet) sont vraisemblabJes,
sinon vrais; les sentiments ex
primes (( P0I1e-loi bien, ma Ires
douce. Ie suis taW entier avec loi
o~~ plus exactemenl, je suis lout
entier en toi », lettre 16) offrent
l'image d'un amour puissant.

Un couple
modele:

Helo'ise et Abelard

S'agit-il done d'un remanie
ment a partir d'miginaux au
thentiques, avec la suppression
de passages trop precis et par
la compromettants ? Le mys
tere demeure.

Les lett res d'amour medie
vales sont donc bien, dans leur
ensemble, ambigues. Elles ne
livrent pas Ie secret de leurs ve
ritables auteurs: la parole de la
femme emerge-t-elle ou est-ce
toujours une voix male qui s'ex
prime, so us un masque
feminin ? II est impossible de
trancher. J. B.•

NOTES
• cr. Lo Lewe d'amOIiT au Moyen Age,
lexie, IraduilS el pr.!sentes par
Etienne Wolff, Paris, Nil Edillom, 1996

L Cf. aussi Baudri de BourgueiJ,
(Euvres poeriques, L I, texle edlll~. Iraduil
el commente par Jean-Yves Tillielle,
Paris, Les Belles Leme" sous presse

2. Cr. J.-Y. Tillielte, " Hermes
amoureux, ou les melaphores
de ta Chimere. Renex.ions
sur les Carmina 200 el 201 de Haudri
de Bonrgl1eil », Melol/ges de tEeo!e
!mnro,se de Rome, 1.104, )992,
pp.121-161.

o X IRA
Les archeologues protestent
contre Ie laxisme d'une loi
portugalse de 1993 qui
favorise, sous couvert
de recherche scientifique,
Ie" plratage» des bateaux
coules au large des A~ores.

On recense en effet quelque
huit cents naufrages dans
cette region, entre Ie XVI" et
Ie XIX· sil~c1e, Charges d'or et
d'argent, ces navires venus
des Ameriques fournissent
de nombreux temoignages
sur la vie quotidienne
et les techniques maritimes.

UN '-L U il
Robben Island (baie du Cap),
ou furent incarceres
les plus celebres opposants
a !'apartheid en Afrique
du Sud, sera transformee
en musee de la Lutte
de liberation. Le president
Nelson Mandela y a passe
dix-huit annees de detention.

IS f J r 5 anl~IIA1!1laJII

Judith Bennett, professeur
d'histoire medievale
a I'universite de Caroline
du Nord, est formelle : aux
XIV' et xv- siecles, Ie brassage
de 1'« ale» britannique (biere
douce sans houblon) etait
la speciallte des maitresses
de maison. L'arrivee du
houblon et Ie passage a une
production plus industrielle
auralent permis aux hommes
d'en deposseder les femmes.
Cette conclusion est contestee
par plusleurs historiens.

At A LISION..I.
A la suite d'une negligence
administrative, la mairie de
Lisbonne a laisse s'accomplir
des travaux de terrassement
sur un terrain vague de la
capitale portugalse, classe
parmi les plus importants
gisements fossiles du pays.

L I II 'I
La decouverte d'un tombeau
princier a Glauberg (Land
de Hesse, Allemagne) livre
de nombreux temoignages sur
l'expansion de la civilisation
celtique, void 2 500 ans.
Outre de nombreuses armes
et des bijoux, la fosse c1rculalre
contenolt une statue en gres,
de taille humaine, pesant
250 kilos. J.-Nt. Nt.
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o 11 m e

Claude Guy fut Ie pus proc e collaborate

Un te oigrlage exceptionne
d'un grand homme* .

, DE GAULLE INTIME :
LA MElANCOLIE D'UN GRAND HOMME

du ge eral de Gaulle depuis la Libe
ration jusqu'a la fin de 1949. Son Journal jusqu'aJors . edit vient de paraitre.

sur les partie pris, les emotIons et les desillusions
Jean-Noel J eanneney

u Memorial de Sainte-He
lene aux Chenes qu'on abat,

de Las Cases a Ma[raux, it est
un genre fecond en reussites lit
teraires : l'evocation, par des te
moins familiers, des propos
et des comportements des
hommes d'Etat retires des af
faires. L'historien en est friand.
Le romancier en fait son miel.
Et Ie citoyen s'ennchit de ce re
gard deca[e.

Or voici que vient d'emerger
une ceuvre qui n'est pas indigne
d'un parei! voisinage et qui ap
paralt aussitot comme fun des
plus precieux temoignages sur
Ia vie de Charles de Gaulle.

Le capitaine Claude Guy,
aviateur de la France libre, de
vint, au debut de [a liberation
du territoire, it vingt-neuf ans,
['aide de camp du General, et il
Ie demeura jusqu'en oclobre
1949. II tint assidfJment son
journal apartir de janvier 1946,
I'ayant commence Ie Iendemain

meme du jour ou de Gaulle
avait annonce au pays sidere
qu'il abandonnait Ie pouvoir.

La chance voulut que cet
homme place lit par Ie hasard
ait un ced aigu et une plume
sOre, et que sa perseverance
dans I'ecriture quotidienne ai~

ete aiguiJlonnee par son goGt de
I'histoire et de la politique.
Ajoutez, pour faire bonne me
sure, ['unite de lieu et I'homoge
neite de la periode. Le resultat
est hors de pair.

Le poids
terrible

de I'ennui

L'unitc de lieu, com me au
thefilre ... La scene est a Co[om
bey-Ies-Deux-Egliscs, a partir de
mai 1946. On ne mesurait pa
lout a fait, jusqu'au livre de
Claude Guy, I'austerite du decor
de cette Boisserie au de Gaulle

s'est enferrne pendant douze ans
(en dehors de rares echappees
vers Paris ou ses meetings), cette
rudesse de la Haute-Marne ou
I'hiver est si long, l'etroitesse in
evitab[e de la cellule familiale et,
en somme, Ie poids terrible de
['ennui. Parfois, il Ie revendique,
comme quand il dit a la femme
de Louis Joxe : « Alors, vous
voyez, Madame, ici, ce n'est pas
gaL En d'autres lennes on ne vieru
pas ici pour rigoler... " Parfois, iJ
en soupire, citant Balzac avec
une delectation morose: « La
gloire est Ie soled des mons. " Et
par a-coups se revele la violence
conccntree que celie cloture fait
na1tre en lui: «nest des mots que
je ne lui ai jamais entendu pro
nonceI': bonheur, tendresse, joie
de vivre... »

Le rire, pour de Gaulle, est
une defense. « II y avait chez lui
lOute une gamme de lires, donI Ie
tire de complaisance etail seul
absent' : lire etudinnt ou rire pel'si-

Dh:embre I94fJ:
Ie generat de Gaulle, qui a quifle
Ie pouvo;r en janvier,
el .fOn epouse auislenl au Noel
des erifanls du minis/ere
de 10 GueTTe. Au centre, Claude Guy
(coIl. Guy, dr).

fleur, rire de reproche ou rire de
mepris (siffianl, celui-ci, el rico
chant comme une bal/e), rire
amer, rite colere, rire bntta~ rire
de deft, rire fulminant ou impe
tueux, rire d'orguei/... »

Quant aux annees dont il
s'agit, elles sont uniment celles,
pour Ie General, de la frustra
tion maximale. Pas question
d'avouer jamais qu'i! a pu avoir
tort de demissionner - parce
qu'i! se figurait que les circons
tances (Ia mediocrite des heri
tiers, ]'inevitable troisieme
guerre mondiale) Ie ramene
mient promptement it Ja direc
tion du pays, avec les mains
libres. Tout Ie livre se construit
sur cette rage intime qui lutte en
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ACTU,ALITli:

EvENEMENTS

Rigueur,
fierte

et larmes

Les moments les plus deten
dus - que Claude Guy excelle
d'ailleurs asusciter - sont pour
Ie Generall'occasion de revenir
sur son passe lointain, celui de
l'enfance et de la jeunesse (a
propos de Petain, son chef a Ar
ras, avant 1914, ce mol par
exemple : " Il aimail les femmes,
comme on les aime acinquante
deux, cinquante-lrois ou cin
quanle-qualre am, et je les mepri
sais, comme 011 les meprise a
vingt ans ... C'est dire que nous
en portions toUl Ie temps"). Et
souvent, c'est aussi la France
libre qui resurgit, avec crises el
silhouettes, au fit de souvenirs
qui ajoutent un peu de tremble
a la majeste des Mimoires de
guen'e.

Et puis, sur ce fond de ta
bleau, apparalt soudain Ie pa
thelique. Ainsi ces larmes au
sortir de la visite rendue a la
veuve de Leclerc, Ie 3 decembre
1947, apres la mort tragique de
celui-ci dans un accident
d'avion. Ainsi celte scene lu
gubre, datee du meme mois, ou,
a partir d'une angoisse infon
dee, de Gaulle annonce a
Claude Guy: '< Voila ... Alors
main tenant je vais 171 'en aller

lui-meme avec la fOfJTIidable cer- minant la gravite. Cette ele
titude de sa mission nationale. gance sans la pose. Ce mepris

Plusieurs fois de Gaulle de- du vulgaire et ce respect du
crit avec une prEscience rare les peuple. Cette fa<;on enfin si fe
circonstances dans lesquelles il conde de replacer Ie presen t
pouna revenir au pouvoir : c'est dans la continuite d'une culture
deja Ie 13 mai 1958, Mais ce qui l'irrigue et Ie nourrit sans
spasme, naturellement, ille pre- cesse: Claude Guy evoque en
voit, ill'attend bien plus tot. passant « Ie professeur d'hisLOire
D'ou Ie dessein expose dans Ie qui lransparaft SOL/VOU chez
discours de Bayeux, en juin [lui]. .. )',
1948, d'une Constitution qui est On trouvera aussi, tout au
a peu de chose pres devenue la long de eette chronique, Ie me
notre, douze ans plus tard, D'ou pris de l'esprit bourgeois, Ie
la creation du RPF (Rassemble- souci de garder a bonne dis
ment du peuple frangais), ce tance les compromissions de
parti qui ne veut pas s'avouer l'argent-roi: «!l a toujours ira
comme tel et qui est voue anise, pOlfois avec cn/,(lLlle, devant
I'echec precisement parce qu'il ceae avidite de Mme de Gaulle a
en est un quand meme, qui se "amasser", seion sa propre ex
colore de bonapartisme, re- pression: financieremenl iL a
pugne it tant de ceux qui aiment loujours Ie geste du grand sei
ct admirenlle de Gaulle du 18- I gneur, qu'iL donne U/1 pourboire
Juin, el attire bon nombre de ou qu'ii envoie un cheque a un
ces bourgeois conservateurs inconnu qui, par lettre, lui decrit
qu'il meprise et dont certains sa misere " »

n'avaient pas boude Vichy,
Comme Paul-Marie de La

Gorce Ie fait observer it I'entree
du livre, de Gaulle est trop mal
heureux, dans cette periode de
sa vie, pour ne pas s'abandon
ner it des severites universelles,
aux sentiments les plus apres et
aux propos !es plus acres.
Quand it se trompe sur l'Indo
chine, continuant a preferer les
crispalions imperiales de
Thierry d'Argenlieu contre la
generosite lucide de Leclerc,
e'en est clairement l'effet1. Sur
Ie personnel politique de la IV'
Republique, il multiplie les sar
casmes - " Voyez-vous, c'est
une espece de Directoire, l'YU1is /.I.n
Direcloire sans tresors, sans Bo
naparte el sanS victoires !" Non
sans que sa virulence, speciale
ment envers les democrates
chretiens du MRP, se retourne
parfois, tant elle est excessive,
contre leur auteur meme.

Cette publication serait-elle
done un mauvais service rendu
a la memoire de De Gaulle?
Tout au contraire r Car dans Ie
meme temps, la grandeur du
personnage eclate a chaque
pagc. Sa rigueur et sa noblesse.
Cette obstination a brider en
lui-meme tout ce qui pourrait
sonner mediocre. Celte fagon
de respirer haut, des qu'il s'agit
de I'essentiel. Ce style unique
de drape, de gouailJe et d'hu
mour. Ce sens du cocasse illu-

doucement d'ull cancer... » Ainsi
ce chagrin domine lorsqu'en fe
vrier 1948 meurt sa fille Anne,
handicapee, et qu'il murmure :
« Cerait une lime prisonniel'e.
[... ] Mais s'il yo. un Dietl, c'esl
W1e ame Liberee qu'it vient de rap
peler alui ... " Ce grand deuil est
aussi Ie moment ou de Gaulle
se laissa aller ,) une confidence
qui laissa Claude Guy si pantois
qu'il verifia ensuite aupres de
l'au tre aide de camp present,
Bonneval, qu'i I avait bien en
tendu : « [Anne] a senti de lien
enlre so. mere et moi, elie aura
permis que nous restions en
semble aun moment ou. [c'] etait
essen/iel, [ ... ] j'en/ends ... aux
yeux du pays. »

Claude Guy et ses proches
n'ont jamais ignore I'interet de
ce temoignage. Dans une pre
face dont Ie ton est parfait, Jean
Mauriac, qui fUI son ami, re
trace et sa fierte et sa douleur.

Car soudain, en octobre
1949, la foudre tomba. Des pro
pos maladroits tenus par Guy
en prive furent rapportes a de
Gaulle. II s'agissait d'argent, el
rien ne pouvait etre pire. D'un
coup, la fin immediate de sa col
laboration lui fut notifiee par
celui auquel il s'etait donne. II
ne s'en releva jamais. Et se
confina desormais dans une car
riere diplomatique sans eclat.

Apres la mort du General,
une ullime epreuvE lui fut infli·
gee: la famille lui interdit, se
chement, formellement, toute
publication du journal. Qu'elle
fUt alors plus sensible aux
risques de critiques bousculant
son confon qu'a la gloire de De
Gaulle lui-meme, c'est une evi
dence que la connaissanee de ce
texte met aujourd'hui en lu
miere. L'edition en est donc
posthume, cinq ans apres Ja dis
parition de Claude Guy, surve
nue en janvier 1992. Mais l'im
portant est ailleurs, sinon pour
I'auteur crucifie, en tout cas
pour I'histoire et pour c<::lui au
quel il avait voue tanl de
ferveur : que ce livre existe, et
qu'il puisse rester it portee de
main. J.-N. J.•

NOTES
'Claude Guy, En ecouloll/ de Gaulle.
Journal 1946·1949. Paris, Grassel,
1996. 526 p., 139 F.

1. Cr. dossler« L'Indochine au temps des
Fran~ais ", L'His/oire n° 203. pp. 24-49.

US MURS PARLENT
Des graffiti - poemes,
blasphemes, a utoportraits,
etc. - laisses par les
prisonnlers de l'lnquisition
espagnole entre 1605
et 1782, au palais Sterl
de Palerme ont ete dechiffres
et restaures. lis sont
maintenant e){poses au siege
du Rectorat, situe
sur les anciennes cellules.

LE VIN VIEILLIT
On estimait jusqu'o present
que les Proche-Orientau){
avaient su traiter 10 vlgne
voici 5 000 ans. Une poterie
decouverte en Iran donne
au vin 2 000 ans de plus.
Ses parois portent des traces
caracteristiques du raisin
fermente. Les vitlculteurs
neolithlques y avalent ajoute
de la resine de terebinthe,
additif qui empeche Ie vin
de tourner au vinaigre.

SLAM FIGURATIF
Un vase datant du XI· shhle,
livre par les fouilles
de Tavira (Sud du Portugal),
intrigue les hlstoriens. Le
bord superieur de cet objet
rituel est en effet surmonte
de statuettes representant un
cortege nuptial: une femme
accompagnee de musiclens
et de guerrlers. L'origine
musulmane de I'objet ne fait
aucun doute, ce qui temolgne
des libertes que I'on prenait
alors avec I'interdit jete
par I'islam sur la figuration
humaine.

elNDECHIFFUBLE PASCUAN
Polyneslens, venus de I'Asie
du Sud-Est void 5 000 ans,
les habitants de I'ile de
Paques nous ont laisse une
ecriture de type hierogtyphique
toujours indechiffree. Un
chercheur americain et deu){
chercheurs russes ont
recemment affirme avoir la
ele necessaire pour lire ces
signes qui seraient un
systeme elabore 0 base de
syllabes et non de mots.

UN THEIER HORS D'AGE
Haut de plus de 25 metres,
avec un tour de tronc
d'un metre vingt, Ie theier
sauvage decouvert fin
novembre dans une region
montagneuse du Yunnan,
bat Ie record chlnois :
II aurait 2 500 ans. J.-M. Nt
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o s, ,
ON ARETROUVE LES LEGIONS DE VARUS!
{( VaruB re ds-moi 88 Ie-gio
defaits de 'a:rmee omaine
Jusqu ill, es histo lens :pe
Teutoburge' Wald, en Westp

s ! u se erait eerie Auguste aI' once de la terrible
ecrasee par es tr1bus germaniq es en gap. J.-O.
saient 8 ces comba.ts s'etaient deroules danB e
e. ~e est ma sUr... Yarm Le Bohec

Mon"ment!ullera;re d'",. cell/urioll mort o. la btJIailie de Kalkriese.
Leselll identifie acejollr (c/. Rlleinisclle Landesmusellm, Bonll).

11 I'an 9 de notre ere, en
Germanie, trois legions ro

maines tombent dans I1ne em
buscade tendue par les Barbares.
Le bilan est effrayant : des mil
tiers de morts, et de prisonniers
aussit6t reduits en esclavage. Sur
la foi de Tacite (v. 55-v. 117),
beaucoup d'historiens pensaient
que cette terrible defaite avait eu
lieu dans Ie Teutoburger Wald,
une montagne de Westphalie
qui se trouve entre Munster et
Osnabruck. Mais des decou
vertes archcologiques, effectuees
depuis 1987, d'abord par un
amateur, un aviateur angJais du
nom de l.A.S. Clunn, puis par
des chercheurs allemands, no
tamment Wolfgang Schluter et
Raincr Wiegers, imposent une
nouvelle localisation, a environ
vingt kilometres au nord de la
precedente.

La plaine de Kalkriese a en
cffet livre des restes de cranes
mclCs it des morceaux de fer, de
nombreux debris d'armes ct
d'objets appartenant it des mili
taires. certains portant des ins
criptions, et surtout de grandes
quantites de monnaies, frappees
notamment it Lyon. Les plus re
centes datent dcs annees 7-9 ap.
J .-c., rna is surtout q uelques
unes portent en surfrappe Ie
nom de Varus, Ie senateur ro
main qui commandait alors l'ar
mee de Gennanie. En outre, les
archeologues n'ont pas trouve de
ceramique, caracteristique de
tout etablisscment romain per
manent, ce qui prouve bicn que
ce lieu a sculemcnt servi de
theatre it une bataille.

Tout a commence en 51 avo
J.-e. Iorsque, la conquete de la
Gaule achevee par Cesar, Rom~
s'est trouvee au contact dircct
des Germains, un peuple com
pose de tribus sans unite et tres
belliqueuses. En 16 avo l.-C, ces
redoutables guerricrs avaient
aneanti la V' legion, s'emparant
meme de son embleme, son
aigle. L'empereur Auguste (27

av. l.-C-14 ap. J.-e.) avait alors
decide de conquerir tout Ie pays
qui s'etendait entre Ie Rhin et
I'Elbe pour en faire une nou
velle province. Six legions, soit
un quart de l'armee romaine, fu
rent donc installccs sur la rive
gauche du Rhin et confiees it
des princes de Ja famille impe
riale: Drusus, beau-fils d'Au
guste puis son frere Tibere, fu
tur succcsseur de l'cmpereur.
Chaque annee, elles quittaicllt
leurs camps au mois de mars
pour y revenir er, octobre, apres
avoir massacre et pille.

En 7 ap. J.-C, Auguste char
gea un simple senateur, Varus,
d'imposer a la Gennanie l'auto
rite de Rome, c'est-a-dire d'ob
tenir Ie paiement d'un tribut et
de diffuser Ie droit romain. Va
rus fut, semble-t-il, tres vite de
teste par la population - sou-

vent presente par les historiens
comme un homme lubrique et
cruel, il est aujourd'hui rehabj
lite, notammcnt par Dicter
Timpe dans son Arminius Stu
dien (1970), qui voit en lui un
simple general commc un autre,
pcut-etre un pcu plus severe. En
9 ap. J.-C, il prit la tete de trois
legions, des unites d'elitc compo
sees de fantassins, aidees par
trois corps de cavalerie ou ailes,
et par six cohortes d'infanterie
quahfiees d'" auxiliaires ». Ces
combattants, environ vingt miae
hommes, etaient suivis par une
foule de civils, valets, femmes et
meme enfan ts.

C'est alars qu'un chef ger
main, Arminius, qui avait peut
etre servi dans I'annec romaine
cornme auxiliaire, tout en faisant
croire it Varus que toute resis
tance etait brisee, rassembla. en

secret autour de son peuple. les
Cherusques, une vaste coalition
de tribus germaniques : les
Chattes, les Sicambres, les Tenc
teres, les Marcomans et les
Sueves.

A l'aller, I'expedition romaine
lie deroula sans difficultes ma
jeures. Mais Ie retour se fit sous
une pluie battante, it travers des
forelS epaisses. Les Romains, qui
venaient de I'est en grand
desordre, s'engagerent bient6t
dans une plaine en forme de cou
loir, de six kilometres de long sur
un kilometre de large, entre des
marais au nord et, au sud, la
montagne de Kalkriese qu'ils
longerent pour la contourner.
Fatigues (its avaient deja subi
une premiere attaque Ie matin
meme), ils nc remarquerent pas
que les Germains avaient
construit, au pied de cette mon
tagne, un mur de mottes de ga
zon. Les restes de ce demier, qui
mesurait cinq metres it la base et
s'etendait sur plusieurs centaines
de metres, ont aussi ete retrouves
reccmment. L'absence de fosse,
contraire aux regles de construc
tion romaines, prouve qll'il s'agit
bien d'un travail d'autochtones.

20000
Romains

pris au piege

L'attaque, lancee de Danc et
par surprise, empecha les Ro
mains dc se mettre en ordre de
bataille. Les soldats tenterent de
construire un retranchement,
mais ne purent ni tenir sous la
pluie de javelolS qui s'abattait sur
eux, ni resister aux assauts des
Germains. Voyant qu'il avait
mene son armee it sa perte, Va
rus se suicida, imite par un bon
nombre dcs officiers de haut
rang. La plupart des soldalS se rc
grouperent; les uns enterrerent
leurs biens, dans }'espoir dc reve
nir plus tard pour les reprendre
- les archeologucs les ant re-
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,..CTU,..LITIi:

RENCONTRES

LES COMBATS DU «NEW YORK TIMES»
Un mill'O six cs t mille 8xe laires v dUB c aqua jo
un rep tation d'e cellellce e vies dans e rna de entia
La succes du « ew York T' es », qui e tame deuxieme
centenaJ. e l 88 auss1 celui de l'indep ndance de la presse
face a.u pouvoir -po lque. Nicole Bacharan

C'esl dans la plaine de &lkrlese,
il une vingtaine de kilometres all
nord des forets d" Teutoburger Wald,
que les 20000 soldats romains menes
par Vamsfurent massncres.

ALPINISME
« Histoire de I'edition,
du livre et de la lecture >I,

« Histoire, cinema,
representations I), « Histoire
des relations culturetles
internationales)1 : tels sont
quelques-uns des seminaires
proposes cette annee par
Ie Centre d'histolre culturetle
des societes cantemporaines
de "universlte de Versailles
Saint-Quentin -en-Yvelines.
Sont en outre regulierement
entendus des chercheurs
ayant recemment soutenu
leur these. Ainsi, Ie 15 fevrier,
Michel Tailland pour ses
travaux sur « Les alpinistes
victoriens, 1856-1900 ll.

Rens. au-O-...~ .39.25.56.41.

DIALOGUE
Le Centre d'etudes euro
arabes organise son
cinquieme colloque. II sera
consacre aux « Relations
euro-arabes : realites et
perspectives tl. Les intervenants
europeens, arabes,
representants d'organisations
internationales y traiteront
aussi bien des questions
economiques que politiques
et culturelles.
Du 25 au 27 fevrier,
a Bruxelles. Rens. au
01.49.53.02.60. C. R.

BAROQUE
Quattrocento, classlcisme,
romantisme... S'initier aux
grands mouvements
de la pelnture : c'est ce que
propose Ie service d'action
culturetle du musee des
Beaux-Arts de Bordeaux.
Les seances du mois de fevrler
porteront sur Ie caravagisme
(21) et sur Ie baroque (28).
Rens. au 05.56.10.17.18.

UFORME
En 1522 est publie
a Wittenberg, haut lieu
du lutheranlsme, Ie premier
tralte consacre a la position
des protestants a I'egard
des images: I'utllisation
de celles-ci dans les eglises
est fermement condamnee.
Comment les artistes
reagirent-i1s a I'lconoclasme?
C'est ce qu'etudiera une serle
de huit conferences donnee
au musee du Louvre.
Du 6 fevrier au 27 mars.
Rens. au 01.40.20.51.86.

er

provoqua a Rome un grand
choc. Tibere fut envoye sur Ie
Rhin pour retablir la situation.
Mais, pour des raisons que I'on
ignore, Anninius ne songea pas
a exploiter son avantage; peut
etre estimait-il qu'il avait atteint
son but en liberantles siens de la
domination romaine.

Auguste renonc;a aconquerir
Ie territoire qui s'etend entre Ie
Rhin et l'Elbe (cf cane), et aucun
de ses successeurs ne revinl sur
cette decision. Le mol de Genna
nie re<;ut un sens nouveau. La
rive gauche du Rhin, devenue
peu apeu « province de Genna
nie », fut renforcee du point de
vue militaire, et sc fit ainsi plus ro
maine que l'arriere-pays gaulois
qu'eUe etait chargee de proteger.

Le souvenir du desastre de
Varus se perdit. Avec la nais
sance du sentiment national al
lemand, au X1X' siecle, les pas
sions s'emparerent de I'affaire,
qui, encore aujourd'hui, ali
mente certaines speculations
politiques. Des erudits, plus
poetes qu'historiens, fixe-rent Ie
lieu de cette bataille dans la
montagne qui se trouve entre
Munster et Osnabrlick. Les ar
cheologues viennent de leur
donner torI. Y. L. B. •

presse. 1\ a, plus qu'aucun
autre, forge les lettres de no
blesse du journalisme ameri
cain. Son beau-fils, Arthur
Hays Sulzberger, qui prend les
commandes en 1935, perpetue
la tradition. Avec humour et
pertinence, il definit ainsi les
qualites atlendues d'un bon di
rigeanl : « Une curiositc insa
liable, une culture suffisante
pour rcaliser toul ce qu 'ilne sait
pas el qu'if aimerail connatlre,
un esprit ouvel1, des convictions
solides sur ce qui constitue ie
bien et Ie mal; de l'inlegrife, un

rev

de chevaux. Des tetes avaient ele
douees ades froncs d 'arbres.
Dans les bois voisins s'elevaientles
aulels des Barbares, pres desquels
avaient ele offel1s en sacrifice les
tribuns et ies centurions de pre
miere ligne ». Quelques soldats
avaient cherche leur salut dans la
fuite, a travers les marais ou la
foret ; rattrapes, ils avaient ete
lues. D'autres avaient pn~fen~ se
rendre et, conformement au
droit antique, devenir esclaves ;
les Germains en revendirent
quelques-uns; les derniers fu
rent liberes quarante ans plus
tard au cours d'un raid des Ro
mains. La perte de vingt mille
soldats et de nombreux civils

teur exigeant, preoccupe de ri
gueur autant que de qualile.
Au New York Times, pas de fri
voHte, pas de croisade ideolo
gique, mais du serieux avant
toute chose, comme I'illustre Ie
fameux slogan: « Toules ies
nouvelles qu'il con.vient d'impli
mer" (All the News That's Fit to
Prin.l), qui s'inscrit chaque
jour, depuis Ie 10 fevrier 1897,
en haut a gauche de la pre
miere page.

Adolph Ochs est ainsi de
venu Ie fondateur d'une dynas
tie exemplaire de patrons de

nnA

trouves sous forme de depots
epars - ; d'autres n'en eurent
meme pas le temps, et Ie mur des
Gennains, s'ecroulant, les enseve
lit jusqu'en cette fin du XX'siecle.

Six ans plus tard, une expedi
tion romaine parvint sur Ie site.
Elle y retrouva «au milieu de la
pwine, ecot Tacite dans ses AIl
nales pres d'un siecle plus tard,
des ossements blanch is, epars ou
amoncetes, selon que les hommes
avaient lui ou resisle. La gisaielll
des debris d'anne~' el des membres

l revait d'appartenir a la
grande famille des journa

listes. II en est devenu Ie mo
dele. C'est en 1896 qu'Adolph
Ochs, Ie fils d'un emigrant juif
allemand, rachete Ie New York
Times, un petit quotidien peri
clitant de la cote est des Etals
Un is, ne quarante ans plus tot.
Tres rapidement, l'ancien ven
deur de journaux cree un ma
gazine hebdomadaire, distri
bue avec Ie quotidien du
dimanche, et un supplement
litreraire. Le nouveau patron a
choisi de s'adresser a un lec-
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plaint-il pas d'un article desobli
gean! en rappeJant que «Ie New
York Times a une telle reputa
tion d'infegrift que [ses propos]
sonf aussicot acceptes comme des
failS» ? Pourtant Ie journal a
parfois cede a la pression : en
196t, une seule conversation
avec I.e president Kennedy suffit
aconvaincre la redaction dc ne
pas pub'lier les i:nformations
qu'elle dctenait sur Ie projet de
la Maison Blanche de soutenir
une operation anticastriste a
Cuba - operation dite de la
baie des Cochons, qui sc soldera
par un echec,

Guerre ouverte
avec

la Maison Blanche

•
Dix ans plus tard, Ie New

York Times lui-meme devient
sujet d'actualite et se trans
forme en symbole de la liberte
de la presse, ai'occasion de l'af
faire des « dossiers du Penta
gone". Le 13 juin 1971, y paralt
en effet Ie premier article d'une
serie consacree a une etude du
ministere de la Defense sur la
participation americaine a la
guerre du Vietnam, Tres cri
tique a l'egard de Ja politique
officielle , l'enquete met en evi
dence la desinformation syste
matique que Ie gouvernement
infJigc a l'opillion. Le ministere
de la Justice, invoquant les im
peratifs de la securite nationale,
porte I'affaire devant la Cour
supreme. Les neuf sages tran
chent en faveur de la libre pu
blication des documents, qui re
prend des Ie 1" juilJct 1971.

La virulente resistance du
New York Times a l'ingerence
du pouvoir donne en fait Ie si
gnal d'une guerre ouverte entre
la prcsse et la Maison Blanche,
qui connaitra son apogee avec
Ie scandale du Watergate. Pen
dant plus de deux ans, les re
porters d u Washin.gton POSI.
mais aussi du New York Times,
lraquent les « hommes du pre
sident », mettent au jour les
methodes mafieuses qui re
gnent dans Ie Bureau ovaIe, et
finissent par contraindre Ri
chard Nixon a la demission, en
1974.

Le Watergate marque aux
Etats-Unis Ie point culminant

La baie des Cochons :
un cas

d'autocensure

La trtldition d'independance
imposee par Adolph Ochs rc
presente un deri a relever
chaque jour: depuis cent ans,
les relations du New York Times
et du pouvoir sont marquees au
coin de I'attirtlnce et de la me
fiance reciproql.les, Des 1934, Ie
president Roosevelt ne se

de renoncer, tandis que, dans
tout Ie pays, nombre de grands
quotidiens regionaux devaient
tirer la le~on des contraintes
economiques ou du ctesinteret
de leurs proprietaires, Le New
York Times, lui, est toujours liL

Sa recelle ? Miser sur la ri
gueur et la qualite : s'entourer
des meilleurs ecrivains et jour
nalistes, obtenir des signatures
prestigieuses, et savoir detecter.
avant les autres, I'etoile mon
tante. Ne compte-toil pas daus
ses archives des articles de
Winston Churchill, Leon Tol
stol, Albert Einstein ou David
Ben Gourion ?

Le New York Times devient
de plein droit acteur de la vie
politique du pays et Abe Ro
senthal, redacteur legendaire
de !'epoque de «Punch ", pas
sionne ct exigeant jusqu'a la ty
rannie, n'exagere pas lorsqu'il
declare: « La premiere page
presente atl lecteur non seule
ment les evenemen.ls Les plus im
porlanls, mais le jugement de
noIre redaction sur leur vraie im
portance. Ce chol~": a une in
fluence considerable sur les
aulres journaL/x et sur La televi
siun. II influence l'actua/ile eIle
meme. Trfs souvenf, Ie fait
meme que Ie New York Times
juge qU'llIlt' informalion e.\'t
digne de so. premiere page la
transfOime en evcnement, »

Vne teJle selection exige de
I'intelligence, du flair, mais,
plus encore, le sens de I'his
toire. Des 1905, Ie New York
Times ouvre ses colonnes a
W.E.B. Dubois, perc spirituel
du mouvement noir. Pendant
lcs deux conflits mondiaux, Ie
quotidien new-yorkais renoncc
chaque jour a de nombreuses
pages pub~icitaires pour laisser
davantage de place aux infor
mations. Ainsi, tandis que le.s
journaux concurrents s'cnrichis-

,"'~~ ==- ~ sent, la « Dame grise" -Ie New

:i;;~ _ ·-.~t~..::; _ et1)tA~luJJt York Tim~~ est ainsi s~rno~m~
:-' -- ..I!n;=_:":: ~~,,::;:;; ~.orkC!tint U"'''"''~ a cause de I austente

=<:: '~ 2 ASr;;=='O~ ts ';:__~;...'; de ses bureaux et de
~--. Lt, WAUTS L -~~ sa mise en page -

..,"".,•."'"-=. ~.~ -- LIA!.I£UP WlrnT.r 1FT OFF l11i~OOW'~" per,d des annonceurs,
- -- liS -~- L.Q 3D. m a IS gagne des lec-

~:Di~:& teurs et surtout un
prestige qui, une fois la
paix revenue, apportera
auttlnt de dividendes.

Au moment de I'as
sassi n at d u preside n t
Kennedy, cn 1963, Ie New
York Times demontre
avec eclat sa maitrise et
son savoir·faire. Le nu
mero qui parait Ie lende
main est une reussite, n'ou
bliant aucun detail, ne

negligeant aucune perspective, y
compris une etude precise de
tous les altentats, aboutis ou
non, survenus contre des presi
dents america ins, Le choix de.
sujct5, la disposition des articles,
tout au New York Times obeit a
un rituel precis, et la moindre
modification signale un fait ex
ceptionnel. C'est ainsi que, Ie 21
juillet 1969, Ie quotidicn sacrifie
son habituelle mise en page 
six colonnes, information princi
pale en haut adroite - pour ti
trer sur toute la largeur de la
Vne : {( Des hommes marchent
sur la Lune »,

jugemenl sur, ef l'inlelligence de
s 'enWurer d 'associes qui ne
soienl pas des beni-oui-oui. "

En 1963, c'est son petit-fils
Arthur Ochs Sulzberger, sur
nomme «Punch ", qui prend les
renes et sera charge d'amener

La Une dll New York Times
du 28 oclobre 1896 (en haUl), I'annee
de son rtUIIQI pa.r Adolphe Oclzs.
Allslere, la presenlation du joun/al
ne changera quasiment pas au fil
du temps. Cependanl, pour
un evenemen.' exceptionn.el, comme
I'arriyee des Americains sur la Lune,
Ie New York Times modifiera
son habit",dle mise en page.
Ci-dessus, Ie quolMien couvre
Ie retour des astronallies Ie 22 juilfel
/969 (c/. New York Times/Uni).

Ie quotidien vers Ie x..'X!' siecle.
Sous son regne, Ie journal passe
de llUit asix colonnes par page,
sc scinde en quatrc sections dis
tinctes, s'enrichit de rubriques
plus « legeres », et entre dans
I'ere du «journalisme d'en
que-te» - d'aucuns dironl «a
scandale ». En 1992, « Punch»
passe Ie pouvoir a son fils, Ar
thur Ochs Sulzberger Jr, dit
«Pinch ", qui dirige Ie journal
aujourd'hui encorc.

Sous la ferme houlette de
ses proprietaires, Ie New York
Times a depasse peu apeu tous
ses rivaux et survecu ala dispa
rilion de maints d'cntre eux. A
Manhattan, Ie World, Ie
Journal, Ie Mirror et tant
d'autres se sont essouffles avant
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RENCONTRES

LE SACRE DU CANAL DU MIDI
L canal du Midi vie t d'at e crit a atrimoine me dial
de l'human1te par 1 UNESCO. Una consecration po cet
ouvrage de deux oe t cinq ante kilo etres 1'un des chefs
dCl3uvre du regne e LouiS XIV: Joel Cornette

de I'influence politique de la Ique si nous choisissons de parler
presse, ainsi que I'entree gene- cuisine, I'artide doil eire aussi
rale des medias dans l'ere des bon que ce/ui de politique elran-

• 'ORTES OUVERTES
Le musee national du Moyen
Age, situe dans I'hotel de
Cluny, a Paris, souhalte etre
mieux connu des etudiants,
en ;Jarticulier en histoire et
en histoire de I'art. II ouvre
done ses portes, en nocturne
et gratuitement, aces
derniers, qui seront accueillis
et guides par plusleurs de
leurs collegues des universites
Paris-I et Paris-IV.
le 6 fevrier de 17 a 21 h.
Rens. au 01.53.73.78.16.

eUCONSTRUCTION
La reconstruction 0 Rome,
o Berlin, celie des
infrastructures comme
de la siderurgie en Europe,
les financements, la
legislation, mals aussi
10 diffusion de nouvelles
technologies seront
quelques-unes des questions
abordees lors d'un colloque
international consacre aux
« Reconstructions en Europe
de 1945 0 1949 >I.

Du 20 au 22 fevrier
au Memorial de Caen.
Rens. au 02.31.06.06.44.

• OCCUPATION
Un colloque traitant des
Anna/es, d'Esprit ou encore
de Comcedia, et de 10 maniere
dont ces revues trouverent
leur place entre Resistance
et collaboration.
Les 27 et 28 fevrier a
I'abbaye d'Ardenne, a Caen.
Rens. au 01.44.78.42.39. C. R.

'ARIS
l'lnstitut culturel de Paris
organise, tous les jours
de I'annee, des visites
commentees dans les musees,
eglises, ambassades, etc.,
de 10 capitale. Au mois
de fevrier, Notre-Dame
de-Paris, I'Ecole nationale
des Beaux-Arts et Ie louvre
medieval sont notamment au
programme.
Rens. au 01.40.43.15.00.

SCIENCES
« Sciences et sociabilltes
du XVI· au xx· siecle >I sera
Ie theme d'une journee
d'etude organisee
o la Sorbonne par la Societe
d'histolre moderne
et contemporaine.
Le 1·' fevrier a partir de 10 h.
Rens. au 01.45.81.55.33.

a sa defaite en deformant ses
propos et en releguant tautes
ses interventions en derniere
page.

Que son intluence soit ap
preciee asa juste valeur ou exa
geree, loue ou denigre, Ie New
York Times de 1997 se porte
bien, ses benefices sont con for
tables, et son ambition demeure
intacte. Dne situation excep
tionnelle quand tant de grandes
« families de presse » ont vendu
leur patrimoine ades holdings
qui ont souvent dena ture, ou
meme solde, les journaux qu'ils
avaient rachetes. A l'ere de l'in
formation simplifiee et accele
n~e, de CNN et de USA Today,
Ie New York Times maintient
toujours avec succes la tradition
de l'ecrit et des longs articles
approfondis. N. B.•

n1o1:r

Comment
resister
ilCNN?

Le quotidien a toujours la
reputation de faire et de de
faire les presidents. On observe
avec interet sa relation sans in
dulgence avec Bill Clinton, e t
l'on n'oublie pas qu'a la fin de
sa campagne, Bob Dole se de
chargeait de ses comprehen
sibles frustrations en accusan t
violemment Ie journal d'reuvrer

gere. » La politique reste evi
demment Ie domaine privilegie
du New York Times, sa veritable
raison d'etre.

scandalcs. En concurrence di
reete avec la television, nombre
de journaux font faillite, tandis
que d'autres recherchent la
« formule magique », symboli
see a partir de 1982 par un nou
veau venu : USA Today. Le ve
nerable New York Times, qui ne
peu t ign 0 rer Ie succes de ce
journal truffe de potins plus ou
moins mondains, decide
d'aborder des sujets populaires
sans pour autant renoncer a sa
tradition d'excellence.

II publie desormais des sec
tions consacrees au sport, a
I'art de vivre, aux loisirs, ala vie
locale, a fa television, a 1a
mode ... Mais Abe Rosenthal
souligne : « Je suis convain.cu,

p

Detail de la "oule de la galern
de.' Glaces : allegorie de« la jonction

entre les deux mers, Oceane
el ""rediterranee » peinlure de Le Brun

el SOn eCble (musee de Ver:sailles ;
cl. Giroudon).

'enlreprise elail grande el
diffi.cile. Mais elle etai! infi

niment avanlageuse a mon
royaume, qui devenair ain.si Ie
centre et comme /'arbitre de l'Eu
rope. " C'est ainsi que, dans ses
Memoires, Louis XIV evoque
ce qui fut, avec Versailles, I'un
des plus grands chan tiers de son
regne. C'est d'ailleurs a Ver
sailles, sur la voute de la galerie
des Glaces, achevee en 1684
pour la gloire de « Louis Ie
Grand », que Ie peintre Le Bwn
avait con~u, s'intercalant avec
les grandes mises en scene de
l'autarite pofitique et guerriere,
des petits medaillons en ca
maieu, des Lines a metrre en va
leur quelques realisations du
regne. L'un d'entre eux est
consacre au canal royal du Lan
guedoc, accompagne de cette
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sobre et altiere legende : « La
jonetion entre les deux mers,
Oceane el Medi-ferranee. " Et
Vauban, lui-meme, n'ecrira-t-il
pas: « Ie prejererais {a gloire d'€tre
I'auteur lIu canal des dwx mers a
loul ce que j'ai fait ou pourrai
faire Ii {'avenir" ?

Il s'agissait bien d'une entre
prise sans precedent: l'union des
fa15ades atlantiquc et medirerra
neenne du royaume, afin d'eviter
aux cargaisons Ie detour par Gi
braltar, c'est-a-dire I'exposition
aux canons espagnols, sans parler
des Barbarcsques et des pirates
postes en embuscade. II fallut
quinze annees (octobre 1666-mai
1681) d'un travail achame pour
creuser un canal de deux cent
cinquantc kilometres, dote de
vingt bassins, etangs et aqueducs,
et de soixantc-deux ecluses. II fal
lut aussi captcr les ruisseaux du
versant meridional de la mon-

L'icl"se de Lourogais,
t'une des souanle-deta qui rythmenl
Ie cours des dellI cent cinqllante
kifometres du canaf d" Midi
(ct. ].·L. Borde/Scope).

tagne Noire, reunis er conduits
en une longue et sinueuse rigole
de quarante-cinq kilometres jus
qu'aux Pierres de Naurouze, la
ou se partagent les eaux entre Ie
vcrsants atlantique et mediterra
neen. Armes de pics et de
pioches, de pelles, de paniers, de
brouettes, de charrettes, deux
mille ouvriers s'at'fairaient en
1667. lis et()ient cinq mille en fe
vrier 1669, presque dix mille en
decembre 1669, douze mille en
16721.

Cette entreprise demesuree
fut l'reuvre d'un homme : Pierrc
Paul Riquet, Ie « Moise du Lan
guedoc ", camme il s'intitulait lui
meme. II etait fils d'un procureur
de Beziers, et sa fortune s'etait
edifiee dans les gabelles de la re
gion, dont il fut fermier general
de 1661 a 1673.

(( Le plus cher
de mes

enfants II

II adressa son projet a Colbert
Ie 26 novembre 1662. La passion
que Ie ministre mit au service de
J'entreprise transparalt dans Ie
texte de l'edit d'octobre 1666 qui
ordonnait Ie commencement des
travaux. n y dlebrait cet ouvrage
qui « a pam si e.xtmordinail'e aux
siecles passes» et devant lequel
avaient recule les princes « les

plus courageux ,,2. Grandeur du
Roi-Solei! et interet bien compris
d'une cntreprise faisant jouer
tous les reSS()[ts du ~;ysteme fisco
financier: Ie canal du Midi
illustre bien Ie fonctionnement de
1'« Etat Louis XIV ».Un lel chan
tier Supposail, en offet, un finan
cement particulier. d'aulant que
les difficultes rencontrees au
cours des travaux firent exploser
Ie devis initial. Le montanl lotal
dcs depenses depassa vingl mil
lions de livres (soit quatre fois
moins que Ie cout du chateau d
Versailles3), reparties en trois
parts: un peu plus de huit mil
lions pour Ie Tresor royal, huit

I millions pour les etats du Langue-

doc et quatre millions pour Ri
quel, qui y laissa l'essentiel de sa
fortune, y sacrifiant jusqu'a 1a dol
de ses fiUes : «Ie regarde mon Olt

vrage comme Ie plus cher de mes
enfanfs" ce qui est si vrai qu'ayant
deux fllJes aitablir, j'aime mieux
les garder encore chez nwi quelque
temps el employer aux frois de mes
travaux ('e que je leur avais destine
pour dot. " Mais I'originalite ici
lient sans doute a L'implication
tles finances provinciales dans Ie
projcl, car I'etude attentive du 5
nancement des travaux illustre
bien la collaboration entre les
elites locales et Ie pouvoir
central: Pierre-Louis Reich de
Pennautier, tresorier de la Bourse
des etats du Languedoc, charge, a
ce titre, de gerer les sommes 
considerables - issues du prele
vement fiscal transitant enlre les
provinces et rEtat central, rece
veur general du clerge de France,

c'est-a-dire chef de I'organisation
financiere de I'ordre. la plus
grosse fortune de Toulouse, flit
run des principaux bailleurs de
fonds de l'enrreprise.

L1 misc cn eau du canal se fit
progrcssivement, par tron<;ons, a
partir de 1670. Mais il fallut at
tendre Ie mois dc mai 1685 pour
qu'un cortege de barques, char
gees de marchandises, puisse
remonter la nouvelle voie flu
viale. Et contmirement a ce qui
avail ete prevu, il fallut renon
cer a rendre Ie canal accessible
aux bateaux dc guerre ou, atout
Ie moins, au grand cabotage cn
raison de la faible profondeur
de Ilombreuses de ses sections.

En revanche, Ie Languedoc tira
profil de l'entreprise : la com
munication entre les villes en
fut facilitee ct Ie commerce, des
grains notamment, fructifia
grace a la baisse du prix des
transports ct au raccourcisse
ment des deLais d'achemine
ment dcs marchandises.

Etudiant les circuits financiers
entre Ie Languedoc et I'Elat cen
tral, l'historien americain
William Beik evoque la «joyeuse
collaboration» entre les elites de
la province el Je roi, precisement
en ces annees 16704. Celte heu
reuse entente s'explique ala fois
par la moindre pression de la
charge militaire (la France est en
paix jusqu'en 1672), Ie develop
pement economique stimule par
Colbert et la nature de la redis
tribution de l'impot - en 1647,
les classes dirigeantes du Lan
guedoc recuperaient 29,6% de
l'imp6t direct, et 36,4 en 1677.

Le canal des deux mers a joue
un role important dans celie
fructueuse collaboration finan
ciere entrc la province et Paris.
En voici une illustration exem
pIa ire : I'ouvrage traversait les
terrcs languedociennes de Pen
nautier, qui fut, nous I'avons vu,
l'un dcs principaux financiers de
l'entreprise. En recompense de
ses services, ce dernier re15ut, en
1685, un droit de peage d'une
pite (un quart de denier) et de
mie sur chaque quintal de mar
chandise. La clef de [a reussite
de 1'« Etat Louis XIV» tient
peut-etre, precisement, a cette
intimite financiere entre les
elites locales et les hommes du
roi, dans un jeu complexe de
rapports de force et d'interet. Le
canal du Midi en offre un im
pressionnant temoignage 1. c. •
MOTU
1. a. Anne-Marie Cocula, " Canal des
deux mers », Diclionl1ai", du Gro"d Siec!e,
Franc;ois Bluche (s.d.), Paris, Fayard, 1990.

2. I.e proiel etail ancien. Fran~ois I" (un
premier deVls (m elabli en 1539), Henri
1I et Henri IV avaient pense Ie mener a
bien.

3. On eSlime que les sommes inveSlies
dans la construelion du ehilteau de
Versailles, enlre 1661 et 1715. s'elevent
a, environ, qll:llre-Vin~l-deuxmillions de
livres (Ie bndgel de I'l:lal royal en 1683 sc
monlail il cent quinze millions de livres).

4. William Beik,AbsotwL,m and Soc,el)!
in Seventeenl}, eenlruy Fronce. Stale,
Power alld Pruvincial ArislOcruty
in LungiU'doc, Cambridge, 1985. Cf. Ie
chap. 12" Collaborating wilillhe King:
Posilive Results and Fulfilled Ambilions ».
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JEAN-LOUIS FLANDRIN
ARCHEOLOGUE DU SEXE ET DE LA CUISINE

o .r

_NAPOLEON
Les deux prix decernes par la
Fondation Napoleon ont ete
attribues cette annee a L'Ange
gardien de Bonaparte,
Ie colonel Muiron,
de Jean-Luc Gourdln,
et Les Rothschild b6t/sseurs
et mecenes, de Pauline
Prevost-Marcil hacy.

.URROIRS
Le Gresivaudan, Ie Leon
et Ie Tallendais ont disparu
des cartes oHicielles.
Ces « pays », qui furent
remplaces par des
departements au moment
de la Revolution, ordonnent
pourtant encore souvent la
geographie nationale. Une
Carte des noms de terroirs et
pays de France, publiee par
I'IGN, permet de les localiser.

MODE
Le musee de 10 Mode et du
Textile de Paris a demenage.
II est desormais lnstalle dans
I'aile de Rohan du patais
du Louvre. 1 500 m2

de galerles permanentes
accueillent les pantoufles de
Mme Recamier, les archives
de Paul Poiret ou encore
les tenues de scene de la
tragedienne Cleo de Merode.

PARfS-MOSCOU
Une exposition sur Pouchkine
a Paris cet hiver, une sur
Balzac a Moscou a I'automne,
un ensemble de
manifestations, autour
de « L'art de la fin de siecle
Paris-Moscou» en 1999,
des echanges entre les
conservatolres de la capitate
fran~aise et les ecoles de
musique de celie de Russle ...
Tels sont quelques-uns
des axes du programme de
cooperation culturelle signe
tout recemment entre Paris
et Moscou pour les deux
prochaines annees.

• AUTOMOBILE
Les amoureux de la 2 CV et
de la OS peuvent se rejoulr.
Cltropolis, qui prend Ie relals
de Citroen-Revue, fait
de nouveau revivre tous les
mols les grands moments de
la marque aux chevrons en
meme temps qu'elle apporte
conseils pratiques
et informatians utiles sur
les clubs, les jouets, etc. C. R.

-

IINITIATIVES

femme. Mon seul regret? J'elais
parti pour een're une histoire de
L'amow; des sentimenls, du desir.
Entrafne par les debats de
L'epoque, j'ai surtoul ecrU une
histoire des interdirs, plus fadles,
if est vrai, aewdier. »

Mais c'est dans les del ices de
la bonne chere, plus que dans
ceux de la chair, qu'il va trouver
sa verite. Et de son propre
aveu, L'HiSlOire n'est pas pour
rien dans cette recollversion.
({ Un jow; se souvient·jl, Michel
Winock m 'a invite au restaurant
pour me proposer de collaborer a
celfe revue, alors en projet. Ie
pensais qu'il aUait me demander
de travailler sur La sex.ualite, et
comme, au cours du repas, je ne
lui par/ais que de !'evolution de
['alimentation et du gOttt, if m'a
suggere d'y consacrer une chro
nique n!guliere. » C'est ainsi que
naquirent les chroniques de
Platine, qui firent les Mlices
des leeteurs de LHistoire pen
dant dix ans, de 1978 a 1988.

Platine? Aucun rapport
avec Ie metal precieux. Juste un
c1in d'ceil de notre auteur a l'un
de ses predecesseurs : I'I talien
Battista Platina (1421-1481),
auteur du premier texte gastro
nomique imp rime, joJiment in
titule De f'honnete VOIUple
(1473). Derriere Ie masque de
Platine, Jean-Louis Flandrin va
se faire un plaisir d'assaisonner,
dans des billets pleins de sel, les

Les al' ent 1 leu s saveurs
at a gast ana e, t de les
accommode a t u e his
torre. QUi n est pas anecdo
t.ique : elle rend cornpt'6 d' a
bitudes me tales uss~ bie
que d I sages socia au eli
gieux. Clest po lI'qUQ Je
Louis Fland.rin. h1 orten des
1) atiq es se elles dave u
arche!Ologue du go" t l est
aussi n grand erudit de s
pI irs. Frangois Dufay

« Dans ces livres, souligne
Jean-Louis Flandrin,j'ai enonce
des banalites... que personne
pourtant ne disait. Par ex.empfe
qu '0. u ne certaine epoque,
I'amour, qa se passail en dehors
du mariage. Qu'it y avait alms
une ega lite pa/Jaite entre
I'homme et la femme, au moins
Iheorique, au niveau du plaisi,.
se.mel : Ie corps de la femme est
au mari, Ie corps du mari 0. fa

par se vouer ad'autres plaisil's.
C'est a l'amour qu'it s'est
d'abord interesse - en tout
bien tout honnem. Au debut
des annees 1960, intrigue par
un texte pornographique de
Xenophon, Ie jeune agrege, qui
enseigne en Algerie (il en garde
surtout, dit-il, « Ie goii.l des bei
gnets a I'huile d'olive »), se
penche sans rougir sur la sexua
lite. Peu convaincu par les
theses de Denis de Rougemont,
il consacre plusieurs doctes ou
vrages a la vie sexuelle dans les
campagnes fran<;aises du XVI'

au XIX' siecle, au controle des
naissances, aux periodes de
continence imposees par l'E
glise. Bref, au Sex.e en Occident,
titre d'un recueil d'articles pu
blie en 1981.

Chonnete
volupte

d'un epicurien

•

CI. P. AdalT1f.7eWs'ki.

es panini. Du surimi, des
suchis. Du tarama, de la

moussaka. Des chips au guaca
mole. Des tomates-cerises, des
mini-courgettes. Le tout anose
de vin californien. Et pour finir
quelques kiwis...

Ces mets, aujourd'hui cou
rants su r nos tables. y etaient
quasiment inconnus, il y a seu
lement vingt ans. Une preuve
parmi bien d'autres que les ali
ments ont, eux aussi, une his
toire. De cela, Jean-Louis Flan
drin est plus que d'autres
intimement persuade. Universi
taire friand des cuisines du
passe, it vient d'en faire la de
monstration magistrale dans
une copieuse Histoire de I'ali
mentation de neuf cents pages,
ou depuis Ies baies sauvages
consommees par les hommes
prehistoriques jusqu'au
triomphe mondial du hambur
ger, en passant par la passion
medievale des epices, il suit les
,moindres evolutions des
conduites alimentaires. Prau
vant au passage 11 quel point la
cuisine, loin d'etre seulement
un plaisir de gastronomes,
constitue un objet central de
I'histoire des mentalites.

Un peu melancolique
comme tous les vrais epicu
riens, cet historien-gourmet de
soixante-cinq ans, a la barbiche
blanche et a I'honnete embon
point, a pourtant commence
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AC~UALI~i;

p o I' a i.

Quond to lable devienl un objet estiletique. Nature morte de Giovanni Qulnsa,
peln'e all XY1' sleele (colt. Giorgio ScaccabarouJ, Milan; dr).

cliches qui trainent un peu par
tout sur la cuisine. Au terme de
chaque article, afin de meUr
l'eau aJa bouche des lecteurs, il
livre quelques recettes denio
chees dans Ics bvres de cuisine
du temps jadis.

Platinc n'en est pas reste ala
theorie : avec scs etudiants, il
s'est mis lui-meme aux four·
neaux, dans Ie cadre de son se
minaire de l'universite de Vin
cennes, puis de Saint-Denis
(Paris- VIII). La tres gauchiste
faculte s'est ainsi retrouvee
nanlie, comme il Ie dit
avec humour, d'une " UV
de cuisine bourgeoise» 1
Bien sur, tous les plats
medievaux ne se sont pas
reveles comestibles. Mais
notre historien garde un
souvenir emu d'une
soupe au levain degustee
au cours d'un banquct de
cuisine andalouse du Xlii'

siccle, et d'un poisson en
gelce invcnle par un ano
nyme venitien du XIV"

siecle.
De ces ripailles ar

cheo logiq ues naq u i t
bient6t une revue sa
vante en langue anglaise, Food
and Foodways, fondee en 1985
avec l'historien americain Ste·
ven Kaplan. Mais surtout cetle
monumentale Hisloire de ['ali
mentation, fruit de vingt ans de
recherches et ~uvre d'une qua
rantaine de specialistes de
toutes nationalites rassembles
sous la houlette de Flandrin et
de Massimo Montanari, un uni
versitaire italien rencontre dans
un colloque aModene.

Quand
I'historien se fait

philosophe

Loin des compilations
d'anecdotes sur les grands cuisi
niers, aussi bien que des tristes
etudes sur la ration alimentaire
du travailleur, aquoi se redui
sail jusqu'jci j'etude de l'ali
mentation, Jean-Louis Flandrin
y exprirne tout Ie suc des signifi
cations sociales de la cuisine.
Avec une rigueur de logicien, il
demontre ses rapports avec la
medecine (a travers la diete
tique), avec Je social (convivia·
lite, distinction par les habi-

tudes alimentaires... ), avec Ie
symbolique et Ie religieux (pres
criptions et interdits, peche de
gourmandise ... ). Loin d'etre
une simple affaire de papilles
gustatives, notre rapport 11 I'ah
ment est affaire de representa
tion,« coso mentale ».

Grace acette Hisfoire de
l'alimentafion, on decouvre par
exemple l'origine, tres theo
rique et non hygienique, du ta
bou sur la viande de porc chez
les Juifs. On apprend I'impor
tance civique du banquet chez

les Grecs, et comment Les
grandes invasions firent manger
de La viande aux Romains. On
assiste, bien plus tard, a. la
longue quarantaine des plantes
et des animaux d'Amerique :
ma'is (arrive en France en
1523), pomme de terre, tomate,
piment, dindon, chocolat. On
revit )'invention de l'h6tellerie
moderne a La fin du Moyen
Age, celie du restaurant en
France au XVIII' siccle. On ap
prend, parmi mille autres faits
savoureux, que les olives et les
artichauts etaient jadis des
fruits consommes au dessert. ..

Plus pres de nous, Ie dernier
grand bouleversement du gout,
c'est la " nouvelle cuisine ",
que, previent Jean-Louis Flan
drin, il serait bien leger de
prendre pour une mode passa
gere. Le succes de Senderens et
dcs freres Ttoisgros rcsulte, se
Ion lui, d'une evolution en pro
fondeur. Car chacune des ca
ractcristiqlles de la nouvelle
cuisine - misc en valeur des
produits, cuisson courte, sauces

sans farine pour faire lie Liant
s'explique par des raisons de
fond. « La mise en valeur de
l'aliment, analyse Jean-Louis
Flandrin, est caraetlJrislique de
notre epoque, ali les bons pro
dUits sonl de pIllS en plus rares et
sam done soulignis par Ie euisi
nier. La diminution des lemps de
cuisson - une heure pour une
c:houcroute contre sepf en 1920'
- est Me ala decouvelte du role
benefique des vitamines, qui
pou5se amanger em au peu cuit.
Enfin, e 'est le wlte de 10 min-

ceur, propre anotre epoqlle me
nacee de suralimentation, qui di
minue la quantite de graisse et
proserit La farine dans les
sauces. »

Mais Ie trait dominant au
jourd'hui, c'est, dans Ie do
maine alimentaire comme dans
Ie reste, l'industrialisation.
Jean-Louis Flandrin se dcsole
de ses effets les plus ravageurs.
Aux yeux de ce connaisseur, qui
ne mange de jambon que venu
d'And alousie, car les cochons y
sont encore eleves en liberte,
« Le pore est devenu imman
geable, le pain est sans odeur el
sans goat. 11 est presque impos
sible de trou-ver de bonnes
peches : les fruits son1 cueillis
verts. Tau/ Ie monde est
complier: les produeteurs, les in
termediaires, les detaillanfs, les
menageres qui, avec ees fl1.lits qui
se conservent plus longlemps,
sOnt cOlllenles de n'avoir pas a
jaire Ie marehe tous les jours ».

kan·JLouis Flandrin n'est ce
pendant pas Jean-Pierre Coffe,
fulminant sans nuances contre

tout ce qui est moderne. Il sa·
'tue avec impartialite ['ameliora
tion du melon et le retour, ces
dernieres annees, des bons pou
lcts. « Preuve qll'une fois resolu
Ie problemc de la quantite, Ie sec
teur agm-olimenfaire eSf capable
de produire line alimentation dif
ferencicie, qui satisfasse des clien·
teles exigeantes. » II ne tombe
pas non plus dans certains pan
neallX, comme !a condamnation
automatique du fast-food
« Personnc, remarque-t-il, ne
s'insurge confre L'imperialisme de

la pizza, aussi reel que ce
lui du "big-mac" : ne se
rai/-ce pas l'Amerique
qu'on eOlldamne a lravers
ce1ui-ci ? »

Rien de futile, decide
menlt, dans Ie discours du
gourmet. Au·dela de t'his
toire des saveurs et des
gouts, c'est en fait aune
rehabilitation philoso
phique de I'art de la
bouche qu'aspire Jean
Louis Flandrin. « Notre
culture, analyse Flandrin
PIa tine, sacralise les deux
sens "e/eves" que sonl la
vue et ['ouie, ef done les a,15

nobles : peinture, I1Hlsique. Les
arls utililaires comme la cuisine,
liee aux sens bas (goUI, odoral)
sOnt drJ!aisses, exclus des musees,
religues al'aniere-salle, parce que
lies al'animalite. Donner une his
toire, eomme je tente de le faire, a
ces sens meprises, c'est res reinlro
duire dans fa culture, et par fa les
rehabili/er. » F. D.•

POUR EN SAVOIR PLUS
Ouvrages de .Jean·Louis FJandrin :

a L'Eg/ise elle COil/role des lloisJoJlces,
Paris, Flammarion, 1970.

aLes AmOIiTS paysorllles, Paris,
Gallimard. J975, reed. 1993-

aFamilles, Paris, Hachelle, J976,
reed. Le Seuil. ]984 el 1994.

aLe Sexe el j'Occlderrl, Paris. Le Seuil.
1981, reed. 1986.

• Un temps poUI" embrasser, Pan!oi,
Le SeUlI. 1983.

aLe Cuisinierlra",;ais, le'les eulinaires
anciens choisis et pnSsenles
en collaboralion avec M. el P. Hyman,
Paris. MOnlalba, 1983.

a Hislorre de l'obmelIIo/iQll. Paris, Fayard,
1996.

aEmre 1978 el1988, lean-Louis
Flandrin a lenu dans L 'His/oire
unc rubrique gaslronomique sous
Ie nom de PlalinG. La lotalile
de celle rubrique a elC reprise
au, 0dilions Od;le Iacob en 1992.
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La reforme du service militaire proposee
par Jacques Chirac et qui met fin a la, conscription obligatoire
est une vraie revolution. Au~dela de cette initiative,
ce qui est en cause, clest Ie sentiment patriotique des Frangais.
Et leur attachement aux valeurs republicaines.



LES FRAN AIS NT-I S
11amour de la patrie va-t-. diBparaitre avec Ie service
militaire? U e chose est sUre. at les chants revol 
tio naires nous Ie appel ant avec br talite : en
France c'est Ie. republ1que qui invents, du meIDe
coup. Ie 801da.t citoye at Ie sacrifice patriot q e.

Michel Winock
Professeur d'hisloire 11 I'lnslitul d'eludes
politiqllcs de Paris et conseiller de la direcllon
deL'Hi'lml'e, Michel Willock eSII'auteur
de nombrellx ollvragcs. llorammenl Parlez-mO/.
de 10 France (Pion, 1995). fl a dirige, ell collaboration
avec J,I<:qlles JlIliiard. Ie DicliorrnQll'e des lIue/leC/uels
frall,ais (Le Sell ii, 1996).

UNE
NOUVELLE

IDOLE

I'heure ou I'on en terre Ie service mili
taire universe! et obligatoire, on peut

se demander si I'on n'est pas en train d'as
sister aune autre ceremonie des adieux:
ceux des Franc;ais et du patriotisme. Celui
ci n'a pas toujours cxiste, non plus que
la patrie ellc-memc. II pourrait bien
s'eteindre. Certes, les accents martiaux de
La Marseillaise retentissent encore dans les
stades, mais quel hommc politique raison
nHble pourrait imaginer de faire de notre
hymne national un manifeste de la jeu
nesse ? Quel maitre oserait faire prendre
au serieux par ses cleves les deux vel'S de
Rouget de Lisle: « Mourir pour la pallie I
C'est le sort Ie plus beau, Ie pllls digne
d'envie» ?

Pourtant, au stade Ie plus elementaire, Ie
plus epidennique, Ie patriotisme est une
volonte de resistance 11 I'cnvahisscur arme.
En voici trois exemp1es, parmi bien
d'autres. Que dit Barbes, Ie revolution
naire, de SOI1 exil, quand la Prusse menace
la France de Napoleon HI ? « Si ~a devail
[mil' par l'illvasiol1, j'aimerais encore mieux
villgt orIS d'empire.» Que fait Gustavc
Flaubert, champion de I'art pOUT l'art,
quand survient la guerre de 1870 ? Il en
rage, il suffoque, il s'indigne, il n'a de cesse
de tcnir un fusil entre ses mains pour re
pousscr I'ennemi. II se fait elire aCroisset
lieutenant de la garde nationale. Pour hli,
ce n'est pas une plaisan~erie, il fait marcher
« ses " hommes, et promet de percer la be
daine de son epee au premier d'entre eux
qui se mettrait afuir, rccJamant un coup dc
fusil pour lui-meme en cas de dcsertion*.
Que fait Edmond Michelet, quand Petain,
en 1940, reclame l'armistice aHitler? Le
17 .iuin, avant meme l'appel de De Gaulle,
it distribue dans sa ville de Brive des tracts
diffusant Ie mot de Peguy : « CelLii qui ne se
rend pas a raison COf/tre celui qui se rend. »

L'amour de 1a patrie se reveille quand
leg frontieres brG.lent. Mais Oil commence
et ou finit la patrie? Longtemps, les
hommes se sont attaches aun pcrillletre as
sez modeste, l'espace qu'ils arpentaient au
cours de leur vie, la petite patrie qui entou
rait Ie clocheI' de leur village. Au long des
siecles, la superficie s'en cst agrandie.

A partir de quelle date les Franc;a.is ont-i1s
eu un sentiment national, c'est-a-dire la
conscience d'appartenir a une commu
naute beaucoup plus vaste que celJe du vil
lage ou du « pays» ? II est malaise d'en de
cider. Cert.ains, suivant Jules Michelet, ont
cru voir s'affinner l'idce de patrie au X
siecJe, au moment de 1a guerre de Cent
Ans, autour de la figure de Jeanne d'Arc:
« En elle appamrent la Vierge... et deja la

, patrie. »

On a con teste cette date. A I'epoque, On
se battait pour son seigneur, pour son roi,
II n'est pas sfir que Ie sentiment patriotique
ffit encore bien clair, surtout dans les
couches profondes de la paysannerie, qui
formait la base de la societe. L'idee d'une
patrie franc;aise mit un certain temps ase
degager de la double fidelite ala dynastie
regnante et it I'Eglise cathoJique.

Le XVlIl' siecle accelera Ie mouvement,
et la Revolution en fut Ie revelateur deci
sif : « La patrie, ecrit alors Ie ministre gi
rondin Jean-Marie Ro~and, n 'est point un
mot que /'imagination se
soit complu d'embellir,o
c'est Un etre auquel on a fait
des sacrifices, a qui /'011 s 'a/-
tache chaque jour cWvan
lage par les sollidtudes qu'il
cause; qu 'on II cree par de
grands effoT1s, qui s 'eleve lilt

milieu des inquietude5~ et
qu 'on uime, autarll par ce
lfU'il Cott Ie que par ce qu 'on
espere. »

Cettc affirmation revo-
lutionnaire conjugue I'amour de la terre na
tale (ou de la terre d'adoption), la notion
du «sacrifice» (savoir la dcfendre au
risque de sa vie), avec I'idce democratique :
la patrie echappe a une definition dynas
tique, et mcme rcligieuse ; elle est, comme
dira encore Michelet, « la grande amitie qui
contient lowes fes aUlres ».

ee n'est pas ce qu'entendent lcs anciens
privilegi6s qui toument alars casaque. La
gucrre etant d6cJaree en avril 1792 entre la
France revolutinnnaire et l'Europe des
princes, les emigres de Turin ou de Co
blencc n'esperant que la defaite de la

France nouvelle sous 1es coups des armees
6trangeres sont desormais designes a la
vindicte des « patriotes ». La royaute et
I'aristocratie franc:;aises se placent delibere
ment hoI'S de la solidarite nationale : « Ceo
lui qui fuit son pays, s'exclame Danton,
quand it est menace, n 'estplus cifoyen ; et s 'il
osait revenir la patrie lui dirait : "Malheureux,
lu m'as wissee dans les jours de peril; eh
bien, eloigne-toi a jamais ; ne reparais plus
sur mon leni.toire : il est devenu un gouffl'e
pourtoi I"» Voix tonitruante de la patrie en
danger, Danton en appelle a l'union de
tous les citoyens : « Detrnisons Ie privilege
exciusif du palliotisme, et marchorlS en
semble! »

Pour beaucoup, la religion de 1a patrie se
substitue 11 la religion tout court. Elle peut
devenir une nouvelle idole, au nom de 1a
queUe on est porte a mepriser les autres
peuples encore asservis. La France revolu
tionnaire se pense, de fait, comme un mo
dele d\':mancipation. Tout natureUement,
e Ie est ten tee par l'esprit de mission: en-

seigner aux peuples d'Eu
rope, ffit-ce a la pointe de
la baionnette, la liberte et
I'egalite. Un refrain panni
d'autres - tire du Salphre
republicain datant de 1794
-, evoque la tendance :
« On vena Ie feu des Fran
~:aisl FOf/dre la glace gelma-
nique,IToul doit repmuire a
ses succes :/Vive ajamais la
republiql.le IIPrecursellrs de
la liberte,IDes lois et de

l'egalite,/Tels parlout on doit nous
, cOllnailre,/VainquEurs des hons par fa

hOllte,lEt des mechants par le salpetre. »

Le patrjotisme porte ains! en lui I'amour
et la haine, la paix et la guerre, la douceur
et la violence. Il s'affirme comme une fe
deration fraternellc des hommes qui sont
nes sur Ie mcme sol; il proclamc sa volonte
farouche de defendre les frontieres. Mais il
n'cst pas indemne c1'csprit de conquete.
Une conviction de superiorit6 anime les
patriotes : ils sont du pays qui a montre
I'exemple, qui a designe au monde la di
rection a prendre, les chaines abriser. La
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MOURIR P 0 'U R LA PATRIE

ENCORE UNE PATRIE ? o
guerre qui ne cesse pas entre 1792 et 1815,
donne au patriotisme sa dimension mar
tiale et conquerante. II est exalte dans les
roulements de tambours et a sons de trom
pettes. La Revolution avait declare la paix
a I'univers, mais elle se Iaisse entralner
dans I'engrenage infernal de 1a guerre

La vic/oire de 1918 cortSaue l'i!lan palrio/ique
ne de la debiicle de 1870, Ci·desStls : une Afsacienne
et line Lorraine, flgrlrant les II'( proJJinces perdues»
et recouvrees, e~priment leur reconnoissonce
au drapeau /ric%re dichire dans les batailles
e/ orgueilleusemen/tenu par un "poilu»
(QjJiche d'Henri Royer; c/. H. Jos.,e).

contre tous, Arrive ce qui devait arriver : Ie
soldat prend Ie pouvoir, l'Empire botte
remplace la republique au rameau d'olivier
qu'on avait revee, La patrie, ce n'est plus la
Revolution; fa patrie, c'est la guerre :
« Qu'un sang impur abreuve nos sitLons ! »

Ainsi, avec ses ombres et ses lumieres, Ie

culte de la patrie fut d'abord situe agauche.
Les guerres de Napoleon I" n'eurent pas
pour effet de Ie transferer a droite : en Eu
rope, l'Empereur etait « un Robespierre tl
cheval", qui exportait Ies « fimestes idees»

de la Revolution, detruisait
les anciens re-

gimes, eveillaitl'idee de nationalite contre
les "tyrans ». lusqu'au demier quart du
XIx'siecle, " patliotes » se confondait avec
« repubLicains », voire " socialisfes)).

Lors de la guerre de 1870, apres la de
faite de Napoleon III a Sedan, la gauche re
publicaine, derriere Gambelta, est la plus
ardente a continuer Ie combat contre l'en
vahisseur. De Tours, ou il a fixe son etat
major, apres son depart de Paris en baUon,
Ie ministre de la Defense nationale leve des
armees et appeUe ala lutte hero'ique contre
I'ennemi, retrouvant les mots des peres
fondateurs de 1792. Dans la capitale, dont
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Ie blocus commence au mois de septembre,
la garde nationale ouverte aux classes
populaires reclame des « sorties» acor et
acri.

Apres la reddition de la ville, Ies elec-
tions du 8 [evrier 1871 donnent I'avantage
a une majorite de droite qui veut la signa
ture de la paix de toute urgence. La gauche
republicaine - Louis Blanc, Victor Hugo,
Edgar Quinet, etc. - entend continuer Ie
combat. Plusieurs de ses membres, comme

I Hugo, demissionneront quand Thiers ac
ceptera Ie traite de Francfort, consacrant la
perte de « l'Alsace-Lorraine }). La Com
mune de Paris - du 18 mars au 28 mai
1871 - trouve une part de ses origines
dans ('exasperation du sentiment patrio
tique du peuple, persuade d'avoir ete trahi
par Ie gouvernement ; « Le peuple, dans sa
ltaine des SubliliMs, fait quelquefois des
confusions ef, en se battant contre les
hommes de Versailles, les Ptllisiens croyaient
se ballre contre les allies de fa Pntsse, ce qui
n 'est ni foul ii fait vrai ni absofument faux, »

Dans les trente annees qui suivirent la
defaite de 1871, I'histoire du patriotisme
fut sujette a des variations sensibles. Les
fondateurs du nouveau regime republicain,
Ies Gambetta et les Ferry, firent de I'amour
de la patrie Ie lien naturel entre les Fran
<;ais de toute condition, L'ecole primaire,
devenue gratuite, obligatoire et la"ique, fut
chargee d'en penetrer Ie creur des enfants,
L'histoire de France, autre legende des
Steeles, devenait une nouvelle histoire
sainte. L'armee etait populaire, Ia re
vanche etait dans les tetes ; il faltait, selon
Ie mol de Gambetta, n'en parler jamais et
y penser toujours.

La republique de nouveau se confondait
avec Ie patriotisme ; en 1880, Ie 14 luillet
devenail fete nationale. En ce temps-la, les
membres de la droite ch~rjcale preferaient
fermer leurs fenetres a I'heure des bals po
pulaires. C'est en fervent gambettiste que
I'ancien soldat et poete Paul Deroulede
anime la Ligue des patriotes, en vue de la
Revanche, a partir de 1882. La meme an
nee, la Ligue de I'enseignement, montrant
son souci de J'educalion mililaire des ci
toyens, adopte pour devise; « Pour la pa
tlie, par Ie livre et par I'epee. ))

C'est pourtant en cette fin du XIX' stecle
que se produisit une recomposition de la
carte patriotique. Le mouvement ouvrier,
en plein essor, refusa de rester la dupe du

I
sentiment national. Au nom de celui-ci, on
prechait la conciliation entre les classes,
tout en laissant faire l'exploitation des pro-
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letaires et en envoyant la troupe contre les
grevistes. Se developpa alms une propa
gande antimmtariste. et meme antipa
triotique, qui detourna, au moins en
apparence, les miljtants anarchistes, syndi
calistes, socialistes, dll culte patriotique et
des souvenirs guerriers de la Ire Repu
blique.

L'affaire Dreyfus renforc;a la tendance,
ayant demontre que I'armee, dominee par
des officiers antirepublicains, catholiques,
antidreyfusards, n'etait pas I'armee du
peuple. Le drapeau rouge n'etait plus en
hannonie avec Ie drapeau tricolore qu'un

Hclias dans Le Chevaf d'orgueil : certains
dissimulent leurs tares pour etr « bons ",
de pcur de ne pas trouver as' marier.
« Bon pour fe selvice, bOil pOllr lesfilles. » La
fete qui s'enslJit est, pour les conscrits, la
premiere fete civique, lai'que, et pas seule
ment une fete de ta jeunesse. JDevenir ci
toyen, devenir soldal, la double investiture
repubiicaine se produit aquelques mois de
distance,

A la meme epoque, la patrie devient un
enjeu. C'est alors que se constituait et pre
nait sa place Ie mouvement natioAaliste,
operant un veritable detournement du sen-

, rice Barres, quant alui, publia un petit livre
sur Les Diverses Families spirituelles de fa
France ou il vantait la fratemisatioll, sous Ie
feu, des Juifs et des chretiens, des athees et
des croyants, des intellectuels et des natio
nalistes. Les republicains de gouvernement
s'appelaient Clemenceau et Poincare; les
deux hommes se detestaient, mais ils ai
maient egalement la France. Jamais sans
doute Ie sentiment patriotique ne fut porte
si haut qu'au moment de ces deux dates:
juillet 1914, novembre 1918. Les Fran~ais

de toute origine se sont crus, comme leur
correspondance en temoigne, les « soldats

La F~anee des annees
1920lnseril dans
la p.ierre elle bron7,i!
Ie clllle dll sOllvenir,
ell'lIommage aux morls
de Iii Grande Gllerre.
Le .<aerlfiee de
1300000 lIommes n'a
pas eli vain.
Le/lr herolm,e a per",ls
In v;elolre elle ,..,tOllr
de.• trois departemenls
de I'Est annexes
par Ie Reiell allemalld.
CI-contre:
Raymond Poincare,
qlli fill presldenl
de la Repllbllqlle em,..,
1913 el 1920, inaugure,
Ie 5 jlli,. 1922, Ii Men.
..ede.elllle franfaise,
10 stallle
dll « POUIl liberatellr"
(c/. "L'llillstralion .1
Sygma).

Gustave Herve, directeur de La Guen'e so
ciale, promettait alors au fumier: Ie pat rio
tisme et Ie militarisme etaient accuses
d'etre des instruments de domination bour
geoise. « Pluto, l'insun'eetion que fa
guem ,» ciame Herve, qui explique, devant
la cour d'assises OU il est traduit : « Une pa
trie al'heure actuelle, c'est cette monstnteuse
imigalite sociaIe, c'est celte monstnteuse IX

ploiration de l'homme par f'homme, )} C'est
de ce temps que date un premier divorce
entre une partie de la gauche et Ie patrio
tisme.

Cette breche n'empechait pas la III' Re
publique d'etablir une de ses plus solides
institutions, Ie service militaire obligatoire
pour tous les citoyens de sexe masculin.
Citoyennete et obligation militaire deve
naient lnextricablement liees. Leconseil de
revision etait un moment fort de la vie des
Fran<;ais, Le conserit s'y soumettait au
chef-lieu de canton, attendant le« bon pour
fe service)} comme un certiticat de virilite.
On se souvient de ce que raconte P. Jakez

timent national aux fins de remplacer la re
publiqne parlcmclltaire par tin reg.ime a
poigne seloH ses vceux. L'internationa
iisme de I'extreme gauche el Ie nationa
lisme de I'extreme droite allaient-ils faire
de la patrie un mythe r6actionnaire ?

Soudain rete T9I4 ressoud'a toutes les
eomposantes dll corps national. L'ennemi,
de nouveau, s'appelait Allemagne. Le 27
juillet, Jouhaux, secretaire general de la
CGT, avait declare dans La Bataille syndi
caliste : « A bas fa guen'e ! '> Le 4 aoo.t, aux
obseques de James, il exhorta les ouvriers
au devoir de defense nationale. A Ja fin de
l'annee, il ecrivait a son camarade Du-

I moulin : « Je ne peux pas oubher que mon
grand-pere mounll pour la republique, sur
les barricades de 1848... Je ne veta savoir
qu'une chose, c'est que hmperi.alisme me
nace la republique. [...}Pour mo~ l'emanci
pation n'est possible qu'a fa condition qu'on
soit capabfe de defendre SOil independance
individuelle et nationafe. »

L'Union. sacree s'imposa Ii tous. Mau-

l'HlSTOlRE N· 2117 FE;vRIER 1997

26

de fa liberte. )}l. Le patriotisme etait devenu
('affaire de tous, la mort d'un million et
demi de Fran~ais en fut Ie temoignage fu
nebre, dont chaque commune conserve
picusement Ie souvenir.

Sacr,ifice incroyable, sacrifice consenti :
Ie mot de « sacrifice» ne cessa de ponc
tuer les oraisons funebres, les articles ne
crologiqucs, et les discours parlemen
taires, la guerre durant et au-dela. Quand
Chartes Peguy est tue en septembre T914,
Barres ecrit : « Nous sommesfiers de notre
ami. If est tombe fes annes afa main, face
a l'ennem~ Ie lieutenant de ligne Charles
peguy. Le voila entre panni les heros de la
pensee franr;aise. Son sacrifice mu/tiplie fa
valeur de son Q?uvre. Le voila sacre. » Plus
loin encore: « La Renaissancefranr;aise ti.
rera parti de 1'Q?uvre- de Peguy, authenlifiee
par Ie sacrifice2. » Le lendemain, dans La

IGuen-e sociaIe, Gustave Herve, qui lui
aussi s'est rallie entre-temps a l'Union sa

'I cree, n'hesite pas a ecrire : « Il meritait
celte tres belle mOlt. "



MOURIR POUR LA PATRIE

QUAND
LA. GUERRE
S'ELOIGNE

Depuis l'apotheose des « heroi'ques sa
clifices ", les choses deviennent moins
cia ires. Le patriotisme ne s'impose plus
avec la meme unanimite. Lie depuis la Re
volution au service des armes, il s'effrite
dans I'horreur de la guerre ressentie par les
anciens combattants et par leurs families.
A gauche, il devient pendant un certain
temps assez mal porte d'etre patriote. Les
communistes, demiers venus de la famille
revolutionnaire, ne reconnaissent d'autre
patrie, jusqu'au Front populaire, que celle
de la revolution sovietique. Les socialistes
redressent Ie drapeau du pacifisme souille
par I'Union sacree, et ne veulent croire
qu'en la doctrine de la securite collective et
la Societe des Nations. Un double interna
tionalismc rcjette la tradition guerriere de
la gauche.

C'est alors Ie moment pour la droite de
se faire unc specialite de la defense de la
patrie: ses adherents deviennent des « na
tionaux. », cn opposition aux « cosmopo
lites », aux utopistes briandistes, aux ko
minterniens de la gauche.
lis n'iront pas jtlsqu'a de-
fendre une politique de
fermete, un risque de
guerre, face aHitler: au
milieu des annees 1930, ils
regagnl.:nt eux aussi les
rangs du pacifisme. Pas de
guerre contre les dicta-
tures, ces rem parts contre
Ic communisme !

« Mourir pour fa patrie»
n'est plus de saison. On
respire l'air de Munich pour se donner
l'illusion de vivre. Dans chaque commune,
Ie monument aux morts repertorie les vic
times du massacre recent. Plus jamais \;a !
A cote d u pacillsme politique de la gauche,
du neo-pacifisme ideologique de la droite,
un pacifisme spontane, profond, visceral,
habite la nation.

La guerre survient pourtant, on se res
source vaille que vaille a la litterature mar
tiale - que la « drale de guerre » et la de
[aite de 1940 rendent derisoire. Le choc de
la debacle et de l'armistice parait ruiner
d'un seul coup un siecle et demi de patrio
tisme revolutionnaire. La rumeur veut que
nos soldats, au mois de mai, aient fui
« comme des lapins» quand les blindes al
lemands sont arrives. Tant pis pour ceux
qui auront tenu leur poste jusqu'au bout,
tant pis pour les 100000 Fran\;ais tues au
front en moins de cinq semaines. La
France du man~chalPetain n'aspire qu'a la
pave

Pourtant, c'est au creur de la defaite,
sous la botte de I'envahisseur, et dans un
combat longtemps inegal, que monte Le
Chanl des partisans. Des jeunes gens quit
tent leurs occupations ordinaires pour ,
prendre les armes dans la clandestinite,

comme d'autres ont gagne l'Angleterre
pour s'engage,,' dans les forces de la France
libre. De nouveau, la notion de sacrifice
s'attache al'amour de la patrie. La mort re
prend Ie sens du sublime: "ie mews pour
ma patrie, ecrit un Iyceen de seize ans, exe
cute Ie 25 septembre 1943. ie meurs pour
m.a patlie, je vew: une France libre el des
FralU;ais heureux, non pas une France 01'

gueifleuse el premiere nalion du monde,
mais une France Iravailleuse, laborieuse,
honnele. [...1Pour moi ne vous foiles pas de
soud, je garde man courage el ma belle Itu
meurjusqu'au bOUI, et je chanlerai Sambre
et-Meuse, parce que c'esltoi, ma chere ma
man, qui me I'as apprise3. "

Cette lettre, comme tant d'autres re
cueillies, emises par de jeunes hommes
peu avant de passer devant Ie pe10ton
d'execution, nous semble d'un autre age.
Nous n'eprouvons plus de danger exte
rieur immediat, la guerre est devenue exo
tique ou hypertechnique : elle s'eloigne.
Les derniers conscrits appeles a combattre

Ie furent dans une gllerre
coloniale qui n'avait rien
d'exaltant pour eux. Une
droite musclee. vibrant a
la gloire des « paras ", a
bien pu retrouver de la
voix pour entonner des
Marseillaise sur les boule-
vards, on ecoutait plutot
Boris Vian chanter Le De
se/teLlr, ou Yves Montand
relancer La Chanson de
Craonne : la prolongation

du service militaire devenait insuppor
table. La fin du drame ne justifia guere Ie
« sacrifice» de tant de vies.

us Fran<;ais savent qu'ils n'ont plus les
moyens de prendre la tete des nations. Les
voyageurs, sortis de I'Hexagone, decou
vreut avec tristesse que, partout, I'in
fluence de leur pays recule, que l'enseigne
ment de leur langue s'effondre, que les
restes de gloire qui sont attaches a leur na
tion proviennent plus d'un heritage que
d'UllC force veritable de rayonnement par
« les am~ les Gimes, elles lois ". Le patrio
tisme, des lors, se trouve devant un choix.
Ou bien il inspire Ie repliement sur soi, la
fermeture aux autres, une politique imagi
naire de Ja « seule France 'I, entouree de
murs sertis de tessons de bouteilles et de
fendue par des cerberes aboyants. Ou bien
il suggere une volonte de survie au moyen
de [rontieres elargies et de la formation
d'une conscience europeenne.

Deja, au printemps 1944, Jacques Mari
tain lan<;ait un message qui reste d'actua
lite : « Tandis que l'idee de nalion esl plus
forte que jamais dans la conscience des
peuples, l'ineluctable solidarite qui lie desor
mais les nations enlre elles exige - si les
hommes ve,ulent eviter Ie risque d'Ul1e serie

de guel7es m.ondiales de plus en plus devas
tatlices - que ['idee de nation soil panout ri
goureusement separee et purifiee de l'idee de
nationalisme, et que Ie nationalisme au sens
strict, qui fait de la nation Ie bUI supreme et
la supreme regle d'action, fasse place aun
unive/salisme qui oliente les energies crea
trices des peuples vers le bien supranational
de la communaute civilisee. "

Pour Ie moment, les nationalistes, les
adeptes du pays c!os, les fanatiques d'une
essence fran\;uise invariable, s'attribuent la
cause de la patrie. Les autres, convaincus
de la necessite europeenne, 11 I'heure ou
s'acheve la guerre fro ide et ou s'accelere Ie
phenomene de 1a « mondialisation ", s'in
terrogent sur la perennite du sentiment pa
triotique. La reflexion sur la reforme du
service militaire, decidee par Jacques Chi
rac, est un des fruits de cette periode de
mutation et de remise en cause des prin
cipes republicains.

L'opinion consul tee donne son accord it
I'idee d'armee professionnelle. Les gar
diens de I'armee citoyenne, con\;ue par les
republiques, protestent. lis ont Ie senti
ment que Ie service militaire obligatoire
restait, malgre ses defauts, I'un des instru
ments privilegies du « vouloir-vivre-en
semble ». D'ou resulte la concession des re
formateurs, aboutissant a creer, a cote
d'une armee de volontaires et de soldats de
metier, un « rendez-vous citoyen », ou tous
les jeunes Fran\;ais, a I'age de leur majo
rite, retrouveraient, l'espace de quelques
jours, Ie chemin des casernes ou de ce qui
en tient lieu, pour se tremper dans un bain
patriotique et civique. Simple palliatif ou
passage fugace par une ecole republicaine
que l'ecole elle-meme cesse d\~tre peu a
peu, Ie projet est une sorte d'hommage aux
vertus de socialisation democratique pre
tees a I'ancien service militaire.

Pour la premiere fois depuis les lois
fondatrices de la III' Republique, la ma
jorite des jeunes Fran\;ais ne porteront
plus les armes. L'evenement est de taille.
II apparaltra aux uns comme un inde
niable progres des forces pacifiques. Aux
autres, comme une rupture dans I'histoire
republicaine, annon\;ant la regression
certaine du patriotismc. Le tout est de sa
voir si celui-ci peut avoir encore un sens
autrement que dans ses liens seculaires
avec les drapeaux des regiments - en
bref, si Ie civisme n'en est pas la forme a
reinventer. •

NOTU
1. cr. nOlal1lmenl JeJn-Noel Jeanneney, " Les Archives
des commissions de controle postal allx "rim'"s (1916
1918) l), Revue d'hlSlo~re Jnoderl1e et cOJltemporainc,
janvier-mars J968.

2. Maurice Barres, "Charles Peguy, mon au ehamp
d'honncu( ", L'Echo de Paris. 17 seplembre 19 J4.

3. De la RisISlallce ala Rivolu/lon. Anlhologlc de la presse
chlildeslirle. Neuchatel, La Baconniere, 1945.
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LE5 SOLDAT!I DE LA FRANC:.

AUX ARMES, CTOY NS !
De Valmy a1abando I du service a anal p OPOS8 par
Ie pres dent Jacques Chirao : deux cents ens pendant
lesquels sleet ,amra llideal d c1toyen defendant sa,
parie, aUjourd'hu1 relIliS en cause. Deux cents a.na
ponctues de debats at de gue res qui 0 t mis a
l'epre va Ie modele republic de 18. consor ption.

Maurice Valsse
ProfcSscLlr al'ullivcrsitc! de: Reims, Maurice Vals~e

eSI direcleur du Ccnlrc d'c!tudes d'hi,lOirc de la defense
(lcs vu,",s cxprimees danse:CI "rticle Ie SOm it litre
personnel). II prepure pour Ies "dilioJ1s Fayard
un ouvrage sur La I'oliuqlle etmnFere de la France
de 1958 a 1969. Son livre ,"r u.s Rel<l1ioll.l'
illlel7latlOnales depws 1<)45 (5' ed. 1996), vicm
de parailre.

« ive la nation! » : Ie cri lance par Ie I
general Kellermann Ie 20 sep

tembre 1792 it Valmy (cf Reperes chro
nologiques) est repris par une troupe
composite qui exprime ainsi son senti
ment d'appartenance ala communaute
nationaJe. Cependant, si de Valmy date
« une per/ode nouvelle dans l'histoire de
I'ilumanite », cctte bataille ne marque
pas pour autant la na issance du service
militaire obligatoire en France : la
conscription" n'est pas une idee neuve
au moment de la Revolution. Cette
forme de recrutement, qui consiste a
inscrire sur les registres de I'armee l'en
semble des jeunes d'une classe d'age, a
des origines bien plus anciennes. Car la
superiorite en hommes a toujours ete
consideree comme un facteur de vic
toire. Aussi, pour recruter Ie personnel
des forces armees, Ie pouvoir recourt
au volontariat ou it la contrainte, et joue
de la complementarite de ces deux for
mules.

La solution traditionnelle de la 010

narchie fran~aise consistait aentretenir
une force permanente de volontaires
fran<;ais et etrangers, lies pendant plu~

sieurs annees it leurs unites, rompus aux
exercices, bref des soldats de metier.
Mais au siecle des Lumihes, des philo
sophes et certains militaires estiment
que la defense du pays est I'affaire de
tous et pr6nent done la formation lI'une
armee nationale. « Tout citoyen, ecrit
Rousseau, doit etre soldot par devoir, nul
ne doit ['eire par me/ieI'. " Toutefois, au
meme moment, les milices provjnciales,
qui etaient levees parmi Ie petit peuple
des campagnes depuis 1690, sont de plus
en plus impopulaires. Le systeme suscite
une opposition qui s' exprime en 1789
dans les cahiers de doleances.

Au sein de l'Assemblee constituante
Guillet 1789-septembre 1791), Ie debat
se developpe autour de I'idee de
conscription, consideree comme neces
saire du point de vue miJitaire et commc

• cr. lexique. p. 37.

Ci,dessus, manalll"res, probablemenl iJ 1(1, "eille
de 10. Premiere Guerre mondiale. Cest en 1905
que Ie se,.,,;ee militai,.e e.•1re1ld,l obligatoi,..,
pour tous. Huil milliorrs tfhommes, soil 20%
de fa population, Sl!ronl f1insi mobifises
entre /914 et 1918 (ef. ECPA).

utile pour Ia formation civiquc. Le prin.
cipe dll service militaire obligatoil'e ap
parait commc un critere d'adhesion it la
nation, mais il a d\.l mal aentrer dans lcs
ma:l.IfS. Quand, en d€cembre 1789, Ie
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depute Dubois-Crance enonce Ie prin
cipe selon lequeI en France tout citoyen
doit etre soldat et tout soldat citoyen,
l'idee est recusee par Mirabeau au nom
de la liberte individuelle. La seule inno
vation reside done, it l'epoque, dans la
creation d'une garde nationale civile

r constituee de volontaires.
Peu it peu, cependant, la necessite mi

litaire et l'ideal civique de la nation en
armes se rejoignent. LOfsque l'Assem-



blee proclame la patrie en danger, Ie 11
juilJet 1792, elle recrute, parmi les gardes
nationaux, des volontaires engages pour
la duree d'une campagne. lis forment des
batailJons qui, aux cotes de I'armee de
ligne (regiments reguliers destines aetre
utilises en ligne par opposition a la
Garde, affectee ala protection du souve
rain), remportent la premiere victoire de
la Revolution: Valmy. Contrairement a
une idee souvent repandue, (I s'agit donc
de volontaires et non pas encore de
conscrits.

Apres Valmy, l'amalgame entre les
differentes troupes (militaires de car-

riere et volontaires peu aguerris) permet
d'etayer la bonne volonte des uns par
l'experience des autres. Tandis que, pour
faire face au danger exterieur, un decret
de la Convention, promulgue Ie 24 fe
vrier 1793, ordonne la requisition de
300000 hommes. Mais cela ne suffit tou
jours pas. Par Ie decret du 23 aOllt 1793,
les deputes proclament donc la « levee en
masse» qui prevoit I'appel de tous les
hommes (celibataires et veufs sans en-

SOLDAT ET CITOYEN

fants, c'est-a-dire aI'exception, c1assique,
de ccux qui sont deja charges de famille)
de dix-huit a vingt-cinq ans, jusqu'au mo
ment ou les ennemis seront chasses du
territoire de la republique. II s'agit donc
d'une mesure de circonstance, destinee a
parer a une situation d'exception. Elle
per met de verser plus de 300 000 a
400 000 hommes dans Ie corps de I'armee
dont ils doublent l'effectif.

Cette innovation bouleverse cepen
dant tous les principes admis jusqu'alors,
puisqu'elJc impose la mobilisation* po
pula ire : tout Fran<;ais devient militaire.
Le principe de la conscription est

d'ailleurs pose par la Constitution du 8
fructidor an lIT, precedee d'une declara
tion des devoirs des citoyens, qui stipule
a t'article 9 ; « TOUI citoyen doi/ ses ser
vices afa patrie el au maintien de fa libelte.
Jl doit repondre, lOWes fes lois que La loi
I'appelle a la defendre. » Malgre cela. les
requis sont de plus en plus recalcitrants.
Afin de pourvoir au recrutement, Ie Di
rectoire promulgue donc fa loi Jourdan
du 5 septembre 1798, qui stipule : « Tout

FralU;ais est soLdat et se doit aLa defense de
la patrie. » La levee en masse est des lors
institutionnalisee par I'enrolement de
to us les jeunes Fran<;ais de vingt avingt
cinq ans, theoriquement soumis aI'obli
gation du service militaire.

Sous l'Empire, malgre la succession
de guerres, on n'assiste qu'a une mobili
sation partielle : entre 1800 et 1815,7 %
de la population totale de la France est
appelee sous les drapeaux (soit pres de 2
millions d'hommes, dont environ Ie
quart trouvera la mort) - contre plus de
20 % pendant la Grande Guerre. Jus
qu'en 1810, I'importance du contingent*
appele est assez faible (moins de 80 000
hommes), puis les effectifs augmentent
jusqu'en 1813, du fait du rappel de
100 000 hommes des classes 1809 a 1812
et de I'augmentation des contingents at
teignant de tres jeunes gens, ce qui ac
croit Ie rejet de la conscription dans la
population et Ie nombre des deserteurs.
Aussi I'une des premieres decisions de
Louis XVlll consiste-t-elle precisement
a la supprimer. Aux termes de l'article
12 de la Charte qui fut octroyee par Ie
roi aux Fran<;ais en 18141, « fa conscrip
tion [etait] abolie » et « le mode de reen/
temen/ de /'armee fixe par La foi ».

L'armee est donc recrutee par l'appel
ades engages volontaires. Or ceux-ci se
presentent en nombre insuffisant pour
assurer la defense d'une France qui re
prend sa place en Europe. La conscrip
tion - qui ne dit pas son nom - est
alors retablie subrepticement par [a loi
Gouvion-Saint-Cyr (du nom du ministre
de la Guerre) du 10 mars 1818 : « Car
mie se reenlte par des engagements voLon
taires et, en cas d'insuffisance, par des ap
pefs. » Le texte prevo it un service d'une
duree de six ans (qui variera par la suite)
et fixe I'effectif du temps de paix a
240000 hommes. Chaque an nee, Ie
contingent necessaire est fixe et reparti
entre les cantons. Les jeunes de la classe
concernee se rendent au chef-lieu de
leur canton, ou a lieu Ie tirage au sort qui
determine I'appartenance au non a ce
contingent annue!. Les «bons nume
ros », auxquels s'ajoutent les exemptes
(pour raisons physiques ou sociales,
notamment ceux qui sont charges de fa
mille), sont exoneres de toute obliga
tion, meme en cas de conflit ; les « mau
va is numeros» sont astreints aux
obligations militaires.

En fait, parmi ces derniers, une frac
tion seulement effectue son service de
longue duree (six, sept ou huit ans selon
lcs periodes, ce qui represente un veri
tahle deracinement). Les autres, qui ne
sont pas incorpores, ne sont appeles
qu'en cas de guerre. En outre, Ie rem
placement etant autorise, tout un sys-

-III
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teme parallele se met en place: assu
rances contre Ie tirage d'un mauvais nu
mera, qui permettent, Ie cas echeant, de
pourvoir a I'achat d'un rempla<;ant;
creation d'agences fournissant ce der
nier ; variation du cout de la transaction
selon ['evolution des risques. Toutefois,
les conscrits sont responsables de leur
remplac;ant: ils doivent Ie service si ce
lui-ci ne remplit pas ses obligations. Le
systeme cumule donc plusieurs defauts :
il est inegalitaire ; il instaure une cou
pure entre I'armee constituee de

« vieux }} soldats et la nation; il prive la
France de reserves instruites.

En 1832, afin de parer la stagnation
des engagements, Ie marechal Sault, mi
nistre de la Guerre, fait voter une loi qui
renverse I'ordre precedent: l'armee se
recrute en premier lieu par des appels,
ensuite par des engagements; les
conscrits sont divises en deux parties 
la premiere est incorporee, la seconde
est soumise ades exercices reguliers, et
constitue la reserve*. Or Ie systeme ne
fonctionne toujours pas. Quant au rem-

placement, viokmmcnt critique, it sera
supprime en 1855, A sa place, \,,, e.xone
ration» * permet a tout mauvais numero
d'echapper au service en payant une in
demnite alimentant une caisse de dota
tion de I'armee chargee de payer les
primes de rengagement et les pensions
des anciens militaires.

La France est ainsi pourvue d'une ar
mee semi-professionnelle, dont tout Ie
monde se satisiait, d'autant qu'elle com
bat avec slIcces en Crimee contre la Rus
sie (1854-1856) et en Italie contre les

LA LEVEE EN MASSE ASAUVE LA REVOLUTION !
1793 ; la Revolu
tio est en peril. Le
peuple ( souverain »

doit la dSfendre, de
crete la Conventio

Juillet 1793 : les armees
coaJisees sont victorieuses et
menacen! Paris. Les Ven
deens et les «fe.deralistes»
ont allume la guerre civile.
L'armee fran<;aise a, au cours
de l'hiver precedent, perdu
nombre de volontaires natio
naux. Une levee de trois cent
mille hommes en fevrier 1793
a bien ete decidee mais, Ie
remplacement etan! autorise,
elle ne pesait que sur les plus
pauvres. Lesquels, ne pouvant
payer de remplac;ants, etaient
reticents a partir car ils lais
saient leur fa mille dans Ie be
soin, Retentit alors la voix du
peuple : « Tout au rien!»

La Revolution en peril, Ie
peuple «souverain» doit s'in
surger, saisir tous les pouvoirs
et se mettre a la tete des
armees. Ce sont la les idees
politiques des sans-culottes.
Plus d'armes savantcs, mais
des ba'ionnettes et des
«saintes piques }), Terreur
dans I'art de la guerre, terreur
dans et hors de l'armee : que
soient elimines tes suspects
civils ou militaires !

Pourtant, Robespierre, les
membres du Comite de salut
public et ceux de la Conven
tion denoncent l'utopie de la
levee en masse. Danton ob-

jecte, par excmplc : «Avez
VOu.s des armes et du pain pour
faire marcher ala fois taus les
Franr;ais ? » Peut-on requerir
tous les hommes ap~es a por
ter les armcs sans fragiliser
une economie deja en crise?
Sera-toil possible d'organiser
et d'instruire, ell un court
laps de temps, une foule de
combattants ?

Enfin, certains continuen~a
proner les merites d'unc ar
mee professioonclk. C'est Ie
procureur du d 'partement de
la Manche qui ecrit : « Pour
quai appeler une multitude
d'hommes nitmis a la hi)te el
absolument inexperts au ma
niement des armes ? Le mare
chal de Turenne repondaitde
conqwirir IEurope avec tre11fe
mille Franr;ais qu'iI aurait dis
ciplines, mais il ne rougissait
pas de dire qu'il serait fort
embarrasse pour commander
cinquante mille hommes, ),

Apres avair re«u les depUll~S

des assemblees primaires dc
toute la Frane venus a Paris
pour accepter 'la nouvelle
Constitution ct reclamer cux
aussi la levee l;:ll masse, la
Convention se decide enfin.
Le decret du 23 aout 1793 eta
blit la requisition de tous les
hommes ages de dix-huit a
vingt-einq aIlS, c6libataires au
veufs sans enfan!s. Le systeme
entend instituer une egalite
« sainte» : il n'y aura plus
d'exemptions", en dehors de
celles que necessi!e l'etat de
sante, plus de rachat e t de
commerce de «chair humaine ».

Mais requisition ne veut
pas dil'e conscription* : elle
s'eteindra avec la paix que I'on
espere proche; c'est un « coup
de main» que les jeunes don
ncront aux forces deja rassem
blees. Toutefois, Ie deeret re
prend en partie ['idee de la
levec en masse: plus de front
distinct de I'arriere, mais tout
un peLlple dresse pom la de
fense de ses droits : "Les
jeunes gens iront au combat ..
les hommes mariesfnrgeront lex
armes et tramporteront les sub
sistances; iesfemmesferom des
tentes, des habits, et sen'iront
dans les hopitaux .. les enfants
mettl'Ont Ie l';eux tinge en char
pie; lex vieillards se feront por
ter sitr les places publiques pour
exciter ie courage des guerriers,
precher la ha;ne des rois et
funiti de la republique, ))

La Convention esperait re
unir cinq cent quarante-trois
batailJofls de neuf cents
hommes. Ceux-ci ajoutes a
l'armee deja constituee d'en
viron cinq cent mil e hommes,
on parviendrait aun total d'un
million de solclats r En fait, si
les departements proches de
Paris, ceux du Nord, du Pas
de-Calais, de la Somme, de
l'Ain et des Ardennes donne
rent plus que prevu, d'autres
se montrerent reticents - il
n'y eut pas cependant de nou
velle Vendee (ce departement
fournit, en pleine guerre ci
vile, quatre mille hommes).

L'opposition a la requisi
tion utilisa des arguments an
ciens. Ainsi, des habitants du

Sud-Ouest firent valoir que la
republique, comme la monar
chie, devait vivre «du sien"
sans reclamer l'imp6t du sang.
Ailleurs, on voulait bren s'ar
mcr mais testcr au pays, et des
requ,is, entmTnes loin de chez
eux, se laisseront mourir de
"nostalgie». Partout se fit en
tendre a nouveau Iia reclama
tion des pauvres : la requisi
tjon, egaljtaire en principe, ne
retait pas de fait; Ie riche
pouvait loucr des domes
tiques pour remplacer ses fils
partis combattre, Ie peuple
u'en ayant pas les moyens
voya,it sa terre condamnee a
retourner a la friche ou son
atelier afermer. Et puis, dans
I'immediat, qui moissonnc
rait, qui vcndangerait, qui
ferait les labours d'hiver?
L'insoumission~ gangrena 1a
requisitiol1.

Le gouvernement revolu
tionnaire, pour en avoir rai
son, utilisa la contrainte. Le
temps de la requis,ition fut ce
lui d'unc ,intense politisation.
On placarda des affiches. Elles
furent lues en public, Leur
tcxt<.: confrontait Ie temps des
rois et celui de 1£1 republique,
la servitude des hommes et de
la terre, et la liberte donnee, Ie
mepris de l'aristocrate et I'or
gueil du citoyen. Ce ne fLIt pas,
certes, une armee d'un million
d'hommes qui affronta l'en
nemi en 1794 mats, grace ala
requisition, Ie nombre atteint
(huit cent mille) permit la vic
toire.

Jean-Palll Bertalld
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forces autrichiennes (1859). A la fin du
Second Empire, des idees de reformes
sont tout de meme agitees. Napoleon III,
lui-meme, est inquiet de la victoire prus
sienne de Sadowa ou, en 1866, la Prusse
bat ('Autriche, et qui revele une trans
formation dans Ie rapport des forces en
Europe tout en prouvant l'efficacite du
systeme prussien : un service universel
fonde sur des reserves instruites.

L'empereur cherche a adapter ce sys
teme a let France, mais son projet ren
cnntre line opposition quasi genera Ie 
une campagne de petitions est meme 01'

ganisee. L~ droitc. hostile aux levees
d'hommes, symbole de la periode revo
lutionnaire, defend Ie slatu quo; la
gauche, pret'igurant ce qui sera la doc
trine de Gambetta dans Ie programme
de Belleville de 1869, prone la dispari
tion des armees permanentes, « cause de
ruine» et « source de twine », au profit de
I'institution de milices. De ces dcbwt
confus sort, en 1868, la loi Niel, dont la
principale innovation consiste en la
creation d'une garde nationale mobile,
ou chaque citoyen peut servir quinze
jours par an et beneficier d'une forma
tion militaire.

Mais la reforme intervient trop tard :
la guerre franco-allemande tourne a la
debacle, malgre Ie sursaut du gouverne
ment de la Defense nationale2, qui orga
nise la levee en masse. C'est la defaite.
J'invasion, !'occupation. Le choc pro
voque en France une grave crise de
conscience. Les republicains estimenl
que Ie sort de la patrie ne peut plus etre
confie aux seuls combattants profession
nels: il doit reposer sur tous. Et cet ef
fort demande 11 l'ensemble des citoyens
apparait comme Ie corollaire de la de
mocratie, une garantie con tre des
troupes encadrees par l'aristocratie, un
moyen, enfin, de completer la formation
civique de chacun et d'assurer un bras
sage social. L'instauration d'un service
militaire universel egal, de courte duree,
doit, en outre, fournir les effectifs indis
pensables aune armee mod erne.

A I'Assemblee nationale, Ie duc d'Au
diffret-Pasquier preconise de faire de
I'armee l'ecole des citoyens : « Que tous
nos enfaills y aillenl done el que Ie service
obligatoire soilla grande ecole des genera
tions futures!» Mot auquel repond la
devise proposee par Ie createur de la
Ligue de l'enseignement, Jean Mace :
« Pour la patlie, par Ie livre el f'epee .' » Au
terme de discussions passionnees, oppo
sant partisans el adversaires de la
conscription, la Charnbre vote Ie 27
juillet 1872 la loi Cissey imposant I
principe du service militaire obligato ire
pour tous. Mais elle n'abandonne pas la
notion de tirage au sort (Ies mauvais

SOLDAT ~T CITOYIIN

numeros font cinq ans de service, les
bons, 11 peine une annee) et elle multi
plie les exemptions* en faveur des sou
tiens de famille, des ecclesiastiques et
des membres de l'enseignement.

Pendant une vingtaine d'annees, l'ar
mee, organisee sur ces bases, est per<;ue
comme I'i,nstrument de la Revanche et
devient Ie symbole de l'unite nationale.
El1Ie est I'" arelle sainte ", unissant tous
les Fran~ajs, de droite comme de
gauche. Champions de celte croisade.
les instituteurs entrainent les batajllons

AO/II J793: pour sa"ver Ja France
ella Rholution, taus les ilommes
de dl.r-h"it II v;ngt-cinq ans
sonl, pour 10 prem;entlois dans [,histaire,
appeles sous les drapeaw:: :
c'est 10 « levee en mosse '"
(c;.desslIs, La Patrie en danger,
lableau attribui
a Guillaume Letilient, ViziJle,
clu'iteau-nUl.fee de Ja Revolution;
cl. H. Josse).

scolaires avec des fusils de bois. Le
poete Paul Derou lede, porte-parole
d'un nationalisme bient6t virulent, ex
prime it sa fa<;on Ie lien entre ['armee et
la nation : « L 'annee est la grande pa
trO/1n.e qui nous baptise tous Franl;ais. »

Dans cette perspective, la loi Freycinet
du 15 juillet 1889 cherche it supprj mer
certaines inegalitcs : Ie service dure trois
ans. Mais exemptions et regimes de fa
veur restent nombreux : les eleves des
grandes ecoles, certains dipl6mes et les
seminaristes (les « cures sac au dos ») ne
restent ainsi qu'un an sous les drape aux.

L'HISTOIRE -EVRI£R 1997
------

31

Au toumant du siecle, bien que Ie ser
vice militaire soit desormais mieux
per<;u par la societe fran~aise - comme
Ie montre Ie faible taux d'insoumissjon*
-, I'armee est it nouveau ['objet de de
bats. Le patriotisme n'est pas remis en
cause, mais Ie pacifisme touche de larges
fractions de la population. L'appel 11 la
troupe pou I' briser les greves (comme it
Fourmies en 18913) developpe I'antimi
litarisme ouvrier. Peu a peu, l'idee de
patrie et Ie militarisme republica in se
dissocient. L'agitation antirepublicaine

orchestree par Ie general Boulanger,
I'affaire Dreyfus et I'alliance du « sabre
et du goupil/on» qui s'ensuit modifient
l'image de l'armee : elle n'est plus ci
ment de I'unite nationale mais facteur
de division. L'affaire Dreyfus a revele de
grandes tensions entre Ie personnel po
litique au pouvoir et une fraction de la
hierarchie militaire consideree comme
antirepubJicaine.

C'est dans ce contexte qu'est votee la
loi du 21 mars 1905 preparee par Ie ge
neral Andre, ministre de la Guerre dans
Ie cabinet radical d'Emile Combes. Bien
qu'il s'agisse d'un texte de circonstance,
i1 n'en formule pas moins des principes
essentiels: Ie service militaire est natio
nal, personnel (nul ne peut s'y faire rem·
placer), obligatoire (tout Ie contingent
est incorpore) et egal pour taus en duree
(Ia reduction du service actif adeux ans
diminue la charge pesant sur Jes besoins
d'une economie en expansion). Les dis
penses et exemptions sont abo lies. Le

(Suite page 34.)
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".S 50l..DAYS flo 'I LA PRANCE

Photographies

SCENES DE LA VIE DE CASERNE La serle de photographies ci-dessous nwntre quelques scenes
quotidiennes darlS une gamison en 1906.
Celafaisait alors un an qu'avait ete adopte la loi instaurant
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Ie service obligatoire. Tous lesjeunes gens allaient
desormais connaitre la vie de caserne, ses rites, sa discipline,
son vocabulaire... Et ceci pendant pres d'un siecle.

• T

Jusqu'a ce que Jacques Chirac decide
de mettre fin ala conscription obligatoire (photographies
de Pierre Doye, L'IIIustration, 27 octobre 1906).

•
VI
o
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JEAN JAURU, LES SOCIALISTES ET I!ARMEE

En 1911, Jean Jaures publie
L'Armee nouvelle. 11 y apparait
comme I'apotre d'une nation
en armes. Constituee de « milices
democratiques ».

privilege des d,ipl6mes est supprime et
remplace par un systemc de .sursis, ainsi
que par la possibilite, pour ees derniers,
d'accomplir line partie de leurs obliga
tions mihtaires comme sous-offieiers ou
offieiers de reselVe.

Le service militaire obligatoire, tel
qu'il se trouvc applique encore aujour
d'hui, remonte donc a la loi de 1905.
C'est dc cette periode aussi que date son
role comme factetlr de cohesion sociale
et d'integration nationale : il apprend
aux habitants de la campagne a
connaHre la ville; il initie les soldats aux
progres techniques; i1 uniformise les
genres de vic, I'habillement, l'alimenta
tion, Ie langage. L'ecole et la caserne de
viennent, a cette epoque, les lieux de
formation privilcgies du futur citoyen.

Mais ces mesmes intelViennent dans
une situation troub1ee : dans Ie meme
temps, les nouvelles lois militaires alle
mandes de 1911, 1912 et surtou t 1913
augmenten! les effeetifs de l'armee en
nemie; Ie c1imat international se dete·
riore. Le commandement fran«ais re
dame alors I'allongemcnt de la duree du
selVice a trois ans. Les debats sont pas
sionnes dans la pre sse et au Parlement.
Depuis 1910, en effel, Jean Jaures et les
socialistes font campagne pour « I'armee
nouvelle ", titre de I'ouvrage du depute
de Carmaux. Considerant que les ci
toyens sont responsables de la defense
du pays, ils imaginent un systeme mili
taire dans lequell'armee est I'emanation
de la nation tout entiere : ils proposentla
constitution de milices, eompletees par
un encadremerrt d'cngages specialistes.
Leur proposition n'es! pas retenue, et
malgre leur opposition e,t c.:dle d'une
partie des radicaux, la loi sur Ie service
de trois aus est adoptee enaoot 1913.

Un an plus tard, au moment oir la
France entre en guerre, eUe d'ispose
donc de 760 000 hommes sous les dra
peau.x, Pendant Ie con[/it, 8 millions
d'hommes en,tre dix-huit et quarante
cing ails sont mobilises" au total, soit
20 % de la population. C'e.st la pn:miere
fois que la na tion armee issue d'un ser
vice militaire obligatoire et universe! est
soumise ala guerre totale. La duree des
com bats pose d'ailleurs Ie problel1le de
la main-d'reuvre necessaire pour faire
toumer I'economic, d'oLJ la creation des
affectes speciaux, soldats mobilises mais
renvoyes a I'arriere. On decouvre ainsi
que, d6sormais, 'I'affrontement entre ks
nations dGpasse Ie domaine militaire : ,Ia
qu~stion du soldat-citoyen se pose en
terrnes nouveaux.

Apres l'armistiee du 11 novembre
1918, Iia disparition d'une menace alle
mancle immediate, les difficultes finan
cieres et la lassitude de la population

de « fortes mi/ices democratiques reduisant
1.0 casel7le a11 'eIre qU'lIne ecole et faisant de
loWe la nation [,Ine immense el vigoureuse
anm}e au selvice de ['autonomie lIatiorwle
et de la paix ".
Pratiquement, eela significrait la tin
de I'opposition entre armee d'aetive
et armce de reselVe. Tous les hornmes
valides de vingt atrente-quatre aDS
feraient partie de la premiere.
La formation rnilitaire des gar~ns
des l'age de dix ans serait assuree
par un entraincment de gymnHstique,
de marche et de tir ; les jeunes gens
seraient affeetes ades unites territoriales
pour des ptriodes d'exerciccs et
de manreuvres, avant une courte periode
d'instruction dans une « ecole de recrues ».

Quant aux offieiers, ils semient formes
dans un certain nombrc d'universitcs,
au sein de « sections militaires ", pendant

quatre ans.
Repoussees par la Chambre,
1(;;5 idees de Jallres sont
comballues par des socialistes
qui l'aecusent de sc mettre au
sclvice du ministre de la
Guerre et par la droite qui
fait gricf au depute de
:armallx de vOllloir ainsi

livrer al'A1lemagne line
France desarmee.
r.a duree du sClVice rnilitaire
est portee atrois ans

en 1913. On est loin
de I'armee de
miliccs. M. V.

poi n ta uM 1 s e

Public en 1911, L 'AImee nouvelle est un
ouvrage dense, conl;u comrne Ie premier
volet d'lIne reuvre plus vaste, ayant
pour objet I'organisation socialiste
de la France. Silan d'une r6flexion
consacree aI'armee ct s'appuyant sur une
documentation exceptionnelle, Ie livre
de Jaures s'inscrit dans Ie sillage de toute
une serie de propositions en faveur
de la n~forme militaire et meme
de I'armec de milices. A la difference
d'une tendancc de gauche
antipatriotique, Ie dirigeant socialiste
croit en effet ala nation et cstime qu'elle
doit etre defendue.
Jaures intelVient dans un debat sur
les differentes options de I'organisation
de I'armec, qui est apeu pres permanent
entre 1871 et 1914. Depuis les lois
de 1872-1873 qui ont instaure
Ie selvice militaire
obligatoire de dnq ans,
la duree de cclui-ci
a etc reduite par
la loi de 1905.
Mais, pour Jaures,
ces lois donnent tfOP
d'importance
al'arrnee active.
II propose done une
organisation
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Mise au point

lA! colQnel de Gmille
pre.fellie ses chars de cQmbt1l
au president Lebrun, en J939

(c/. Keysum,,).

il faut ala France un outil moderne
et de qualite : c'est I'armee de metier
de 100000 hommes, « lI1otorisee
pour tine bonne part, progressivement
cuirassee ». De Gaulle insiste sur Ie role
nouveau des ohars, combattant en unites
autonomes, et sur I'importance
du personnel, elites militaires
qui ne peuvent etre que professionnelles.
Afin de rcunir cette formation
de 100 000 hommes, de Gaulle veut avoir
recours ~l des engages pour six ans
(recrutes araison de 15000 par an),
<' so/daIS prolessionnets senl({ut assez
longlemps pour que soil consommee fellr
formation lechnique et morale,
mm\' nOll pas au-delil du moment
mll'habilele devielll routine ».

L'accucil ne fut pas ala hauteur .
des espoirs de De Gaulle, qui s'ouvrit
de son projet aplusieurs hommes
politiques. II reussil aconvaincre
Paul Reynaud, qui defendit
Ie 15 mars [935 une proposition de loi,
mal aeclleillie par Ics socialistes toujours
partisans de Ia levee en masse
et de I'armec de milices.
Ellc fut aussi combattuc par 1a hierarchie
militaire : Ies generaux Weygand,
Debeney et Gamelin, Ie mareehal Petain
prirent position contrc Ie projct.
Pourtant, des Ie 7 mars 1936.
la remilitarisation de la Rhenanie
par I'Allemagne revelait I'impuissance
strategique de l'armee fran<;aise,
incapable de mcner une action militaire
meme au voisinage immcdiat
de la frontiere. M. V.

100000 soldats professionnels: c'etait,
selon Ie lieutenant-colonel
de Gaulle, Ie minimum Ileces.5aire
ala France pour assurer sa defense.
Son projet, presente au debut
des Qlmees 1930, fie reflcontra guere
que critiques et scepticij·me.

DE GAULLE: VlVENT LIS CHARS IT La PROFESSIONNEU !

Ve/s f'armee de melier, qui pat'alt
en 1934, est dedit a l'armee fram;aisc
« pour stl/llir (/ sa foi, (/ sa force, iJ sa
glob'e ». Dans cet ouvrage, Ie Iieutcnant
colonel de Gaulle, alors en poste au
secretariat general du conseil superieur
de Ia Defense nationale, propo~e
une rcforme profonde de l'institlltion
militaire. Le fond de sa reflexion
est hi prise de conscience que la France
n'a pas l'armee de sa politique.
De fait, I'Europe issue du traite
de Versailles (1919) est de plus en plus
contestee dans les annees 1930.
Enjeu diplomatique capital,
la conference du dcsarmement reunie
dans Ie cadre de Ia Societe des Nations
aGencve it partir de fevrier t932
tourne court. L'Allemagnc obtient
I'egalite des droits, revolution
diplomatique qui precede de peu
un autre ev6nement de tailJe :
I'accession de Hitkr au pouvoir,
en janvier 1933.
C'est dans ce contextc infernational
mena<;ant que de Gaulle rappelle
1'" infilmile seeu/aire de fa patlil~» :
la frontiere du Nord-Est ouverte aux
invasions. Pour assurer la protection
de celle-ci, sa « eOllwrture ",

amenent une reduction du service mili
taire. La classe 1919 est Iiberee avan t la
fin des trois ans prevus, comme celie de
1920, liberee des mars 1922. L'adoption
du service de dix-huit mois par la loi du
I" avril 1923 n'est qu'une mesure transi
toire ; on en abaissera la duree aun an,
en 1928 - auparavant, les soulevements
contre la presence fran<;aise au Maroc et
en Syrie necessitaient Ie maintien des
troupes sous les drapeaux.

Pour remedier ala chute des effectifs
qu'elle allait entratner, la loi de 1928
prevoit notamment Ie recru tement de
100000 militaires de carriere, la sup
pression des dispenses et des perm is
sions~, et la creation de 15 000 postes de
gardes republicains mobiles pour ren
forcer la gendarmerie. Malgre cela, I'ar
mee fran<;aise, en temps de paix, n'est
plus qu'un cadre pour I'armee du temps
de guerre ; ce qui est certes conforme a
l'ideal republicain, mais impose de re
courir a un debut de mobilisation avant
d'entreprendre la moindre action mili
taire. C'est bien Ie dilemme qui se pose
lors de la remilitarisation de la Rhena
nie en 1936 ou Ie haul commandement
fran<;ais n'envisage une operation de
prise de gage en territoire allemand
qu'apres Ie rappel de 1,2 million
d'hommes.

Plus generalement, au cours des an
nees 1930, la menace allemande qui
s'accrolt, contraint les responsables
fran<;ais a augmenter les effectifs, au
moment precis ou I'arrivee des classes
dites« creuses " (correspondant au defi
ci t de naissances durant la Premiere
Guerre mondiale) provoque une baisse
tres neUe du contingent incorporable
(120 000 hommes au lieu de 240 000). A
la me me epoque, un debat interne aI'ar
mee met en doute la valeur et I'utilite
des reserves.

Le livre du lieutenant-colonel de
Gaulle, Vers I'annee de metier (1934),
propose la formation d'un corps blinde
de six divisions, compose d'engages : il
s'agirait d'instiller une dose de profes
sionnalisme au sein de ]'jnstitution. De
Gaulle espere ainsi pourvoir la France
d'un outil efficace et rapide, susceptible
d'intervenir en Europe centrale, outre
mer et ala demande de la SDN. Mais il
conserve la conscription pour Ies
troupes de couverture, chargees de la
defense de la frontiere.

Malgre leur presentation convain
cante au Parlement par Ie depute repu
blicain de droite Paul Reynaud, ces pro
positions n'aboutissent pas. Afin de
resoudre Ie probleme aigu des effectifs,
Ie service actif est finalement porte a
deux ans par Ie vote du 16 mars 1935, en
vertu de I'article 40 de la loi de 1928, au-
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U DROIT DE VOTE, ENFIN !
En aol'it 1945, une ordonnance
accordait Ie droit tk vote aux
militaires de camere. Signe que Ioute
~fiance politique ;, l'egard
de I'annie etait levee? Pas si sur.

Si I'on sait generalcment que les femmes
ont acquis Ie droit de vote aI'occasion
de I'ordonnance du 2\ avril 1944,
on ignore souvent qu'une ordonnance
du J7 aoul 1945 a permis egalement
aux militaires de carriere d'exercer leurs
droils civiques. Comment pouvail-il
en etre autremenl dans une periode
ou I'on exaltait Ie role de I'armee dans
la liberation du tcrritoire et la victoire ?
L'ordonnance du 17 aoGt 1945 constitue
un retour au principe d'universalite
en vigueur (avec des varianles)
de la Revolution jusqu'a la chute du
Second Empire. En dfet, durant Ia III'
Republique (lois du 27 juillet 1872 et du
30 novembre 1875), les miJitaires de tous
grades avaient ete prives du droit de vote
et de I'eligibilitc en raison de In mefiance
dans laquellc on tenait alors I'armee.
L'artidc 1<' de I'ordonnance de 1945
dispose que les militaires des trois
armees « sonf electeurs dans les memes
conditions que les autres cifoyens ».

L'artide 2 pose ensuile Ie principe
de leur eligibilite, sous quelques reserves.
Ainsi, les officiers generaux dotes
d'un commandement territorial sont
ineligibles dans les circonscriptions
dans Ie ressort desquelles ils ont exerce
leur autoritc depuis moins de six muis 
mais il en est de meme pour
les magistrats, prefets, rccteurs, etc.
En outre, les militaires de carriere
s'ils sont elus - doivent choisir entre
leur fonction et leur mal1dat electif.
Malgre I'ouverture democratique ainsi
pratiquee en une periode d'etroite union
entre la nation et sun armee, Ie principe
traditionnel de neutralite politique
est rappele par la circulaire d'application
du 13 mai 1948: <,Au momenl
au les militaires onf obtenu par ['accession
a[,eleclorat er it l'eligibilite fa pleine
jouissance de leurs droirs poJitiques,
{'allention dl/ commandemcnt esl appelee,
d'l/ne faron tres pressanfe, sur la necessile
qui s'impose. foul en facililant
au maximum Ie libre exercice {Ie ces droits,
de veiller li ce que {'aimee, ell toni que tel/e,
demeure, coltlJne par ie passe, ftrangere
allx efivisions politiques interieures
ef exclllsi~'ement consacree, seloll les
principes memes qui sam Ie fondemenl
de {'organisalion milituire, au service
de fa patrie. " M. V.

de la loi du 30 novembre 1950 qui, pou r
permettre a la France de mettre sur pied
une vingtaine de divisions nouvelles,
comme elle s'y etait engagee vis-a-vis de
I'OTAN en octobre (avec I'espoir de
rendre ainsi inutile un rearmement alle
mand exige par les Americains depuis Ie
debut de la guerre de Coree, en juin),
fixe Ia duree du service adix·huit mois.
Fin 1953, les appeles forment 33,8 % des
effectifs, mais il faul attendre Ie debut
de la guerre d'Algerie, en 1954, pour
que I'armee fran<;aise soit a nouveau
constituee majoritairement de conscrits
(ils representent 57 % des troupes en
1957).

En effet, des t955, Ie contingent est
engage en Algerie; en 1956, on procede
au rappel, pour six mois, de 200 000
hommes des classes 1951 a 1954, et au
maintien sous les drapeaux des conscrits
au-dela de dix-huit mois. Cela porte par-

effectifs de I'armee fran~aise,20,5 % ala
fin de 1947 et 29,1 % Ie I" janvier 1950,
alors qu'en mai 1948 Ie ministre a sou
haite gu'ils forment 55 % des troupes.
Raison de ce faible pourcentage : la
guerre d'Indochine, qui a commence en
1946, empeche de reduire Ie nombre des
engages, les seuls qualifies pour sejour
ner outre-mer, les gouvernements de la
IV' Republique s'etant toujours refuses
a y envoyer Ie contingent. Cette situa
tion commence achanger apres Ie vote

torisant Ie maintien sous les drapeaux
d'un contingent si les circonstances J'exi
gent.

Des mars 1939, devant J'aggravation
de la situation internationale, les
conscrits liberes en octobre 1938 sonl
rappeles. Puis, les 21 et 27 aoGt, deux
mesures rein tegrent respectivement
848 000 et 725 000 hommes. faisant pas
ser les effectifs de J'armee de terre de
875 000 hommes au mois de juillet a
2448 000 ala veille de la guerre. En sep
tembre 1939, la mobilisation porte les
effectifs aplus de 5 millions d'hommes.

Apres ['armistice, signe aRethondes
Ie 22 juin 1940, et la demobilisation qui
s'ensuit, Ie service militaire ne disparait
pas completernent, puisque l'armee
d'armisticc est constituee en main tenant
sous les drapea ux une partie des classes
1939 et 1940. A Vichy, des services re
groupent sur un fichicr des renseigne
ments sur 800 000 jeunes demobilises,
preparant ainsi dans la c1andestinjte une
mobilisation qui n'aura pas lieu, tandis
qu'a Londres, une poignee d'hommes se
regroupent autour de De Gaulle pour
former les Forces fran<;aises Iibres
(FFL). Comme ces dernieres, la Resis
tance interieure qu i se met progressive
ment en place se compose de volon
taires. Ces for(,;es, au moment de la
Liberation, sont amalgamees dans la
deuxieme DB «( division blindee » issue
des FFL) et dans I'armee fran<;aise for
mee des classes 1922 a 1945 mobilisees
en Afrique du Nord (apres Ie debarq,ue
ment americain de novembre 1942),
en Corse puis en metropole pa r decision
du gouvernement provisoire preside par
de Gaulle.

Au lendemain de la guerre, compte
tenu des besoins de la reconstruction, de
Gaulte est partisan du service d'un an
seulement, duree adoptee apres son de
part du pouvoir par la loi du 7 octobre
1946 ; mais, dans son esprit, il nc pouvait
etre efficace sans une formation premi
Jitaire Itres developpee - qui ne fut ja
mais organisee ~ et sans un fort noyau
de volontaires. Finalement, malgre
l'octroi du droit de vote aux officiers Ie
17 aO(lt 1945 - I'armee n'est plus la
« grande muettc » -, la viclOire n'a pas
permis de renouveler en profmldeuf Ie
systeme militaire frall<;ais.

En novembre 1947. pour lutter contre
les effcts des greves insurrectionneUes4,

Ie gouvernernent rappclle 200000
hommes dont beaucullp n'ontjamais ete
incorpores - ils appartiennent £lUX

classes qui devaient eIre appelees du
rant I'Occupation ou l'immediat apres
guerre.

CependanL (I 13 lin de 1946, le~

conscrits ne representent que 14,3 % des

pol n ta uM 1 s e
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LES MOTS DE LA CASERNE
• BIDAISE : simple soldat du
contingent, appele aussi «griveton ",
,( troufion », « tourlourou ».

-lit
III

que

• BLIU : jellne recrlle, par allusion au
fait que les soldats d'origine populaire
arrivaient souvent ala caserne en
blouse bleue.

• CONSCRIPTION: nom donne, it partir
de la loi Jourdan (1798), al'inscription
sur Ics roles (listes) des jeunes gens
parmi lesquels Ie sort designait ceux qui
accompliraient un service militaire.

• CONTINGENT: ensemble des jeunes
gens qui, au COUl'S d'une annee civile,
sont appeles au service national aclit.

• COOPIiRATION : forme particuliere du
service national actif, applicable, depuis
1965, acertains jeunes gens volontaires
pour participer au developpement des
Etats ctrangers qui en font 1a demande.

• DUIRTION I acte qui consiste, pour
un soldat, aabandonner son arme ;
eonstitue un crime en temps de guerre.

• IXEMPTION I dispense du service
militaire pour des raisons d'incapacite
physique.

• IXONERATION I dispense de service
militaire accordee de 1855 a1868
moyennant Ie versement direct d'une
somme a('armee.

• INSOUMISSION : infraction commise
par la personne qui, astreinte <lUX

ohligations du service national, et
n'ayant pas encore etc incorporec, n'a
pas oMi aun ordre de route.

• MARSOUIN : soldat de l'infanterie de
manne.

Lex

Des 1955, pour faireface
a fa dtitermil/aliol/
des partisans du FLN,
fes soldals du contingel//
sonl en.oyes en Algerie.
En 1956, on procede
en outre all rappel,
pour six tRois,
de 200 000 hommes
des classes 1951 a 1954
et all rnainf;en $OllS les
drapeallx des cOl/serits
au-dela de dix-huit mois.
Autal/t de nresllres
qlti provoquent I/T,eforte
opposition ell FrQJ/ce,
notamment de la part
d" par'; cQ'II,nun.isle
hosl.ife a fa pollrSllite
des combats.
Des manifes/aliolls sonl
orgallisees en me/ropofe
(ei-con/re, ell)uin 1960),
talldis que des Irains
tfappetes sont bloques
lin pe'1 par/oul
sur Ie territo ire
(d. KeysIQ"e).

velles generations supportent de plus en
plus difficilement les conditions mate
rielles et moraJes dans lesquelles elles
accomplissent leurs obligations mili
taires. Aussi, durant Ies annees 1970, se
multiplient petitions - 1'« AppeL des
cent", lance en mai 1974 par une cen
taine de soldats du contingent, rec;oit de
nombreuses signatures - el manifesta
tions, comme celle de Draguignan Ie 10
septembre 1974, reclamant des permis
sions plus nombreuses, la gratuite des

fois la duree du service a plus de trente
mois. L'armee, en Algerie, est ainsi com
posee d'un melange d'engages et d'ap
peles. Les deux types de combattants se
retrouveronl aussi bien dans les regi
ments loyalistes que parmi les put
schistes en avril 1961.

Apres la fin de la guerre d'Algerie, en
1962, on en revient a un service de dix
huit mois, puis de douze mois avec la loi
du 9 juillet 1970. L'adoption du code
du service national, Ie 10 juin 1971,

consacre une autre evolution entamee
dans l'entre-deux-guerres : les Etats
cherchent a elargir la notion de defense
nationale, au-dela du secteur militaire.
EJle devient globale : « Elle a pour objet
d 'assurer en tout temps, en to~lles circons
tances et con/re toutes les formes d'agres
sian La secw1te el l'integrite du territoire,
ainsi que fa vie de La popuLation. " Signe
de cette evolution, de «miJitaire» Ie
service devienl « national ». II peut de
sormais revetir une forme civile: la co
operation ~, ['aide technique, I'objection
de conscience*, la securite civile et la
police nationale.

Parallelement, Ie cout croissant des
armements et la specificite de la strate
gie nucJeaire rendent necessaire !a dimi
nution des dfectifs, soit par la reduction
de la duree du service, soit par I'orienta-,
tion vers I'armee de metier, composee
de specialistes5. D'autre part, les nou-

transports et I'augmentation de la solde.
Des « comites de soldats» tentent
meme d'introduire Ie syndicalisme dans
I'armee. Mais, tres vite, Ie mouvement
s'essouftle : certaines ameliorations mi
neures (comme I'augmentation du
pret - cette somme allouee par l'Etat
pour I'entretien d'un soldat - qui passe
en 1974 de 1,5 a7 francs par jou r) et une
grande fermete (Ies appeles contesta
taires sont traduits devant les tribunaux
militaires) ont raison des revendica
tions. Surtout, aucun relais poJitique ne
vient appuyer I'action des soldats : les
partis de gauche et les syndicats leur re
tirent vile tout soutien, de peur d\~tre

accuses de preter la main a une entre
prise de subversion.

Le president Franc;ois Mitterrand,
ma!gre sa prom esse de candidat, faite en
1981, de reduire Ie service mililaire asix
mois, attend son second septennat pour

• MOBILISATION I appel des hommes
aux armees, sans quc pour autant la
guerre soit officiellement declaree.

• OBJECTION DE CONSCIENCI : refus du
service militaire ou du port des armes.
L'objection est reconnue en France par
la loi du 21 decembre 1963 ; eUe
devient toutefois un droit a partir de la
loi du 8 juillel 1983.

• PIRMISSION I conges des militaires
susccptibles d'etre.intcrrompus en cas
de necessite.

• PIOUPIOU : jeune fantassin.

• QUILLI : utilise dans I'argot militaire
pour designer la fin du service militaire.

• RIiSIRVlI ala difference de I'armcc
active, panic des forces militaires d'uD
pays qui n'est pas main,tenue sous lcs
drapeaux, mais qui peut y etre rappelee.
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poi n t

1"7 : LA FIN DE I!ARMEE REPUBLICAINE ?
Le « render.-vous ciwyen » et Ie
volontariat : tels sont res deux grands
axes de la rqorme du service national
proposee par }acqlles Chirac.
Leprojet !iera tUbattu au Parlernent
all printl!mps prochain.

La rcforme du service national
doit s'echelonner sur les six prochaines
annees. Ellc correspond all souhait
du president d'organiser Ie passage
aune armec professionneJle. En outre,
il apparaissait que Ie service national
n'ctait plus ni egal ni universel : plus
du tiers des jeunes Franl$ais y avaient
echappe en 1995.
La reIorme prevoit que, apartir de 1997,
et pour les jeunes gens nes apres
Ie 1" janvier 1979, Ie service national
comprendra deux volets. Le premier,
obligatoire, sera Ie" rendez-vous ciroyen »,

d'une duree de dnq jours, ouvcrt aussi
aux filles a partir de 2003. II pemletlra
d'ctablir un bilan medical, seolaire
cl socioprofessionncl de chaquc jeune
Fran~is; de cuntribuer aI'insertion
des jeunes gens en difficulte ; d'apporter
une information civique port,mt sur
la citoyennetc, Ie fonclionnemenl des
inslilulions, etc. ; de presenler les diverses
formes de volonlariat proposees dans
Ie cadre du service renovc.
Le scoond volel du service nalional sera
facullatif: ee sera Ie vo!ontarial. Cclui·ci
durera au choix entre neuf el vingl-quatre
mois, el pourra s'effeetuer dans trois
domaines : la sccurile et la defense ;
la cohesion sociale ella solidaritc ;
III cooperation intemlltionale el
I'humanilaire. Les volontaires reeevront
une aide personnalisee pour faciliter
leu r acces aI'emploi. M. V.

Ik 1996 iI 2002, Ie corps des mililalre.< d'acli.., dew-ail "",ter .•'able OU, dall./e cas de I'AmIN de '''rre,
connoitre ulle augmelllolioll .Ig,lijimlipe. I.e recruleme,,' des perso,,"els c/pils reslera iI pell pres sIobl".
Moi. In C'OrlSeq,umt:e la pillS spet:laculoire est Mdl!lnmenl 10 dJsparillOl' us oppele-. I!Il partje relllploM'
par dr.. YOIonloires. Au /DIal, ell.lnlll 150 ()()() homilies de moins sOliS les drapeau:r.

Ie ramencr a dix - c'est chose faite en
1991, la loi etant promulguee en janvier
1992. Des cette epoque, la question du
mainticn de la conscription est posee. Le
service militaire n'a en effel plus rie n
d'universel. D'abord, un peu moins des
trois quarts des membres d'une classe
d'age (73 %) y sont soumis: 22 % sont
exemptes pour des criteres physiques ct
psychiques, 5 % sonl dispenses pour des
raisons sociales au administrativcs. En
suite, il est per~u comme inegalitaire :
ai.nsi, en 1990, les jours de permission
donI pouvait disposer un appele va
riaicnt, en fonction de son lieu de gami
son et de son affectation, entre 72 et 180 ;
et quai de commun entre Ie conscrit
incorpore en Allemagne et I'heureux
appele envoye sur une base aericnne

proche de son domicile? Par aillcurs, de
puis la chute du mur de Berlin, l'eloigne
ment des menaces directes en Europe
et I'evolution des risques dans Ie monde
impliquent une adaptation de l'outil
miJitaire.

Deja, lars de la guerre du Golfe, en
raison du rehls de Fran'.;ois Mitterran
de faire inlervenir Ie contingent, I'armee
fran~aise a ell elu mal a envoyer des
forces au Proche-Orient. BreI, aujour
d'hui, la modification de la menace et la
diminution des budgets militaires ren
dent impossible Ie maintien de gros ba
taillons fondes sur la conscription. Au
contra ire, la situation geostrategiquc
actuelle exige une force de projectio sus
ceptible d'intervcnir avec des forces mi
litaires importantes loin elu terriloire na-
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lional, pour appuyer la politique etran
gere, composee d'uniles immediatement
disponibles, rodees au maniement
d'armes modernes - experience que ne
peut acquerir un appete en quelques
moist

La professionnalisation est d'ailleurs
en marche depuis une dizaine d'annees.
Suivanl une formule inventee par
Charles Hernu en 1983, un appele sur six
est volontaire pour un service long (VSL)
et peut rester sous Jes drapeaux jusqu'a
vingt-quatre mois. Beaucoup de ces VSL
sont des « appeles volontaires pour rac
tion exlerieme» (AVAE) : sans eux, la
France ne pourrait pas mener ses opera
tions sous couvert des Nations Unies. Par
consequent, la politique de defense est
fondee sur une armee mixle, dans la-



SOLDAT ET CITOYEN

----------._---------

200 ANS DE SERVICE MILIIAIRE
d'appelcs et de eonscrits (Ics lIns sous les drapeaux par des examens
incorpores, les autn:s formant la reserve). de preselection (les« lroisjours »). VI

o

• 1"6, 22 FiYaIIR
Le president Jacques Chirac se prononce
en faveur de la professionnalisation
des forces armees et de la refonne
du service national.

• 1971,10 JUIN

Adoption dl! Code dll service national.
Choix de I'age d'appel au service actif
entre dix-huit ct vingt-deux ans.

.1983
Institution du volontariat service long
(VSL), d'une duree de vingt-quatre mois.

• 1965, 9 JUILLIt

La loi ddinit la notion de service
national qui peut rcvetir une forme civile
ou militairc.

• 1970, 10 JUILLIT

La loi Debre fixe Ie service militaire a clouze
mois ; seizc mois pour I'aide technique, la
cooperation et Ies professions medicales;
die institue Ie volontariat feminin.

• 1992, .lANYIU

L<I duree du service national passe
adix mois,

.1963, II OCTO.RI

Un decret ramCtle fl seize mOtS la duree
du service militaire.

• 1959,7 JANYlI.

Un decret porte ~l vingt-quatrc mois
les obligations d'activite.

• 1956, 12 AVRIL

DlI fait de la gucrre d'Algerie ou Ie
contingent est engage des 1955, un deere!
porte ou prolonge la durec dn selvice
dc six aneuf mois, par Ie biais cit! maintien
SOliS Ics drapeaux ou du rappel.

• 192', ~I MARl

La loi ramene ~I un an la duree dl! service
militaire.

• 19..., 7 OCTon.

La loi ramene la duree du servicc aun an,

• 1935, '6 MARl
L1 loi porte la duree du servicc militaire
adeux ans~, titre exceptionnel jusqu'en
1939 (requisition).

.1923, I" AVRIL

Loi ramcnant la duree du service adix
huil mois et precisant Ie regimc des sursis,

• 1913,7 AOiIT

La loi porte la durec clu service atrois ans.

• 1950, ao NOYIMIIRIi

La loi fixe Ia duree du service militaire
adix-huitJnois et fait preceder rappel

• 1'68, I~ 'Mil.
Retablissement du rcmplacement
ct suppression de I'exoneration.

• 1'72,27 JUILLIT

La loi Cisscy retablit un servicc militaire
universel, d'nne duree fixee par tirage
au sort (cinq ans ou un an).

• 11'9, "JUILLIT

La loi Freycinct rarnene la duree dl!
service Hctif atrois ans. Service personnel,
obligatoire, univcrsel, mais encore incgal.

• 1905, 210 MARl
Lai imposant Ie service personnel
et obligatoire, ct abaissant sa durcc
a deux ans.

• 1'55, 26 AVRIL

Loi supprimant Ie remplacement
et instaurant I'exoneration.

chronologiquesReperes

.1.11, 10 MARl

La loi Gouvion-Saint-Cyr retablit
la conscription par tirage au sort avec
possibilitc de remplacement,
pour un service d'une durce de six ans.

• 1132,2' MARl
La loi SouIt impose un scrvice d'une
duree de sept ans. L'armee est constituee

• 17'9, U JUILUT

Creation de la Gardc nationale.

• 1792, 20 IIPTIM8••

Les troupes fran<;aises rem portent
1a victoire de Valmy sur les armces
prussienncs.

• 1793, n AOUT

Decret etablissant la levee en massc.

.1791
UJUIN

Un decret permet de recruter
au sein de la Garde nationale
des volontaires pouvant participer
ades eonflits extericurs.
29 OPTIM••I.'. OCTO•••

Decrets rendant I'appartenance
ala Garde nationale obligatoire pour
les citoyens actifs (etectcurs) de dix-huit
asoixante ans.

• 179', I OPTIMAl
L110i Jourdan pose pour la premiere fois
Ie principe de la conscription pour tous
les jeunes gens ages de vingt ans (cinq anS
cn temps de paix, illimite en temps
de guerre). Obligation du service militaire
en complement du volontariat.
Designation des rccrues par tiragc au sort.

.1.1 ..
L'article 12 de la Chane abolit
la conscription. Appel ~, des engages
volontaircs.

quelle Ie contingent est minoritaire. En
1990, Jes appeles ne representaient que
46 % des militaires : 60 % des effectifs de
I'armee de terre, 33 % de ceux de I'armee
de l'air et 29 % de la marine. Si, en 1995,
pres de 230000 jeunes Fran<;ais conti
nuent de faire leur service militaire, on
est loin de I'axiome dc la Revolution se
Ion lequeJ « lout ciloyen doit eire soldar er
toul soldat citoyen»_

En annon~ant, Je 22 fevrier 1996, la
professionnaJisation des forces armees
et, Ie 28 mai, la proposition de reforme
du service national, Ie president
de Ja Republique a ainsi pris une decision
qui va dans Ie sens d'un processus qui
etait deja engage. L'abolilion de
1a conscription constitue cependant
un toumant dans l'histoire politique, mi-

litairc et sociale de la Francc_ Ayant
perdu son utilite militaire, Ie systeme
du soldat-citoyen avait conserve sa
dimension symbolique ; la conscription
apparaissait comme un corolla ire de la
republique et la caserne comme un
prolongement de I'ecole dans son role
d'education et de formation civique_

Mais I'opposition persistante a la
quelle la conscription s'est hcurtee,
son role limite en matiere dc brassage
social (Ies exemptions sont plus nom
breuses dans les categories priviJegiees
de 1a population) et J'existence de dispa
rites profondes entre les formes de ser
vice national empechent de tenir cette
institution pour une garantie de la demo
cratie et un fondement indispensahle de
la citoyennete. •

NOTES
1. CeUe Chane, oc(royec aux Fran~a;s par Louis XVIlI.
reeonna;s;,a;t les acqu;, de La R6vohtl;01l el de

I'Empire. el insl;tuaiL en France line ",onarchie
conslituLlonnelle qui devall durer jusl]u'illa revolution
de 1848.

2. COIlSlilUe Ie 4 sepl"mbre 1870. ilia suile de la d6fa;le
de Sedan el de la chule du Second Empire. Ie

ouverncmenL de la Defense nationale (doni GambeLl3
est la figure centrale) tClllll. e.n vain, d'orgafllser dans
toul Ie pays 10 lulle conne I'Allemagne.

J. Le I" mal 18.91, I'mlervenlion de la troupe il
Fourmlcs (Nord) eontrc les ouvricrs grevisLcs de l'usJIle
(. La Sans-Pare,lJe» fit neuf morls 01 unc soixantaine
de bk,sc,.

4. D'abonJ man'feslaIH.m de rll":(On(~nte cnl devanl

Ics diffieulles economiques. Ie.' grevc" du prillt ps
1947 acqulrenL ill'aulomne une dimension ]Jvlilique
avec Ie debut de 'a gllerre froide elk durci>semenl
des commuuisles.

5_ Ains;. la Grande-Drelagne en 1964, les EldIS-UnIS,
ell 1973. suppnmerent 13 conscrlplion.
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I LES .OLDATS 011 LA "RANCE

C'EST LOUIS XIV QUI AINVENTE

"'~!Jasl~nt.

A. c. ; Oui, Ics paysans les plus pauvres,
mais pas seulement. Au XVIII' siecle, Ie tiers
des soldats soot nes citadins, alars que la
pOPulatlon des villes ne represente que 15 a
20% dLi royaume. Et sOLJvenl, ceux qui sont
issus de la campagne sont recrutes en mi
lieu urbain: ce sont ceux qui ont quitte Ie
monde rural mais qui n'ont pas trouve de
travail en ville.

On compte parmi ces volontaires tres
peu d'hommes maries: guere plus de 15 %
- ce qui differencie l'armee fran~ajse des
armees anglaise et prussienne, et contribue
a asseoir la reputation facheuse de galante
rie du soldat fran<;ais". On trouve aussi des
fils de famille qui supportent malic foyer au
qui cherchent a faire oublier une grosse
faute. Enfin, il y ales hommes qui s'enga
gent a la suite de la mort d'un parent, no
tamment apres Ie deces de la mere et Ie re
mariage du pere. Beaucoup de ceux-Ja
savent lire et ecrire, iJs parlent un franc;ais
plus correct que les rustauds du pays pro
fond et peuvent pretendre au grade de ca
poral, puis ~\ celui de sergent, voire de ser-
ent-fourrier.

L'M. : Plll}'8aJ'1S

Entretien
avec Andre Corvisier
Professeur cmerite de l'uJliversite Parb·Sorbonne.
on il a animc Ie seminaire « ArnH~es el socletes ».

prcsiderH d'honne", de ]a Commission internationale
d'hiSlOirc mjlil~ire. Andre Corvisier a notammenl
public aux PDF un Dic/lotTnoir" d'an e/ d'hl5loire
mill/a/res (198ll), une His/oire mJira;re de la France
(1991-1994) et 1.(/ GllelTC (1995).

I jeunes gens de leur region qui parlent Ie
meme patois qu'eux et ant les memes usages.
Mais cela ne suffit pas en temps de guerre.

Par ailleurs, des sergents recruteurs ecu
ment les foires et ks marches a la recherche
de volontaires. Toutefois, il existe des
hommes - on Jes appeUe les (, passe-vo
lants» - qui, pour quelques sous, ne figu
rent qu'aux revues et qui, sitot apres avoir
touche une avance sur 1'« argent du rai », la
prime d'engagement (soixante livres au
XVIII' siecle), disparaissent sans avoir re
joint leur compagnie. Certains ,( rouleurs »

s'engagent aussi dans cinq ou six regiments
de suite... Sous Richetieu, on cstime a30 au
40 % des effeL:tifs la proportion de ce type
d'absents - qui affecte, au demeurant,
toutes Jes armees d'Europe.
L .: ~ VOlIOl'lltall_

en••a. ce qui n e
ftI6e retilU -

• de I it
nl ?

A. C. : Des distinctions s'imposent. La
Maison du roi, bien sOr, qui comprend les
gardes du corps, lcs mousquetaires, gen
darmes et chevau-Iegers de Ia garde, re
crute parmi les gentilshommes. Cependant,
ala fin de son regne, Louis XIV, par soud
d'efficacite, ouvre aux roturiers les compa
gnies de gardes du corps.

Pource qui est dll recrutement des soldats
ordinaires, il est d'abord Ie fait des capi
taines, souvent des fils de seigneurs locaux
qui, regagnant leurs foyers ala faveur d'une
permission, s'adressent en priorite aux

• . IlO1"l ?

A. c. Non, sauf pendant la guerre de
Succession d'E"pagne (1701-1713), la levee
n'est pas considerable: la milice ne compte
jamais plus de 60000 hommes. Mais, pour
ceux qui sont designes par Ie sort en temps
de guerre, quel arrachcrnent! Arrache
ment a leurs foyers, a leur culture. Car les
miliciens tiennent alars gamison dans les
villes-frontieres pour remplacer les troupes
regulicrcs. En outre, si cela cst n6cessaire,
ils peuvent etre verses directement dans
n'importe quel regiment, pour faire
nombre. Imaginez un maJheun:ux paysan
du Languedoc qui se retrouve du jour au
lendemain transplante en milieu nor
mand... C'etait \'« incOI]Joration », qui an
nonce l'amalgame de 1793.
L'H.: I

alors en conllit avec une coalition de puis
sances europeennes : Anglcterre, E"pagne,
Hol,lande, principalltes allemandes), Louis
XIV doit instituer la Milice royale pour pal
Iier Ie manque de soldats volontaires. Taus
les hommes de dix-huit aquarante ans -la
fourchette s~ra ensuite portee aseize-qua
rante-cinq ans - sont inscrits sur des roles
par paroisse et, uoe fois par an, on eo tire au
sort un certain nombre qui serviront pen
dant cinq ans, de maniere obligatoire, dans
la milice. I.e service m.ilitaire est deja la en
gestation!

A la du regne de LoU18 XIV: 1 a.Pmee anQaiBe e ,de
lOID. plus ombreuse d'Elll'ope : l.ID homme s clix
porte alors les arIDes! es soldats qUi 'etaie t pas
taus va ontaires. Une miBe au point d'.AncIre CoI'V1Sier,
au d'une « .stair ·tali'e de la France ».

corps, des
OU .8g

ANDRE CORY,.,ER : L'armee du roi n'est
pas une n~alite tres ancienne. En fait, il a
fallu attendre Ie xv siecle pour que la mo
narchie se dote d'un corps (il s'agit alors de
volontaires) de soldats qui restent en per
manence sous les drapeaux : c'est tres pre
cisement en 1441 que Charles VII cree )es
« compagnies d'ordonnance », qui n~pon

dent acette fonclion. lis sont tres peu nom
breux, quelques milliers tout au plus. SOLIS
Fran~ois I", ils seront 50000, sous Louis
XIII, 150000...

Sous Louis XIV, l'armee rassemble envi
ron 380000 soldats. Si I'on y ajoute la Mi
lice royale, les milices locales, les mil ices
garde-cotes et les 70 000 hommes de la ma
rine, on peut estimer a plus de 500000 Ie
nombre des hommes que Ie rai aura enro
les en meme temps, ce qui fait alors de )'ar
mee fran<;aise, et de tres loin, la plus nom
breuse de toute !'Europe : ala fin du regne
de Louis XIV, un homme sur dix en age et
en etat porte les armes! Quant aux offi
ciers, on peut penser qu'un gentilhomme
sur trois a ete amene a servir dans l'armee
du Roi-Soleil a un moment de son exis
tence. Cependant, ces proportions sont ex
ceptionnelles ; on ne les retrouvera qu'avec
la levee en masse, en 1793.
L' • I BOO 000 _R1

I I -

enol"lnEt, b!IJ.",·us
vo ?
A. C. : Non, en effet. En 1688, en pleine
guerre de la Jigue d'Augsbourg (Ie roi est
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L'ARMEIE DU ROI

quelles un concours annuel selectionne les
cent meilleu rs eJeves-officiers promus aJors
a l'EcoJe de guerre de Paris. C'est cet itine
raire que suit Ie jeune Bonaparte apres son
succes a l'ecole de Brienne, dans I'Aube.
L'H. I e I"GG e d'An n

• ePl pa...

'VI"tllmlenll ....ulrtrJierv
A. C. : 11 faudrait surtout parler de
guerre reglee, fondee sur Ie principe
de la reciprocite. Des Ie XVII" siecle,
on ne massacre plus les prisonniers,
on se met a echanger des captifs,
homme par homme et 3 grade ega/.
S'il y a sumombre d'un cote, l'autre
partie doit verser une somme equiva
lente 3 un mois de solde par individu.
Apres Ja bataille de Rocroi (1643),
6000 prisonniers ennemis sont ainsi
conduitsaRouen puis dans les places
fortes de Normandie : leur nourri
ture est ala charge de Ja population
locale, qui est ensuite indemnisee par
Ie roi de France qui lui-meme se fait
rembourser par Ie roi d'Espagne. Par
ailleurs, la distinction s'impose peu a
peu entre militaires et civiJs - meme
si ces mots ont alors une autre signi
fication. La guerre est l'affaire des
soldats, la population, dans la me
sure du possible, est tenue aI'eeart.
Les troupes doivent respecter les ci
viIs mais ceux-ci ne doivent pas faire
des actes de guerre. La pratique de la
« guerre reglee », facilitee par une

meiJleure administration et une meilleure
discipline, limite les exactions des Ie regne
de Louis XlV.

Enfin, sur les champs de bataille, la cour
toisie reste de mise jusqu'au bOllt entre of
ficiers par-deja les lignes de front. Ce sont
les usages. A la veille de Malplaquet (1709),
Ie bruit court qu'une treve est intervenue.
Des officiers franc;ais et imperiaux sont vus
en train de deviser sur une butte dominant
une partie de ce qui sera Ie lieu de la ba
taille. De rneme, les soldats des deux ar·
mees vont ensemble cueillir des pois dans
un champ tout proche. Le lendemain, c'est
pourtant au son du canon que tout ce
monde se reveille. Et ce sera effroyable :
30000 hommes hors de combat en I'espace

I
de six heures. Qui parlera 13 de « gl-terre en
dentelles» ')

, (Propos recueillis par Daniel Bennond.)

.._---....,...------.---

_lITIIn., COIftfft m d ent-on

ml"6a'd ce?
A. C. : Au XVII" sieele, sur Ie tas. AI'ado
lescence, les jeunes nobles partent avec Ie
regiment d'un pere au d'un onele, et « por
tent Ie mousquet ", comme on dit : la plu
part des marechaux ont commence ainsi a
servir comme « cadets ». II n'est en effet pas
encore question d'ecole militaire. Tout
juste existe-t-il des academies ou Ie parfait
gentilhomme vient apprendre l'escrime, Ie

Ci·dessu.< : grenadiers du rol de France
,jUlian I (lUX carles ou a.ur des .<OU.< /a lente
(aquarelle, 1757; ct. musee de /'An1lee),

tir, l'equitation ct la danse. L'enseignement
technique y est tres sommaire.

Louvois, ministre de la Guerre de Louis
XIV, a certes l'idee de creer des compa
gnies de cadets 3 l'image de ce qui se fait
deja en Autriche et en Prusse. Mais devant
la ruee de .iCUl~cS nobles pauvres de pro
vince qui. engagent pour etre oourris gra
tuitemcnt - on wll1pte rapidement 7000
eleves-officiers pam 20000 officiers -, on
doit abandonner ce systeme.

En 1749, ellfin, est creee l'ecoJe du genie
de Mezieres, puis, en 1750, I'Ecole mili
taire. Cette dernilne est toutefois suppri
mee en 1776, et remplacee par douze ecOl s
militaires de province a l'inlcrieur des-

detou
GGb ..
A. c .. Le contral, renouvelable, est de
six ans, mais il n'est pas rare qu'un volon- I
taire souhaite quitter l'armee plus tot: il
doit pour cela se trouver un rempJac;ant,
qu'il achete. A con/rano, certains, qui ont
contracte des dettes et ne peuvent quitter
l'armee avant de les avoir remboursees,
restent engages bien au
dela des six ans reglemen
taires. Cela dit, l'age n'est
pas limite. J'ai releve au
cours de mes recherches
deux ou trois gaillards,
sans doute gardes comme
des exempies, qui avaient
depasse les quatre-vingts
ans...
L'H. ~ Q

c;1

I

... 'v'okJntBJr..

eIl'PrtliJIB•• 110 •
no ?
A. C. : Pendant la guerre
de Trente Ans (1618
1648), I'armee royale
compte jusqu'a 40 %
d'etrangers, mais c'est un
maximum. Sous Louis XV,
ce taux est de 20% tout au
plus. Les Suisses fournis
sent, en vertu d'accords
entre leurs cantons et Ie
royaume, Ie contingent Ie
plus regulier. lis sont 10 000 3 la veille de la
Revolution: cela signifie que, proportion
nellement a leur population, ils ont davan
tage servi Ie roi de France que ne l'ont fait
les sujets de celui-ci. Ces soldats ont leur
drapeau, leur discipline, leur aumonerie. Et
la revocation de l'edit de Nantes, en 16S5,
ne contrarie en rien I'exercice de leur culte :
I'armee les protege - ce qui explique que
des protestants franc;ais s'engagent acctle
epoque, parce qu'ils se savent al'abri sous
les drapeaux. Les autres regiments etran
gers (italiens, allemands, ecossais, irlandais)
disposent plus ou moins de leur autonomie
3 I'interieur de l'armee franc;aise et sont
commandes dans leurs langu rt:spectives.
L H. t a-etfec=t....,
,,,_ nl GO

d"Olfiolell'W GOlml""_
exe'lu _ omme- "2'

LE SERVICE MILITAIRE !
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LES INVALIDES :DE L'HOSPICE AU MUSEE
C est en 1670 que Louis XIV deOl a de la creation
d un opital-hospice po 88 taires : les valides.
DepUis. e site a ega.lement servi aab iter les J:'ophees
de 1a monarchie et de 'Empire mais aussi Ie tom eau
de N 0 eon. Fe dant pe 'peu sa vacatia arigine.

Frangois Robichon
Hislorien d'art, Fran~ois Robichon acheve
une lhc;;~ d'Etat sur la pcinture l11ililairc fran,a,se.
Il a public plusieurs articles, livre, cl catalogues
d'exposition. notammenl un album consacre
il Benjamin Rabier (Hocbeke, 1993)
et lll!e l11ollographie de Poulhor (HO<!beke. 1994).

Les pe'lSionnaires acc/leillis
par l'i/lstih,lion ths InvaUdes apartir des almees
1670 sont soumis a10 discipline mililaire
el doivenl porler I"milonne.
Ci-collire : soldals estropies II I'e.rercice
daaf .me cour sih'ee rill c6u nord de I'holel
(pe;nh,re anonyme, vef'S J700 ;
ct. musee de l'Armee).

Ci-dessous, J'Polel des JnvaUdes
commellce en J670 par I'arcl,ilecle LJberal 8manl.

En J680, Jules-Hardouin MalJsarl y ajoula
10. c/.apeJle Saint·Louis sunnonlee d'un dome

(c/. M. GuilJard/Scope).

n 1670, Louis XIV decide de la crea
tion d'un hotel pour que « lOus les of

fidels el soldals estropies, vieux el caducs
de nos Iroupes Y soient loges, nOU/Tis et Fe
tus leur vie durant". Tandis que Louvois,
Ie secretaire d'Etat a la Guerre, achele
les terrains necessaires dans la plaine de
Grenelle, Ie roi choisit lui-meme Ie projet
de Liberal Bruant dont la mise en ~uvre

commence Ie 30 novembre 1671. C'est la
premiere fois dans l'histoire que les vic
times des guerres, jusqu'alors recueillies
par les monasteres, sont ainsi prises en
charge par un Etat.

Cette institution neuve construite sur
Je modele de La Salpetriere, con<;ue par
Le Vau en 1660, rient a la fois de l'hopi
tal, de J'hospice, de la caserne et meme
du monastere. La symetrie absoJue au
tour d'un axe median, perpendicuJaire a
la Seine, articule avant-cour, pavilion
central, cour royale et eglise. Chaque
cote de la cour contient deux salles en en
filade qui selV'ent de refectoire. Les inva
lides sont loges en dortoir dans les bati
ments formant des cours carrees.

Le gros ~uvre est termine en octobre
1674 : les premiers soldats accueillis sont
pour Ja pJupart des rescapes de la guene
de Trente Ans (1618-1648). L'institution
peut abriter environ mille cinq cents pen
sionnaires, soumis ala discipline militaire
et portant I'uniforme.

L'eglise des soldats, remaniee par
Jules Hardouin-Mansart, est ouverte en
1678. L'eglise royale, quant aelle, ne sera
inauguree qu'en 1706. Ainsi s'acheve la
plus importante realisation architectu-

rale du regne de Louis XIV apres Ver
sailles. Sa destination modeste, loin des
fastes du prestigieux palais, lui vaudra
une renommee plus discrete. Pourtant
Montesquicu, dans scs Lettres persanes,
qualifiera les Invalides de <I lieu Ie plus
respectable de fa telTE ", qui jllstifierait, a
lui scul, la gloire du souverain.

L'institution charitable se perpetue
sans changement jusqu'a ta Revolution
fran<;aisc, qui pense la supprimer en
1791. EJle est sauvee par l'intelV'ention de
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l'abbe Maury. L'eglise Saint-Louis des
Invalides, devenue temple de Mars, ac-
ueille des 1793 les drapeaux pris a t'en

nemi et ceux deposes sous la monarchie a
Notre-Dame de Paris. Le l e'vendemiaire
an vr (22 septembre 1798), Ie Directoire
y commemore la fondation de la repu
bLique et Ie transfert des trophees
conquis.

Sous l'Empire, Ie nombre des dra
peaux re<;us est considerable. Le 17 mai
1806, 280 drapeaux prussiens de Ja cam-



pagne de 1806, avec l'epee et les decora-I
tions du grand Frederic enleves aPots
dam, sont deposes aux Invalides. En
1814, ils sont plus de mille cinq cents
avant leur destruction dans la nuit du 30
mars. Apres 1830, les trophees sont sys
tematiquement deposes aux Invalides et
places dans l'eglise, dans la crypte ou au
musee.

A l'exemple des gouverneurs enterres
sous Ie maitre-autel de l'eglise des soldats,

celie crypte mi du suhlime est depose,. ni
velez l'histoire, supprimez Napoleon: vous
aneantissez I'imagination condensee du
sieele.» Depuis, Napoleon a ete rejoint
par La Tour d'Auvergne, le« premier gre
nadier de France ", Ie general Bugeaud.
les marechaux Lyautey, Foch, Leclerc et
Ie chirurgien militaire Laney.

Apres 1870, I'institution hospitaliere
decline progressivement (1 052 pension
naires en 1870,488 en 1880). Les pein tres

admissions ont ete arretees en 1905. II or
ganise une salle reunissant des docu
ments et des mannequins costumes pour
en evoquer Ie souvenir. Avec la guerre de
1914-1918, I'hotel est assimiJe aun hopi
tal militaire et se medicalise. Rattache au
ministere des Anciens combatlants, il
poursuit sa [onction de maison de re
traite pour les grands invalides.

En 1955 est cree aux lnvalides un
centre medico-chirurgical, distinct du

III

LEI GRANDES COLLECTIONS MILITAIRD
Plusieurs centaines de musees possedent, en France,
des collections Iiees a"histoire miliwire.

Les trois principaux musees d'histoire militairc se tcouvent
aParis:
• MUIII DR L'ARMIE

(INVALID". TiL 01.44.42.U.77).

Un des lout premiers musees d'histoire mililaire du monde,
it rassemble une importante collection d'armes, d'annures,
de petits modcles d'artillerie, etc., depuis I'epoque medievale
jusqu'au second eonflit mondial.

• MUIII DR L'AI. IT DE L'IIPACI
(U IOUIlOIT. TiL 01.4'.92.70.22).

Cree dans les annees 1920, il presente, atravers deux cents
appareils (ballons, helicopteres, satellites...) et trois cents objets
d'art, un panorama de I'aerospatiale depuis les premieres
montgoltieres, en 1783,jusqu'a Arianc 5.

• MUlil DI LA MARINE
(TIOCADiaO. TiL 01.4S.U.~1.70).

Ouvert sous Louis XV, il montre plus de trois siecles
de construction navale, ainsi qu'un grand nombre de figures
de proue, tableaux de marine. instruments de navigation, etc.

Plusieur'i villes cotieres possedent eUes aussi leur
MU'.' DI LA MAlliN•. notamment Brest, Toulon, Rochefort,
Nice et Port-Louis.

Enfin, des MUIIU THUurlQU•• traitent d'aspects plus particuliers
de I'histoirc militaire :

• Musil DI LA OINDARMERII
(MiLUN. 'IL 01.64.S2.22.'0).

• Musil DO PARACHUTISTES
(PAU. rlL OS.I'.72.52.11).

• Musil DI LA CAVALIRII IT DIS ILINDIs
(IAUMUR. TiL 02.41.U.92.II).

• Musil DI L'IN'ANTIRII
(MONTPILLI.R. TiL 04.67.07.20.2a).

• Musil DU SOUS-OFFICIIR
(.AlNT-MAIUNT.L·ICOU. TIL 01.4'.76.12.511.

• Musil DR LA UOION inlANoiu
(AUlA..... TIL 04.42.11.12,41).

• MUlil DI LA COLOMBOPHILII('.'IN", TIL 01.41.1".2.1a).

• MUsil DIS SPAH..
(VAL'NU. ftL 04.71.79.72."1.

• Musil DIS TROUPII DI MONTAONI
(GUNOIL" TiL 04.76.76.20.111.

• Musil DU iQUIPAOU MILITAIRIS n DU TRAIN
('OUU. TiL 02.47.77.20~S).

• MUsil DI LA CONSCRIPTION
(1TIlAIIIOUI•• ftL oa....s6....011.

• Musil DI LA SYMIOLIGUE MIUTAIRI
(VINClNN". TIL 01.49.17.~~.60).

• MusiE NATIONAL DO ANCIINS INFANTS DI TROUPI
(AUTUN. TIL 0~.11.16.11.991.

Napoleon decide en 1800 d'insta11er Ie
tombeau du marechal de Turenne, res
cape de la basilique Saint-Denis (contrai
rement aux depouilles des rois qui en
avaient ete enlevees pendant la Revolu
tion), dans I'eglise royale, puis, en 1808, Ie
cceur de Vauban. Cette vocation de ne
cropole est confirmee a!'occasion du re
tour des cendres de Napoleon: la loi du
10 juin 1840 fixe l'insta11ation du tombeau
de l'Empereur sous Ie dome des Inva
lides ; realise en porphyre, celui-ci repose
depuis Ie 2 avril 1861 dans une excavation
pratiquee au centre de la croisee.

La transformation de l'eglise royale en
mausolee imperial modifie profonde
rnent l'esprit du lieu et son organisation
architecturale. La separation de la cha
pelle royale de 1'eglise des soldats est
consommee avec l'installation d'une ver
riere qui separe les auteJs, en 1853. Le
vide central a fascine une generation,
celie que Maurice Barres presente dans
Les Deracines : "Comblez par la pensee

militaires et les journaux illustres s'inte
ressent aces braves qui vont faire office
de gardiens au musee d'Artillerie ouvert
sur place des 1872 puis au musee histo
rique de l'Armee a partir de 1896. La
creation de ee dernier doil beaucoup aux
efforts du peintre Edouard Detaille qui
voit, dans cette double installation, Ie de
but d'une nouvelle ere pour I'hotel : « Le
musee esl un musee d'education nalionale
et devient desOIm.a.is {'asUe, Ie lemple sacli
OLI. les souvenirs hislOriques ef les l-eliques
militaires lrouveronl leur place definitive et
selviront d'enseignemenl pou.r l'honnwl'
du pays el de I'anneefralt(,;aise. "Le musec
de !'Arrnee (fusion des deux rnusees, ac
complie en 1905) envahit progressive
ment les salles bordant la cour d'hon
neur. Les eglises lui sont alors rattachees,
avec la volonte de les vider de toute si
gn ification religie use.

En 1909, Ie general Niox, gouverneur
de I'h6tel et direeteur du musee, constate
Ie Mclin de l'institution des invalides : les
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centre des pensionnaires, qui se specia
lise dans Ie traitement des blesses medul
laires. Renove ala fin des annees 1970, il
est ouvert aux blesses civils presentant les
memes pathologies. Devenue etablisse
ment public depuis 1991, l'Institution na
tionale des Invalides est ouverte aux bles
ses par attentat. Occupant environ un
quart de la superficie du bfitiment, elle
accueille aujourd'hui quatre-vingt-cinq
pensionnaires, dont quatre anciens com
battants de 1914-1918, les autres etant
d'anciens deportes ou des combattants
des guerres 1939-1945, de Coree, d'lndo
chine ou d'Algerie.

Meme s'il loge toujours quelques sol
dats blesses au service de 1a France, I'ho
tel des Invalides est surtout devenu, de
puis Ie debut du siec1e, Ie grand reliquaire
de nos gloires nationales. Cette vocation
qui s'est renforcee avec les deux guerres
mondiales conduit inexorablement a la
transformation progressive de I'en
semble des espaces en musee. •
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LES OFFICI RS SONY-ILS DE DROIYE ?
de ansa e son
o ciers 0 t rna
Pourtant, nous
« societe milita
opinions polit q

De 1 affaire Dreyfust q vit l'armee f1 e bloc pour 1a
anne ,jusq u putsch d Alger. les
vaise eputat10n dan la re bliq e.
·t Rao Girar at observate de la
e » et d'o 'cier 1 .-me e leu s
es echappent ouvent a. la CEWlcature.

Entretien
avec Raoul Girardet
Agrege d'hiSloire. locleur es lelnes. Raoul Girarde! est
aujollrd'hui professellr emerile des univ"rsiles. II esl
notal!lnlenll':mlcur de La Societe mi/irai,. dans fa Frana:
cOnlemporn;ne (Pion. 2' 6dition iJ. para'lre en 1997).
My/hes elmythologies politi,!l/fs (Lc Seuil. J986).
Problemcs nu/ira'"s eJ S(JTJu!gl'fttes cOlllernpora;ns (Dallal.
19M9) et NatiOn"lismes elIW/101l (Complexe, 1996),

,de- garn,

pollt qy • d

s cle '?

R. Q. : II est, encore une fois, difficile de
generaliser. Durant la periode de la Res
tauration, la societe militaire est souvent
suspecte de fidelite a l'Empire et a la Re
volution. Et it est vrai qu'il y a la tout un
heritage d'aventure et de gloire qui conti
nue a rester vivant dans les esprits et les
cceurs. Nous dirions aujourd'hui que I'ar
mee passe pour pencher «a gauche ».
Reste que ces sentiments individuels, ces
nostalgies et ces fidelites tendent a s'effa
cer devant l'imperatif de la discipline pas
sive.

Ajnsi, Ie coup d'Etat de Louis Napo
leon Bonaparte en 1852 ne saurait etre as·
simile a un putsch au sens moderne du
terme, parce que Ie futur Napoleon III est
alors president de la Republique et a ce
titre chef des armees : les valeurs d'obeis
sance sont de son cote ... Et Ie regime du
Second Empire sera indiscutablement po
pulaire dans l'armee a laquelle it redon
nera la gloire de l'aventure guerr,iere et Ie
prestige social.

Mais l'avenement de la Ill" Republique
ne rencontrera aucune resistance dans Ie

n
cteriaUquI91!!i

O~d IX-sec?
R. O. : II faudrait parler de I'ennui et de
la monotonie. Mais surtout du culte - et
Ie mot n'est pas trop fort - de la disci
pline, de l'obeissance erigee en absolu
moral. Le miJitaire doit obeir ason supe
rieur hicrarchique, leqllel obeira lui
meme a son propre superieur hierar
chiqDe, cette chaine de totale subordi
nation aboutissant au representant legal
du pouvoir etabli. Cette mystique de

jl'obeissance transparait notamment a tra
vers un respect absolu du « reglement ».

L'initiative individuelle rend ainsi a se
trOllver totalement abolie. D'ou une ar
mee refermee sur elle-meme, enserree
dans un cadre rigide de subordination. Le
fait ne sera pas sans influence dans Ie de-
roulcment de la guerre de 1870.

' .... I .,Ir II a n1Q"8

._---------~

Depllis Ie :u~· .,leele, II'S modes de !'ie
de la ro/ketivile ",lIitalre Ie"de"t it se ropproclutr

de uux de II' .•ocWe civife.
.4 "'"' difference pre.• : 1111 loux defeetindite pflls eleve

(ci-dessus : mJlJlaire du deblll du sledI',
enlollre de sa famJlle; d. Sirot-Angef).

dant qu'au XIX' siecle, les families de
vieille aristocratie nobiliaire n'ont ete que
tres faiblemen t representees dans les
ecoles miJitaires.

tH. I au

."ega .. ?

R. Q. : Parce que l'armee reste tres for
tement marquee, durant toute la periode
de la Restauration et de la monarchie de
JuiJlet, par les souvenirs et I'empreinte de
la Revolution et de l'Empire. Parce que Ie
metier militaire ne jouit que d'une consi
deration sociaJe reduite. Parce que Jes
soldes sont faibles et l'avancement lent.
Parce qu',il s'agit d'une longue periode de
paix. Parce que, lcs regiments changeant
constamment de garnison, l'officier
semble condamne a un pc.:rpetllel 110ma
disrne. Pour toutes CL:S raisons, it faul at
tL:ndre les debuts de la IIIe ReplIbliqlle
pour que les en fants des families de veri
table noblesse traditionnclle rejoignent la
carriere militaire.

Gonsac::re

G. ... sorll"
d e d'au vie,," • I ?

R. G. : Pour Ie plus grand nombre, d'une
bourgeoisie moyenne. Avec, au fil des
temps, J'apparition dans certaines families
d'une authentique vocation militaire.
L' .' y u...alt '0 0

IYftaaUe:ll de m • talres ?
R. G. : Le terme me parait trap fort. Je
prefererais dire « families militaires ».

Permettez-moi de citer mon propre
exemple. Mon pere a ete saint-cyrien
comme l'etait son seul frere, rue on 1914.
Leur propre pere etait officier, mais d'une
origine tres modeste et sorti du rang. Mes
cousins germains ont empronte eux aussi
la carriere militaire. Soulignons cepen-

• un corps
• J tion?

RAOUL GIAAAOET : Permettez-moi
d'abord d'insister Sur Ie fait que ce corps
de militaires professionnels que vous evo
quez a toujours presente une bcaucoup
plus grande diversite que celie que l'on a
generalemcnt tcndancc a lui reconnaitre.

I.I est en fajt tres difficile de dresser un
portrait-robot de l'officicr de carriere a
quelque periode que ce soit. Quelques
faits peuvent cependant etre soulignes.
Ainsi, yar ses origines sociales, Ie corps
des officiers de la Restauration ou du Se
cond Empire pouvait apparaitre comme
plus « democratique » que celui d'aujour
d'hui. Je veux dire par la que, entre Ie
groupe des officiers sortis des ecoles
(Saint-Cyr et Polytechnique) et Ie groupe
des officiers sortis du « rang» (anciens
sous-officiers, eux-memes sortis de la
troupe), c'est cette derniere categorie qui
numeriquement I'emportait. Mais, pro
gressivement, ce sont les officicrs sortis
des ecoles qui ont occupe les grades supe
rieurs. A la diversite des origines a fini par
co"incider une evidente inegalite dans les
carrieres.
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milieu militaire. On comptera meme, au
debut <lu nOllveau regime, un nombre re
lativement important de generaux consi
deres cO'mme republicains. De fait, la re
pubJique, et on lui en saura gre,
consacrera tres tot une large partie de son
effort refonnateur a la reconstruction
d'une puissance militaire susceptible de ri
valiser avec la puissance militaire alle
mande.

o I

1'1 In on,
I

n1 I m n rlllllie...

R. G. : Paradoxalement, Ie boulangisme
a peu touche Ie milieu militaire. Le gene
ral y etait peu populaire, considere assez
generalement comme « politicien », et de
gauche de surcro/t. En fait l'armee est res
tee etrangere au mouvement. Ce n'est que
plus tardivement que vont se poser les
vrais problemes.
L'H. : .' __ • v I'a" r
D yru_ 7
R. G. : Avec I'affaire Dreyfus d'abord.
Bien qu'il faille ici encore nuancer. Sans
doute peut-on penser que, dans sa quasi
totalite, Ie milieu militaire croit en la cul
pabilite du capitaine : n'a-t-il pas ete juge
et conqamne par un tribunal militaire re
gulierement constitue ? Cette conviction
n'ebranle nullement, cependant, Ie prin
cipe dominant, qui reste celui du devoir
d'allegeance au gouvernement legal en
place ...

C'est quelques annees plus tard, avec
I'avenement de la republique radicale, que
se situe la vraie crise, autour de deux epi
sodes : l'affaire des fiches d'abord, en
1904, I'affaire des « inventaires )} ensuite,
en 1906. On sait comment Ie general An
dre, ministre de la Guerre dans un minis
tere « radical )), avait institue tout un re
seau de renseignements concernant les
opinions politiques et religieuses des offi
ciers, afin de favoriser I'avancement de
ceux qui etaient Ie plus ouvertement hos
tiles a l'Eglise et favorables a la repu
blique. On sait aussi commen t, au moment
de la separation des Eglises et de l'Etal, les
unites militaires furent utilisees par Ie
gouvernement pour proceder a I'inven
taire des biens ecclesiastiques.
L'H., I n f t

in.Oqlu.nc: d. .. UK
tI I .....

R. o. : Elles provoquerent dans Ie mi
lieu militaire une indignation tres (arge
ment partagee. Et aussi, au moment
des inventaires, d'assez nombreuses de-

missions. La guerre aHait touLefois,
quelques annees plus tard, effacer ces
blessures et reconstituer ['unite du corps.

Mais Ie phenomene essentiel reste Ie
vaste mouvemenL de fonctionnarisation
qui entra/ne, de la Restauration a la Ill'
Republique, I'ensemble de la societe mili
taire. Celle-ci se trouve de plus en plus
soumise aun imposant apparei! de regle
mentation semblable dans son principe a
celui qui gere tous les autres corps de l'E
tat: l'obtention du grade, I'avancement, Ie
traitement, 1a retraite, etc. Le metier d'of
ficierse trouve regule comme celui de pro
fesseur de Iycee ou d'ingenieur des Pants
et Chaussees.
L'M.. Le. e ...... d'lIIyJo d'h I,

co 80- do • V"B" taut.
d 'one onn I ?
R. G. : Ce qu'indiquent des travaux du
Centre de sociologie de la defense natio
nale, c'est un indiscutable rapprochement
entre les modes de vie des militaires et
ceux de la societe civile: niveaux de sa
laires equivalents, memes habitudes so
ciales, memes types de loisirs, etc. Seules
differences notables: un taux de fecondite
plus eleve (mais qui tend 11 diminuer) et
surtout un phenomene tres net d'endoga
mie - il faut entendre par la un nombre
particulierement eleve de mariages entre
enfants issus de memes families de mili
!aires.

I •

pod P qu?
R. G. : En aueune fa<;on. A eet egard, Ie
cas de I'Algerie presente des caracteris
tiques tres particulieres. Lorsque I'on de
mande a des hommes de devenir des
freres de combat puis lorsqu'on les aban
donne a une mort certaine, Ie probleme
moral ne peut manquer de se poser.
L'abandon 11 la mort des harkis pouvait
Jegitimemenl paraitre scandaleux. II me
semble assez normal que certaines
consciences ['aient refuse ...

Ce passe etant deja lointain, iJ est diffi
cile a t'observateur exterieur de deceler
aujourd'hui dans Ie milieu militaire Ie
moindre indice d'une vocation «put
schiste n. La parenthese est bien fermee
qui a conduit aremettre en cause l'impe
rat if de I'obeissance au pouvoir politique.

(Propos recueilfis
pal' Veronique Sales.)
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LES GAiETIS
DE ~ESCADRON

Dans les annees 1930, Ie bidasse
au cinema, c'etait Femandel.

1910. A Marseille, au palais
de Cristal, un petit gar~on de sept ans,
Fernand-Joseph-Dcsire Contandin,
dccouvre sa vocation en ecoutant
Ie comique-troupier Polin: if se fera
« pioupiou ) ou « tourlourou )).
Pendant pres de vingt ans, entre
Ics annces 1918-1919 et 1937,
d'abord a la scene sous Ie nom
de Fernand Sined, puis devenu
a l'ecran Fernandel, Ie comedien
va incarner Ie soldat-lype,
le « bidasse ).
C'est que la France, dans ces annees
qui precedent la Grande Guerre,
n'est pas tres al'aise avec ses soldats.
Courteline, qui a mal vecu, en 1881,
son service militaire aBar-Ie-Duc
dans les chasseurs a cheval, s'en vcnge
ferocement a travers trois satires,
Les Gaietes de l'escadron (1886),
Le Train de 8 h 47 (1888) et Lidoire
(1891).
Un des premiers grands r<lles
de Fernandel au music-hall, c'est celui
du brigadier Verjus dans Le Cavalier
Lafleur (1923), operette de Baine
el Mauprey. L'acteur va vile devenir
I'un des soldats-chantants les plus
populaires du moment, y compris,
en 1925, lars de son service militaire
au 93' regiment d'artillerie
de montagne, aGrenoble...
Mais c'esl au cinema que Fernandel
conna'itra la gloire, avec Les Gaietes
de l'escadron, de Maurice Tourneur,
en 1932. Avec, surtout, Le Train
de 8 h 47 (Henry Wulschleger, 1934)
oil il fait preuve d'un veritable
genie comique, grace aun emploi plus
cloffe que ceux qui lui avaient cte
accordes jusqu'alors.
Encore un succes, dli surtout a la
chansonnette, dans Ignace, de Pierre
Colombier (1937), d'apres l'operette
de Manse et Dumas, et ce sera I'echec
- scandaleux mais previsible -
de ce chef-d'reuvre du vaudeville
miJitaire que sont Les Degourdis
de la 11' (Christian-Jaque, 1937).
Le film, dont Ie comique confine

·parfois au non-sens, arrivait trap tard :
la France avait d'autres souds en tete
et Fernandel, apres un detour
par la chanson militaire, patriotique
elle, reprendra la grande carriere
que I'on connait. Mais sans
l'uniformc du pioupiou. ClaudeAziza



LES SOLDATS DE LA PAIX OU
Kur . tan, Bosnie1 Rwanda. : Ie sol 8 franc;a1B sont
depuis quelques annaes, de outes les ope ationa de
mai t en e la paix organ e,es ar l'ONU. Des
interventio s qui, en e -Youge lavie no snt ont
rna tre Ie rs I' ·te. La position oifie elle est
desormais aun peu plus cle me estie...

Jean-Christophe Rufin
et Thierry Tardy
DireCleuT de reeherehe 11 1'lnSlilul des relalions
inlernationales el slraleftique; (IRIS), Jean.Chrislophe
Ruf,,, vienl de publier Economie des gue"'es CIviles
(Hachelle, 11}96). ChercheuT aI'IRIS, enselgnanl
it I'universitc ue Salford. Thien) Tardy prepare
La f'mnce elles opera/ions de mainllen de la paix.

LA HAlSSANCE
DU« PROIT

D'INGERENCE ))

'engagement des militaires hanc;ais au
service de 1£1 paix est un sujet perma

nent de controverses, de paradoxes et
d'ambigu·ite. Striclo sensu, 1£1 France n'est
pourvoy~use de « soldots de 10 pair.» quc
depuis une periode tres reccnte : l'acti
visme des annees 1990 ne peutTaire oublier
qu'aprcs la Seconde Guerre mondiale, it
faHut attenclre plus de trente ans pour voir
notre pays participer de fa~on significative
aune operation de ce type organisce par les
Nations Vnies. C'etait au Liban en 1978.

Pourtant, !'armce fran
~aise revcndique haute
ment une tradition an
cienne d'action en faveur
de 1£1 paix et notamment
d'inteJ:>lention humani
taire. Elle remon te a
I'epoque de la colonisa
tion qui, dans les mentali
tes militaires, s'apparente
aune oeuvre de paix et de
progreso Les plus grandes
decouvertes concernant
les fleaux epidemiqucs (peste, cholera, '
maladie du sommeil, etc.) ont etc Ie fait de
medecins de I'armee qui I'ont souvent paye
de leur vie.

Depuis 1945, cetle sensibilite« humani
taire» n'a pas trouve de contexte propice
pour s'exprimer. Les conflits de decoloni
sation (Indochine puis Algerie) ant ra
mene nos soldats vers Ie combat. Paralle
lemenl, Ie deploiement de 1£1 force de
frappe et l'ideologie de 1£1 dissuasion ant
conduit les armees a delaisser Ie champ
conventionnel, et aentrcr dans la logique
abstraite et technologique d'equi.libre
dans la terrcur.

Ces raisons, jointes a la mMiance gaul
lienne al'egard elu « machill » (I'ONU), fi
rent que la France ne prit pas part:1 la pre
miere generation d'operations de maintien
de 1£1 paix (au Cachemire apartir de 1949,
au Congo en 1960-1964, aChypre apartir
de 1964). Vne regIe non ccrite voulait
d'ailleurs aJ'cpoque que les membres per
manents du Conseil de securite ne soient
pas sollicites pour ce type de mission, de fa- I
~n aen preserverla neutralite.

Les choses changent en 1978 avec la par
ticipation franc;aise a 1£1 Force interimaire
des Nations Vnies pour Ie Liban (FlNUL).
Quelles qu'en aient etc les arriere-pensees
politiques (reprendre pied au Moyen
Orient), un pas etait neanmoins franchi. Le
moins que l'on puisse dire, toutefois, est
que cette experience n'a pas ete
concluante : 1£1 FINUL s'est revelee inca
pable de faire barrage a ta guerre ; les sol
dais fran~ais, avec plus de deux cents
morts, ont paye un tres lourd tribut pour

leur engagement; l'in
fluence de la France dans
la region n'a pas pour au
tant cesse de decroitre.
L'experience est donc res
tee isolee.

II faudra que survien
nent les bouleversements
lies a la chute elu mur de
Berlin, en 1989, pour que
la France s'impliqlle spec
taculairement dans les
operations de maintien de

la p<iix, au point d'en prendre la tete. Ainsi,
au cours de la crise du Golfe, avec I'inter
vention au Kurdistan irakien.

Appeles par les allies a se soulever, les
Kurdes, victimes d'une repression violente,
avaient flli en masse dans les montagnes
en direction de la Turquic. L'entree de
troupes fran~aises, americaines et anglaises
dans Ie territoire irakien eut pour but de ve
nir en aide il tous les rcfugies civils, et sur
tout d'eviter qu'ils poursuivent leur exode
plus loin. Cctte action fut consideree
comme It: premier exemple d'une «inge
renee» dont 1£1 communaute internationale
s'arrogeait Ie « droit» face ades violations
massives des droits de l'homme. Peu de
temps apres, en 1992-1993, une operation
analogue ctait realisee en Somalie ou les
troupes franc;aises intervenaient aux cotes
des Americains. La guerre cn Bosnie, cntre
1992 et 1995, a marque l'apogce de cette
mobi,lisation humanitaire : la France a de
ploye jusqu'a 11 000 hommes sur Ie theatre
ex-yougoslave.

Pourquoi cette ardeur des annees 1991
1993 - la France devenant meme, aplu~

sieurs reprises, notamment en 1993, Ie
principal contributeur mondial de troupes
pour les actions onusiennes ? Tout d'abord
parce que les priorites de I'ONU ont
change. Desormais, non seulement les
membres pennanents du Conseil de secu
rite ne sont pas exclus a priori des opera
tions de maintien de 1£1 paix, mais leur par
ticipation y devient presque obligatoire :
les « gran.des puissances» sont les garants
du nouvel ordre international. La France,
dont la presence au Conseil de securite est
de plus en plus contestee, tient, en prenant
part a ces missions, a montrer qu'« elle ne
voyage pas en premiere avec un billet de se
con.de », selon Ie mot perfide d'un diplo
mate allemand l .

A ces raisons internationales s'ajoutent
des considerations d'ordre interieur ; l'am
biance politique de fin de regne puis de co
habitation etait peu propice auxgrands des
seills dipl'omatiques ; les operations
humanitaires constituaient un plus petit de
nominateur commun de raction, pennet
tant dc faire I'unanimite des parties et de
calmer les impatiences de I'opinion pu
blique.

L'armee elle-meme n'a pas ete etran
gere aces decisions. Au moment ou la dis
parition de la menace strategique sovie
tique incitait certains responsables
politiques a«baisser fa garde» et areduire
$cverement l'appareil de defense, il n'etait
pas inutile pour les militaires de faire la de
monstration de leur efficacite face a de
nouvelles crises. La guerre en Bosnie, met
tant en scene des materiels «c1assiques »

tels que Ie fameux VAB Renault (vehicule
de I'avant blinde servant au transport de
troupes), n'a pas peu contribue a revalori
ser l'image des armes conventionnelles.

Cet engouement pour Ie «droit d'inge
renee» et ruction militaro-humanitaire a
trouve son point d'orgue avec la publica
tion, en 1992, de J'Agenda pour la paix, un
rapport de BOlltros Boutros-Ghali, secre
taire general elu ConsejJ de securite, it pro
pos du maintien de 1£1 paix, reluye dans notre
pays par les vigoureuses d~darations, al'oc
easion notamment de I'exode des Kurdes et
de la famine en Somalie, d'un ministre de
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A U SERVICE D E .. -'" PAIX

LA GRANDE ILLUSION •...
'"

NOTES
1. De leur COle, 1'A1lemagnc "lie Japol1, en S'''''lK'!anl
financiercmenl el {T1jlilair~111enlnnx o~(lIlions de
main lien de la pai" cherchenl a accreuller leur Sl"IUI de
grande, plllssances poliliques. et a accroitre leur role
dans ks in'lances de I'ONU,

2. Bernard Kouchner elai! aile ,iusqu'a preulre
J'av~Ilen1cnld'une (. dLplom(l/le morale» qUI renclrall, il

IOavcnir, Lont (~l1olJ.vel Auschwt/.?, JIlcullcevable.

cains, que nous n'interviendrons que dans
des zones ou nos interets sont directement
en jeu, il est clair que les decisions sont de
sormais guidees par cette necessite ; nous
irons encore peut-etre en Afrique (et pas
n'importe ou), nous n'irons ni en Tchet
chenie, ni en Amerique centrale, ni au Ti
bet. .. ; 2) en cas d'intervention, s'interdire
tout imbroglio militaro-humanitaire : I'in
tervention de la Force de reaction rapide
en Bosnie a confirrne ce toumant; si les
militaires sont engages, c'est avec Ie man
dat d'assurer la securite d'une zone, avec
un armement approprie et de larges
consignes d'ouverture du feu,

A l'evidence, la grande periode de I'en
thousiasme onusien est done passee. Les
soldats sont rentres, pleins d'exaltants sou
venirs de leurs missions, mais aussi deso
rientes et en proie au doute. Les operations
de maintien de la paix ont ete trop souvent
utilisees comme des « jokers» joues par Jes
gouvemants pour masquer leur absence de
politique et de volonte. quitte aplacer les
forces armees envoyees dans ces bourbiers
dans des positions intenables.

Cela ne signifie pas pour autant que
la France ne participera plus aaUCune ope
ration intemationale. Dans la crise des
Grands Lacs, en Afrique, elle a garde un
role moteur en faveur de I'engagement.
A la suite de I'attaque des camps de refugies
hutus du Za'ire par des Tutsis sou tenus par
Ie Rwanda, une situation humanitaire cri
tique a ete creee dans la region de Kivu a
l'automne 1996. La France s'est determinee
tres tat en faveur de ['envoi d'une force mi
litaire intemationale dans la region afin de
venir en aide aux refugies. Mais liberees des
mi[iciens qui les retenaient en otage, les po
pulations civiles soM rentrees au Rwanda Ie
15 novembre 1996, et les grandes puis
sances, reticenles depuis Ie debut. ont fina
lement decide de ne pas intervenir.

Dans l'avenir, des operations en
Afrique, en Mediterranee et pourquoi pas
dans les DOM-TOM sont peut-etre envi
sageables - faut-i] s'en rejouir? Mais
il s'agira vraisemblablement d'actions
« classiques » de guerre ou de prevention
telles qu'en ont toujours assurees les puis
sances moyennes dans leur zone d'interet,
plutot que de veritables missions ambi
tieuses de maintien de la paix, Le beau
mythe des soldats deployes en quelque lieu
de la planete ou Ies Droits de l'homme
sont bafoues n'aura guere dUf(~ plus de
trois annees. •

maintien de la paix dans les situations ou la
violence n'est pas contralee et ou Ie mandat
des forces reste partiel el ambigu,

Face a t:es difficultes, la position fran
~aise a evolue, et l'operation Turquoise
lancee au Rwanda ala fin du mois de juin
1994 a certainement marque un point d'in
flexion, Tout d'abord, cette intervention, a

la difference des precedentes, a ete decidee
tardivement, et les discours qui ['ont ac
compagnee etaient empreints d'une tona
lite moins enthousiaste et moins ambi
tieuse que par Ie passe, Ensuite, les dates
precises de I'operation, y compris celie du
retraitimperatif, ont ele prealablement po
sees. Enfin, pour eviter les errances bos
njaques, un mandat clair etait requis d'em
blee : recours au chapitre VII de la charte
des Nations Vnies, ce qui signifie que Jes
soldats de rONU ont la possibilite d'em
player la force hors de la stricte legitime
defense; definition d'une zone que les mi
litaires etaient invites asecuriser ; partage
des taches avec les humanitaires prives.

Cette operation, menee avec succes, sert
aujourd'hui de reference ala position fran
~aise, On pourrait resumer la doctrine ac
tuelle en deux points: 1) eviter Ie saupou
drage operationnel ; sans aller jusqu'a dire
clairement, comme I'ont fait les Ameri-

I'Action humanitaire issu du monde des or
ganisations non gouvemementales, Ber
nard Kouchner 2,

Le vent devait pourtant rapidement tour
ner. Tout d'abord en raison du coOt des
operations de maintien de la paix, egale
ment :ensible pour tous les grands pays: a
l'heure actuelle, on chiffre aplus de six mil-

liards de francs la somme non remboursee
par l'ONU que devra supporler la Franc
pour les missions auxqueUes elle a participe.

Cette crise du financement est d'autant
plus difficjle asurmonter que Ie bilan pol i
tique et miJitaire de ces actions est, lui aussi,
contestable. Quelques succes immediats
(en Ha'iti en 1995, au Cambodge en 1991
1995, en Somalie en 1992-1995, au Kurdis
Ian) ont souvent ete suivis d'une aggrava
tion de la situation politique apres la fin de
I'intervention internationale. D'autres cas
ont ete d'emblee des echecs comme, en
1988-1995, en Angola. Entin, la Bosnie a
donne la mesure de ce que peut etre un en
lisement durable el montre les limites du

La gllerre en e.:r-Yougo.rJa",ie tr marqui I'apogee
de fa mobilisation II"mot.Ua;re de /(1. France:
jusqll'jJ JJ 000 hommes y On( eri dip/oye.

(ci-d.essus, so/dats fratlfois ell Croalie, ell 1992;
C/, Lange.'illfSygma).
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LES SOLDA'IlIi DE LA FRANCIE:

,
LE BEL AVENIR DE L'ARMEE
Conserver son rang de gra de puissance to t en
cooperant at oltemen avec ses artena.1I'es. Mals aussi
reag aux menaces terro lstes qui s appare t'ent
souvent it la guer e. sls sont quelqu8s-u s des
nouveaux defIg que oit relaver J..a France de l'an 2000.

Marie-Catherine
Oppenheim
Spe<'iali,re <I", rc131ions ,internationaks,
MarieMCatlh.::rine Oppenheim redige actueUement
une Ihesc surles" Rapports de puissant'.<: "nLre EWls
cHmpccns ,ok (81)0 il 1930". Elk a publil' ,him L '/-hsto;re
« RcaJites de Ja corrupLion polilique» (n° 2(4).

nrquee au plus rrofond d'elle-meme
par les hecatombes de 1914-1918, la

France a traverse Ie siecle avec une obses
sian: assurer sa securitc sans t.irer un coup
de canon, sans mettre en perilla vie de ses
soldats. Telle etait la philosophie de Ia ligne
Maginot et de la strategie defensive qui
l'accompagnait. On sait ce qu'il en advint :
\'etrange defaite de 1940 et la reconstruc
tion d'une armee mobile et offensive, aux
cotes des Allies, dans les combats pour la li
beration du territoire et la conquete du
Reich,jusqu'en mai 1945. C'est ceUe armee
nouvelle, cngagee ~nsLLite dans les guerres
coloniales, en Indochine et en Algerie, qui
a raye au plus fort Ie prix du sang dans des
combats sans issue pour rentrerdanssesca
sernes, humiliee et meurtrie, au len.demain
des accords d'Evian, en 1962.

Depuis lars, la strategie de la « non
guerre » a de nouveau guide toutes les de
cisions des presidents Je la Republique. Le
noyau en est la force nucleaire de dissua
sion, sceptre de la « monarchie l111cleaire j'

(I 'expression est de Samy Cohen), qui
conduisit Franc;:ois Mitterrand 11 declarer:
« La dissuasion, c'est moi », commc Louis
XIV Ie disait de I'Etat. Ligne Maginot des
temps atomiques, la mission assignee au nu
cJeajre est bien de dissuader tout cnnemi
d'attenter de quelqlle maniere que ce soit 3
l'integrite de notre territoire en brandissan t
la menace de son emploi massif. Cet eqlli
libre de la terrem, conforte par celui qui
existait entre l'Est et l'Ouest, dans Ie cadre
de La guerre froide, a en effet permis a La
France J'assurer sa sccurite sans combattre.

Et, lorsqu'en 1989 s'evapore Ie commll
nisme, tombe Ii.: mur de Berlin, s'evauouit 1a
menace de l'Est, dans I'euphorie utopique
d'une « fill de i'histoire », chacun s'accorde a
penseI' que la guerre est tcrminee. La stra
tegie de Ia non-guerre a triomphe d'un
demi-siecle Je bras de fer avec It: colosse so
vietique. Mais la guerre reprend vite ses
draits, la au on ne ['attend pas, dans Ie golfe
Persique, en ex-Yougoslavie, en Afrique,
tandis que Ia purification ethnique, les fa
natismes nationaux, les int6grismes reli
gieux, les terrorismes de toute. obediences,
viennent rappeler qu'i! n'y a pas de paix uni
verselle, pas de guerre S,II1S risque ni perte

O",,.les it/ill'III, 1II;lli.~I""de la Ve!eme
dl/ gtJllI'eme",,,,,1 JuPIN, e"1 charge pCII' Jacques Chi/llc
d" lIIe"e,. Ubieula ""I/I'elle loi de pro/:ro",IIwlio"
",ililaire a/II/ollck par Ie pre.'idelll
pour/es annee. 1997·2002 (c/. l'cmie,'/SYKma).

- et la Fran~ Ie sail mjeux que personne,
pour avoir perdu cinquante-cinq de ses sol
dats en ex-Yougoslavie - et qu'il faut re
fonder un otitil de defense adapIC aux nou
velles menaces qui pesent sur sa securite.

Tel est Ie sens des decisions annoncees
par Jacques Chimc Ics 22 et 23 fevrier 1996,
et de la nouvelle loi de programmation mili
taire pour les annces 1997-2002, adoptee en
juin 1996 par Ie Par1cment. Dans un
contexte de reduction des depenses (185
milliards de credits par an exprimes en
francs constan ts 1995, dont 99 milliards poll!'
Ie fonctionnement et 1:\6 milliards pour
I'equipement), cette loi reprend la strategie
de non-gucrre et l'aJapte au contexte al:>(uel.

Elle rcaffirme c1'abord la place centrale
Je la dissuasion l1ucleaire pour garanlir les
interets vitaux de la nation contrc toute me
nace, aulolll' des deux composantcs, (sous
marins ct aviolls), modern.isees, apres
I'abandon des missiles enterres du plateau
d'Albion. Elle aceorde ensuite un role pri
mordial il Ja detection des menaces, par la
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prlorite donnee au renseignement, notam
ment par satellite, el au prepositionnement
des forces pour prevenir les conflits. ns'agit,
13 encore, de tout meltre en ceuvre pour que
Ie couple dilisuasion-prevention evite it I'ar
mee de livrer bata'ille.

Majs Ja nouvelJe donne mondiale sem
blant ll:mlgre tout donner raison it ceux qui
predisenl « fe bel arenir de fa gr.lelTe 'j,
COnlme Phihpre Delmas, SOliS loutes ses
formes, I'armee franc;:aise ell! XXI- siecle ne
sera pas confinee dans des t,1ches stricte
ment defensives. On a ainsi prevu de meltre
l'accent sur la « proJection de puissance >j,

c'esl-u-Jire la l:aracite de nos forces das
Siqllcs il soutenir llne operation it longue
distance, pour defendre les intef(~ts essen
tids de notre pays all pour participer ades
operations collectives dans un cadre inter
national, comme lors de !la guerre du Golfe
au Jes operations en Bosnie.

Enfin, ct ce n'est pas Ie moindre aspect de
ceUe reforme des armees, il s'agit aujour
d'hui de parer aux nouvelles menaces que
les specialistes qualifient Je « menaces non
mifilaires a wl'{/Clere .\"trategique» ou de
« mClIlIces {/,ansverses " : Ie tenorisme, la ni
minalite organisec, les trafics illicites, en
particulier celui de la drogue, qui sont mis
en oeuvre soit par des Etats, soit par des
mouvements de lutte armee, des mafias et
autres organisations crimineUes ou sectes.
Pour parer aces nouveaux dangers, les ef
fectifs de la gendarmerie nationale vont
augmenter.

L'ensemble de ces dispositifs presenle en
outre une innovation majeure: la profes
sionnalisation des armees. On disposera
ainsi de forces mains nombreuses mais ex
perimentees et pretes a intervenir rapide
ment. En 2002. Ie format global des armees
sera de 357 000 hommes - gendarmerie
comprise (96000 hommes) - contre plus
de 500000 Hlljourd'bui, ce qui met la France
en harmonie avec ses voisins europeens,
comme l'Allemagne (331:\ 000 hommes en
1996) et Ie Royaume-Uni (226 000 hommes
en 1996). Encore une fois, c'est la strategie
de non-guerre qui guide les choix: on rduse
d'exposer des soldats peu prepares, volon
taires du contingent, au feu de I'umemi ;on
renonce it la loi du nombre, preferant
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metlre I'accent sur des effectifs resserres,
disposant de materiels de haute technolo
gie, afo·rt tauxd'encadrement en officiers et
sous-officiers.

Le pari de la technologie, qu'incarnent
ces equipements puissants que sont Ie char
Leclerc ou I'helicoptere Tigre, les systemes
d'automatisation des til's d'artillerie servis
par les reseaux de satellites, les systemes de
guidage des missiles, les cibles delimitees et
frappees sans qu'iJ y ait survol de l'objectifa
detruire, dessinent Ie profil d'une armee
nouvelle. II s'agit bien de conjuguer la supe
riorite operationnelle avec la preservation
maximale du capital humain, de faire une
« guerre propre », une guerre presque vir
tuell\.\ Sur ccran, livree et gagnee apartir de
bases C1oignees, sans champ de bataille.

Cetle strategie sera mise en ceuvre avec·
nos voisins europeens et nos allies americains
dans Ie cadre d'une redefLrution de la securite
europeenne qui suppose ala fois la renova
tion de l'OTAN et l'aftJrmation en son sein
d'une identite europeenne de defense.

Pourtant, la question reste posee : com
ment un pays comme la France peut-il
assurer sa securite, assumer ses responsabi
lites, ses soljdarites et son action internatio
n<lJe eL faveur de la paix et de la stabilite au
tour d'une strategie de non-guerre? La
tragedie yougoslave a montre que les
conflits tribaux ne pelmettaient pas les
« frappes chirurgicales » et la guelTe elec
tronique. La montee du terrorisme, de la
grande criminalite et des trafics confirme la
vulnerabiJite de notre territoire et les
risques encourus par les professionnels 
gendarmes et policiers en particulier 
comme par la population civile.

Des 101'5, on peut se demander combien
de temps encore la griserie technologique
nous r,:lasquera la nWexion essentielle :
celie qui consiste adefinir Ie lien existant
entre la nation et son armee. La tendance
actuelle qui evacue Ie tragique du militaire,
tandis que s'evanouit la menace d'une
confrontation majeure sur notre territoire
ou anos frontieres, risque, atel' me, de bais
ser Ja garde psychologique des soldats
comme des citoyens.

Qu'adviendrait-il si de nouvelles me
naces reapparaissaient anos partes, venant
d'une Russie instable et surarmee ou de ter
ritoires europeens destabilises par des
conflits ethniques ou religieux, ou encore de
crises exterieures dOn! l'Algerie fournit au
jourd'hui I'exemple Ie plus dramatique ?

Comment reagiraient militaires et civils ace
nouveau et brutal contact avec la guerre ?

Tout ce que la Republique a construit
jusqu'ici, line communaute de citoyens, un
lien armee-nation, un esprit de defense,
dont tout porte a croire qu'ils cedent sous
les coups de boutoir de l'individualisme, du
communautarisme, de I'incivisme, doit etre
repense dans ce nouveau contexte. •
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LES VIKINGS ALA CONQUETE
841 : Rauen est llaendiee es Vi.k1ngs. 845 : les as-
a1llanta ant attaint Paris q i do t pe' un lourd tribut

e echange de leur repli... La r ~o:ire franga1B a ainsl.
d anJ tall Ie IX' siecle s bi les inCUl'SiOnB des pirates
scandlnavss. usqu'a ce q e Ie ~oi leLIT' conc.i3de pa-
1a nord-ouest du roy e : I Normandie etait e.

Jean-Yves Marin
Speciali~te.d'hislC,lire et d'~rclJ6ologiem6dicvales
Ju Nord-Ouesl de I'Europe. wn,ervateur au musee
de Nonrnulldic, JC'~IIl-Yves M(\rill a organise plll:-..icurs
expu~iliol1s comiJ.crces aI'cxp-ansioo norm:Hl<.]..;

.u Moyen Agc, JlOlammcl>l " Italic- des Normands.
Nurmaildi dc, PJalJla~CJle.ls" (Toulouse-Cacn. 1995)
Cl " Dragons et drakkars" (CaeH, 1996).

e sens des mots« Vikings »* (etymolo
giquement «pirates friquenlant les

baies)) et « drakkars ,,* est approximative
ment connu de tous nos contemporains;
l'image de redoutables pirates, cruels mais
courageux, se livrant ~l la guerrl: ct au
pillage, evoque pour beaucoup une ~P()quc

lointa:ine, dangcrcuse, mais qui ne c1evait
pas rnanquer d'agrcment si I'on cn croit Ie
cinema cpique anglo-saxon et italien, du
celehre Les Viking~ de Richard Fleischer
avec Kirk Douglas, en 1958, jusqu'a La Fu
ria dci harbari de Guido Malatesta en 1960,
qui se plait amontrer ces hommes du Nord
reunis pour de grandioses banquets. Le
mythe se suffirait-il a ce point a lui-meme ?

II faut d'abord preciser qu'en ce do
maine, la science historique n'a vraiment
commence aemerger qu'il y a apeine plus
d'un siecle. Jusqu'a la decouverte cks
grands bateaux norvegicl1s de Ookstad
(1880) et d'Oseberg (1904), etleur exploi
tation archeologiquc, la documentation
disponible etait bien ditliciJe a rnaitriser.
Hormis lin chapelet monotone de dates de
pillages des vilies du Nord-Ouest de I'Eu
rope, la chronologie du monde scandinave
ancien restait ineertaine.

Lorsqu'en 1811 naquit la Ligue go
thique, elle se donna pour objeetjf de sti
muler le patriotisme scandinave sous toutes
ses fonnes, et en particulier la n:chcrche sur
I'Antiquite nordique. L'essor de ce mouve
ment, appele Ie scandinav~,me, fut facilite
par la forte parellte entre les langucs nor
diqu s. II trouva un prolongement nature I
dans I'enseignement ou I'on rcdecouvrait Ie
vieux norais, Ie tronc commun aux diffe
rentes langues scandinaves. Mais c'es! sans
conteste dans Ie domainc des arts appliques
et de I'architecture - comme des reconsti
tutions de monuments en bois inspirees de
I'Antiquite nordiquc ou encore des poree
laines amotif dragon - que Ie scandina
visme s'exprima Ie plus largement. Les fa
meuses comes a boire - plurtant bien
anterieures aux Vikings - servirent de mo
defes a nombre de creations: ainsi celie,
magnifique, rchaussee d'argent, offerte en

• Cf. lexique, p. 57.

1817 a \'ecrivain E.G. Geijer par des elu
d·iants suedoili. Le drabtill" venait de
naitre. Les copies se multiplicrent et occu
perent la place d'honneur clans les salles a
manger de la bourgeoisie de Stockholm.

Des COl1servatems de musecs ·et des ar
cheologues s'aviserent du profit que pour
rait tirer leur diseiphne de eet engouement
pour les « epoques pai'e1/1/es ». Fls IalJct:rent
des publications et obtinrelll des ~ubsides

pour faire connaltre au public ks premiers
occupants de la SCHndinavie. Le bateau de
Gokstad, dans Ie fjord ,[,Osk>, 4ui repre
sent.e, aujoLlrcl'hui encore, la pr,incipalc de
couverte d'un navire du milieu du IX' siecle,
fut mis au jour ~l cette epoque : pour la pre
miere fois, Ics bistoriens scandinaves se
trouvaient face il un bfttiment ayant trans
porte hommes et cargaisons jusqu'au-dela
des mcrs. Pell apre'S, des marins norvegiens
construisircnlllne rt~plique de ce navire qui
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RollolI, premier due de !\'onIlQlldie,
SlIr qui 'lOu.' possedons Ires pell de renselgue",en ts
si ce " 'e!il son origiue lIon'egienne, lie sell,ble
gilere avo;r illspire les or/isles .scarrdi,ltlves.
La F1oU. de RoHon debarque en "Jonnandie (e1.dess,IS),
de Paul Simon CI,n.nal/sell (1855-1933),
constitue line excepfion
(",usee d'AarllllS; c/. Dagli Or/i).

prit la mer en 1893 et fit Ie voyage aTerrc
Neuvc en vingt-huit joms !

Apres Ie site de Gokstad, c'est cclui
d'Oseherg, situe aVillgt kilometres au nord
du precedent, qui revela ses secrets. Sous
un grand tumulus, un fabuleux navire d'ap
parat fut exhume par les archeologues : it
renfermait un ensemble de sculptures sur
bois realisees aI'apogee de l'art viking, au
lx< siecle. eet art, heritier du style animalier
des Germains de l'age du fer, qui precede
la periode viking, constitue un monde es
tbelique a part, ornementa! ct abslrait. Les
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images de l'etrave et de I'etambot du vais
seau d'Oseberg, ainsi que les tetes de
monstres a long COll, seront sans cesse ex
ploitees jusqu'a devenir Ie symbole de
I'epoque viking. Par la suite, pJusieurs
autres bateaux furent fouilles tant en Suede
(Kalma~) qu'au Danemark (Roskilde), qui
apporterent maints renseignements nou
veaux sur la navigation au Moyen Age.

Cet attrait pour les Vikings gagna rapide
ment les Franc;ais. Des 1803, Ie peintre
Girodet executait pour Ie chateau de la Mal
maison un tableau monumental represen
tant Ie dieu Odin acclleillant les heros de la
Revolution franc;aise au Walhalla, Ie para
dis des guerriers morts au combat. Par la
suite, la prcsse ne manqua pas d'accorder
une grande place aux decouvertes de
Gokstad et d'Oseberg qui eurent un echo
considerable dans les milieux scienti
fiques. Au point qu'en 1906, la Bretagne
tenta de se mettre sur les rangs avec la
mise au jour d'une tombe-bateau viking
sur la cate sud de I'ile de Grove Cette
trouvaille se revela decevante, comme
nous Ie verrons; Ie bateau de I'ile de
Groixn'en reste pas moins Ie seul navire
nordique trouve en France a ce jour.

Mais c'est sur{out a l'occasion des
celebrations du millenaire de la Nor
mandie, en 1911, que s'elabora Ie
mythe viking dans I'Hexagone. Le
traite de Saint-Clair-sur-Epte signe
en 911, et par lequel Charles Ie
Simple concedait une terre - une
partie de la future Nonnandie ~
aux pirates scandinaves, a toujours
tenu ure place particuliere dans
l'imaginaire des Normands, Ie chef
norvegien Rollon, beneficiaire du

traite, €rant considere comme Ie

Ci·des."L~ : Ie jabl/lellx baleo" vikiJlg
d'Oseberg reslera comnre I'une des decouJJerles
lrrcJlI!ologlql/es mqjellres dll U" ,·;ecle.
s" mise al/jol/r en 1904
revelo 10 p"issance ell'originalil~de I'arl
scandinave ancien (Oslo, mllsee des bateal/x vilclngs
de 8ygdoy; c/. Dagli Or/i).

fondateur de celte entite geographique ap
pelee a connaitre une remarquable stabi
lite de frontieres jusqu'a nos jours. Aussi,
meme si les connaissances historiques
concernant cet episode apparaissaient
comme fort minces

'
, les societes savantes,

nombreuses et intluentes, entendaient
faire de cette commemoration un evene
ment de portee nationale. A celte fin, la
municipalite de Rouen rennit un large co
mite des ceremonies du miJlenaire, pre
side, fait exccptionncl, par Ie chef de J'E
tat, en I'occurrencc Armand Fallieres.
L'objet affiche des fetes de juin 1911 etait
de (f commemorer les haulS faits des Nor
mands, el retracer [a pat1 d'aclivile et de
gloire a faquelle notre race pew pretendre
dans Ie patlimoine nalional ".

insi, en ces premieres annees du xx'
siecle, la saga" des Vikings s'imposait

comme I'un des mythes fondateurs de l'Eu
rope moderne. Des perspectives extreme
ment prometteuses s'ouvraient aux histo
riens partout ou etaient passes les Vikings,
en Scandinavie mais aussi dans les lies Bri
tanniques ou ils avaient cree d'ephemeres
Etats, de York aDublin. Partout... saul' en
France. Alors que dans les annales monas
tiques abondent les mentions sur les me
faits des pirates scandinaves, et que toute la
fa~ade maritime est concernee, les te
moins materiels demeurent, encore
aujourd'hui, rares et impre-
cis. L'existence de
peuples
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vivant tres loin dans
Ie Nord est connue en
Occident des I'epoque
romaine. Pline J'An
cien, au (OC siecle, men
tionne deja la SCClndi
navie dans son HislOire
IlOturelle (lv-n)
« Un.e navigalion de trois
jours conduit de la cole
de fa Scylhie II ul1e fie
immense nommee Bal
lia. [... ] De ce cote-Ia
som les monls Sevol1S,
chainc immense, [... ]
qui fonne un vaste
golfe rempli d'iles .' fa
plLl.s renomm.ee est la
Scandinavie.» Au de
but du Moyen Age, on
retrouve les memes
informations,
jusqu'aux ecrits
d'Eginhard
(v. 770-840); Je bio
graphe de Charle·
magne, qui evo
que lui aussi la
terre des Da
nois et des
Suedois.
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sec Us utilisent surtout la voie maritime par
lcs Orcmlcs, les Hebrides, la mer d'lrlande
jusqu'<!n golfe de Gascoglle. us expedi
tions naissent J'initiatives privees de
membres de l'aristoc.rat,ie norvegienne re
belles aI'autorite centrale. Les Danois, qui
les suivent bient6t et en plus grand nombre,
organisent pour leur part des expeditions,
beaucoup plus structurees par I'autorite
royale, passant par Ja mer du Nord, Ie
detroit du Pas-de-Calais et la Manche.

Toutefois, Ie motif determinant de ces
expeditions, qui ne sont souvent que des
raids d'incursion, c'est I'appat d'un gain im
mediat et facile. Les Vikings se comportent
en effet comme des pirates extremement
mobiles - tel chef n'hesitant pas ase de
placer de I'Irlande vers la Russie pour re
venir razzier les cotes de la Manche. Les
inscriptions runiques* trouvees en Scandi
navie nc laissent pas de doute : I'or repre

'nle Ie principal motif d'attaque, suivi des
esclaves que l'on ramene vers la Scandina
vie2. Les sagas, bien que posterieures aux
evenements d'une douzaine de genera
tions, sont prolixes sur It: prestige social
acquis par ceux qui reviennent charges

LES VIKINGS AnAQUENT PARIS
Le siege de Paris par le3' Vikings en 885-886 est 'III des el'enemerrts decisifs
dll Moyen Age franfais. Abbo1l, 111I moine de I'abbaye de Saint-Germaill-des-Pres,
entreprit d'err t:onsigner I'histoire. [I decrit lesfaits al'ec beallCQlIp d'exat:titllde
et line certai1le objectil'ite qlli fOllt dll Siege de PlIris pllr les Normands
lin dOCllmellt de premiere importance.

Parallelement, la politique hegemonique
des Merovingiens (511-751) se developpe
vers Je nord, ~l travers les entreprises de
missionnaircs, en Frise notammGnt. Au
vm< sieclc, Willibrord, I'evangelisateur des
Sm:ons, se rend au Danemark avec des
marchands pour une ceuvre de conversion,
guerc mivie d'effets.

U
NOlllIMlGU I

t: !em c6te, les pays norcliques
'onnaissent depuis Ie vw siecle un

accroissement not~lble de leur population,
consequence en particulier de progres de
cisifs accomplis dans les modes d'cxploita
tion agricole. Les Danois ant beau pra
tiquer d'importants defrichements, Ie sur
plus d'individus entraine Ie peuplement
des lies Shetland et des Orcades. Des de
placements rendus possibles par Jes aVall
cecs realisees dans l'art de la cOllstrtlction
navale.

Dans la demiere decennie du VIII' sieele,
tes Scandinaves entamt:nt des incursions
sur lcs cotes des lIes Britanniques. Puis, en
799, un raid d'une rare violence ravage
Noirmoutier. La surprise des indigenes est
totale, et ils ne repoussenl les assaillauts
qu'a grand-peine. Depuis deux siecles, en
effet, et la fin des invasions barbares, Ie
danger ne ve.nait plus de la mer, et les cotes
ne faisaient pins I'ob.iet de survei[.lallcc. En
800, Charlemagne fait toutefois une tOl1r

nee d'inspection sur les c6tes de l'Eseallt a
fa Seine -Ia region est riche, d'autanl que
f1eurissent sur la Basse-Seine d'oplIlenles

" Void II'S prl!selll.\' (IW~ 11',\' cruefs I' [Parisiens1
o!li'ire'nt: sept eenls IIGl'ires m;,\' eleves 1'1 11111'
I111111i/lide /11l1omhrahle de plll.l· petits, de ('eux
qlle rOil 110lllme courammellt harques. Le lit
profollli de la Seille .\ 'ell Il'OlIl'ait Ii rei puillt
encombd, iusqll'a 111I peu pIllS de deux Iieues
I'll !ivai, qu'oll se demandllil avec swprise
dans lJuel alltre .\ 'etC/it mis Ie jleul'e : rim 11'1'11

apparaissait, COl/veri qll'il hait CO/llIIle
d'lIli Foile par les stlpins, In chenes,
II'S ormes, les a1/1111'.1', Irempe.l· dalls S1'S eallx.
" Dept/is deux .iUUI'S ils (Il'aiellt al/eim la FiliI'
qlland Siegfried se relic/it au pulai.l· de
I'illilltre pasteur [Gozlin, cvcquc de Paris].
Roi de nom selilemelll, if II 'ell commalldail
pas 111Oill.l a se.l' compagllollS. Apre.l' ({Foil'

abbayes - et y aJfecle des gardes charges
de defendre k rivagc,

En 820, les annalcs royalcs mcntionnent
'la premiere incursion serieuse des Scandi
naves au Non..l-Ouest de l'empire (et: carte,
p. 53). Trcize navires signalcs d'ahord en
Flandre attaquellt dans l'estuaire de la
Seine. Les gardes mis en place par Charle
magne rcussissent toutcfois illcs repousser,
ce qui conduit Ies assaillants jusqu'en Ven
dee Oll its femnt Ull mtillcur bulin.

Ces Vikings, sans doute quelques cen
tnines d'hommes tout au plus, sont d'abord
des Norvegiens en quete de leneS acoloni-
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inc!iJ1(; I({ reiI'. il .I' 'adress I' en ce.I' lennes
all pontife .' "0 Go:.lin, ail' pitie de tvi-meme
1'1 (I,l tTOt/peall qui I 'est cOIlJie. 1'0111' ne pas
te padre, ccoute fOl,'OI'ahlenlt'lu nos prupo> ;
nous t'en pri()//s (Il'ec ins/llllce. Ac('urdc-Iwus
seulel1lel1! la faculte de passer au-dehl
de cefle Fille .. jWllais nUlls lie fa IUIiCheruJ1s.
moi.l· 11011.1' IWIIS efj(HcerUI1.\ de /(' COII.l'Clw.'r
lollS tes !lo/1//eurs et cellx d 'Elides
ewilemelli. .. Ce dernier, Irh cOIlsidere cumme
comIe. demit 1/11 juur Jire mi .' prO/eelellr
de la ville, if allail del'enir Ie relllpar!
du royaume. ...

(Abbol/, Le Siege de Paris par les Nonnands,
Mite eltradllit !Jar Henri Waquel.

Paris, Les Bel/es' Leflre.\', 1964, p. 15.)

d'argcnt et d'or, qui sera fondu pour etre
confie aux orfevres --Ics Norvegiens igno
ram I'usage de la monnaie.

les pjra~es viki.ngs, munis eventuelle
ment d'u'll are et surtout d'une hacbe, utili
sent I.'effet de slll'prise el l'effroi qll'ils pro
voquent sur une population Ie plus souvent
abandonnec il elle-meme, terrorisee par
Ct:S patens dr'origine inconnue et d'une ex
ln~me violence.

Face acette menace, la defense franque
se mobilise lentement. Les c6tcs demeu
rent tolltefois insuffisamment protegees, et
les enceintes des villes, qui datent dll Bas-



L E 5 VIKINGS • N NORMAND ••

LA FORMATION DU DUCHE D!E NORMA'NDIE

Empire romain (395-476), se reveLent ind
ficaces. Aussi la tentation est-elle grande
d'offrir aux Vikings un tribuL pour les faire
partir et eviter Ie pillage. Connu sous Ie
nom de danegeld', ce rachat pratique des
deux cotes de la Manche, a pour effet de
doublement enrichir les Vikings qui, I'an
nee suivante, reviennent plus nombreux !
Les Scandinaves savent par ailleurs exploi
ter les rivalites locales. Ainsi, en 843,
Charles Ie Chauve n'hesite pas a s'allier
avec des bandes vikings pour s'emparer de
Nantes. De meme, Ie siege de Bordeaux
par des Danois en 848 lui permet de reta
blir I'autorite royale au detriment des gou
vernements I'ocaux.

es c6tes de la Manche, les plus tou
chccs, deviennent une sorte de no

man's land livre au pillilge, Ie pouvoir caro
Iingien se repliant vers la partie septentrio
nale du Bassin parisien. En mai 841, Rauen
et Jumieges sont incendiees, l'abbaye de
Saint-Wand rille doit se racheter ainsi que

I:EPOPEE DES VIKINGS

I~nerciresvikings

a Bases vikings

Saas ottoques per las Vikings

Batoilles

Copaole viking

200 km
!

ses habitants captifs des Scandinaves. Sui
vant la formulede Lucien Musset (ef "pour
en savoir phis »), les abbayes, du fait de leurs
richesses. sont de veri tables « aimanls aVi
kings ». Tandis que Jes esneques", navires
utilises pour les coups de main, font mer
veille dans la remontee des f1euves. Its at
teignent Paris sans encombre Ie 28 mars
845 et les assaillants obtiennent un tres im
portant danegeld en echange de leur repli.

S'enhardissant, les pirates poussent tou
jours plus loin leurs incursions et gagnent
Bourges et Orleans. Mais la distance les se
parant de leur pays d'origine ne cessant
d'augmenter, la saison de pillage est de plus
en plus courte. Par consequent, en 851, les
Vikings deciden t pou r la prem iere fois d'hi
verner sur la Basse-Seine. La saison froide,
peu rigoureuse pour ces hommes du Nord,
Leur procure l'occasion de raids par terre
jusqu'a Beauvais. Ceux-ci se multiplient
dans les annees suivantes. Desormais, au
cune ville ne se trouve aI'abri. La paniquc
en France de l'Ouest est indescriptible,
d'autant que. fort peu au courant des
usages du monde franc, les Scandinaves
n'hesitent pas a massacrer des evegues

ST
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(trois en 858) au a fondre les reliquaires
apres avoir fait peu de cas de leur contenu.
Ce que ne manquent pas de nous rapporter
les temoignages des moines horrifies par
les pratiques de ces nouveaux barbares.

Si tes cotes de la Manche sont les plus
toucbees, les riverains de l'Atlantique ne
sont pas epargnes. Nantes est pillee en 844
et 847, tandis que les Bretons et les Danois,
allies pour I'occasion, ravagent Le Mans et
Ie Poi tOll en 865. L'estuaire de la Loire ne
retrouvera 1a paix qu'en 937 apres I'echec
d'un ephemere Etat danois en pays nantais.

Meme la Mediterranee est concernee.
Partis de Bordeaux avec soixante-deux ba
teaux, les chefs vikings danois Hasteinn et
Bjom Jamsida passent Ie detroit de Gibral
tar en 859. S'ensuit un invraisemblable pe
riple sur les cotes nord de la Mediterranee
ou, de l'Espagne musulmane a La Toscane
en passant par les l1es Baleares et les c6tes
du Roussillon, les Scandinaves rencontrent
une resistance achamee. Apres un hiver
nage en Camargue, ils ten tent de remonter
Ie Rhone mais sont repousses et subissent de
lourdes pertes. Cette incursion en Mediter
ranee montre que, face a une flotte de qua-

Ell Fra"ce, la pe"elro/ion riki"g
(carte, ci-con/re agallche),Ju/ e.ctrlmement
proJonde.
E/I 820, les NorvegieflS) Inat orgaflises,
echouenl dalls leur tentati~eS'flr /'eSlllQ;re

de III Seine el pille" I 10 Vendie,
mains bien protegee.
QI/e1ques alllleeS pillS lard, les Donais,
miera diriges, raragelll de grandes rilles
comllle NUlltes (844 e1847)
et BordeatLr (848), hiremenl Sur 10 Basse Seille
uft" de mener des incllrsions lerrestres (851),
el Jlont jllsqu 'en ROlissilion apres
eIre passes par Ie detroit de Gibraltar.
Pace iJ celte InellQCe COllsto.II,te,

Charles Ie Chal/ re decick de eOllcelltrer
ses efforts diJensifs sur Ie Bassin
parisien.
Ell 911. par Ie lroile de Sainl-Clair-sur-Eple,
il cede all clrif nOrmlind Rollon
Ie cornIe de 10 Basse Seine (carte, ci-de.<Slls).
Le domaille "iking s"ogrolldit en 924
lors,!l/e Rol/on colIlJuiert Ie Bess", et Ie Hiesnrois,
el en 933 qlland Ie roi Roolli remet
iJ SOn SttCCeSsel.r Ie Co(efltin cll'Avranchin.
La NOrlualldie n deson"a;s
sesJrontieres actllelles.
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LES VIKINGS
ONT.ILS DECOUVERT
IfAMERIQUE ?
C'est la un Sldet qui prete plus
jacilemellt all re"e qu'a I",istoire, et qui
a donne liell It des intelpretations pIlls
in"raisemblables les unes que les autre.~.

Plusieurs sagas islandaises, rcgroupees sous
Ie titre Sagas du Vin/and, cvoquent la
decouverte des terre, les plus
septentrionales ainsi que les plus lointaines
vel's I'ouest. Les prolagonisres sam hien
connu~. lJ ,'agit de Norvegiens qui, iI partir
de la fin du IX' siecle, vom sillonner
I'Atlantique Nord ala recherchc de
nouvelles terres. La premiere ctape sera
I'Jslande, probahlemcnt alteintc en 874
depuis les lies Feroe {)u les Hehrides.
Un siecle plus lard. I'lslandc scm Ie point
de depart d'expedilions vers Ie Groenland.
Sous la conduite d'Eirikr Ie Rouge, une
poignee d'hommes va coloniseI' les zom:s
hahitables de ce lerritoire. sans donie vel's
985. Son fils, Leifr l'Heureux, parI ~l son
tour vel's I'ouest el decouvre Ie Helluland,
Ie Markland el Ie Vinland vel'S rAn Mil.
Derriere ees noms myslcrienx se cachenl les
cotes du Llbrador Cl dc Terrc-Neuvc.
Ces hauts faits ant ete cn partie verifies, it
partir de 1959, au licu dit l'Anse-aux
Meadows, ala pointc nord de Terrc-Neuve.
Les fouilles enlreprises par des
archeologues norvcgiens onl revcle
I'existenee d'un habitat constitue de lrois
unites eomprenam chacunc un grand
batiment et ses anncxes. A cela il faul
ajouter une forge et divers amenagemenls
pour I'entretien des bateaux. L'occupation
de ce site fut de eourte duree, vel's rAn Mil.
Le site ressemblc en tout point aux vestiges
d'habitalion d'Islande ou du Groenland.
Pourquoi n'y eut-il pas de colonisation?
Est-ce acause d'une resislance des
StrraeJings, ces « hommes laids ». peut-etrc
des Esquimaux Oll des Jndiens, dont
nous parlent les sagas'? La question reste
pour !'instant sans reponse.

lite, telle ceUe des Arabcs, ou aloa detenni
nation des defenseurs des viUes assiegees.
les techniqlles militaires des Vfkings pel!
vent etTe mises en echec. torsque Hasteinn
et Bjorn regagnent l'esruaire de la Loire, il
ne leur reste [Dlus que vingt bateaux et sans
doute un bien maigre butin au regard des
pertes accumulees. Les Scandinaves ne
s'aventureront plus en Mediterrance.

Au cours des annces 860, la situation
evolue. Pour interdiTe aux Vikings de re
monter la Seine, Charles Ie Chauve fail
construire des pants fortifies. Celui de
Pont-de-I'Arche - Ie plus puissant -, au
confluent de l'Eure, est fenne a chaque ex
tremite par des forts en bois et en pierres.
En amont, et jusqu'a Paris, plusicms OLl

vrages viennent completer ce dispositif qui

aurait dO suffire a arreter I'agrcssion. II
n'eo est riell. La terreur qu'inspirent les Vi
kings I'emporte, ettes defenseurs abandon
nent leurs positions des Ie premier assaut.

Mn de concentrer l'effort de defense sur
Ie cceur du Bassin parisien, Charles Ie
Chauve procede alors ades cessions territo
riales. II choisit d'abandonner Ie comte du
Cotentin avec quasiment tou' ses droits all
chef breton Salomon en 867. En echange, la
noblesse bretonne s'engage a lutter contre
les Vikings. Les Scandinaves modiIient eux
aussi leur strategie. Le butin, en effct, se fait
maigre apres un demi-siecle de razzias re
petees : dans la future Nonnandie, pas une
seule de la vingtaine d'abbayes n'a echappe
aux pirates, toutes les villes ont ete pillees
ou ont dO se racheter a plusieurs reprises.
Les chefs v~kings souhaitent desormais ob
tenir des conocssions territoriales.

En 885, toutefois, les Scandinaves me
nent lem derniere grande expedition, qui
les conduit j,usqu'a Paris. Abbon, moine de
Sa~nt-Germain-des-Pres,temoin du siege,
racontc que, etant parvenue adetruire les
fortifications de Charles Ie Chauve, une
tres puissaute flotte danoise se presente
devant la capitak. Son chef, Siegfried, ren
contre l'eveque Gozlin pour lui proposer
d'6pargner la ville si on lui ouvre Ie passage

L'HISTOIRE 'VRIER 19Y7------
54

jusqu'aux deux ponts fortifies de part et
d'autre de I'ile de la Cite. Gozlin refuse ca
tegoriquement, en accord avec Ie comte
Eudes, fils de Robert Ie Fort, lequel est
mort en combattant les Vikings. Eudes est
alors Ie deuxieme personnage du royaume :
son patrimOllll:: se s,itue en Touraine et dans
l'Orl~anais; il a pris pied en Francie en de
venant comte e1e Paris.

De novembre 885 il oclobre 886, Eudes
dirige avec succes I'hero'ique defense de Pa-

Deux /emoigllages
du " Drakslill » repandu
prineipalcment en Europe
du Nord au silicle demier.
Ci-dessus:
corne.a borre (monlll-re
d'argelll Sur ba.l·e
de chene) commandee
par Chnrles XlV,
Ie marnchal Bemadotte
depem, mi de S,ti:de
en 1818, tl t'nrjevre
Johan Peller Griil,pall.
Reali.e ell ] 83 7,
elle fait partie a,t,jourd'imi
des colleclio,l.f royale.
de Suede. us comes
aboi,.e de ce type,
emhUmatiques du monde
$(:alUiinave ancien.,
wnllllrent a/ors

,me gmnde pogue
dans /0 bOllne societe.
Ci-colllre:
detoil dll Monu men t

DUX. mRrins morts cOIuerve
all mllsee de Feca",p.
L'ensemble, reposanl sal'

,me base qundrang"lalre,
figure lIne mer dicl/Qi.we
doni emerge, achaque
tHIcle, fa prolle d}u"
« draJiJUIr ». Ce c(~,,(]l.aphe

e,;ge par Chorle. Bigot
en 1904 e.tl'unique
tenJoigllage de 1'« {lr'
dragon» pisible en France
(cl. Patrick David
el Alexi. Daflos).
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ris. L'enjeu est important car, si les Vlkings
passent, c'est loute la Bourgogne qui sera li
vree au pillage. La faiblesse de Charles Ie
Gros arrivant pour... negocier une ranl;on
valorise encore les qualites guerrieres
d'Eudes qui devient Ie champion franc face
aux Scandinaves. Ces faits d'annes lui vau
dront en 888, apres fa deposition de Charles
Ie Gros et en J'absence d'heritier legitime en
age de regner, d'<~tre proclame roi'.

Les premieres annees du x· siecle sont
marquees par une nouvelle cession territo
riale qui, ceUe fois, va mener ala constitu
tion d'un Etat durable. Comme nous
I'avons vu, la Seine apparail comme I'axe
de penetration viking Ie plus constant et Ie
plus dangereux pour les Carolingiens. Tant
que I'estuaire du fleuve ne sera pas effica
cement protege, la vie dans ('Empire franc
ne pourra pas redevenir nOnTIale. C'est
apres eire arrive a cette conclusion que
Charles Ie Simple, qui a succede aEudes en
893, se decide aconceder Ie territoire de la
Basse-Seine aun chef viking.

Vers 910, plusieurs bandes nordiques
guerroient dans Ie royaume avec plus au
mains de succes. L'un de leurs chefs, Rol
Jon (Hrolfr), semble plus puissant que les
autres, au en tout cas doue d'un certain
sens pOlitique. C'est done alui que Charles

Reco,u/i/tltioll d'III' drakkar dOllS Ie port de ROI.ell,
en 19lJ, lorsde.• c,Mbra/iom d.. rnillello;re
de 10 Nor",alldie (cl. «L'llillsiralioll ~/Syg",a).

Ie Simple se resout aceder, en 9l1, par Ie
traite de Saint-Clair-sur-Epte, Ie comte de
la Basse-Seine, dont Rauen (Rollon est
alors qualifie indifferemment de comte ou
de due). En echange, Ie chef viking s'en
gage adefendre la Seine de I'Epte ala mer.
Par ailleurs, il accepte d'etre baptise et re
vient en maitre aRauen accompagne d'un
archeveque - une conversion qui ne doit
gllere embarrasser Ie Viking qui suit la
l'exemple que lui ant donne, quelques an
nees auparavant, des rois danois d'York.

NGIUI\ANID

harJes Ie Simple est ainsi arrive a ses
fins: conformement au traite, Rollon

et ses successeurs interdisent Ie passage des
autres Vikings sur la Seine. Mais, en 924, I
chef scandinave se rend egalement maitre
du Bessin et du Hiesmois. Enfin, en 933, Ie
roi Raoul remet a Guillaume Longue
Epee, successeur de Rollon, « fa ten'e des
Bretons situee sur la live de la mer» : Ie Co
tentin et l'Avranchin. La Normandie est
nee: son terntoire correspond acelui de la
« Lyonnaise seconde» de I'epoque gallo
romaine, et elle possede des frontieres qui,
apeu de chose pres, sont les memes qu'au-

\

jourd'hlli ; aucune region de France n'a eu,
allssi longtemps, de limites aussi stables, et
ce malgre une heterogeneite geographique
considerable.

Reste Ie personnage de Rollon sur le
quelles historiens ont beaucoup ecrit alors
que les sources Ie concernant sont d'une in
digence rare - il semble admis que la tra
dition historiographique norvegienn~ est Ja
plus fiable a son sujet. Le chef viking ap
partient a la famille des jarL~ (comtes) de
More. C'est done un Norvegien. Un de ses
freres aurait ete un colonisa teur de I'ls
lande, un autre des arcades. II a lui-meme
probablement sejourne en Irlande et en
Ecosse. On sait egalement qu'il a une fille,
Gerloc, qui epousera Guillaume Tete d'"E
taupe, Ie comte de Poitou. Bien sGr, Rollon
dirige une armee surtout composee de Da
nois, mais cela ne constitue pas un obs
tacle : les differences de nationalites comp
tent peu entre Vikings.

Les foyers de resistance ala nouvelle au
torite du due de NOnTIandie doiven t etre
nombreux parmi les Scandinaves. D'abord
autour des autres chefs vikings prives de
leurs razzias sur la Seine. Mais aussi autour
de ceux pour qui Ie bapteme de Rollon
symbolise ['abandon des valeurs du Nord.
On sait qll'a Bayeux, un fort courant anti-
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REPERES CHRONOLOGIQUES

chretien perdure et que I'usage du danois
s'y prolonge jusqu'au debut du xt siec1e.
Cependant, vers 940, Ie futur Richard lei,
qui sera due de Normandie entre 942 et
996, est envoye dans cette ville pour ap
prendre Ie danois, ce qui montre au moins
que cette langue n'est guere utiliscca
Rouen, capitale du nouveau duche.

Pour les Francs, les Scandinaves sont des
« NOlthmal1lli », des hommes du Nord, et
ceci quelle que soit leur origine, au point
que ce nom s'applique bientot 11 tous les ha
hitants du duche. En fait, les Scandinaves ne
doivent representer qu'une faible minorite
de Ja population, meme si l'on sait que des
Danois et quelques Norvegiens continuent
d'emigrer en Normandie jusque vel's 1020.

799
Premicr raid des Vikings en France,
II Noirmouticr.

820
Premiere incursion sericuse au Nord-Ouest
de J'Empirc carolingien.

841
Rouen est inccndicc par les Vikings.

843
Charles Ie Chauvc s'allie avec ks bandes
vikings pour s'cmparer de Nantes.

845,21 MARS

Lcs Scandinaves atteignenl Paris qui paie
un tribut en echangc de leur repli.

848
Siege de Bordcaux par les Danois.

851
Les Vikings hivernenl sur la Bassc-Seine ;
ils praliquent des raids par Jerrc jusqu'a
Beauvais.

859
Les Danois passcnt Ie detroit de Gibraltar.

le nouvel Etat met presque un siecle
pour se relever de ses ruines. les premiers
reconstructeurs sontles moines qui a surent
une continuite de fait. Avec ['accord c1u dw:,
ils CCll1solident ce qui peut I'etl'e et, malgre
une forte mefiancc ~l I'cgard de ces pa'iens
nouvellement convert is, ils rapportent les
reliques, rcconstituent b~bljotheques et ar
chives, recreent une vie intellectuelle. Les
conditions sont reunies pour que se deve
loppe fEtat llofl1wnd qui, un stecle plus
tard, montrera qu'il a garde I'esprit de
conquete des Vikjngs en s'atlaquHnt avec
sucd~s a l'A.llgleterre ct a I'ltalie du Sud.

Pourtant, si les invasions vikings fment
en quelque. sOfte fOtldatrices quant il l'his
loire de fa Nonnanclie. elles n'ont laiss0 que
peu de traces archeologiques dans Ie sol
fran~ajs. Les fouil1es menees sur des sires
prometteurs se som averees decevantes, et
les decouvertes fortuites, rares et cnig1l1a-

SW'NTHES.

tiques. Les plus anciens objets scandinaves
parvenus en France sont lies au commerce
anglo-saxon du V siecle :une fibule en Pon
thieu, deux precieux pendentifs en forme
de monnaie pres de Caen, et c'est a peu
pres tout.

Pour la periode viking, la decouverte
majeufe I'cstc· ace jour la tombe-bateau de
l'JIe de Groix. C'est dans lin tertre que I'on
a retrouve enferrncs, en 190fi, les restes de
ce navire brfile d'enviroll quinze metres de
long. Les conditions de la fouille etaient en
tout point mauvaises et les chercheurs 
on ne saurait Ie leur reprocher - fort peu
prepares il line telle decouverte. II s'ensui
vit une perte d'information irremediable.
Le bateau contenait la sepulture d'un chef

860-870
Charles Ie Chauvc fait construirc
des ponts fortifies Ic long de la Seine.

867
Lt: roi cede Ie comte du Cotentin
all chef breton Salomon en echange
de J'engagemem dl: la noblessc brcton.llc
alutter contre les Vikings.

885, NOYIM•••••86, OCTO•••
Eudcs dirige la defense de Paris eontre
les Scanclinaves.

911
Traite de Saint-Clail'-sur-Epte
par leque! Cbarles Ie Simple eedc Ie comIc
de 1<1 Basse-Seine aRoHan.

924
Le rai Raoul cede Ic Bessin et Ie Hiesmois
aRoHan.

933
Raoul femet Ie Cotentin
ct I'Avranchin
11 Guillaume Longue Epee.

viking, dont Ie corps uv,tit etc entoure
d'armes et de ses dIets personnels. L'inci
neration avai t fortcmcnt endommage les
ohjets. Toutefois. on mit au jour des cpees.
des hal;hes, des reI's de fJecbes, des lances,
et vingt et un umbos de boucliers. Le.s ou
tils, nombreux (marteaux, pinces, poin~()ns,
gouges), ainsi que des pions et des des it
jouer se trouvaient pres d'ull chaudron c1e
core. Aucune piece en mewl prccicltx ne
fut decouverte. L'origine scandinavc de.
certains umhos (partie centrale ell let) de
boudiers est incontestable. D'autres pour
raienl etre des produerions vikings rcali
s~ en IrJande OU mcmc en France. En ef
fet. la datation aujourcl'hui re~ellue 
seconJe moitie du x' siecle ~confirmc que
JlOlIS avons affaire dans ce cas it des pirates
eculllant les c6tes en s'appuyallt sans cloute
sur des hases dans les iles Britanniques ou
en Franc\;; du Nord-Ouest.

L·HISTOIR. VRl ·11 I'J'I7------
56

La tombe-bateau de I'lle de Groix
prouve cependant que ce type de sepulture
a cxiste dans 1cs pays razzies par les
Vikings. On avance parfois que, pour eviter
Ie pillage des sepultures de leurs chefs
en terre hostile, les Scandinavcs lan~aient

Ie navire en fell vel's Ie large. Cet usage
coexista sans doute avec I'inhumation, sans
que nous ayons Ie moyen de I'estimer. II
faut egalemcnt prendre en compte les
transformations climatiques intervenues
depuis un millenaire et qui ont fait reculer
les cotes, detruisant les vestiges conserves
en bordure de la mer. L'(~rosion des fa
laises, entralnant la disparition d'un grand
nombre de sites archeologiques, est ainsi
actueJlemcnt en cours en Normandie.

Ci·d~~·lfs : vase ei' cerumiqlle retroll.-e
dan.~ "n~ s;plllJlIre de Reville (Munel,e). C'psll'lIn
dps Ires rures lemoills malcricl.'i dl! In fllll."e "i/dill:
ell fmrrce (Caerl, n,"see d~ l\'Dnllllnd;~).

939
Les Vikings sont expulses de leur dernier
I:amp fortifit: de Trans, pres de Dol. Fin dc
la presence viking en Bretagnc.

942.996

Rcgne de Richard 1" due de Norrnandic.

Outre des moyc:ns rapides de deplace
ment, les methodes gllerrieres des Vikings
impliqllaient ['existence de camps rctran
ches et de fortiJications de siege. En ce do
maine, nous ne somllles guere plus riches.
Le camp de Peran, pres de Saint-Bril:uc,
flluille dans les anJuSes 1980, se rapproche
des sites fortifi!!s du Danemark, avec son
haul rempart de terre surmontc d'une pa
lissade de bois. Les recherches ont montrc.
tlu'il fut detruit vel's 930. sans qu'il soil pos
sible de determiMr s'il fut con. truit ou sim
plement reoccupe par Jes Vikings.

Plus significatif est Ie Hague-Dike, long
rempart dc terre de pres de quatre kilo
metres barrant la presqu'ile de La Hague,
<..Ians Ie Cotentin. Consideree comme vi
king par I'historiographie, celte fortifica
tion est destinee aarreter une menace ve
llalll de la terre et non de la mer. Son nom
- hague signifiant promontoirl: ct dike
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fo ..s~ en viel1x scandinave - fait reference
alin systeme militaire defensif. Elle s'el,eve
en outre sur une zone correspondant arun
des rares, bons mouillages necessaires au
redoutable passage de la Manche al'Atlan
tique. Enfin, elle delimite une region de
non-droit jusque tard dans Ie x· siecle, la
derniere aetre integree a la Nonnandie.

Tous ces facteurs font que La Hague a
dO jouer un role majeur dans la geographie
militaire des Vikings. L'importante topo
nymie scandinave dans Ie territoire de
fcndu par Ie rempart confirme s'il en etait
besoin ccttc hypothese. MaJgre cela, les
fouilles dll Hague-Dike mentes conjointe
ment dans les annees 1950 par Michel de
Boilard, Ie fondateur en France d'une ar-

LEXIQUE
DAHEGELD
Tribut payc 'lUX Vikings pour obtenir
leur dcparl et eviler Ie pillage.

DRAKKAII
Terme result,mt d'une en'eur, dJ'eki
signifiant «dragon» puis, par extension, " balcau
de guel7'l! ». II ne se reneontre
que dans la Iittcraturc fran"aise moderne.

DRAKSTILL
Nc en Suede au debut du XX" siecle
et appele egalemcnt "art dragon », ec style
est ncttemcnt inspire des decors anim<lliers
er tloraux de fArt nouveau.
Lcs a[[istes sc wument vers des modeles
folkloriqlles de I'art populaire et puisent leur
inspiration dans les objets archeologiqucs
d'cpo4ue viking.

ISHIQUI
Du scandinave .mekkjll, indique Ie navrre
reqllisilionne pour la levee navale preserite par
I'autoritc publi4ue. Ce rerme sera utilise pour
qualifier les bateaux utilises pnr les souverains
anglo-normands 'lUX XI' et XII' sieeks.

cheologie scientifique, et plusieurs cher
cheurs scandinaves n'ont donne que des re
sultats decevants en l'absence d'elements
de datation precis. Le rem part aura it ete
construit en deux temps: un premier seg
ment de structure archaique datant de la
protohistoire (vers 800 avo J.-c.) aurait ete
allonge et complete par les Vikings qui sou
haitaient se constituer une fortification res
semblant au Danevirke, long rem part de
terre crige au debut du IX· siecle au Dane
mark par Ie roi Gottrick, egalement pour
barrer une presqu'lle. La Hague est donc
bien un camp retranche viking qui a servi
sans doule plus d'lIn siecle et qui est loin
d'avoir livre tous ses secrets.

Les hasards des decouvertes font que
c'est al'autre extremite nord du Cotentin,
sur la plage de ReviJle, que, grace ades pe
cbeurs, une petite necropole contenant a
coup s1r des tombes vikings fut fouillee en

1962. Des caissons, constitues de pierres
plates, freq uents dans la region au V[[l'-IX'

siccle, etaienl dissemines entre deux sepul
tures en forme de coque de navire malheu
reusement deja pillees. Une derniere
tombe, composee d'une sorte de caffrel
forme de quatre dalles posees aangle droit
et entoure de trois cercles concentriques
egalement formes de dalles, contenait les
restes d'une incineration. Un vase modele
de type scandinave fut trollve dans une
tombe. Malgre Ie pietre etat de conserva
tion de ce lambeau de necropole, il ne peut
s'agir que d'un cimetiere mixte conlenant a
la fois des sepullures vikings et indigenes,
comme cela a ete SOllvent constate en
Grande-Bretagne.

RUNES
Eeriture phol1ctiqlle dans la4u~lIe chaclIne
des Icttres porte Ie nom de ., 11II/{' ".

D'origine eontroversee. les plus al1l:iennes
runes datenl du II' sieck.
Les Germains, les Goths et les Anglo-Saxons
utilisaielll egalement
eet « alpbabet " de seize signes. riebe
de nombreuses "arjantes loca1c:s.

SAGA
.Reeit en prose de hauts faits. rcdiges
de 1150 a 1350, SOil apres rage viking.
On en distingue plusieurs sones:
sagas des Islanuais, sagas legendaires.
sagas royales, sagas c1~s eOlllemporains.

VIKING
Mot forge par les historiens
a la fin dll XIX' siecle il partir uu vicil angJais
Wicillg designant des pirates.
c[ uu scandinave \'ikirlgr signifiam
« participal/ls (lUX expeditions 11/arilimes ".
Un lien avec Vik (<< IJilie ,,) cst presque
certain.

On doit completer ce panorama par plu
sieurs trouvailles isolees en Normandie el
sur les berges des t1euves remontes par Ies
Vikings. La plus interessante se produisit
en 1865 aPitres (Seine-Maritime), pres du
lieu suppose du pont fortifie de Charles Ie
Chauve. Seules delLx fibules de femme en
forme de demi-coquille de bronze moule
dite en carapace de tortue nous sont parve
nues. Decorees de irises ornees de motifs
zoomorphes stylises, eUes appartiennent a
un type tres n§pandu en Scandinavie. Elles
proviennenl sans doule d'une tombe isolee
de femme scandinave, inhllmee habillee
suivant la tradition nordique, aJars que Ie
monde franc a adopte la tradition chre
tienne du Mnuement des Ie debut du V"
sieck. Ajoutons a cela une bonne qujn
zaine d'armes scandinaves trouvees dans
les dragages de la Seine et dela Loire, mais
aussi de Ja Saone et de la Garonne - des
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marques incontestables du passage des Vi·
kings mais qui ne peuvent etre raccordees a
des sites precis.

A quoi tient cette pauvrete des traces
scandinaves en France? Aux raisons tech
niques deja evoqllees, mais egalement ala
meconnaissance des structures d'habita
lion et du materiel nordique par les cher
cheurs fran~ais dans I'ensemble peu fami
liarises avec I'archeo!ogie scandinave.
L'absence de programme de recherches
systematiques depuis Ie debut des annees
1960 a fait Ie reste. IJ paralt pourlant inde
niable qu'il existe en France de nombrelLx
temoins de la presence viking, que seules
des recherches maitrisees pourront mettre
aujou~ •

NOTES
1. Le trail" ,k Sainl·Clair·sur-Eple ne nou,
<Sl connu que par une ,ource indir~cle : un dipl6mc
de tlevolullon iJ Saint·Germain·des·Pres tlote de 918 dans
kquel cette abbaye remel de~ leITeS iI Rollon.
Le chef viking lui-meme ne fail son entree
dans les documenls qU'au cours de Ctlle annee 911.

2. II esl malaise de donner line eSllmallon
de ces mouvements d'cscl~lve!'l~ ccu:x-ci ne laissanl £Iueune
lraee arC'hcoJo,glque.

3,1.<1 NeuSlne designe Ie royaume franc collsillue
a.1a mon tie Clolalfe I" (561) ellimit~ flar la mer
du Nord, la Meuse ella Loire, avec pour "jlles princ.pales
PCllii~ 'l:t Soisso nS.
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HONG-KONG: LES BEAUX JOURS
juill 997, lE. colome brltl!U1111
redeviendra chinoise. Le te
una des prsIDlsres places ~.Lcw.,"'\J'"

'enjeu d cett retrocess on n'est
no que. est aUSSl hum a.1n : de

o g- ng accueille une grande i
... 'Y-Io.v....t Ie regime communists. Retour 8

refuge qui devint la vitrina d 'un rna ge
euss' entre cornmunisme at capi ails

Jean-Luc Domenach
DOCleU.r d·Elal. Jean-LlIc Dorncnach eSl directcur
scienl,fiqllc de la Fondation nalionalc des sCIenceS
poliliques el chercheur associe au Cenlre J'6ludes des
relation, illlernmioniJles (CE.RJ). II esll'auteur de
nombreux ouvrages donI Olille, rarc/ripelollblii
(Fayard, 1992) et I,ll Chilled" 1949iJ 1994 (avec
Philippe Richer, Le Seuil). Son dernier article dans
L 'Hisroirc etail intilUlC ,. Comment Mao a livre la
Chine llUX (jarde, rouges» (n' 182).

e 1" juillel1997, la colonie britannique
de Hong-Kong reintegrera officielle

ment Ie giron de la Chine. Prevu par un
accord signe Ie 19 decembre 1984 entre
1'« Empire du milieu" et la Grande-Bre
tilgne, cet evenement conclura une longue
serie d'entretic.:ns et de preparatifs qui ont
permis au gOllvernement de Pekin d'assu
rer son contrale sur Ie lerritoire.

La diplomatic britannique cclebrcra cet
episode comme un modele de decolonisa
tion negociee. Et il Ya fort aparier que les
huit mille journalistes etrangers qui « cou
vriront» les ceremonies mettront en evi
dence Ie succes que represenlera, pour la
Chine, la fin d'une usurpation coloniale qui
etait l'une des dernieres traces de son as
servissement a l'Occident. Le sllcces sera
effectivement spectacuJaire, d'autant qu'il
sera suivi, deux ans plus tard, par la retro
cession de Macao, concession portugaise
depuis 1557. Mais son coGt, aHong-Kong

meme, sera tres lourd. Car si Ie lerritoire
apparait aujourd'hui comme un exemple
de Iiberte et de prosperite au sein du
monde chjnois, c'est a la presence britan
nique qu'il Ie <JOil, et il est loin d'etre sOr
qu'il pourra Ie demeurer sous I'autorite de
Pekin.

Lorsque, aI'issue de la premiere guerre
de I'opium, Ie 26 janvier 1841. Ie capitaine
Charles Elliott, de la Royal Navy, prit for
mellement possession de l'lIe de Hong
Kong, dans La province de Guangdong (cf
carte, p. 64), celle-ci n'elait qu'« un rocher
denudi pratiquemenl depowvu d'habila
lions». A ce rocher furent ajoutes. par la
suite, la presqu'i1c de Kowloon, octroyee en
1862 a l'issue de 1a deuxieme guerre de
I'opiulll. et les « Nouveaux Territoires»
(notammcnt l'ile de Lan Tao), IOus conce
des lIla Grande-Bn:tagnl:, sousle nom ge
nerique de Hong-Kong, pour quatrc-vingt
dix-neuf ans, ell 1898.

Poslefrontiere entre Hong-Kong
et In eMne pop"laire dans les allnees 1950.
All premier plan. debQllt SlIr un pOIII,
dellx po/icie... apparlenanl awcforees brilD.nni'lues
de la colollie (c/. Ktryslone).

Pendant une longue periode, ce comp
toir colonial demeura un « enfant naluref
de 1a Gran.de-Brewgne viClorienne el de la
Chine des Ch'ing [Ia dynastie au pouvoir
depuis 1644]» t donlles deux pays se mon
traient fort peu tiers. II n'acquit quelque
importance qu'a partir du debut de ce
siecle. En ellet, benet'iciant d'excellentes
conditions nalurelles, Hong-Kong devint
alors la porte d'entree et de sortie des in
dustries legeres qui s'installaient de plus
en plus nombrcuSl:S aCanton et dans sa
province, Ie Guangdong, ou les bateaux ne
pouvaicnt penetrer que par des rivieres
souvenl envasees et infestees de pirates.
Ainsi relie a son arriere-pays chinois, le
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HONG-KONG

D'UNE COLONIE ANGLAISE

territoire viva it au rythme des crises qui s'y
multipliaient et de la revolution qui pre
nait sen essor. Ses dockers et ses ouvriers
participaient aux mouvements de greves
et aux grands boycotts contre les firmes
etrangeres.

n outre, la colonie abritait les victimes
des tragedies qui s'abattaient sur la

province voisine: intellectuels modernistes
expulses par les autorites imperiales puis
par les seigneurs de la guerre, militants
communistes chasses par la deroute revo
lutionnaire de 1927 (ef repcres chronolo
giques, p. 63), et surtout des centaines de
milliers de paysans ruines par les desastres
climatiques et Jes violences des milices de
tout bordo En effel. la police britannique y
maintenaitun ordre qui, par comparaison,

semblait remarquabJe, et les troubles du
continent y faisaient refluer nombre de
commer~ants. Hong-Kong suscitait deja
des admirateurs. Sun Yat-sen, Ie pere du
nationalisme chinois, declara en 1923 qu'il
fallait « imiter l'exemple de bon gouverne
menl des Anglais ». Car ceux-ci mainte
naient la colonie a l'ecart des turbulences
chinoises: Hong-Kong n'y joua presque au
cun role jusqu'en 1945. A cette epoque, sa
population atleignait tout juste Ie demi
million.

C'estl'arrivee des communistes au pau
voir aPekin, en 1949, qui changea brutale
mentle destin politique et demographique
du territoire, Prudemment epargne par
l'Armee rouge, cet entrepot colonial dcvint
d'un coup un enjeu de la bataille entre les
deLL" Chine: les nationalistes de Taiwan y
fomenterent des emeutes en octobre 19562

II se rangea par III meme parmi les capitales
de la guerre froide : Ies agents secrets y pul-
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Rej/lgies en provena/lce de fa Clrine communiste
da/ls les aIJnees 1950. Vne/ois enregistre
po" les auloriles locales, cllOque emigrant recevail
'UI bon d'hebergemenl elllne carre d'alimenluna/l,
valablesjusqu'o ce qll'il air IrouVl' d/llrtl~ail
(cl, Bert",onn·Carbis/PPC/H).

lulaient et, des 1953, Ie consulat general des
:Btats-Unis y abritait cent quinze diplo
mates (contre trois en (938)...

Mais, surtout, Hong-Kong se trans
forma alors en ce qu'elle resterajusqu'a nos

I jaurs : un hawe pour les evades d'un com
1 munisme de terreur et de misere. On y vit

arriver, dans les annees 1950, les bourgeois
chasses par Ie nouveau pouvoir; dans les
annees 1960, les ex-gardes rouges de la Re
volution cuJturelie ayant quitte Ie continent
ala nage, malgre les requins3 ; puis, dans les
annees 1970, les citadins retournant dans
leurs families d'outre-mer. En 1976, a l'ar
rivee du train de midi de Kowloon, se de
versait comme un musee vivant des hor-



rUNE GUERRE DE IfOPIUM A I:AUTRE
1839-1850: adeux reprises, Anglais et Chinois s'affrontent pour Ie contrOle du commerce
de l'opium. La de/aite de I'Empire du milieu se so/de par des concessions territoriales
au profit des Occiderrtaux. Horrg.Kong est cMee alU Britanniqlles en 1842.

reurs du regIme : intellectue:ls estrapics,
vieillards hebetes, veuves silencieuses, mais
aussi ces inoubliables peintres aux yeux
creves, ces pianistes aux mains brisees...

Ces emigres politiques etaient comme
l'ecume sanglante des evenements chinois.
Mais la majeure partie des nouveaux venus
fuyaient surtout la misere. C'etaient en ge
neral des paysans du Guangdong -Ie cin
quieme de la colonie est originaire dtl dis~

trict voisin de Dongguan (ef carte, p. 64).
Fort peu politises, souvent i1lettres, ils ne
connaissaient du communisme que son
€chec eeonomique, et Us attendaient de
Hong-Kong les moyens de survivre. C'est
grace aleurs afflux que Ie territoire aconnu
une forte croissance demographique apar
tir des annees 1950 : sa population est pas-

Au debut du XIX' siecle, les cchanges deja
anciens entre l'« Empirc du milieu ,) et
I'Occident restent peu dcvcloppes sur Ie plan
commercial, et beneficient principalement ilIa
Chine. Quand Ie pouvoir mandehou decide de
limiter de til<;on draconienne Ie Clll1Jmerce
avec les ctrangers, les ncgociants oceidenlaux
(surtout la Compagnic britannique des lndes
orientales qui ressent duremenl la prohibition
de I'i mporlation de ['opium dans ce pays)
lenlenl d'elargir ['acces au marche ehinois.
Lc prclcxte est trouvc lorsqu'cn mars 1839, a
Canton, Ie eommissairc de I'empereur
Daoguang, Lin Zexu, dctruit une imporlante
cargaison de droguc. Les Anglais repliquenl
alors en declenehant la premiere guerre de
I'opium - aprcs qU'une grande quantite
d'opium ellt etc saisie, Us bombardcnt Canton
et oceupcnl Hong-Kong - qui sc eonclul,
apres \1I1e premiere defaite de I'armee
chinoise, par la signalure aNankin, en 1842,
d'un « Imire illegal», stipulalll que les Chinois
doivent rembourser I'opium confisque.
De plus, I'integritc territoriale et eommereialc

see de 2,4 millions en 1953 a3,2 millions en
1961, 3,9 millions en 1971, 5 millions en
1981, et 6,2 millions aujourd'hui.
Quantitativement et qualitativement, 1a
premiere vague de refugies, celie des an
nees 1950, a ete fondatrice. C'est ellc qui a
apporte aHong-Kong la main-d'reuvre ne
cessaire a son demarrage industriel, ainsi
que ses cerveaux et ses financiers, issus de
la bourgeoisie capitaliste de Shanghai.
C'est de Shanghai que furent demenagees
les machines qui pennirent Ie demarrage
de I'industrie textile. De Shanghai egale
ment qu'arriverent certains des plus dyna
miques entrepreneurs - par exemple Ie
fondateur de la fameuse chaine de grands
magasins « Wing On ».

Massivement chinoise quant ason ori-

gine, done - les nombreux Occidentaux
que J'on a toujours croises dans la colonic
SQnt essentieJlement des hommes d'affaires
et des touristes (SL': millions par 3'11 aujour
d'hui), les expalries n'ayant jamais repre
sente plus de 5% des habitants -, la popu
lation du t,erritoii'e n'en a pas moins
toujoUl's aceepte avec une grande facilite Ie
cadre Ul'bain, la modernisation des mreurs,
la pratique Ires devcloppee de l'anglais;
Hong-Kong a ete, bien avant Taiwan, la
partie la plus occidentalisee de la Fegion.
Pour accueillir Ics nouveaux immigres, il
fallut en effet raser les vieux quartiers chi
nois, conSHuire des inuneubles et bient6t
des tours. La modemite etait la condition
de survic de cette cite surpeuplee. En
outre, cette societe de hlyards, quoique

de l'empirc est directemenllouchee : !'ile de
Hong-Kong est cedee au:\: Britanniques, cinq
ports chinois dont Canton et Shanghai sont
ouverts aux Europeens, el une indemnite de
guerre est fixee a21 millions de dollars ehinois
(Yuan) Les Etats-Unis et ~a France obtiennenl
par les traites de Wangxia el du Huangpu
(1844) des avantages analogues. La Belgique
et la Suede signent des [raites semhlables en
1845 et 1847.
Cependanl, de nouvelles exigenees des
puissances occidenlaJes conduisent, des 1850,
it 1'1 seconde guerre de I'opium qui prelld fin
avec la signature du traite de Tianjin (1858) et
des Conventions de Pekin (1860). Ces accords
octroienl notamment aux etrangers I'ouverture
de nouveaux pOrlS, ('installation de mis.~ions

ehrctiennes ct l'etablis.scment de I< concessiollS

e1rant{i:.I'cs ". La Russie, la Grande-Bretagne, la
France et Ic Japon poursuivront pilr la suite
celie" Colollisalivrl ecOllomiqllc" qui
precipiLera la deeheanee et l'abdication de la
dynastie des Ch'ing.

Stephanie Laulard

sure d'etre chinoise, entrete.nait un lien plu
tot lache avec sa mere patrie. Ainsi, en juin
1996, 36% des habitants de la colonie se
consideraient comme Chinois, mais 49%
avant tout comme Hong-Kongais... Un at
tachcmem au territoire que l'on peut aussi
expliquer par la reussite qu'a representee la
colonisation britannique.

Une reussite en effct, mais paradoxaIe et
involontaire, Hong-Kong a ete de tout
temps une colonie sans colonisation. A
I'epoque de l'Empirc britannique, Ie terri
toire comptait fort pen pour Londres, par
oompara~,;on avec ses autres implantations
en lnde, en Malaisie 01.1 sur Ie continent
cllinois, aShanghai. par exemple. Outre la
gamison, la metropole n'y envoyait que
d'cxcellents commer"ants et un nombre
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restreint de fonetionnaires de tout acabit
qui ant transmis ala societe hong-kongaise
d'aujourd'hui son amour des pelouses
vertes, des courses de chevaux et des clubs
de toutes sones, mais guere plus.

A partir de 1949, la praximite dange
reuse de la Chine a conduit les autorites bri
tanniques a transformer leur habitude en
politiquc : ne s'occuper de Hong-Kong que
discretement et Ic moins possible, en dele
guant au gouverneur les pouvoirs d'un vice
rai. Ceux qui se sont succede dans cette
fonct-ion, Ies uns franchement conserva
leurs, les autres plus innovateurs, mais la
plllpart de bonne qualite, ont toujours eu
pour principe d'oler aPekin tout pretexte
d',intervention, ct done de fonder leur auto
rite, non sur la force, mais sur leur capacite
arcpondre aux aspirations de la population.
lis ont ete aides dans leur entreprise par
deux hasards ala fois historiques et geogra
phiques: la praximite d'un Japon en pleine
reconstruction d'illne part, Ie role d'entrep6t
qui fut reserve a Hong-Kong pendant la
guerre de Coree (1950-1953) d'autre part
- la colonie selvit notamment de plaque
tournante pour les approvisionncments of
ficicls e tIes nOl1lbreux trafics lies ~lla guerre.

n quoi a consiste, concretement, la stra
tegic des illItorites britanniques ? Tout

d'abord aassocier 1<1 population locale au
developpemem du territoire. Elks ont
conduit une politique systematique de co
optation des elites chinoises dan' l'admi
nistration, consultant sur les decisions im-
Portantes des maguats comme Li Ka Shing

~ ~

ou Henry Fok dont la fortune, largement
eoncenlrcc dans fa navigation, les services
et I'immobilier, a imn~ensement profite de
la transfonnation de Hong-Kong en centre
regional. Les gooverneurs de la colonie ont
aussi favorise /a fonnation d'une classe
moyenne disposant de solides reperes iden
titaires, notamment grace it une poJitique
culturellc intelligentc. En outre, s'appuyant
sur line croissance d'environ 8% par an du
rant les decennies 1970 et 1980, iJs ont rea
lise une politiquc sociale efficace, concen
tree sur Ie logement, qui a contribue a la
disparition des abominables bidonvilles.
Enfin, grace it une police moderement cor
rompue et aune justice a peu pres impar
tiale, ils ont fait de Hong-Kong la terre chi
noise la plus ordonnee, la plus sure et la
plus Iibre qui soit -I'un des rares endroits,
par exemple, OU j) etait impossible, dans les
annees 1970, d'obtenir I'annulation d'lIne
amende ...

Dans Ie domaine economique, les fonc
tionnaires britanniques Ol1t aide au deve
loppement du territoire en garantissant lcs
regles du jeu capitaljste, et notamment la li-



berte du commerce. Ainsi, une partie des
immenses fortunes que la bourgeoisie chi
noise des cotes avait accumulees depuis la
fin du siecle precedent, et que Ie commu
nisme avait interdites de cite en Chine
meme, c. pu s'investir aHong-Kong au fil des
annees, s'ajoutant aux capitaux shangaiens.
Et, lorsque au debut des annees 1980, apres
la mort de Mao Zedong et I'arrivee au pou
voir de Deng Xiaoping, la Chine s'est ou
verte au monde, Hong-Kong s'est imposee'
comme un sas necessaire aussi bien pour ses
hommes que pour ses capitaux.

C'est egalement au debut des annees
1980 que les industries de Hong-Kong (es
sentielkment centrees sur Ie textile, les
biens de consommation et \'electronique,
destines surtout a I'exportation) ont com-

Po"r accueillir les Mmbreux reftlgiis,
iI fallul, dall' les antll,es 1950,
raser tes l';eux q,ulrliers cllinois de 10 ville,
cons/raire de nouveau... immeubles
el bien/of des IOflrs (c/. Keystone).

mence ase delocaliser massivement dans la
province du Guangdong pour mettre apro
fit les avantages de couts que lui offrait
celle-ci ; uujourd'hui, plus de 50 000 entre
prises hong-kongaises y sont installees, em
ployant pres de 6 millions de salaries. Ce re
tour en force de l'economie de la colonie
dans Ie Sud de la Chine a conduit aJa consti
tution d'un des poles de croissance les plus
brilJar.ts de l'Asie nouvelle, permettant a 1
Hong-Kong de recentrer ses activites sur la I
finance et les activites de service.

HONG-KONG

Une politique britannique qui perrnet
aujourd'hui a I'ancien comptoir colonial
d'etre la deuxieme place financiere d'Asie
(Ia quatrieme du monde) et de figurer
parmi les economies les plus developpees.
Neuvieme place commerciale de la planete,
Ie territoire est Ie premier partenaire de la
Chine et genere environ Ie cinquieme de
son produit national brut. Son revenu par
habitant a largement depasse celui de la
Grande-Bretagne, au point que la colonie a
pu se lancer, au debut des annees 1990, dans
la construction de \'aeroport Ie plus cher du
monde : 20 milliards de dollars! L'entite
politico-administrative de Hong-Kong est
donc une bonne affaire. Quand les commu
n.istes crunois pourront en disposer, ils trou
veront des caisses pleines : actuellement 70

milliards de dollars de reserves de change et
de proprietes immobiJieres ! On comprend
que Chris Patten, gouverneur de I'lle depuis
1992, ait recemment designe la colonie
comme «fa plus belle dot depuis celle de
CLeopdtre ».

Non seulement Hong-Kong s'est enri
chie, mais son environnement n'a cesse de
se transfonner. Les quartiers urbains sales
et bruyants des annees 1950 ont cede la
place aune cite active mais ordonnee. Avec
ses buildings rutilants, la capitale, Victoria,
offre un spectacle magnifique : du sammet
de rile ala rade OU croisent tous les ages de
la navigation, la foret tropicale cede pro
gressivement la place aune metropole co
loree au les rueHes chinoises silJonnent Jes
quartiers d'affaires. La presqu'lle de Kow-
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loon a ete decongestionnee grace a la
construction de nouvelles villes aerees sur
Ie pourtour, notamment Shatin. L'installa
tion du metro, l'un des plus rapides et d~s

plus surs du monde, a rendu la circulation
plus flu ide. Les espaces verts sont soigneu
sement proteges. Carsi Ie travail reste la va
leur essentielle des habitants du territoire,
les loisirs sont la grande decouverte des
deux demieres decennies : les families se
promenent Ie dimanche, et l'on va se bai
gner sur les plages ou dans les lies de Lan
tao, Cheung Chau et Lamma, ou les petits
ports de peche prennent une allure chic.

A beaucoup d'hommes d'affaires ou de
diplomates occidentaux, il parait invrai
sembiable qu'une telle prosperite, si dure
menl et si patiemment construite, soil re
mise en cause par un evenement aussi
nonnal que Ie retour dans Ie gjron de la
mere patrie. Apres tout, la population du
territoire est prioritairement avide d'ordre
et d'efficacite. Surtout, a Pekin, plusieurs
motifs imperieux militent pour faire de
Hong-Kong la vitrine d'un mariage reussi
entre communisme et capitalisme : les ap
petits financiers, Ie desir de satisfaire I'opi
nion publique chinoise, et surtout la neces
site de montrer aTaiwan qu'une promesse
d'(, aUfonomie» peut etre credible - car la
formule officielle « un pays, deux systemes »

qui va etre experimentee aHong-Kong est
egalement destinee a!'tle rebel1e.

Au point que les autorites britanniques,
surevaluant les possibilites ouvertes par la
politique de modernisation lancee 11 Pekin
en decembre 1978 apres la mort de Mao,
ont cru pendant longtemps pouvoir main
teoir Ie statut particulier du territoire.
Re<;;u par Deng Xiaoping en septembre
1979, Ie gouverneur Murray Mac Lehose
aborde de lui-meme la question de I'avenir
de la colonie. Habilement, Deng repond
de fa<;;on distraite et aimable. Les sino
logues du Foreign Office se convainquent
des lors qu'il est possible de negocier apeu
de frais, bien avant J'echeance du bail en
1997, le sort d'un territoire qui sert si bien
les interets economiques chinois, britan
niques et hong-kongais. En 1982, la vic
loire rem portee par la Grande-Bretagne
dans la guerre des Falkland vient renforcer
Margaret Thatcher dans cette idee: elle
est persuadee que son pays se trouve en
position de force4•

Mais, a Pekin, on raisonne bien diffe
remment. Deng, qui n'a jamais abandonne
J'espoir de recuperer Hong-Kong puis Tai
wan, entend se servir de I'ouverture de la
Chine comme d'un appat, et il voit dans la
demarche britannique un signe de fai
blesse. Quand Margaret Thatcher se rend a
Pekin en septembre 1982, l'accueil est bru
tal : « Le temps est venu d'affirmer que la
Chine recouvrera en 1997 sa souverainetesur
Hong-Kong» ; on menace de recourir a la
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LA DEUXIEME PLACE FINANCIERE D'ASIE
HOIIg-Kong est devenue, aujourd'h"i, un des principalujleurolls de l'econom;e as;atique.
Vne prosperite qui repose essentiellement s"r la jinallce,

Cctte prospcrite restc soJidement liee
11 I'Occident et en pllrticulicr aux Etats-Unis,
ou vonl 22 % des exportations de la colonic.
Mais Ics rapports economiques avec Ie restc
de I'Asie se sont renforces.
Surtout, I'economie de Hong-Kong cst
de plus en plus melee it celie de la Chine,
avec laquelle elle entretient plus du tiers
de son commerce, ou clle a immensement
invesli (pres de 60 % des investisscments dits
« elrangers ,,). et qui dctient de tres solides
positions dans la colonie (25 milliards
de dollars d'invcstisscments, c()1ltr61e
de 23 % des depots bancair ,22 %
des sept millions de t()uristes). J.-L. D.

Les six millions d'habitants de Hong-Kon~,

rassembles sur une supcrficie de I 045 kill ,
disposenl d'un produit national brut (PNB)
moycn de 18650 dollars (il cst d'environ
22000 dollars ell France).
La prospcrite de la colonie est aujourd'hui
d'originc principalement financicre
ct commerciaIc. Hong-Kong estla dcuxieme
place finanderc d'Asie (apres Tokyo)
ella quat.riemc dans Ie monde. Elle occupe
Ie neuvieme rang commercial. En 1995,
Ie magazine FOr/line c1assait Hong-Kong au
sixieme rang mondial des villes d'affaires
de la planete. Hong-Kong possede cnviron
70 milliards de dollars de reserves de ehange.

Hong-Kong, .ilfe de traditioll
et de modernite. Ci-contre, ii droite : jOllqlle

cflinoise dan.• fa baie de Jlicw,.ia
et graue-clel modernes. Ci·de~$o"., : interiertr

de fa hour,re (d. CO$nlO~).

violence en cas de « troubfes ». Prise de
court, la « Dame de fer» commet alars l'er
reur de ceder d'emblee sur la question de
principe. Elle se contente de concessions
de fa~ade de la part de Pekin: creation a
Hong-Kong d'une «region administrative
speciale doMe d'un hauL degre d'autol1omie»
et promesse que, pour une periode de cin
quante ans, la colonie conservera son auto
nomie economique, legislative et executive.

Or, ce que Londres n'a pas compris, c'est
que, sur une scene politique chinoise mar
quee par les incertitudes et les divisions que
suscitentles reformes et ('ouverture aux ca
pitaux etrangers, la recuperation de Hong
Kong est utilisee par Deng pour rassurer
les factions conservatrices. La propagande
chinoise se montre done impiloyable, en
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HONG-KONG

,R'EPERES
CHRONOLOGIQUES

1862
l.a colonic s'agrandit par la presqu'lle
de Kowlon.

1916·1927
Des gOllverneurs chinois so constituenl
en fiefs relalivement autonomes.

1898.1949
Hong-Kong acclieille de nombrcux
republicains d n~volutiollnaires chinois,
Sun Yat-scll, Ie « pionnier
dc la revolution », '! fail plusieurs sejours.

1842
Hong-Kong cst ceclee it la grandc-Brctagnc
par Ie traile dc Nllllkin.

'898
Le territoire de Hong·Kong, comprenant
en particulier l'ile du meme nom,
In presqu'ite de Kowloon dies" Nouveaux
Tcrrilolres ", est cede <'lla Grande-Bretaglle
pour lJualre-vingt-dix-neuf nns.

taus les dirigeants de Grande-Bretagne et
qui possede des amis a Washington. Par
tant du postulat que « La meilleure garanlie
de la prospelite de Hong-Kong consisle [...J
a proteger notre .f{u;on de vivre », celui-ci
con~oit immediatement un programme
destine apreserver Ie statut particulier de
la colonie.

II lance des investissements de long
terme et, surtout, declenche in extremis un
processus de democratisation. Le Conseil
legislatif du territoire, Ie Legco. devient un
veritable petit parlement, dont Patten ac
crolt Ie caractere electif. Or les differentes
ejections partielles, et en particulier celles
de 1995, sont autant de victoires pour les
democrates opposes au communisme chi
nois, et notamment pour Ie parti de Mar
tin Lee, forme en 1990 a partir de I'im
mense mouvement de sympathie en
faveur du printemps de Pekin. Ceux-ci,
sans pour autant contester Ie principe du
retour de Hong·Kong a la Chine, en ten
dent proteger les institutions democra-

PR4!tI'I!GER
V

«

particulier apres les troubles qui agitent Pe
kin au printemps 1989 -et ceta d'autant
plus que leur repression suscite a Hong
Kong une grosse emotion - : sur la place
Tiananmen, une immense horloge egrene
aujourd'hui le compte a rebours de la re
trocCssion du territoire ...

t en 1990. la diplomatie chinoise
contraint les Britanniques a inserer

dans la « Loifondamenlale » de la nouvelle
« region administrative speciale» une clause
proscrivant la «subvel:fion »... A leur tour,
cependant, les autorites chi noises s'exage
rent la faiblesse de leurs partenaires bri
tanniques. Soucieux de quitter Hong
Kong Ie drapeau leve, ceux-ci y affectent
en 1992 comme gouverneur un vrai per
sonnage politique, inventif et courageux :
Chris Patten, ancien president du parti
conservateur, un homme qui a J'oreille de

1941·'945
Occupation japonaise.

1949
Lcs communistes prenncnt Ie pouvoir
cn Chine.

'950.1953
Guerre de Con~e ; Hong-Kong scrt
d'cnlrcp6t.

1966·1967
Revolution culturelle en Chine,

1982
Los Britanniques obligellt l"Argentine
<'I capitllicr dans les ilcs Falkland.
SI"IMB.I: la Chine allnonec offidellelllcrH
aux BritaiJniques qu'ellc entend rccouvrer
sa sOllverainete sur Hong-Kong en 1997.

1984
1. DICIMBU • signature entre Londres
et Pekin de I'accord prevoyam
la retrocession de Hong-Kong ala Chine,

1989
4 JU'N I i\ Pekin, l"mmec interviem
contre lcs eludiants qui, depuis la fin
dll mois eJ'avril, m<lI1ifcstaient sur In place
Tiami11men,

1992
Chris Pattcn devicnt gouverneur de la
colonie,

1997
1~ JUILLn I Hong-Kong sera officidlement
retrocedee i\ la Chine.

Rue de Shanghai dans la presqu1/e de Kowloon,
anl/e.r.ee a Hong-Kollg en 1862.
l..,a qUlts;-absence d'enseignes redigees ell a"glais
monfre ri,llporta"ce des liens tlui unissent
c~ JerriJoire eJ Ie cOIIJl"enJ chinoi•• (c/. Hoa.Qlli).
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renon<;ant ainsi a toute possibilite de
cOllstruire line identite locale positive. La
derniere chance est sans doute passee
quand, dans les annces 1970, la classe
moyennc s'est contentce de la hausse de
son niveau de vie et de quelques symboles
culture Is. Aujourd'hui, ij est trop tard
pour bricoler a la va-vite les raisons d'une
resistance que I'Empire britannique n'a
plus les moyens d'assurer : la faiblesse de
la participation electorale (36 % seule
ment en septembre 1995) suffit acondam
ncr !'entreprise de democratisation trop
tardivemcnt conduite par Chris Patten.

A la verite, ceux-Ia memes qui auraient
pu animer la resistance sont deja partis de
puis environ dix ans : 600 000 Hong·Kon
gais, en majorite des cadres et des intel
lectuels, se sont installes en Australie, a
Singapour ou en Amerique du Nord,
D'autres, qui sont restes, ont achete des
passeports en catimini ; les estimations du
nombre des partants "possibles» evo
luent entre 1 et 3 millions (sur 6,2 millions
d'habitants). Quant a ceux qui n'ont pas
les moyens de quitter Ie tcrritoire, its se re
signent [\ l'inevitable ; i.ls apprennent Ie
mandarin et ravivent leurs rebtions sur Ie
continent...

ShangltOi b
CHI N E

emc Ies grands mag,nats de la colonie
(nt pris leurs pJecalltions. Apres

s'(::tre enrichis a l'cpoque de la guerre
froide (et souvent grace aelle) , les Li Ka
Shing, Hemy Fok et aulres TK Ann ont
massivemcnl investi sur Ie continent chi
nois: leur fortune cst moins liee qu'avallt a
la prosperite de Hong-Kong, et iIs ne peu

~ ..."----------:::J vent pas prendw d', utre parti, aujourd'bui,
que celu! de Pekin, fls constituent Ie bloc Ie
plus solide des partisans de la Chine, multi
pliant les miscs en garde aChris Patten et
les declarations apaisantes ala presse,

Plus rien ne semble donc devoir s'op
poser ala prise en main complete du ter
ritoire par Ie continenL Or ceHe-ci ne s'an
nonce pas sous les meil1eurs auspices, et ]a

liberte comme la prosperite qui regnenl a
Hong-Kong sClllblcnt bien menacees, En
effet. Ies dirigeallts chinois I'ont deja as
sure: la double nationalite ne sera pas re
connuc apres Ie 1co juiHet 1997 :Ie I,egco
scra remplace par une legislature desi
gnee ; de puissants detachemenls de la po
lice armee chiiloise viendront epauler la
gamison mihtaire, etc,

Mais plus encore que ces declara,tions,

[
ce son! le~ f~its qui inquil:.tenL Ainsi, par
exemplc, I aeroport actllel de Hong-Kong
est l'un des plus dangereux du monde,
puisque Ics avions font leur approche entre
les buildings. Comment croire qu'il restera
sOr quanel on sait que le.s rares accidents de

Olll,'e de petites ile." Ie len'ilnire (Ie 1l0llg.KoIIg
e.\'l!Qrllle de l'lle. du ",illie "nil' el de.3' lVo(l,J'eaflx

ferriloire. qui comprn//lell' /'ile de [all Tao
et '"1e paN;e. co"ti"entale 0'1. .H!' trolll't!
l~aggla""!r(lIiollde Kowl(}(u, et I'aeropor'
illlern'a/iDllul, D(m., l';le de HOIII:-I\Ollg .wnl sitllb
/" capitate, Victoria, el I" pori d'Ah",.deell,

Or la societe de Hong-Kong se trOtrve
elle-meme desarm6e face :l·cettc pr ssion
continentale. Pendant plus d'un siecle, en
effet,!a colonie s'est satisfaite d'une situa
tion au, pour assurer sa prosperite, elk
abandonllait ala Grande-Bretagn,e les rcs
ponsabilites politiques ct admioistrat,ives,

tees aHong-Kong en font Ie premier inves
tissem du terri toire et contribuent pour
15% ason economie. La seule Banque de
Chine contr6le 23 % des depots. Certains
sectellrs decis,ifs sont pratiyucment deve
nus des monopoles continentaux : par
exemple, la fourniture d\:au ou de viande
de porc, Ce dispositif est dynamique et ef
ficace. Aux postes de responsabilites, on
trouve des parents de dirigeants chinois,
dont UI1 fils de Deng Xiaoping, Mettant a
profit leurs relais a Pekin, ils combinent ha
bikment la recherche de profits iJlicites et
la discipline politique, Grace a eux, la
Chine est parvenue a affaiblir les grands
groupes britanoiques de Hong-Kong.
Ceux-ci ont par exemplc ere victimes, en
1996, d'une offensive foudroyante dans
Ie doma.jne de !'aeronaulique et des tele
communications, se voyant eontraints de
vendre Ii des groupes chinois des parts
notables de leur capital.

lOkm

Route
Voie f,rree
Ferry

I CHINE

'('--

contr61e en partie la place. Le Parti y en
tretient des milliers de cadres charges no
tammcnt de noyauter les syndicats. Par des
manceuvres financieres, des menaces voi
lees au des imprecations publiques, il neu
tralise progressivement les journaux 10
caux, tel Ie South China Moming Post, Ses
mafias, elles aussi, sont presentes, Pekin
conduisant une entreprise de seduction sys
t€Jnatique en direction des grandes triades
de la colonie, teUes la K 14 et la Sun Yee On.

Surtout, la Chine s'est constituc au fiI
des ans un veritable empire economique
sur nle. Ses deux milk entreprises implan- I

tiques de la colonie et reuvrer pour la de
mocratisation du continent ch.inois.

Depuis 1'992, Hong-Kong eM donc de
venue l'un des points chauds de l'Asic
orientale. A I'humour tranquiUe et ferme
de Chris Patten, la propagande de Pekin
repond par des menaces et des injures,
comparant par exemple Ie gouverneur a
« une ancienne pros/ituee qui preche I'absti
nence» ou meme a« un baton arcmuer la
merde" ! Mais, en fait, Ie combat est dese
quilibre. Alors que les troupes britan
niques (eUes representent aujourd'hui n
peine plus d'un millier d'hommes) ont
deja commence leur rell'ait et que les
fonctionnaires prennent leurs disposi
tions, Chris Patten n'a pour lui qu'tme opi
nion occidentale distraite et la minorite la
plus resolue de la societe hong-kongaisc.
Ce n'est pas assez pour sortir Ie territoire
dc la tennille chinoise.

En elTet, d'ores et deja, la Chine

I liNE COLONIE ET SES JERRb'OIRES
\
\
\
\
I
I

L'HISTO,IR N" 207 I'£:VRIEI~ 1997

64



HONG-KONG

ces dernieres annees y ont ete, pour la plu
part, Ie fait d'avions chinois ? Comment,
d'autre part, imaginer que les entreprises
du continent respecteront les regles du
marche alors que, de I'autre cote de la
frontiere, elles reglent leurs differends a
coups de revolver et d'enlevements ?

CORR"PTIIO
VIOLIENC:E

'est la question de l'ordre public qui
suscite Ies apprehensions les plus

fortes. Entre 1992 et 1994, les cas de cor
ruption ont augmente de moitie dans la
colonie, et ils impliquent Ie plus souvent
des firmes chi noises. 73 % des Hong-Kon
gais redoutent une nouvelle aggravation
du phenomene. L'annonce que Ie futur
commandant de la garnison ne recevra
qu'un salaire officie.l de cent francs a ins
pin~ des previsions pessimistes ... De la

1·' JUILLET 1997 :
QUEL STATUT POUR HONG·KONG ?
D'apres la declaration s;llO·briiallniqlle de 1984, Hong-Kollg devrt,;1 jouir, ell 1997,
d'lI1l « l,all1 degre d'alllOllOlIlie ». Fallt·iI croil'e aces hOlllles paroles?

Tung CJu:e~KHla, arnl_Qteur chino;s
de HOJlg-Kong, ql/i Ie i er juillel 19!)7,
apres Ie deport des Anglais,
del';e"dra Ie ItOIH'l!llCl gouverneur
de Hong-Kong (el. Reuter/Max 1'1'1')

D'apres la loi flll1c1amentale (basic Il/wj
issuc de la Declamtion l:Onjointe
sino-britanniqlle du 19 d6cembrc 1984,
la population dc la future Re.gion
adminislrativ.: speciale (RAS) dc Hong-Kong
jouira, aprcs Ie 1" juiU.ct 1997,
d'un « /raltl degre d'(//./IOIwlllie".
Signee sans la presenee de reprcst:IHants
hong-kongais, cett(; mini-constitution redigct:
par Pekin precise qU'cn dehors
des domaines de la ddense et des affaircs
etrangen;s, la RAS possedera
dt:s pouvoirs ex6cutifs. legislntifs et judieiaires
pmprcs.
Aee titre. Ie tcrrito~rc pouna conclure
des aecords internatiol1aux. En outre. scion Ie
concept" WI pays, delL\" .\)'slemes >t, I'anncxc I
garantit iI la fois Ie maintien
du systemc capitaliste en vigueuf et« tow'
les dl'Oir,\' elles libel'lcs civUes doll! heneficie
III popri/(l/ioN ". Par ailleurs, la hasic law
stipule que ces dispositiolls demeureront
inehangees pendant cinquante ans apres
la relrocession.

meme ma:1iere, I'arrivee de la police et des
gangs du continent eveille les plus grandes
craintes. D'experience, Ie:; Hong-Kongais
~avent que la plupart des agents de l'ordre
chinois sont corrompus : c'est leur conni
vence qui pemlet I'immense contrebandl:
(automobiles, materiel audiovisuel,
drogue ... ) entre la colonie et Ie continent
- plusieurs milliards de dollars par an ...
Quant aux gangs de Canton, ils sont de
plus en plLs presents sur Je territoire et
deja bien connus pour leur violence, en
particulier les bandes paramilitaires qui I

Toutefois. Ie processus de dernona lisation de.
institutions locales. impulse surtout depuis
1989. cnntr<lric les autorites chiuois€s
qui eherehent e1esormais il faire edlOuer eet te
architccture juridique. Ainsi, Pekin a pmclame
son intention de procedcr it la dissolution e1u
Conseillegislatif (Legco), Glu pour 1a premierc
fois ,HI suffrage universelle 17 seplemhre
1995. Dc mcme.le choix ell! sueet:sseur
du gouverneur it la (ete tlu Conseil executif
(Exeo), qui dait norm<llcment elu resson des
clus hong-kongais, est dcsormais sous la eoupe
de Pekin qui a ck~cide de eonfier ceHe t[lche
i\ un "COmile prrpaf'{floire de la RAS ".
Pour Martin Lce, Ie leader du Parti
elemoeratiquc, I'administriltion britannique
est COUpilbk de nc pas avoir introduit <lssez de
contre-pouvoirs permettant de proteger reta!
dt: droit iJ Hong-Kong aprcs 1997.
En elTet, Ie sort c1u territoire tient peut-ctre
desOfmais plus aux rapports de force emre
factions au sein du PCC qu'allx donJlecs
pol iliques locales.

Slepllllllie Lalliard

debarquent pour quelques jours de « va
cances criminelles » et attaquentles bijou
teries au bazooka ...

Ces apprehensions ne sont pas seule
ment Ie reflet d'une conjoncture delicate
et tluctuante. Elles decoulent d'une in
quietude de fond: la Chine est-elle vrai
ment capable d'assurer I'ordre necessaire
ala prosperite de Hong-Kong? Disons-Ie
tout net : a cette question, la reponse
risque bien d'etre negative. Depuis qu'au
milieu du XIX' siede, la pression occiden
tale a contraint 1'« Empire du milieu» ase
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moderniser pour se deFendre, son gouver
nement a tOlljours oscille entre desordre
et autoritarisme. Le depart des Britan
niques de Hong-Kong va placer les autori
tes chinoises devant un defi urgent auquel
elles n'ont pas meme ete capables de re
pondre de fa~on satisfaisante sur Ie conti
nent. La question desormais posee est
donc de savorr si la fin de la colonisation
n'entralnera pas I'irresistible declin de
Hong-Kong. •

NOTES
I. Selon l'hlSlorien brilannlque Frank Welsh
(ef POllren 5avOlrpfus).

2. Apres la vlclo;re commnnislc de 1949.
k, nationalistes c11!nOIS de Tchang Kal·ehek Irouverent
refuge i. Taiwan. L'ilc lut placee dans la zone
de proleelioll am~l'icaine " parlir de 1955.

3. En 1966. Mao Zedong engage" une "revolulion
culiurclle,' ofllclellcmenl desllnee it luller conlre
Ie .. revisionnismc " du Pani A eel cffet. ,I orgamsa
unc 1I1SUrrecholl de l" ,ieune>se sous la forme
du mOuvem~n I des garde, rouges. qui se slgnaJa
par sa grande violence. La Revolnllon eultureJic Prlt fm
it I'aulomne 1%7. Cr. dossier" Mao ella Revolution
clliturelle". LHislo;re n' 182. pp. 40-60.

4. Lors de la Premiere Guerre mondiale. les
Brilanniq'les s'Ciaient empares des iles Falkland.
re'-endiquee, par I·Argcnlllle.
Cell dernlere les occupa en 1982, mais e11e dut
se relirer "preS Ie debarqllement des [roupes
brilanniques.

POUA IN SAVOIA PLUS
• J.·P. Beja (s.d.). Hong-Kong 1997. fill dUlecle,
ft" d" 1II0"de ~ Bruxelles. Complexe, 1993.

• F. Welsh. A Hmo,.)' of Hong·Kong, Londres, Harper
Collins, 1994.

• La crise de Hong- Kong est nigulieremcnr analysee
par la Far Easlem EconomIC Rel·Iew. amsi que
par Ie m~nsuel francophone Persp(,c/ll'e,~chinoises.
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CHRETIENS ET MARTYRS

Dans « rArable heureuse J) es oiens, se dero B , a
VI S ec e l un e isode trgiq : Ie I artyre de chI'etlens
or anne ar le roijuif e Himyar. Deve erne t connait
un large retentiBseme t aup as des co tern or . s. n
revels q e, sieele ava.n.t. Maho et l'Arabie n'est pas

desert s e terre deja 1 gernent pe etree pa
1 S gl'ands8 religions .ono eiBtes.

Joelle Beaucamp,
Frangoise Briquel-Chatonnet
et Christian Robtn
son! hisloriens el chcrcheurs au CNRS.
Leurs dOl11aines de recherches sonl respeclivemcnl
Ja Byzance des premiers siedes, les cultures ouesl·
~cmiljque~et jlOLammcnt syriaque, etl'Arabie du Sud.
Ib prepaTent ensemble un lluvragl.:: .... ur le rnartyre
des chretiens de Najrilil.

e 30 janvier 524, d'apres un texte de Si
meon, eveque dans l'Empire pcrse et

contemporain des evenements, Mundhir,
Ie roi d'lIne prineipaute arabe srtuec au sud
de I'[ruk aetuel, re<;oit une lcure envoyee
par Ie souverain de Himyar, « I'Arabie heu
reuse» des Anciens, l'actuel Yemen, Ce
dernier s'y fait gloire d'avoir elimine Ie
christianisme de son royaume, au nom de
la religion juive qu'il professe.

A la mort du roi precedent, quelques an
nees auparavant, i.l s'est empare du pou
voir, resolu atuer tous ses sujets chretiens
qui refuseraient de se convertir. II a d'abord
massacre les Ethiopiens installes dans la
capitale, ZJifar, et transforme leur eglise en
synagogue. IJ a ensuite marche, avec une
armee de cent vingt mille hommes, contre
Najran, la grande oasis du Nord du
rayaume (actuellement au sud de l'Arabie
saoudite), dont, apres un long siege, il a ob
tenu la reddition en promettant la vie sauve
it taus ses habitants. Mais, une fois dans fa
place, il a fait arreter les notables chretiens,
confisquer leurs hiens et livrer au feu les os
sements de I'eveque defunt, ainsi que
J'eglise et les pretres. Puis, ayant vainement
presse les notables de renier Ie Christ et de
se faire J uils, illes a fait mettre amort, les
hommes d'abord, les femmes ensuite.

La narration du rai de Himyar se deve
loppe alors selon les meilleures traditions
de l'hagiographie. Les femmes mariees y ri
vaJisent avec Ies moniales pour mourir en
premier. Vne noble dame, aussi riche que
belle, beneficie malgre elle d'un delai de
reflex.ion. Le troisieme jour, eUe sort sur \a
grand-place avec ses filles, paree comme
une mariee, et harangue longuement les
femmes de la ville, chretiennes, juives et
pa·fennes ; puis elle reclame Ie martyre. In
suite par I'une des tilles, Ie roi fait egorger
celles-ci, et verser leur sang dans Ja bouche
de leur mere avant de l'achever. La lettre du
roi de Himyar precise encore que, sur I'avis
des grands pretres, les enfants ant ete epar
gnes pour etre eleves dans Ie juda'isme. Elle
incite enfin Mundhir, qui est paien, aexter
miner ses propres sujets chretiens qui refu-

seraicnt d'abjurer, et a proteger \es Juifs.
D'alltres recits, qui cireulent au meme

moment dans la capitale de Munclhir, al
i lira, exaltent parmi les martyrs de Najran
la f~gurc centrale de Harith (AFethas en
grec), detaillant ses discours au souverain,
ses predictions sur la victoire imm inente du
christianisme, ses exhortations a ses com
pagnons et son execution, lis evoquent
aussi un enfant de trois ans qui veut suivre
sa mere dans Ie Inartyre et polemique avec
Ie persecuteur. Et achaque nouvelle exe
cution, precisent certaines traditions, Jes
survivants ramassent, prudemment mais
avec perseverance, les rcliques qui feront
I'objet d'une devotion.

EU~DIQUliR

es evenements devaient avoir un grand
retentissement. Ilistorique d'abord.

Tr's vile, en eUet, la nouvelle se repand
dans toute fa chreticnte orientale, jusqu'au
patriarche d'Alexandrie l et a l'empereur
byzantin Justin I'"' (518-527). A leur instiga
tion semble-t-il, Ie wi chretiem d'Ethiopie,
Kaleb Ella Asbeha, H~agit vigou reusement.
II reunit une armce de cent vingt mille
hommes, rasiicl11ble des navires marchands
et en fait construire d'autres. IJ reussit it de
barquer sur la cote du Yemen, malgre la
chaine! que Ie rai himyarite a fait forger
pour barrer la seule anse abritee, pres du
detroit d'aJ-Mandab, met ses troupes en
deroute et Ie tue. II fait alors reconstruire
une eglise aZiifar, sur Ie site meme du pa
lais. L'eglise de Najran est reb':Hie en meme
temps que la ville et gencreuscment dotee ;
un sanctuaire est cree sur Ie lieu du mar
lyre. Enfin, avant de repartir avec un im
meose butin, Ie souverain ethiopien installe
au Yemcn un rai chretien. La persecution
anlichretienne aurait done abouti, a en
croire nos sources, a un renouveau du
christianisme dans la region.

Mais Ie retentissemcnt symbolique ne
fut pas moindre, L'episode est reste celebre
chez les cbrctiens d'Orient : qu'ils soient de
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langue syriaque3, grecque, arabe, gear
gienne ou ethiopienne, ils continuent de
nos joms encore aeommemorer ces mar
tyrs de la foi. Vne allusion aux supplicies de
Najran figure meme dans Ie Coran.

C'est de fait Ie seu! cas connu de chre
tiens martyrises par un souverain juif. Le
fait est apparu si extraordinaire qu'on a
meme doute, a la fin du XIX· siec\e, de son
authenticite. Mais, depuis lors, on a decou
vert, en Arabie du Sud, plusieurs inscrip
tions faites au nom du rei persecuteur YiI
suf (Joseph), ou sont mentionnees des
destructions d'eglises, la mise a mart des
Ethiopiens et des operations militaires
contre Najran et sur la cote. L'hypercri
tique n'est done plus de mise.

Le deroulcmcnt des evcnements est
connu par differents textes, dom certains
sont ecrits en syriaque: nous disposons ainsi
de pJusieurs versions d'une lettre que Si
meon, J'eveque deja mentionne, aurait
ecrite pour propager la nouvelle, ainsi que
d'un recit plus recent, beaucoup plus pralixe
mais mal conserve et sujet acaution car il
contient des developpements hagiogra
phiques. En grec et dans des versions deri-
ees du grec, nous disposons egalement

d'une a:uvre hagiographique intitulee Mar
tyre de saint Are/has et de ses compagnons
dans fa ville de Nagra, de peu posterieure aux
evenements. Elle oEfre une narration suivie
de la situation en Arabie du Sud au debut du
VI' siecle, des phases de la persecution anti
chretienne et de la riposte etbiopienne.

Or ces recits, dont certains sont extre
mement detailles, presentent diverses
contradictions. Celie qui a suscite Ie plus de
commentaires concerne la chronologie: si
la date longtemps admise pour Ie martyre
d'Arethas a ete I'automne 523, d'autres
donnees permettent de soutenir la date de
5184. Mais nos sources sont egalement en
desaccord sur bien des aspects de la perse
cution : sur ses antecedents dans Ie reste du
royaume himyarite, sur ses phases a Naj
din, sur les modalites des differentes exe
cutions, sur Ie nombre total des martyrs, sur
leur appartenance religieuse.



CHRETIENS D'ARABIE

--_._------

DANS L'ARABIE HEUREUSE

On constate, par ailleurs, qne les recits I
les plus t3.rdifs sont aussi les plus riches en
details, a:lant meme jusqu'a donner la Iiste
nominative des martyrs. II ya 13 un pheno
mene d'amplification, bien connu pour Jes
legendes hagiographiques, avec ses proce
des de dedoublement des personnages et
des episodes, de multiplication des tor
tures. Mais ces narrations presenlent aussi
des elements historiquement stirs. Qui au
rait ajoute foi, par exemple, aI'episode de
la chaine barrant ('acces de la cote yeme
nite, si les inscriptions sud-arabiques n'af
firmaient que Ie rai himyarite a remis en
etat la chaIne d'al-Mandab ? Sur les lieux
memes, au XlII' siecle, un voyageur persan
entendit encore parler de cette chaine qui
dut frapper les imaginations.

Un gros travail de comparaison entre les
difthentes sources reste done 3 faire :en se
fondant sur les donnees de premiere main
(les inscriptions), en etablissant les liens de
dependance entre les recits (syriaque et
grec), On peut esperer reconstituer avec
quelque probabilite Ie deroulement des
evenements et mettre fin, en tout cas, 3 une
multitude de reconstructions arbitraires.

En tout etat de cause, quelles que soient )
teursdivergences et les incertitudes qu'elles

Ci-desslIs : calhedrale d'Aksllm en £thiopie.
Le roi d'£thiopie Kuleb Ella Asbehu nUll/la line
expediliorl pour vellir en aide altx c/lret.iells
d'Arable persecutes.
A droile : inscriptioo du roi chretiell Abralw
souveroin du royaume de Himya.r (el. C. Robin).

entralnent, ces n~cits de Ja persecution per
mettent d'entrevoir pJusieurs phenomenes
historiques importants, II faut en effet se
souvenir que nOus nous trouvOns un siede
exactemenl avant la predication de Maho
met. Or Ie tableau qui emerge ici de l'Ara
bie preislamique, profondement penetree
par les grandes religions monotheistes, et
enjeu dans les lutles entre les principales
puissances politiques du temps, ne corres
pond pas a ('image courante que l'on en a.
On imagine volontiers toute la peninsule
comme un vaste desert, peuplee de tribus
guerrieres, nomades et farouches, etran
geres atoute culture, pratiquant des cultes
ancestraux, dans laqueUe Ie monotheisme
contenu dans la predication de Mahomet
aurait ete radicalement nOuveau.

Or, depuis pres d'un millenaire, l'Arabie
a vecu de nombreux echanges avec les
civilisations du Croissant fertile (mesopo
tamienne, arameenne, juive) et de nom
breuses intluences culturelles l'ont pene-
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tree. Bien que separee des grands centres
de civilisation du Proche-Orient par de
vastes deserts, l'Arabie meridionale a suivi
une evolution comparable a la leur: une
culture originale, dont il subsiste d'impor
tants vestiges mOllumentaux et des milliers
d'inscriptiol1s, s'epanouit des la fin du II'
millenaire avant I'ere chretienne.

Une premiere periode, qui dure ap
proximativement jusqu'au debut de ['ere
chretienne, est dominee par les royaumes
caravaniers, toumes vers Ie bassin deser
tique qui occupe I'interieur de la peninsule

I et dont Jes vastes etendues sanS obstacle
jouent un role comparable a celui d'une
mer. Ces royaumes, qui ont pour principale
activite Ie commerce des aromates, sont des
monarchies tl1eocratiques, organisees au-

I
tour de cultes communs dans lesquels Ie
souveram joue un role important Le pnn-

I
cipal eSlle pays de Saba', au Sud-Ouest de
la peninsule, qUI tirait sa forlune de ses par

, fums, l'encens et la myrrhe. La langue par-



,_ 500km

Au debut du n· .•iede, l'/Jrable du .'i,ul
entreumai/ de.' liens prMligiis a~ec l'Ellliopie,
mals allssi, par III m,IIe dll Hedjaoz, a~ec la Palestine
e/I'Empire bYUllItin eI, par celie du golfe
AralTo-j'eY$iqae, avec l'Empire peroe.
Ci-eonJre, 11 droiIe : lombeau nabalUn sur la rouIe
des CQTlIvanes. Ces nomades sedenlanses, de religion
semitique, con/rolaien/ Ie Irqfic de I'encens
entre l'Arubie el l'Emplre romain (el. C. Robin).

la chretiente d'Orient. Ces discordes, qui
s'exprimcnt dans Ie domaine de la theolo
gie, remontent au V sieele.

A cette epoque, Ie probleme central de
vient la question christologique : comment
Jesus-Christ est-il a la fois homme et
Dieu ? A Antioche, une ecole insiste sur la
complete humanite du Christ et distingue
fortement, en lui, celuj qui est fils de Dieu
et celui qui est fils de Marie. On I'appelle
« nestOlienne ", d'apres son plus celebre re
presentant, Nestorius, patriarche de
Constantinople de 428 a431. A Alexandrie,
une autre ecole defend I'unite indissoluble
du Dieu et de l'homme dans Ie Christ: s'il
est forme apartir de deux natures, il ne de
meure plus qu'une nature (divine) dans
!'union. D'ou Ie nom de « monophysiie" qui
sera donne acette tendance.

En 431, au concile d'Ephese - ou sont
convoques tous les eveques de la Chre
tiente -, Ie parti alexandrin triomphe et
Nestorius est condamne. Ses adeptes,
pourchasses, se retugient dans l'Empire
perse et, a la fin du V siecle, I'Eglise de
Perse se range a la christologie nesto
rienne. Mais, en 451, un nouveau concile
recumenique, aChalcedoi.ne, adopte une
nouvelle formule de foi, qui peut appa
raitre comme un compromis : il y a « un seuL
et meme ChriSI ", en qui « la difference des

IL'ARA.JI~.
rage royal. Toutefois la
dynastic himyarite main
tient une politique reli
gieuse prudente : aUCllne
inscription royale, jus
qu'au regne de Yusuf, ne
laisse entrevoir une prefe
rence pour Ie juda·isme.

D'ailleurs, Ie dieu des
Juifs est tout d'abord ano
nyme. Cest Ie « Seigneur
du cieL », ou Ie « Seigneur
du ciel el de La terre ». Ce
n'est qu'a partir du milieu
du V siecle, que l'on com
mence a lui donner un
nom propre : Rahmamln.
Ce meme nom sera utilise
par les autres courants
monotheistes d'Arabie :
les chretiens, mais aussi Ie
predicateur Maslama (ou
Musaylima), rival cle Ma
homet7. H apparait donc
que ,Ia diffusion de la reli
gion juive, comme celie du
christianisme, a prepare la voie a I'islam.

De fait; Ie christianisme s'est deja large
ment repandu en Arabie. De rares textes
fontt remontcr 1'6vangelisation de Ja region
aI'epoque meme des apotres. Mais la pre
miere mission historiquement aUestee date
du milieu du IV' siecle, quand I'empereur
byzantin Constance II envoie au souverain
himyarite une ambassade comportant un
eveque, connu sous Ie nom de Theophile
I'Indien. Apres ce coup d'eclat, Ie silence
retombe, et c'est seulement au V' siecle
qu'!1 est anouveau question d'entreprises
de conversion. A la fin du siecle, certains
souverains ont peut-etre ineline vers Ie
christianisme et c'est probablement Ie cas
du predecesseur de YGsuf, monte sur Ie
trone avec I'appui des Ethiopiens chretiens.

ans Ie premier quart du VI' siecle, en
lout cas, de nombreuses communau

tes chretiennes sont attestees : sur la cote
du golfe Persique, du Koweit arOman ac
tuels; en Arabie du Sud, avec des villes
telles que Najran et Ma'rib ; plus a !'ouest,
enfin, dans la plaine c6tihe, face a l'Ethio
pie. Quant achiEfrer I'importance de ces
communautcs au VI' siecle, c'est fort diffi
cile. Le te~1e grec mentionne entre quatre
et cinq mille martyrs a Najran. Des textes
syriaques precisent, eux, l'arigine des
pretres et des diacres de la cite: outre des
Najranites, on trouve des Romains, des
Perses et des Ethiopiens. Ces precisions
d'origine nousJenvoient aux itineraires par
lesquels Ie christjanjsme s'est diffuse mais
aussi aux divisions qui sevissent alars dans

D'O"IIIEI.'

lee dans ces royaurnes, distincte de "arabe, I

est semitique ;elJe s'ecrit avec un~.phabet I
propre a l'Arabie antique et a I'Ethiopie,
different de I'alphabet arabe (qui derive de I
I'arameen).

La seconde periode, du I" au VI' siecle de :
I'ere chrctienne, est dominee par Ics aristo
craties luilitaires issues des tribus de la
montagne. Celles du Yemen septentrional
(au nord de Sanaa) et meridional revendi
quent l'heritage sabeen : lems souverains
s'intitulent« roi de Saba et de dhu-Rayd{m ».

Le royaume de dhfi-Raydan, dont la prin
cipale tribu est Himyar, finit par I'emporter
vers la fin du llr siecJe en unifiant toute
l'Arabie meridionale. Un nouvel empire,
qui domine la moitie meridionale de I
peninsule et dure jusqu'a l'accession au
pouvoir de YGsuf, est fonde.

Dans ces differents royaumes, comme
dans I'ensemble de la peninsule, les reli
gions monotheistes se sont largement dif
fusees, avec les rivalites qui s'ensuivenL
C'est par Ie judalsme que les populations
d'Arabie ont eu leur premier contact avec
les religions du Livre. Sans meme remonter
au voyage de la reine de Saba aupres de Sa
lomons, on peut affirmer que Ie commerce
de l'encens et des aromates a tres tot mis en
relations le Sud de la peninsule avec les di
verses regions du Croissant fertile. Avec les
marchands et les chefs de caravanes, bien
des idees ont pu circuler.

A partir du debut de notre ere, nous as
sistons a un phenomene nouveau: la dia
sporajuive, qui s'etend de Babylone jusqu'a
la Mediterranee occidentale, gagne aussi
I'Arabie. Ainsi, une inscription du milieu
du I" siecle, retrouvee dans I'oasis de Ma
dfl'in SfllihIHijra, un nreud du commerce
caravanier, designe en langue locale Ie tom
beau d'un homme qui se procJame Juif. De
meme, dans l'oasis d'al-UIfi!Dedan, on a
releve un certain nombre de graffitis, en
langue locale ou meme en hebreu, ou re
viennent des noms propres comme Isaac,
Samuel, ainsi que des invocations comme
« BalUkhElohim" (<< Dieusoil beni ») qui ne
laissent guere de doute sur ta religion de
ceux qui les ont traces. On sait enfin que,
quand Mahomet a trouve refuge a Ya
thrih/Medine, lors de I'Hegire6, trois des
cinq tribus qui composaient la cite etaient
juives. II est vraisemblablc que la plupart de
ces Juifs etaient des convertis, meme s'il se
trouvait sans doute parmi eux des descen
dants de Juifs palestiniens qui avaien t fui
les persecutions grecques et romaines.

En Arabie du Sud meme, on a tout lieu
de penser que la dynastie himyarite a
adopte Ie judaisme bien avant I'avenement
de YGsuf : les traditions arabes rapportent
que !'un de ces rois s'est converti lars d'une
expedition contre Yathrib!Medine ; et des
inscriptions prouvent la presence de nom- I
breux Juifs au Yemen,jusque dans !'entou- I
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natures n 'esl nullement supprimee par
l'union» ; Ie condIe condamne ainsi Ie mo
nophysisme. Le patriarche d'AJexandrie el
son clerge refusent d'admeltre cette defini
tion, pour eux entachee de nestorianisme.
A partir de cette date et jusqu'a la conquete
arabe, I'Eglise byzantine restera divisee
entre partisans et adversaires du concile de
Chalcedoine.

Au moment, done, de la persecution de
Najran, la situation ecclesiastique se pre
sente ainsi en Orient: en Perse, l'Eglise
est fondamentalement nestorienne; au
contraire, en Syrie et, plus encore, en
Egypte et en Ethiopie, les monophysites
dominent ; en Palestine, les Chalcedoniens
finissent par l'emporter; et a Constanti
nople, depuis 518, J'empereur a pris paTti
pour la formule de Chalcedoine, soutenue
par Ie pape.

Qu'en est-il aNajran ? La question est
difficile a resoudre, car nos sources se
contredisent sur ce point. Dans les ecrits sy
riaques, les martyrs apparaissent comme de

farouches adversaires du concile de Chal
cedoine, tout comme Ie patriarche
d'Alexandrie et l'Eglise ethiopienne. Le
texte grec, au contraire, leur fait partager
les convictions de I'empereur byzantin. Or
religion et politique vont de pair.

La peninsule Arabique est alors un
enjeu entre les deux empires qui se font
face au Proche-Orient depuis des siecles :
l'Empire romain, puis byzantin, al'ouest, et

!'EmpJre paTthe, puics perse sassanide, a
Vest. Du nord au sud, leur frontiere passe
par l'Armenie, la Mesopotamie et Ie Nord
de I'Arabie. La rivalite politique de ces
deux grandes puissances se double, depuis
que l'Empire romain est devenu chretien,
d'une opposition entre deux religions d'E
tat: Ie christianisme d'une part; Ie maz
deisme (adopte par les Perses et qui reste
dominant jusqu'a la chute des Sassanides,
en 651), avec son culte du feu, d'autre part.

Au cours des luttes recurrentes qui Jes
opposent du Iv< au v!' siecle, chacun des
deux empires a cherche a controler I'Ara
bie, ou au moins les routes commerciales
qui assuraient Ie trafic des epices et des aro
mates, comme l'encens, dont la cour, les
elites et les ministres du culte faisaient une
importante consommation. Mais en dehors
du Yemen, ou des conditions climatiques
exceplionnelles avaient permis Ie develop
pement d'une veritable civilisation seden
taire, Ie reste de la peninsule etait surtout
peuple de tribus nomades, guerrieres, aux
alliances mouvantes. Dans ces conditions, il
ne pouvait guere etre question de gouver
ner directement l'Arabie, encore moins de
l'annexer.

e sont des confederations tribales
rabes, constituees en royaumes-tam

pons, qui ont joue 1e role d'intermediaires.
Au debut du Vr' siecle, l'Empire byzantin
s'affirmait Ie protecteur des Ghassanides
installes au Nord-Ouest de la peninsule. Ils
recevaient des subsides en echange de la
foumiture de contingents annes et d'inter
ventions militaires, tant contre la Perse que
face aux autres tribus arabes. Les Ghassa
nides etaient chretiens, comme leurs pro
tecteurs byzantins, mais s'etaient rallies au
monophysisme.

A I'est, c'etaient les Lakhmides qui
jouaient Ie meme role au service des
Perses : ils garantissaient la securM des ca
ravanes sur la route vers la Mesopotamie,
servaient de bouclier contre les incursions
nomades, intervenaient militairement
contre les ennemis de I'empire. Leurs rois
sont 10ngtemps restes pa'iens, tel Mundhir,
destinataire de la lettre de Yilsuf relatant
les evenements de Najran. Ses successeurs
se sonl sans doute convertis au christia
nisme, qui n'etait pourtant pas la religion
officielle de )'Empire sassanide. Mais ils se
sont rattaches a l'Eglise nestorienne, toul
comme la communaute chretienne de
Perse : grace a cette independance reli
gieuse par rapport aByzance, leur conver
sion au christianisme a ete toleree de leurs
protecteurs.

On voit ici que l'appartenance religieuse
avait quasiment valeur d'allegeance poli-
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tique. De fait, Ie juda"isme affirme du roi du
Yemen, et la persecution des chretiens, si
gnifiait un rejet de I'influence de l'Empire
byzantin et celie de son alliee, l'Ethiopie
chretienne. Or les liens entre Ie Yemen et
I'Ethiopie etaient fort anciens et remon
taient a plus d'un millenaire. Au lI' siecle,
I'Ethiopie intervient en Arabie et semble
dominer toute la cOte au nord du Yemen.
Entre 200 et 270, elle occupe meme tout Ie
versant occidental de la chaine yemenite.
En Ethiopie, cette occupation du Yemen
occidental n'est pas oubliee au siecle sui
vant et semble nourrir des revendications
territoriales : Ie negus Ezana s'intitule « roi
d'Akswn, de Himyar, de Raydan, de Saba, de
Salhfn ", et ses successeurs fonl de meme
jusqu'au VI' siecle.

Ainsi, la persecution des chretiens de
Najran avait pour Ie roi YOsuf une dimen
sion au moins autant politique que reli
gieuse. Pour en comprendre toute la signi
fication, cet episode doit etre situe dans un
contexte plus large de lutte d'influence
entre Ethiopiens, Perses et Byzantins.
Nous decouvrons ainsi une Arabie ouverte
aux influences politiques, economiques
mais aussi spirituelles de l'epoque : encore
une fa is, ce n'est pas dans un « desert» que
I'islam est ne. •

NOTU
I. "Patriarche" est Ie liLrc donne alors au:< eveques
de Rome. d·A.ntioche eL d'Alexandne,
puis de Constantinople ct de Jerusalem.

2. Celie chaine en fer, gui fermaitla baic ct empechaitles
bateaux d'y acceder, e,t menlionnee it la fois
par Ie n~cit grec et les inscriptions himyaritcs.

3. On appeUe syriaquc la branche ehret ien ne
de I'arameen, celte langue semiLique prochc de !'hebreu
qui s'elait repandne dans lout Ie Proche·Orient au cours
du I" miHenaire avo J.-c. et y a ete utilisee jusqu'it
ce que I'arabe la supplante.

4. Les dates foumies par les different, lex1es
ne s'accordent pas en effel. Celie question a focalise
I'attention des historiens eM i'episode est Ie seul pour
lequel on ait unc datation sous un sysleme connu
et selon I'ere himyante. II permellrait donc de donner
une equivalence enlre eelle demiere etl'ere eh"'lienne.

5. D'apres Ie Livre des Rois, dans la Bible,
la reine de Saba se serait renune it Jerusalem, attiree
par la sagesse etla riches.o;e de Salomon.

6. En 622, les habitants dc La Mecque, alamles
par I'audience grandissante de Mahomet, decident
de Ie faire assassiner. Mahomet qUllle alors La Mecgue.
C'esl rHegire ("l'brugTTlnoll»J.ll s'lnsLalle it Yathrib
desormais appelee Medine (dl" ville du Prophbe»J.

7. Musaylima, qui appartenait it une tribu de I'Arable
cenlrale, a eherehe 11 londer une prinelpaute
independante, s'appuyanl sur une predication
prophetigue inOuencee par Ie ehristianisme. Rival
de I'islam naissam, il connul une audience croissante
juste apres la mon de Mahomel, ma;s fut vaincn par
Ie premier calife, Abu Bakr, dans une bataille feroce.

POUR EN $AVOIR PLUS
• A. Cameron, The MedifefTa"ean World In Late AI/llquiry
ad 395·600, Londres·New York, Roulledge, 1993.

_J. Meyendorff, Uni,,! de I'emplre el d/vislOl/s
des chrMens. L'tglise de 450 b 680, Pans, Le Cerr, 1993.

• Ch. Robin, « L'Arabie antique de Kanb·11
it Mahomet )), Revue du. mOT/de musu./muTI (i{ de
la Midi/efTa""e n° 61, J991.



5YNTHIIS~

LA HAN~ON D'UN HOI: DEUX MILLIONS
L'empereur Charles Q J.t vo t la Bourgogne. La roi
FraIlQo s I ,Bon prlsonniep ep s la bataiUe de Pavia,
rsfusait de la lui cede. MaiB i1 eta! pret a verser une
rangon pour sa Ii s at on. Elle e ait de d millions
d ecUB. U e somma e orme are tir 8 l'e semble
des SU]9 s du roya . Et que oe -ci pays ent avec
plus au rna s de bo volant.

Philippe Hamon
Ancien el~ve de I'&ole normale superieure de
Saini-Cloud, agrcge d'hi"toire, maitre de conferences
aI'uoiversilc de Rennes-II. Philippe Hamon a eonsacre
!\a these ::lUX finances c( au personnel nnt\neier
de Fran~ois !". II a public L "Argent d" rOI. Lespflo/lces
de Frolll;ois ,,, (Comite pOUJ I'hislOire eeonomique
el financii:re de '" France, l'J94).
Son dewier art ide dOllS L'H,sIOu-e etail inlitule
« Fr:<Jl!;ois (", Ie roi absolu " (nO J83).

e 1;' juillet 1530, sur un ponton constru it
au milieu de Ja Bidassoa, petit tleuve

cotier qui separe la France et l'Espagne, se
produit un incroyable echange. Dans une
barque, des Espagnols emportent 1,2 mil
lion d'ecus, Dans lwe autre, des Fran<;ais
escortent vers la rive les deux fils alnes de
Franc;ois l" et une nouvelle epouse pour ce
demter. Ainsi s'accomplissent les clauses du
traite de paix signe l'annee precedent
entre l'empereur Charles Quint et Ie roi de
France. C'est en fait l'epilogue d'une longue
histoire, qui a commence cinq ans et demi
plus lot, dans Ie Nord de I'Italie...

Franc;ois Ie, a, en 1515, au tout debut de
son regne, grace Ii la victoire de Marignan,
conquis Ie duche de Milan. Mais ses gene
rallX n'ont pas su defendre cette province,
dont Charles Quint, elu empereur en 1519,
a pris Ie controle l Aussi, al'automnc 1524,
Ie roi de France penetre-t-il anouveau en
Italic pour la reconquerir. II met Ic siege
devant Pavie, place forte ess€ntielle du du
che. L'opcration, cependant, tralne en lon
gueur, et Ie roi s'y acharne tout au long de
I'hiver. Au point que Ie 24 fevrier 1525,
quand une armee de secours imperiale se
presente, les troupes de Fran~ois I" sont
deja diminuees. Prises en tenaille entre la
garnison et les nouveaux arrivants, elles
sont ecrasees apres une bataille confuse.
L'armee franc;aise est en deroute; eUe
compte de nombreux morts et blesses, et
une grande quantile de prisonniers de
marque : Anne de Montmorency et son
frere La Rochepot, Ie comte de Saint-Pol,
Ie marechal de Lescun, Ie batard de Savoie,
oncle du roi par la main gauche, qui mourra
peu apres, Ie roi de Navarre et Ie roi de
France en personne,

Fran«ois fer s'est bien hattu, il a fait
"me/veil/euse prouesse eltours de chel'ale/ie
pour son honneur », reconnait Nicolas Ver
soris, un chroniqucur parisien pourtant
souvent critique al'egard du souverain ; sa
capture n'a donc rien de deshonorant. II
n'empeche : avoir mis la main sur son rival
est pour Charles Quint une opporrunite ex-

• CL ene-adre "Les Instil1Jli<lns royales", p. 72.

ceptionnelle. Grace Ii ee don du del, l'em
pereur va pouvoir ohtenir dcs Fran~ais la
reconnaissance de ses revendieations, au
premier rang dcsquelJes figure la retroces
sion de la Bourgogne. Arriere-petit-fils de
Charles Ie Tcmeraire, qui fut due de Bour
gogne entre 1467 et 1477, Charles Quint

Cardi"al presidanl a la perceptio1l d'une faxe
sur Ie eIerge, SOl'S I~ rlgrre de Louis Xli (1498-1515).
Fra"fais r a/lra reCOUrS ace type de preleveme,,'
pour constiluer sa ranfon
(Annnles de Touluuse, XVI' siec/e; c/' j. Dieuwide).

considere en effel que Ie roi Louis XI
(1461-1483) a injustement spoJie sa famille
en mettant la main sur la Bourgogne apres
la mort du Temeraire. Reste anegocier une
paix satisfaisante,

Or, pour les Fran<;ais, roi en tete, il ne
saurait eIre question de rendre la Bour
gogne. Ell revanche, ils s'accordcnt a re
connaitre que Ie souveraill doit elrc mis a
ranc;oTI, comlTIe tOllS les prisonniers de
marque, « par honneur el honniteli, et toul
demir ». Mais l'empereur, peut-etre pour li
miter ses exigences acc qu'i! considere lui
appartenir en droit, refuse d'en entendre
parler. Sauf aconsiderer que la cession de
la Bourgogne, possession legitime des
Habshourgs, servira en outre" pour la libe
ration el redemption» du roi. Ccst l'im-
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passe. L'annee 1525 s'etire en de steriles ne
gociations... Et Franc;ois I", ramene d'Italie
en Espagne, est toujours prisonnier.

Dans Ie royaume, bien tenu en main par
la regente Louise de Savoie, mere du roi,
I'ordre regne apeu pres. Mais I'absence du
monarque se fait cruel1ement senlir. Aussi
les Franc;ais se resignent-ils. Le 14 janvier
1526, Franc;ois Ie< signe Ie traite de Madrid,
qui enh~rine Ie retour de la Bourgogne aux
Habsbourgs. Le rai sera lihere, ses deux fils
aines, Franc;ois (hult ans) et Henri (sept
ans), seront envoyes comme otages en Es
pagne Oll ils resteront jusqu'il l'execution
du traite. L'echange entre Ie pere et ses fils
a lieu Ie 17 mars 1526.

epcndant, Ie matin mcme de la signa
ture du twite, Franc;ois I'; a appOse sa

marque sur une protestation solennelle: les
concessions qui lui sont arrachec:-; sous la
cOllHai'nte n'ont aucllnc valeur. 1I est « deli
ben! de gunler el poursuiFre les droits de la
COL/TOn.ne de France ". De retour dans son
royallme, il s'empresse done de ne pas res
pecter sa parole. Soutenu par Ie roi d'An
gleterre, Henry VIII, et pJusieurs princes
italiens, tous inqu1iets du surcroit de puis
sance de l'empcrelll', fort de I'appui des
Etats provinciaux" de Bourgogne qui refu
sent la cession du duche, Franc;ois I" repart
ala charge: la ran~on et non la Bourgogne.
La guerre reprend en Italic. Le 15 sep
tembre 1527, pour la premi~re fois, I'empe
reur accepte de rem placer la cession de la
Bourgogne par une ran«on en especes, a
condition que les autres clauses du traite de
Madrid soient executees ; fin des preten
tions fran<;aises en Italie, abandon de Tour
nai et de Hesdin, sur la frontiere liu Nord
du royaume, et renonciation a la suzerai
nete sur I' Artois et la Flandre.

Mais, si l'on met apart la question des
olages, la situation de la France est alors
bien meilleure qu'en 1525, au moment de
Pavie, et Franc;ois I" compte en profiter
pour attenuer encore Ie coGt de la paix. II



,
POUR LIBERER FRAN~OIS ler !

Pavie, 1525: Franfois ,~ est!ail prisonnier
par les .wldats de Charles Quint.
Celie capture u.Hure aI'emperellr lin gage
e.rceplionnel dans les flegocialions qui .!eron.l
des lors engagees pour mellre fifl aux hostilites
(delail d'une /apisserie du XYr siecle,
Naples, mllsee de Capodimoflt,,; ct. Dagli Orli).

faut !'echec de deux armees franc;aises en
Italie (celie de Lautrec a Naples durant
I'ete 1528 et celle de Saint-Pol en Milanais
au printemps 1529) pour que Ie roi accepte
enfin d'en venir a la negociation. Celle-ci
est conduite par la tante de l'empereur,
Marguerite d'Autriche, et la mere du roi,
Louise de Savoie. Cette «paix des Dames »

est signee aCambrai Ie 3 aotH 1529: Ie nou
veau traite reprend largement celui de Ma
drid, l'empereur abandonnant toutefois ses
exigences bourguignonnes en echangc
d'une ran~n de 2 millions d'ecus au soleiJ2,
1,2 million devant etre verses comptant lors
de l'echange avec les fils de France; ace
moment aussi, Eleonore, so::ur de Charles

Quint, gagnera la France pour y epouser
Franc;ois I", veuf de la reine Claude. Reste
arassembler I'argent...

La fixation du montant de la ranc;on a
ete un probleme delicat pour les Fran<;;ais.
La logique financiere poussait a obtenir Ie
chiffre Ie plus bas possible. Mais la prise en
compte de J'exceptionnelle dignite du cap
tif interdisait un montant trop faible. Pro
poser une somme elevce apparaissait aussi
comme une preuve d'honnetete face a un
adversaire qui avait fait une concession ma
jeure en abandonnant ses pretentions sur la
Bourgogne. Pour autant, c'est sur les sujets
du roi que la ranc;on va peser, Ceux-ci sont
en effet tous appeles acontribuer ason ras
semblemenL

Quelles sont les bases legales d'une telle
operation? Elle s'inscrit, depuis Ie XIV

Steele, dans une double tradition. Tradition
feodale d'abord : la ran~on est I'un des
« cas» qui justifie une aide de la part des
vassaux*, ici ceux du roi, a leur suzerain.
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IMais la mise acontribution de tous les su
jets repond aussi aun motif d'c< evidente ne
cessite» deja invoque apres la capture de
Jean Ie Bon durant la bataiJle de Poi tiers
(1356)3: la ran~on est Ie prix de la paix pour
Ie royaume4 ; ace titre, il est normal qu'elle
soit a la charge du peuple tout enlier. Par
ailleurs, fa capture du roi aPavie ne peut
s'expliquer que par la volonte divine. Dieu
est courrouce contre les Fran~ais : c'est
done que la defaite est la consequence du
peche de tous et de chacun. Le parlement*
de Paris exhorte ainsi les predicateurs a
c< encourager les pel/pies ase relll'er ver.s Dieu,
rejeter sur eux el leurs peches l'inconvenient
advenu, plutbt que sur ceux qui onl eu aupa
ravant Ie gouvemement el l'administration
du royaume ". Le peuple doit s'amender et
prier plutot qu'accuser ses dirigeants, mais
egalement payer pour la ran~on : il associe
ainsi rachat spirituel et rachat tempore/.

Au debut du XVI' siecle, celte participa
tion de tous les sujets provoque un relatif



LES INSTITUTIONS
ROYALES
AIIIMWI Dt NOILlIII

Reunion des nobles d'une province
\:ollvoquee par la monarehie.

IAILUAOI

Cireonscription administrative mOllarchique
(appelee senechaussee dans Ie Sud
ou l'Ouest du royaume et dans quelques
regions du Nord).

CHANCIUtl

Premier des grands officiers de la Couronne,
iI est charge des sceaux, il preside la .iusticc
du royaumc ct Ie conseil du roi, quand
ce demier cst absent.

CONSIIL DU 101

Organisme consultatif qui regroupe
ecux dont Ie roi s'entoure pour diriger
Ie royaume.

bATI PIOYlNCIAUX

Reunion des representams des trois Ol'drcs
(c1erge, noblesse, tiers etat) d'une province.

f1.. (ARRliR'."I"
Au XVI' siecle, ces mots sont it peu pres
synonymcs de seignel1l'ie,

PARLIMINT

Tribunal supreme; eetl e eour de justice
a egalement des pouvoirs administratifs
ct politiques.

PAYS D'lucnON

Province sans ctats provinciaux
(l'eleetion est une cireonseription fiscale
pour la levee de la taille).

.iNiCHAL
Celui qui est ala tete d'une senechaus.see
(voir bailliage).

TAILLI

Principal imp6t direct qui frappe
les roturicrs, surtout les ruraux.

VMIAL

Celui qui cst lie personnellcmellt
aun seigneur, un suzerain.

consensus. Le sentiment dominant semble
bien etre celui de l'anonyme Bourgeois de
Paris: « It etait bien necesso.ire de subvenir et
ai,tier le 1'04 pour payer so. ram;on.» Cepen
dant, beaucoup craignent que la manarchie
ne saisisse I'occasion pour accra'itre de fa
~on durahle Ie fardeau fiscal, comme cela
avait ete Ie cas au temps de Jean Ie Bon. Le
reglement de la ran~n, apartir de 1360,
avait entralne une hausse de la gabelle du
sel et la creation d'imrositions nouvelles
sur les transactions.

Des que Ie principe de la ran~on est
adopte par les imperiaux, Fran~is 1" et son
Conseil'" sentent Ie besoin d'obtenir une
adhesion explieitc de la part de ceux qu.i
cormptent dans Ie royaumc. Aussi, la ques
tion cst-elle un des sujets abordes lars
d'une assemb1ee reunie en decembre 1527
dans la Grand'Chambre du parlement de

Paris. II flC s'agit pas d'etats generaux mais
d'une sorte cle Conseit clu wi tres elargi,
avec, outre les membres c1u parlement, des
repr6sentants du clerge, de la noblesse et
de la munieipalite parisienne, cette der
niere representant tout Ie tiers etat.

En fait, Ie wi cherche a fairc cnteriner
une levee dc 2miHions d'ecus pour une des
tination encore incertaine. Certes, res fonds
sont en priorite destines ala ran<,;on. Mats,
si un accord avec Charles Quint se revelait
impossible clans l'immediat, une panie au
mains de I'argent pouHait servir « s'iI etait
bemin, [pour] en l'enir iJ /(1 guene »5. Les
membres dt.\ l'assemhlec, sclectionnes par
Ie rui et ks sicns) ne peuvent refuser une
aide financiere qui permeHra aFran~ois I"
de mener la politiquc de son chaix. Dans un
enthousiasme general, tous acceptcnt de
contrihuer. D'ai.l.leurs, camille Ie Femarque
Jean de Selve, president au pal'lement. Ie
faj"deau sera leger : " lln'cst pas question iJ
ccltc heure de donner tOlll ce que I'on a, mais
qUl/Iu! on aura donne la moitie du superjlu,
if yen aura assez, et dlll'lUltage, pour detivrer
mesdils Seigneurs les e!~fal1ts [du roi].»

Reste au c1erge, ilIa noblesse et aux villcs
~l mettre leurs engagements ~l execution.
Pour 1c derge, qui a promis au roi 6500()()
ecus, snit 1,'3 millions de livl'cs6, I'operation
est relativement simple. Le premier ordre
du royaume ne fait pas encore I'objet d'une
fiscalite reguliere. Cependant, depuis long
temps dej~l', i1 est hahitue arepartir en son
se'in des taxa,tions, dont certaines sont desti
nees aux caisses cle la monarchie. !II faut ee
pendant obtenir l'autorisation du pape Cle
ment VB (L523-1S34), qui I'accordera sans
difficuolte. Lcs cadres de rassemblement des
fonds, relativel1lent rodes, se mcnent alors
a fonetionner comnw a ~'ordinaire. Bien
sur, il y a dans les fairts quelques accrues.
Dans I diocese de Chalon-sur-Saone, par
exemple, I'eveque, craignant de ne pas etre
obei, demande I'jnt~rvention de I'adminis
tration royale. Mais, dans I'ensemble, l'ar
gent rentre progressivement, sans que I'on
puisse toutefois avoir la certitude que toute
la somme promise ait ete integralement
Yersec.

Pour la noblesse, il en va tout autrement.
Apres l'cnthousiasme un peu excessif des
seances de I'assemblee, ou les delegues au
mient promis au nom de l'ordre la moitie
de leurs biens, Ie ton se fait beaucoup plus
mesure. I1 faut determiner, sans structures
preexistantes, d'une part Ie mode de preJe
vement, d'autre part Ie taux de ce1ui·ci. On
s'accorde assez rapidement pour choisir de
percevoir un pourcentage sur les revenus
des fiefs'" et arrierc-fids. Cette taxe touche
au premier chef la noblesse, mais elk pesc
egalement sur cle nambrellx roturiers, de
tenteurs de petits fiefs.

Dans chaque bailliage' au scncchaus
see, des assemhh~cs se reunissent pour en-
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tedner Ie principe et determiner Ie taux de
Iia taxation. Tres vite, la monarchic cherche
~Ile Hxer it 10% du revenu annuel des fiefs.
Parfois, il fallt faire pression sur les assem
blees pour qu'elles consentent a ce mon
tant. En Boulonnais, par exemple, Ie taux
propose est d'abord de 5%... Informe par
Ie senechal" de I'a provinctl, Montmorency
lui repolld: « VUliS nedevez [... ]en aucun cas
accepter ni encore muins designer des com
missaires:pou/' rien en recevoir, s'ils ne velllent
en ceta lIser cOll1me ant fait tOllS les aulres. »

Les « fidfes» du Bou~onnais finirant par
'incliner.. Seuls les Bretons, semble-t-il, ant

Ja ,possibilitc de ne verser que 5%... Parfois,
iI cst vrai, la honne volonte est reeUe : c'est
le cas el1 Lyonnais.

«

ais partout les delais pour Ie rassem
blement des fonds sont conside

rables. Les assemblees de noblesse* se re
unissent souvent tanJivement, au cours de
l'anl1.ce 1529 : en octobre en Anjou, ou en
decembre t:ij tyonnais. I1 faut en outre
dresser unc liste des detentcurs de fiefs.
Chacun doit enfin declarer ta valeur de ses
biens pour que I'on puisse asseoir la taxe.
Or it est clair que les declarat,ions se tradui
seot bien souvent par une sons-estimation
considerable. Contrairement au clerge, qui
a promis une somme definie ii I'avance, au
al.lx villes sur lesquelles, on va .Ie voir, pese
une charge precise, il est possible en effet
pour les possesseurs dc fiefs de frauder as
sez aiselUent. Mauvaise volonte de certains,
pesanteurs soctales et administratives, diffi
cultes techniques Se conjuguent pour ra
lentil' les operations. D'autant que les gens
des vi lies qui possedent des fiefs ruraux
cherchent a se faire exempter, en particu
lier les Parisiens : ils se jugent doublement
taxes, sur leur lieu de residence el pour
leurs fiefs. Le Conseil du roi refuse de les
suivre, mais les requetes freinent encore Ie
processus.

Les negociations avec les villes sont ega
lement difficiles. Un peu partout, les muni
cipalites reclament, et souvent obtiennent,
des rabais sur Ie montant des taxes initiale
ment proposees par la monarchie ii partir
d'une estimation grossiere de leur richesse
et de leur population. Beauvais voit ainsi sa
quote-part diminuee d'un tiers. Amiens
parvient ii faire diviser la sienne par deux.
Cependant, meme reduites, les sommes re
quises ne rentrent qu'a force de so\licita
tions, de menaces et de rappels. Le cas
d'Angers est ici revelateur : Ie 29 mars 1528,
Ie rai ecrit b\ la ville pour demander le ver
s(;;mcnt de 6000 livres; au moins trois
lellres de rappel suivent, Ie 10 decembre
1528, Ie 12octobTe et Ie 15 decembre 1529;
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acette derniere date, rien n'a encore ete I « les liches surchargerenl les pauvres [... J et
verse... En mai 1531, Reims doit encore /es riches habitaient de beaux iogis aia peli-
4 000 des 10 000 livres qu'elle devait four
nir.

A Paris, les registres du bureau de la ville
- c'est-a-dire de l'organe executif de la
municipalite - permettent de suivre pas a
pas les operations. D'abord, la negociation
sur Ie montant, ramene de 200 000 a
150 000 livres. La ville decide ensuite de le
ver l'argent sous la forme originale d'une
taxe sur Ie revenu locatif, reel ou estime,
des diverses maisons. Le 28 aout 1528,
apres que les quartiers ont
presente leurs estimations, la
municipalite fixe Ie preleve
ment a un tiers des louages,
avec une surtaxe compl<~men

taire repartie sur les plus
riches, pour atteindre Ie mon
tant desire. Mais I'argent
rentre imparfaitement, au
point que Ie rai est finalement
oblige, en septembre 1529, de
creer une taxe sur les vins pour
parfaire la somme. En outre,
les Parisiens craignent que Ie
travail d'enquete mene dans
les quartiers ne puisse servir
ulterieurement pour une nou
velle imposition. Aussi obtien
nent-ils que les comptes de la
levee soient rendus non pas
devant I'administration
royale, qui en garderait ai nsi
trace, mais devant des repre
sentan:s de la ville. Une fois
cette operation achevee, « se
ront bnlies minutes et originaux
sans qu 'aucun. etat parle menu
en demeure en. nature ».

Clerge, detenteurs de fiefs
et villes ne fournissent qu'une
partie, appreciable, des fonds.
Pour completer la somme, il
faut faire appel soit ades ren
trees exceptionneltes, cornme des ventes
extrao~dinaires de bois ou des retenues sur
les gages du personnel monarchique, soit
aux ressources des impots traditionnels. La
ran~on ne donne pas lieu ades innovations
fiscales durables, mais elle figure parmi les
justifications des levees de taille" dans les
pays d'election*. Tandis que, dans les pays
qui disposent d'etats provinciaux, elte pro
voque des prelevements exceptionnels ou
« crues» : « grande crue» en Dauphine;
prelevement exceptionnel de trente sous
par feu en Bretagne. Ce sont, comme il se
doit, les Etats de Bourgogne qui font Ie plus
gras effort: la province doit fournir 400 000
livres tournois.

Enfin, si Ie principe dl1 prelevement
pour la ran«on semble largement admis,
certains deplorent sa mauvaise repartition.
A Paris, d'apres l'avocat Nicolas Versoris,

pMrie de ta ville, sur lesquels ils ne payaient
presque lien». Surimposition des pauvres,
sous-imposition des riches, qui dans Ie
meme temps sont des proprietaires ra
paces: il n'est pas aise d'appliquer juste
ment un principe juste... D'autant que la
periode est difficile, specialement I'annee
1529 acause de« La chene et stelilitfi des bles
et vivres ».

II n'empeche : les fonds doivent eIre ras
sembles. C'est Anne de Montmorency que

Anne de Montmorency, qui fitl eharge
par Fran~oisr de ros~embler 1/1 rlur~on exigee
par Charles Qui", el de /0 remeltre alu £spag"ols
(Iab/eau d" maitre de Rielu-Clliileallfleuf,
xvr sieele. C/lU.nli/ly, mll.fee Conde; c/. Giral/don).

Fran~ois I" a, au plus haut niveau, charge
de l'operation. Celui-ci s'etabJit aBayonne
en mars 1530, entoure d'une solide equipe
d'ou se detache I'archeveque Fran~ojs de
Toumon, qui suit de pres les aspects stric
tement financiers de I'entreprise, en lien
avec les agents du rai specialistes de ce do
maine. Le souverain lui-meme fait de
I'echange une priorite absolue, et it ecrit a
Montmorency: « Les gens aqui vous oyez a
besogner som en possession d'un gage [Ies
enfants] qu'd nOrls faut d toUf plix recoll
vrer. » Toutes les autres depenses sont ra
lenties pendant quelques mois. Pour acce
lerer les rentrees, \a monarchie tente, sans
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grand succes, de faire appel au credit des
grands marchands-banquiers europeens. II
lui faut se contenter d'avances de la part
des hommes de gouvemement et du per
sonnel monarchique : Ie chancelier" Du
prat prete ainsi 10 000 ecus en mars 1530.

Les agents du roi s'emploient aussi ane
gocier Ie change de monnaies d'argent
contre les monnaies d'or indispensables: it
a ete convenu que l'ensemble de la ran«on
serait compose d'ecus au solei). De tout le
royaume, des convois charges de sacs ou de
coffres remplis d'or convergent ainsi vers

la frontiere franco-espagnole.
Mais il faut egalement tra
vailler Ie metal qui arrive sous
une autre forme que celJe d'ecu
au solei\. Et meme, certains
ecus doivent etre refondus : les
imperiaux, soup«onneux, ont
decouvert que plusieurs de ces
pieces ne contenaient pas la
quantite d'or legale. Aussi l'ho
tel des monnaies de Bayonne
~uvre-t-il beaucoup en ce prin
temps 1530.

Le traite de Cambrai avait
fi."e l'echange au 1" mars 1530.
L'operation prend du retard.
Malgre tout, les fonds s'accu
mulent a Bayonne. Des Ie 29
avril, Montmorency peut pre
senter aux delegl1es de Charles
Quint, dans une salle du cha
teau vieux de la ville, deux mon
ceaux d'or qui totalisent
900 000 ecus. Un temoin en
core emerveille, Sebastien Mo
reau, decrit la scene: « If feur
montra les deux mon.ceaux
d'ecus qu'ils trouV(!rent beaux. A
dire vrai its f'itaienl, el peu de
gens jamais en virent de teIs, et a
les regarder les ye[(t eJaienl frap
pes d'etonnement.» Le 10 juin,
la somme complete est remise

au commissaire espagnol present a
Bayonne; en attendant I'echange effectif,
eUe reste cependant toujours sous controle
fran«ais.

Tout au long du printemps, les impe
riaux ont joue de leur position de force
pour multiplier les exigences. lis ont ainsi
obtenu de faire frapper les pieces requises
aux frais des Fran~ais, ce que Ie traite ne
prevoyait pas. Rudement echaudes par Ie
non-respect dl1 traite de Madrid, ils font
preuve d'une mefiance de tous les instants,
qui repousse regulierement Jes echeances.
C'est cette mefiance qui manque de faire
echouer I'(~change fixe au 1" juillet, acause
d'un courrier espagnol trop longtemps re
tenu a la frontiere par les Fran«ais. Mais
Montmorency force la chance et met les
de/(~gues espagnols devant leurs responsa
biJites en se presentant au bord de la Bi-



LA FIN DU REvE ITALIEN
1494

Desccnte de Charles VIII cnltalie.
Conquete puis perte du royaume
de Naples en 1495-1496.

1...·1100

Louis XII reprend les pretentions italiennes
de Charles VIII.
Conquete du Milanais.

1513

Defaite de Novarc. Perte du Milanais.

1515

Debut du regne de Fran~ois I". La victoire
de Marignan lui permet de mettre la main
sur Ie duehe de Milan.

..16

Charles Quint est proclame roi des
Espagnes et des Deux-Siciles. et souverain
des Ameriques sous Ie nom de Charles I".

1519

Charles Quint csr clu empercur
d'Allemagne.

24FIvR••• I52S

Defaite des Fran«ais aPavie ; Fran«ois I"
et de nombreux soldats de haut rang
sont faits prisonniers par I'emperellr.

1526

14 JAJM.a. traite de Madrid qui enterinc
Ie retour de la Bourgogne aux Habsbourgs.
17 __ lies deux fils aines de Franc;ois I",
Fran«ois et Henri, prennent sa place
corn me prisonniers de I'empereur.
La gucrre reprend en ltalie.
15 I_.a. 1527 , Charles Quin t aceepte
de remplaeer la cession de la Bourgogne
par une ranc;on en cspeces.

1529

,,,oin. signature de la "paLr des Dames" :
Fran~ois I" duit verser a l'empcreur
une raf1(;on de 2 millions d'ceus au soleil,
dont 1,2 million seront paycs eornptanl.

1530

MAlIS, Anne de Montmorency s'elablit
11 Bayonne pour y rassembler les fonds.
1- JUILLET, I'cchaogc des 1200000 c<:us
contre les deux fils aincs de Franc;ois I"
el Eleonore, sa:ur de Charles Quint, future
cpouse du roi de France, a lieu
sur la Bidassoa. Abandon provisoire
des prctenlions fran<;aises en Italie,

dassoa avec les £rente-deux mulets charges
d'or. Au soil', tout est acheve : « lIs emme
nerent les eatS el ledit seigneur grand maitre
[Montmorency] amena Ie Iresor de France
[Ies fils du roi] », conclut Sebastien Moreau.

Cependant, une fois les 1,2 million
d'ecusverses comptant, Ie roi n'en a pas fin,i
avec [a ran<;on : j[ faut encore solder les
800000 ecus rcstants. Environ 290 000 cor
respondent a des dettes des Habsbourgs
envers [e roi d'Angletene, que Fran~ois I'"
rcprcnd a sa charge et qu'il reglera pro
gressivement. Pour garantir [e paiement du
reste, soit 510 000 ecus, Ie souverain fa't

-
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donner en gage aCharles Quint les terres
que certains de ses sujets possedent dans
[es Pays-Bas. Au fur et aRlesure que l'<II
gent est fourni (en octohre 1533, ce sont en
core qudque 70000 ecus qui sont verses a
I'empereur), les dom<lines sont restitues a
[ems proprietaires - ceux-ci, dans I'intcr
valle, ant bien sur obtcnu des compensa
tions de [a part Ju roi de France.

L'echange, meme un peu retarde, est un
succes pour Anne de Montmorency. II a
soutenu une politique d'entente avec
Charles Quint d, pour faire aboutir Ie ver
sement, il a mobilise autour de lu,i ses
proches et taus ses ficle1cs. Beallcoup
d'entre ellX pre tent des fonds au roi pour
accelerer leli rentn~es : sa belle-mere
avance 7000 eeus, sa sn:ur () GOO. Certes, a
[a COllr, la lenh:ur des operations cst re
procnee a Montmorency: certains de ses
cnncmis Ie denigrent aupres du roi, et, en
jllin 1530, alors que les negocialions s'eter
nisent, i[ se croit £lUX portes de [a disgrflce.
Mais I'absence d'alternative et son initia
tive du I" juillet Ie sauvent

e vcrsement de l,2 million d'ecus re
, Jesente un poids de 4,2 tonnes d'or.

C'est, et c1e loiD. Ie plus gros transfcrt de
fonds europeen de toutc la Renaissance.
A titr de comparaison, I"or qui arrlv,e
d' Amerique it Seville entre 1521 et 1530
totalise 4,9 tonnes. CeUe saignee n'a pas,
semble-t-il, des consequcnces eeono
miqucs negatives pour Ie royaume. Sans
(~ue la monarchic intervienne directemenl,

,I ce n'est pns alors son role, Ie transfert est
cOUlpense par des exportations de produits
leis que des ccreales, des kxtiles, du vin Ci
du sci, cc qui donne Ull coup de fouet au
commerce extericur lranc;a.is. Sebastien
Moreau [e remarquait deja, qui attribue
cette analyse aun orateur de l'AssembIee
de decembre 1527 : « Sire, vous avez au
maillS cin(juanle denrees el marchandises en
volre royaume dont ne peuvenl se passer vas
voisins et pays des em'irons el, pour en avoir,
il faut qu'ils apporlenl mgenl[... ]ainsi, sire,
vow' nl! devez pas avoir peur de mellre volre
royall/ne en paul'ltile d'wgent. »

Pour I'heure, cependant, Charles Quint
dispose de sommes importantes. Quand,
en 1532, i~ demande des subsides aFran<;ois
1<' pour I'aider dans la lutte contre les
Turcs7, celui-ci lui retmque qu'j,1 a I'argent
de la ran~on « qui lui doit suffire ». De fait,
pres de la moitie des fonds engages par
l'emporcur dans I expedition oontre Ics
Barbaresqucs de Tunis (1535) en son! issus.
Est-ce it dire que Fran~ois I" est tres affccte
d'avoir c1f! tant payer? Probablement pas.
Cc qui COllte Ie plus au roi, clans It: regle
men! de 1529-1530, c'cst I'abandon de ses
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pretent,ions italiennes et [e recut des posi
tions Lran<;aises aLi nord du royaume.
Comme I"~crivent un peu plus tard, dans
leurs lIlemoires, les deux hommes de
guerre, Guillaume et Martin du Bellay :
«Le roi ne pouvail [faire] autremenf que
d'avoi.rquelque ressenl;menf quant au traite
menl que f'empereur Illi avail fail pour Ie ra
chat de messieurs ses enfants. Cars'i! eul seu
lement eui ralU;onne ell deniers, c'eWil chose
qui se pouvail oublier en peu de temps... » •

NOlES
I. Pelit-fils du preeedenl empereur, Maximilien 1'-'
de Habsbourg (1493-15l9), Charles I" d'bpagne
parvicnt 11 sc faire e'lire ,empL.:n:ur (par les sbi ~< princcs
Cleele\H~") malgre la riyalit,: ayec FraJl<;. is J"'.
En Wnl '1u'empereur, il prend Ie nom de Charles Quiul
(Cin'l)'

l-.l-es eeus ()1I soleil (ams; "ppeles oar ils portenl
un 'uleil sur une de h;urs faces) sonlla monuaie d'or
Iia pillS l-epandlle dalls h.~ ,toyaumc. CtllC 'Somme
reprcst..'nlc prCfoique uu an des ressoun.::,i..:S regulieres
de la monarcbie (proyenant du domaine el des impols)
qui son! alors d'it pe..ine 2,5 millions d'eeus.

3. Jeanl! Ie Bon (l35()'13ri4) fut fail prisomller
par Edouard. prince de Galles (Ie Prino.: Nair), il !'issue
dt la halaille de l'oitiers (1356). Le lrail"'de Bretigny.
siglle Ie 8 nmj 1360, fixa it 3 millJons d'eeus d'or
I" ran II roi. qui dUI en oulre abandollller
'I I'AnglcleITe l'A'lIJilaine e[ de nombreux aUlfes
Jerriloin:s.

.... Un aulre cas de roi rant;Onne e$l celui de Saini l...oub.
qui, e"plllf~ ell 1250 en EgYPle. relrouvera sa liberl':
en. remJanL DHinictte.

5. El en eOd. en mCIl1L' lemps yue Ie rai comrnem.:cra
it t:ulJsl.ituer une reserve pour la ran~n, I'argcnt servira
i, alimenlcr I'dforl de guerre de, annees 152$-1529.
VII double objeelif qui accenluera la tension sur
1. ai royale:-;. Certain1'i h-onlfllCS lit: gCH,I\'cmemeni
I" <kplo rom. tell'archev~que Fran<;oi, de Toumon
souJignanL qu'll est ,r lJIcompalih/e d'amasser m~t'/ll
el SOl lien;}' cependolTJ l'nfTTlee de M. de Lfllllrec)J.

6. Dans Ie syslelne livre 10urnois/sou/del1ler,
eel ceu ""uI40 sous ou 2 livres, acelle dale.

7. l,e ~1I1t,," ottoman Soliman Ie il,-Iagnil'ique
(1520-1 :\(6) avait, des Ie;; aUllces 1520, emrepris
une ~rande poliliq\le de colI(jllek. ltc-n1ra en riyalil':
avec Charles Quint aussi bion en .. rope cemmle
(liege de Vienlle ell 1529) qu'en Medilcfl"3I1ee.
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Freemasonry
Un panorama de l'Ordre du Temple
Collectif

Ce Iivre est Ie guide Ie plus complet sur l' essence
de la Franc-Ma~onnerie. Grace ala participation
des plus hautes autorites en la matiere et a
une surprenante iconographie pour Ie sujet, il expIique
comment les multiples actions menees par eet Ordre
ont eu des repercussions aussi bien sociales
qu'historiques et artistiques sur notre temps.

Prix: 450 F

De nombreuses illustrations en cauleur. Pannat : 27x.32. Relie.
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Testament philosophique
de Mozart
Rene Terrasson

Etude, avec l'aide de
la Symbolique ma90nnique,
des trois demieres reuvres
de Mozart et particulierement
la « Flute Enchantee ».

Prix: 120 F

Dictionnaire
des Rose-Croix
Erik Sable

Ce texte etudie
Ie mythe, l' histoire,
les personnages et les
eerits fondateurs.

Prix: 105 F

La symbolique
ma<;onnique
Jules Boucher

Un classique sans
equivalent: les symboles
utilises en Franc-Ma~onnerie

rassembles et commentes.

Prix: 140 F
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Les deux grandes
Colonnes de la
Franc~Ma<;onnerie

Rene Desaguliers

Revu et augmente par
Roger Dachez et
Pierre Moltier

(Visuel
provisoire)



HOMOSEXUALITE ET INITIATION
CHU LES PEUPL'ES
INDO.EUROPEENS

par Bernard Sergent,
P~ris, Payot, 1996, 610 p., 235 F.

i I'homosexualite cst facilement associee
a la Grecc, on ignore trop souvent la

place qu'eHe occupe dans les pratiques so
ciales de nombreux peuples indo-europeens
anciens: Germains (Talfale~ et Herutes),
Macedoniens, Albanais, CeHos ou Iraniens.
Bernard Sergent a, en 1984 et 1986, consa
cre a ce sujet deux livres que l'editeur a
choisi de reeuiter ensemble sous un titre
unique et a un prix abordable. L'auteur y a
ajoute une tres copieuse « postface gene
rale» qui permet a la [ois de rectifier
quelques details et dc faire Ie point sur les
attaqucs virulentos qui accueiIlirent la pre
miere publication.

Car ces deux byres, bien rec<us en Eu
rope malgre quelques contestations margi
nales, furent ereintes par une partie des
chercheurs america ins, notamment par
John Boswell, lui-meme autcur d'une excel
lente etude sur l'homosexualite dans I'E
glise antique et medievale. Bernard Sergent
repond donc a ses detracteurs avec beau
coup de conviction. Dans ce texte fonda
mental par ses conclusions comme par sa
methode, Bernard Sergent ne cherche pas a
justifier, promouvoir ou pourfendre, mais a
comprendre les rites ou it apparait claire
ment que !'homosexualite est associee a la
pedagogie et au passage d'une classe d'age
a une autre. Cela n'explique pas toutes les
relations homosexuelles mais bien celles
qui ont fait l'objet, dans de nombreuses so
cietes, d'une codification rigoureuse.

MOSAIQUE DE LANGUES.
MOSAIQUE CULTURELLE.

LE BILINGUISME
DANS LE PROCHE.ORIENT ANCIEN

s.d. Fran~oise Briqul:'l-ChalOnnet,
Paris, Jean-Maisonneuve, «Antiquitcs s910iliques ",

1996, 221 p., prix non indo

J usqu'a.la conquete islamique (et ~ouvel,lt

.. au-dela pour les coptes et les mlOOrites
syriaques), Ie Proche-Orient a vecu sous Ie
regime du multiJillguisme. Les actes d'une
table ronde tenue aParis en 1995 en don
nent quelques aperc<us tres suggestifs chez
les Hittites, a Ebla et a Ougarit, en Asie
Mineure, en Arabie du Sud, cn Afrique du
Nord et dans la litterature juive, d'Esdras a
la Septante.

Le bilinguisme Ie plus frequent resulte

de I'usage d'une langue ecritc, langue sa
vante des scribcs ou des pretres, dj(fcrente
de la langue orale. Mais la diversitc des si
tuations rev01c lu richesse des possibilites
engendrees par Ie bilinguisme ou multilin
gu isme des individus ou des populations.
Citons pur exemplc ces inscriptions ou Ie
texte vade selon les destinataires : dans
l'inscription syro·arameenne de Tell Fekhe
rye (Syrie), Ie potentat local sc declare roi
dans la version arameenne destinee a ses
sujets, mais gouverneur du roi d'Assyrie
dans Ie texte assyrien ! Choix politique dans
ce cas, choix thcologique chez I'auteur du
livre d'Esdras au Ie passage de I' hebreu a
I'arameen correspond a une vision di[fe
rente de la place de Dieu dans Ie monde.

Ce volume Hes riche montre en outre
comment on peut decider d'ecrire une
langue dans les caracteres d'une autre pour
de simples raisons esthetiques (['arabe ecrit
en caracteres syriaques inadaptes par
exemple) ou revivifier une ecriture an
cienne dans un but theologique ou nationa
liste (la pah~o-hebra'iqlle aQumran et chez
les revoltes de Bar Kokhba).

A travers des exemples bien choisis et
bien repartis dans Ie temps comme dans
l'espace, les auteurs russemhles par Fran
(foise Briquel-Chatonnet illustrent donc
avec un bonheur constant et de fa<f0n fort
accessible les phenomenes complexes
qu'engendre Ie multilinguisme de fait des
societes anciennes.

CARTE ARCHEOLOGIQUE
D,E LA GAULE.

PRE.INVENTAIRE ARCHEOLOGIQUE
s.d. Michel Provost.

HaUles-Alpes, G. H~rruol et G. Bertucehi,
188 p. 140 F;

Lot·et·Garonne, B. Fages, 365 p., 200 F;
Oise, G.·P. Woimant, 570 p" 250 F;

T~rn, Comilc dCparlcmcnw] d'~rchclliogiedu Tarn,
298 p., 165 F,

Paris, Maison dcs sciences de ('homme, J995.

n doit 11 Michel Provost, professeur
d'bistoire romaine 11 I'universite Blaise

Pascal de Clermont-Ferrand, la paternite
d'une bien belle entreprise. II s'agit de la
publication, departemcnt par departement,
d'un catalogue des trouvailles archeolo
giques, de l'age du fer au debut du Moyen
Age. La collection a commcnce it etre pu
bliee en 1988; elle compte aujourd'hui
trente-quatre volumes.

L'inventaire est dresse dans I'ordre al
phabetique des communes: 184 notices
pour les Hautes-Alpes, 328 pOUf Ie Lot-et
Garonne, 703 pour rOise et 325 pour ,Ie
Tam, II est abondamment illustre de rele
Yes, de dessins et de photographies, tant en
noir et blanc qu'en couleur. Cela signifie
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I
que ces ouvragcs ne sont en rien austeres :
ils marient la rigueul', I'exhaustivite et la
bemIle iconographiquc. De pillS, ils sont Ie
reflet d'une gnillde diversite : architecture,
bijoux, armes, cerumiques et verrerie, osse
ments, sarcophages, inscriptions, statues,
rnonnaies, objets multiples. Le chercheur y
trouve largement son comp t.e , Ie classement
est serieux, la bibliographie et les indices
thematiques sont d'une richesse etonnante.
L'amateur et Ie passionne d'histoire locale
peuvent aussi y musarder avec jubilation.

Cette entreprise titanesque est prudem
ment presentee comme un prc-inventaire.
Celui-ci est d'ores et deja impressionnant.
Montrant combien la France possede un
patrimoine archeologique digne d'interet,
pour I'epoque celtique comme pour les pe
riodes romaine et merovingienne, ces vo
lumes constituent, a n'en pas douter, une
veritable encyclopedie de reference. lIs
sont, de surcroll, vend us 11 un pri-x tres rai
sonnahle. Autant de raisons pour les ap
plaudir chaleureusement.

HIS10lRE D'ES CROISADES
par Jcan Richard,

Paris, Fayard, 1996,544 p., prix non Ind.

e caractere exccptionnel de la croisade,
entreprise suns egal, est a l'origine d'une

abondante littcrature, it commencer par les
nombreux temoignages contemporains, la
tins, grecs ou arabes. Ces documents ont
ete exploites par maints historiens, fascines
par un sujet qui a trop souvent suscite I'ad
miration beate Oll Ie rejet aveugle,

A J'occasion du neuvi'eme centenaire dc
l'appel de Clermont (1095), au Ie pape Ur
bain II lanc<a la premiere croisade, les ou
vrages histOl'iques sur cet evenement foison
nent. Parmi eux, le livre de Jean Richard est
pcut-etre Ie meilleur; il represente, en tout
cas, l'aboutissement d'une longue carriere
d'ensGignant-chercheur ayant consacre bien
des eludes erudites aux rapports entre la
chretic.nte occidentale et l'Orient.

Ecartunt les pieges u·une historiographie
prisonniere parfois d'idcologies anachro-

Si les com pIes rell Jus que nous publions
dans la rubrique ne sont pas signes,
c'est afin de mieux garantir l'indcpen
uance et I'impartialite de leur propos. Ils
sont achaque fois rediges par un histo
rien spccialiste de la question, La redac
tion assume bien entenuu la pleine et en
tierc responsabilite de leur cootenu.
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LA LIGUE

XVI-XVI

Chaque cycle est analyse par SleW
Roettgen, professeur d'histoire de l'art ita
lien aux universites de Berlin et Munich, se
Ion un modele rigourcux comporlant un
historique (notamment sur les commandi
taires), une description du programme ico
nographiquc, un recapitulatiE des pro
bIemes d'attribution, Ie tout accompagne
de schemas situant la position des Eresques
dans chaque edifice. La sequence des
planchcs, taules en couleurs, pan toujours
d'une vue d'ensemble pour aller en se rap
prochant jusqu'a des details instructifs ou
seduisants_ Les prises de Vlles, dues ~l Anto
nio Quattrone, tiennent compte des plus re
centes campagnes de restauration.

Un eblouissant inventaire,

par Jean-Marie Constanl,
Paris, Fayard. 1996,

530 p., I flU F.

'histoire est souvcnl celIe des vain
queurs. Yainqueur des ligueurs, Henri

,y a conlribue a forger la legende noire
d'un mouvetnent accuse d'avoir ose usurper
et subvertir Ie pouvoir legal, avec I'aide de
!'Espagne,

Le premier merjte de la synthese que
nous offre Jean-Marie Constant est de de
barrasser I'etude de la Ligue de toute pas
sion partisane. Ce qui s'impose alars. c'est
la nature revolulionnaire de la protestation
la plus radicale et la plus ample qu'ait
connue la France d'Ancien Regime: « La
revolution de 1589, par bien des cotes, em
portaitle vieux monde it un rythme aussi ra
pide que celie qui la suivrait deux siecles
plus tard,» Mais la Ligue fut aussi, et peut
etre surtout, une revolution religieuse : a
Paris particulierement, Ie peuple devot se
sentil, en un elan de foi sans doute sans
precedent, investi par Dieu d'une mission
pour faire barrage aux forces du mal identi
fiees aux huguenots,

Jean-Marie Constant ne se contente pas
d'un simple recit des guerres de Religion; il
a aussi Ie talent de nous proposer un pano
rama des reeherches abondantes el disper
sees sur cette periode ; depuis vingt ans,
I'hisloriographie fran"aise et anglo-saxonne
a completement renouvele notre approche
de la fin du xv)" siecle. On lira done avee lin
grand interet les chapilres consacres au
mouvement Iigueur en province et a I'impli
cation de la noblesse dans cette revolution
-l'auteur nous presente notammenl des se
ries statistiques originales prouvant une par
ticipation tres relative des gentilshommes.

FRESQUES (TALI ENNES
DE LA

RENAISSANCE

niques, I'auteur analyse cette «extraordi
naire experience humaine» dans une de
marche ponderee, qui Ie pousse a chercher
les veritabJes motivations des croises. II
conclut a Ia primaute du facteur religieux,
qui se concretise dans un « attachement vis
ceral ala Terre sainte », aune epoque ou la
montee de l'ideologie chevaleresque chris
tianise la fonction guerriere.

Surtout, Jean Richard presente les plus
recents acquis sur Ie regime feodal des
royaumes chretiens d'Orient, sur une so
ciete coloniale ou Ies « poulains »; Francs
nes en Terre sainte, n'etaient pas toujours
dans les ~eilJeurs termes avec les nouveaux
venus, sur la vie religieuse des communau
tes d'outre-mer dont la notion de peleri
nage marquaitla piete, Sur les contacts, pas
necessairement hostiles, entre Ie christia
nisme et l'islam ...

Quoique depourvu de notes, mais dote
de cartes et d'un index, ce solide ouvrage se
termine par une mise au point archivistique
et bibliographique, Un livre essen tiel sur
I'un des episodes les plus controverses de
l'Occident medieval.

par Slefh Roeltgen,
Paris, Citadelles-Mazenod, 1996,

463 p., 554 ilL, 1 180 F.

jen connus des amateurs d'histoire et
d'art, les ouvrages publies par les edi

tions Citadelles-Mazenod repondent, tant
par la beau te de leurs illustrations que par
la qualite de leurs textes, aux criteres les
plus exigeants_ L'inventaire des grandes
fresques italiennes de la Renaissance qui
vient de paraitre est a la hauteur de cetle
reputation,

Couvrant Ie Quattrocento (de 1400 a
1470), ce premier volume - qui sera suivi
d'un second en 1997 pour les annees 1470
1510 - repertorie vingt cycles de fresques
repartis dans toute I'Italie et dontla succes
sion chronologique permet de degager, a
lravers la simultaneite des expressions artis
tiques et 1a variete des themes, \'evolution
d'une technique ou se sont illustres les plus
grands ma1tres, En dehors des quelques
cycles celebres, tels ceux de la chapel Ie
Brancacci a Florence (avec Masaccio, Ma
solino et Filippino Lippi), de la legende de
la Yraie Croix a Arezzo (avec Piero della
Francesca) ou encore Ie fabuleux cortege
des Rois mages au palais Medici-Riccardi
de Florence (avec Gozzoli), l'amateur est
invite a decouvrir des tresors d'art mecon
nus, reveles ici pour la premiere Eois avec
ampleur.
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SlolllS dOllte, Ie .ecteur pourra s'elonner
de \'emploi tres frequent de la notion d'opi
nion publique, safls que jamais ce terme
n'ait ete dCfini. D'autre part, Henri IH
peut-i[ etre qualifie de souverain
« baroqiue » ? L'essenhel demcure cepen
dan~, : Jean-M,arie Constant a ecrit la
meilJeure syntbese parue sur cette periode
tourmentee et fondatrice dans l'histoire de
la « nation France ».

LA. FRANCE SOUS INFLUENCE.
IPARIS~MOSCOU :

TRENTE ANS DE RELAtiONS
SECRETES

par Thierry Wolton
Paris, Grassel, 505 p., 1,996.

hierry Wolton est un journaliste qui ne
rcchigne pas il 1a tachc. Sans craindre de

lasser SOil lecteur, il vient de publier un so
lide pave de plus de cinq cent~ pages qu'un
his torien aurait intitule Trente ans de rela
tions franco-sovietiques de 1945 jusqll'au de
but des annees 1970. Mais Ie specialiste des
affaires d'espionnage qu'il se veut a prefere
La France SOlIS influence. II faut entendre,
bien entendu, sous influence sovietique.

C'est-a-dire que, pendant trente ans, la
politique etrangere de la France aurait ete,
de fac;on occulte,contr61ee par I'URSS.
L'objectif de I'auteur est de montrer,. grace
a I'utilisation des archives dtl ministere des
Affaires ctrangeres sovict,ique, Jes ressorts
caches de cette politique. Thierry Wolton
ne eroit pas en effct a I'histoire tradition
neUe; illui prefere l'histoire secrete.

L'ennui est que I'" histoire secrete» qu'jJ
nous presente n'apporte pas grand-chose a
l'histoire des relations internationales, telk
qu'elle est connue et enseignee depuis long
temps... Et, meme si tel aspect de la poli
tique franc;aise a pu convenir aux Sovie
tiq ues, voire servir leurs inttrets, on fI'a
trOllve nuUc part la preuve que cette poli
tique aurait ete pour <luUmt mallipulee par
eux, ou du moins que leurs tentatives de
manipulation aienl eu sur eUe un effet quel
conque.

Prenons deux exemples, - on pourrait
en prendre des dizaines et des dizaines, Ie
livre etant incroyablemeot louffu.

Thierry Wolton ecrit d'abord, pour ex
pliquer Ie rejet par les deputes, en 1954, du
projet de Communaute europeenne de de
fense : « Moscou peut compteI' sur ies 103
communistes et ies 118 gaullisles!" (po 139).
Cette etrange formulation vise a faire
cfoi.re que les gaullistes 6taient <lUX ordres
de Mascou. Uo historien « traditionnel" se

serait contente d'ecrire : parmi les adver
saires de Ia CED, il Yavait les communistes,
les gaullistes ... Et I'auteur note d'ailleurs
que, dl!l point de vue de Moscou, ce fut un
coup d'epee dans l'eau : immediatement
apres, Ic reatmelnent allemand avail lieu,
quOelie craignait bien plus que l'armee eu
ropeenne.

Second exemple : quand de Gaulle de
cide de faire sortir la France de l'OTAN, en
1966, un ancien du KGB passe al'Ouest au
rait dit qtle les services sovi6tiques etaient
persuades d'avoir joue tin grand role dans
cette « defection" du camp occidental.
Thierry Walton ne peut alars s'empecher de
noter (p. 389) : « 1l faut faire ta pm1 de l'exa
geration dans ce genre d'appreciaiions, mais if
est significatifque les dirigeants soviiliques de
t'epoque t'aient em. " L'oot-ils vraiment cru
et de quoi cela serai,t-il significatif, sinon de
leur manque de discernemenf ?

Au total, on ne voit pas ou et quand s'est
manifestee celte int1uence sovietique en
Fra.nce (sauf sur les communistes, bien sGr,
rnais ce n'est pas une decouverte). Certes,
les archives diplomatiques sovietiques,
comme celles des autres pays dOailleurs,
contiennent de tres nombreux rapports sur
les conversations que leurs diplomates pou
vaient avoir avec differentes personnalites
franc;aises. Thierry Wolton suggere que
cette pratique s'apparente a de ['espion
nage. Mais c'est manquer de serieux que de
presenter comme importantes des conver
sations avec ... Genevieve Tabouis, ou
meme Daladier, qui se survivait tout jus1te !

Veneur de Thierry Wolton, on pourrait
dire son obsession, de livn~ en livre, est de
placer au centrc de toutl'espionnage. H est
vrai que les ambassades sovietiques dispo
saient d'un personnel surabondant donI on
sait qu'une bonne part etait cornposee de
faux diplomates et d'authentiques agents
des services de renseignements.

Neanmoins, ce n'est probablement pas
dans les archives du ministere des Affaires
etrangeres qu'on doil trouver des traces de
leur activite n~elle. D'ou une tendance il pre
senter comme des « SCOOp» ce que tout Ie
monde sait depuis plus d'un demi-siecle,
ainsi que Roosevelt et de Gaulle se ctetes
taient.. 0

En definitive, la pratique de I'histoire
suppose de se cteharrasser de tout un fatras
visant a rendre mysterieux ce qui ne I'est
aucunement et a transformer la conversa
tion ~a plus baoale, Ie rapport Ie plus me
diocre, en affaire d'Etat. Les historiens
peuvent et doivent utiliser les archives, et
c'est une grande richesse quand des ar
chives comme celles de Moscou s'ouvrent
ou s'entrouvrent, mais on ne peut pas en
faire n'importe quoi ...
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II est dommage que des artifices de pre
sentation et Ia volonte d'une demonstration
perdue d'avance ~ one des rares caracte
ristiques de la IV' Republique etant juste
ment la vigueur de son anticommunisme
gachenl un travail qui, presente d'une fac;on
p~us classique et sails a priori, n'aurait pas
bouleverse, certes, mais aurait sans doute
enrichi I'histoire des relations franco-sovie
tiques de cette periode.

CULTES, MnHES ET RELIGIONS
par Salomon Reinach,

edition etablie, presentee et annotee
par Herve Duel\ene,

avalll-propos par Pierre Brunei,
Paris, Robert Laffonl, «Bouquins ", 1996,

1258 p., 169 F.

'oeuvre de Salomon Reinach, l'un des
~.fOis freres «Je-sais-tout» (avec Joseph

et Theodore) comme les nommaient les
chansonniers de Montmartre, conserve,
pour une part nOll negligeable, une pleine
aetuaJite. S,i ses ouvrages de vulgarisation
(dont les i.noubliables ELllabe ou ie grec sans
iGlmes et Cornelie ou te latin sans pleurs) ont
bien vieilli, on lit encore avec plaisir et inte
ret nombre des articles reunis dans Ies cinq
volumes des Cuttes, mythes et religions.

Herve Duchene, avec beaucoup de pa
tience et d'erudition, a rassemble, selon un
ordre thematique qui ne respecte plus les
deeoupages primitifs, quelque quatre-vingt
dix articles reprcsentatifs des lravaux de cc
polygraphe fecond, comme Salomon Rei
nach se definissait lui-meme. Cette oeuvre
prend tout son sens grace ala remarquable
introduction d'Herve Duchene qui brosse a
cette occasion un passionnant portrait intel
Iectuel d'un homme place aux carrefours de

II'er~~ition et de la ~~g~risation~ de lao vie
. polltlque et de la societe mondarne (Liane

de Pougy compte parmi ses plus fideles cor
respondants).

Brillant comparatiste, apotre de I'his
toire des religions, Salomon Reinach me
rite de sortir du purgatoire ou il est dcpuis
trop longtemps confine, et ce recucil vient a
point nomme pour faire saisir l'importance
ella modernite de sa pensee.

LA. POLITIQUE DE LA MEMOIRE
par Raul Hilberg,

Paris, Gullimard, «Arcades », 1996,
212 p., 85F.

pecialiste inconteste de la «destruction
des Juifs d'Europe », pour reprendre Ie

titre de I'un de ses livres, Raul Hilberg ne
revient pas, dans ce bre~' mais percutant es
sai, sur la Shoah. Tres largement autobio
graphique, I'ouvrage propose avant tout
une refiexion magistrale qui, par Ie detour
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L'bistoire,
c'est au si not7elNlnfJ

par Laurent Nagy,
Paris, Georg, 1996, 200 p.

a democratie et l'economie de marche
« fie s'in.slal/enl pas d'un coup de ba
guette magique.» C'est ce que veut demon
trer Laurent Nagy, a travers la description
document€e et precise d'un cas particulier,
celui de la Hongrie.

Dans une fresque detaillee - parfois
trop -, au style souvent enleve, de [a tran
sition hongruise, I'auteur balaie taus les do
maines, de I'economie - en difficulte - a
la politique etrangere - hesitante -, en
passant par la degradation des m~urs poli
tiques - corruption, dientelisme... - ou
encore par I'analyse de I'etat de la societe
hongroise. Des phenomenes comme l'infla
tion, Ie deficit budgetaire, la baisse de la
production, Ie chomage, la diminution du
niveau de vie, etc., qui nous sont deja
connus, mais souvent superficiellement,
nous apparaissent ainsi de maniere
concrete.

Plus interessante encore est I'etude de
I'apprentissage difficile de la democratie par
un pays qui ne I'avait pas encore connue et
par une cJasse politique divisee entre
conservateurs, anciens opposants au regime
dont la politique n'est pas Ie metier, et ex
communistes. La Hongrie est passee de la
republique des professeurs (majoritaires
dans Ie premier gouvernement democra
tique) a la republique des camarades. les
communistes etant revenus au pouvoir a la

sympathies pour les dictatures antisemites,
sa frenesie de conquetes feminines. Ronald
Kessler reconstitue Ie detail des multiples
{< affaires)} dans lesquelles il a trempe, ainsi
que celui des arrangements financiers qui
contribuaient a soumettre ses enfants,
meme adultes, asa discipline de fer.

Grace au temoignage inedit de Janet
Des Rosiers, secretaire et maHresse de Jo
seph Kennedy pendant presque dix ans,
nous penetrons Ie quotidien d'une famille
ou la solidarite paraH n~eJle, mais ou recra
~ement des plus fa ibles est erige en regIe
d'or. Ronald Kessler fait promptement re
tomber sur les enfants les peches du pere,
rendant Joseph responsable de l'a[cooJisme,
des overdoses et autres proces pour viol qui
perturbent fils et petits-fils.

Un livre un peu simpliste certes, carica
tural silrement, mais revelateur des degil.ts
que provoque la rage du pouvoir masquee
sous la passion du service public.

LA TRANSITION HONGROISE
DE 1990 A 1996.

DE LA REPUBLIQUE
DES PROFESSEURS

itt LA REPUBLIQUE DES CAMARADES

par Ronald Kessler,
Paris. Albin Michel, 1996. prix non indo

'Amerique n'en finit pas de se pencher
avec d€lices sur les turpitudes de sa fa

mille royale preferee : les Kennedy. Sous la
plume de Ronald Kessler, c'est Ie fondateur
de la dynastie en personne, Joseph Ken
nedy, qui est soumis au decapant jeu de la
verite.

Terminee la legende du modeste fils
d'immigrant, parvenu au sommet grace a
son culte de la famille, sa force de caractere
et son travail acharne. On decouvre un re
quin affairiste et sans scrupuJe, lache sou
vent, faineant parfois. On connaissait de
puis quelque temps deja Ie talent de Joseph
Kennedy pour Ie traficotage boursier, ses

LES PECHES DU PERE.
LES ORIGINES SECRETES

DU CLAN KENNEDY

de l'anecdote, oblige a reflechir sur Ie me
tier d'historien.

Certes, Ie lecteur apprendra beaucoup
sur Ie milicu de Raul Hilberg, Juif d'origine
autrichienne contraint al'exiJ americain par
Ie totalitarisme nazi. II mesurera egalement
les pertes subies par une famille en grande
partie disparue dans les camps d'extennina
lion. Mais il constatera surtout les difficultes
rencontrees par I'auteur pour imposer, ades
scienlifiques relifs, les fruits de son travail,

Une partie de la communaute juive reo
jette en effet une recherche qui, loin d'exal
ter la resistance des Juifs d'Europe, devoile
leur passivite [ace a une entreprise crimi
nelle de destruction. Les maisons d'l~dition

renaclent a publier une these qui souligne
la banalite des bourreaux, al'epoque consi
deres comme des fous sanguinaires, alors
que ce sont avant tout des fonctionnaires
zeles. En 1959, Hannah Arendt, chargee de
juger de la qualite du manuscrit pour les
Presses de l'universite de Princeton, refu
sera sa publication, estimant que d'autres
auteurs «avaienl epuise Ie stljel» (p. 149). Ce
qui n'empechera pas fa specialiste du totali
tarisme de puiser largement dans les tra
vaux de Raul Hilberg, notamment dans
Eichmann aJerusalem, dont la premiere
version ne mentionne meme pas ces « ern
prunts)} (p. 142).

La consecration academique, on Ie voit,
viendra fort tardivement, et la force de ce
livre d'une absolue tristesse est de montrer la
surdite d'one epoque et la mesquinerie d'un
milieu ul1iversitaire. Sans omettre les doutes
d'un historien qui, au tenne de sa rellexion,
ne peut que mesurer Ie decalage persistant
entre la connaissance scientifique du proces
sus d'extermination et l'impossibilite d'en
restaurer et d'en transmettre Ie sens.
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faveur des ejections legislatives de mai 1994.
Les premiers ont bien sur Ie merite, mal

gre leur manque de professionnalisme,
d'avoir anere Ie pays de maniere durable
dans la democratie. Portes au pouvoir par
un peuple desenchante, les seconds ont
choisi la voie d'unc the.rapie de choc. Mais
ceci au prix de sacrifices toujours plus im
portants pour les Hongrois, dont la majo
rite a plus perdu au changement qu'elle n'a
gagne. Trouver un equilib"e economique
ment et socialement supportable pour Ie
pays, tel est bien Ie dCfi auqucl a a fain:
face un gouvernemenn de moins en moins
approuve par son pcuple.

POUR UNE HISTOIRE CULTURILLE
s.d. Jean-Pierre RiQUX Cl Jean-Fran<;ois Sirinelli

Paris, Le Seuil, " Univers hislorique ", IY1I6.
455 p., 185 F.

'histoire cill/lirelle est devellue, en ceLIe
(( fin de siecle, line piece impOrlal/le
de !'ecole historiqlle f/"(ln~·aise.» Cet cngoue
ment n'est pas un simple phenomcne de
mode. II reICve d'un interet plus profond,
et moins recent qu'on ne pourrait Ie penser.
pour une matiere fondamentale Ii la com
prehension de l'histoire en general. C'cst
ce que les auteurs, nombreux et rrcstigieux,
ont entrepris de montrer. I1s plaident pour
un dec]oisonnement des disciplines et mon
trent, au fil des chapitres, que l'histoire est
indissociablement clliturelle, politique. so
ciale et economiquc. Trop longtcmps
negligee et taxee tk frivolite, commc rex
plique Jean-Noel Jeanneney a travers
I'exemple des medias, l'histoirc culturelle
est pourtant au ceeur de I'apprehension
de tout phenomene historique. Histoire
et culture sont done intimement tiees.
On peut ainsi - on doit me01C - edairer
\'histoire par la culture et la culturc par
l'histoire,

L'explosion actuelle t.Ie l'bistoire cultu
relle est certes fme de son temps, comrrte Ie
souligne Jean-P(errc Rioux lorsqu'il evoque
la « retromanie» d'une France en crise. On
nc peut pour autant oubHer que cette disci
plinc a cormu ses debuts il y a deja presque
trente ans. Georges Duby ne signait-i'l pas
des avril 1968 un texte qui la pla~ait «au
centre des deve!oppements de la recherchu
et au mitan des sciences de I'homme» ?

On peut regretter que, pour de nom
breux contributeurs qui savcnt a merveiJle
rcndre leur sujet vivant et concret, d'autrcs
n'aient apparemment ecrit que pour des inl
ties. Reste que cc livre foisonnant, et bien
souvent pertinent, sur une matiere qui n'est
pas forcernent facile d'acccs, passionncra
comme un veritable maniJeste en faveur
d'un pan de !'histoire souvent eontroverse.

HISTOIRI DE L'ICRITURE
pM Louis-lcan Calvel,

Pari~, Plan, 1996, 296 p. , 148 F.

es premiers pictogrammes j'usqu'aux
iYstemes alphabetiques les plus reeem

ment elabores, plus de cinq mille ans se
sont ecoules. C'est cette lente evolution que
veut retracer ce livre. L'autl:ur, un
Iinguiste, insiste en introduction sur la nc
cessite dc ne pas subordonner notre
conception de t'ecriture ala simple retrans
cription, plus ou mains fidete, d'un langage
oral, ret.ranscriptio!J dont 'I'alphabet, purc
ment phonetique, senlit I'apogee. II insiste
sur Ie fait que l'ecritllre est a eOllsiderer
comme un moyen de communication auto~

nome, un exemple de picturalite face a la
langue orale.

Pour Ie reste, I'auteur presente un ta
bleau de l'apparition des di.fferenles ecri
lures abondammcnt illustre ct qui se lit fa
eilement, mais dont l'informatioo, pour
I'essenticl, remonte it ta magistrale Histoire
de I'ecriture de J. G. Hvrier (Paris, 1948}.
C'est dire qu'il meconnait bicn des decou
vertes plus recenles, par exernpte a propos
de I'apparition dc I'alphabet, de I'ordrc al
phabetique etc. , et que beaucoup de ses ta
bleaux, copies chez Fevrier, seraient a
mettre ajour. Sans parler des dernieres re
cherches sur la fonction socia Ie et inteHec
tuelle de l'ecriture dans les diverses civilisa
tions, dont if n'est pas tenu compte.

L'AVENTURE DE LA VACCINE
S.d. Anne Maric Moulin,

Paris, Fayard,« Penser 1<1 medecine ",1996,
SOO p.. 160 F.

e gros livre savant, auquel ont eollabore
lrente-quatre auteurs sous la direction

d'Anne Marie Moulin, rdate I'histoire de la
vaccination dcpuis Jenner jusqu'a aujour
d'hui, II est vrai que Ic sujet est d'impor
tance puisque Ics vaccills sont un des piliers
de la medecine moderne et q,u'on peut legi
timement leur aUribuer une grande part de
I'augmentation de l'esperance de vie depuis
une centaine d'annees.

TOlltcfois, cette histoire n'es! pas Ii
neaire, et Ie grand merite de eet ouvrage est
d'en evoqllcr toutes les peripeties faites
d'avancees, de debats, de resistances, de
contradictions, COinme l'ecdt An.l1e Marie
Moulin dans l'introduction, !:a vacci'nation
est aujourd'hui «lin acte inftniment complexe
ill/(!ressanl Ie laboraroire, I'indusm'e phanna
ceuliq/le, la politique natiOllale el illtematio
nate, Ie droit et ia protection des libencs, La
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symbolique du COIpS, la gestion de ia dltree ».

Rien de surprenant, dans ces conditions,
ace que Jes auteurs, pour la plupart anglo
saxons (les specialistes fran~ais de I'histoire
des scienccs sont rares), soient les uns des
medccins ou des biologistes, les autres des
bistoriens, des sociologues ou des econo
mistes. Seule la reunion de ces diverses
competences pouvait reussir la gageure de
raconter sous taus ses aspects cette aven
ture qui va de I'eradication de la variole (Ia
pmmiere victoire et la plus spectaculaire)
aux recherches actuelles concernant Ie sida.

ETRE CKRtTiEN EN FRANCE
AU MOnNAGE

par No'l-Yves Tonnerce,
Pads, Le Sell ii, 19'16, /84 p., 120 F.

ETRE CHRITIEN EN FRANCE SOUS
L'ANCIENRIGIME, 1516·1790

par Fran,ois Lebrun.
Paris, Le Scuil, 1996, 204 p., 120 F.

L a c?l~ection « Etrechr~tiel1 en Fr~nce ",
,t.Imgee par Fran<;OIs Lebrun, et qUI com

prendra quatre volumes (Ies prochains etant
dus a Gerard Cholvy et Jacques Prevotat), a
pour but de presenter en de courtes syn
theses Ies cadres institutionnels dans lesquels
s'inscrit la vic des chretiens fran~ais, les prin
cipaux courants de pensec ct Ics grandes
fractures, amsi que la maniere concrete dont
fut per<;u Ie message de l'Eglise.

Le premier volume, redigc par un spe
ciaJiste des premiers siec1es du Moyen Age,
insiste avec raison sur Ie cadre pamissial
camme sur l'iroportance de la liturgie. objet
nouveau de recherches pour les medic
vistes. On regrenera toutefois que ne soient
pas analysces 1'6mergence et I'affirmation
de mouvements dissidents, comme les vau
dois voire les cathares, ttui affirmaient agir
au sein du christianisme, en un retour a la
purete evangelique.

Le deuxieme volume expose, de maniere
magistrale, tant Ie choe de la Reforme pro
testante que la lenle - mais efficace 
mise en eeuvre de la reforme catholique
apres Ie concile de Trente. Si Fran<;ois le
brun ne passe pas sous silence les contro
verses theologiques du XVII' siecle, if s'at
tache longuement a I'encadrement
par-oissial, a la religion enseignee et ala re
ligion vccue, dans les pratiques obligatoires
- la encore avec une grande attention a la
liturgie - ou facultatives (prieres du cha
pelet au du rosa ire, vepres, etc,).

Le chapitre « Deviances et depasse
ments" est particulierement interessant
dans sa description parallele des pheno
menes de la sorcellerie et du mysticisme.
L'otlvrage se clot sur « Le choc des Lu
mieres" : la Constitution civile du clerge



LA QUESTION YOUGOSLAYE

par Stefano Bianchini,
Florence, Caslerman/GiunLi, t996, \92 p.,

prix non indo

De la celebre « question d'Orient" a nos
jours, les tensions se sont exacerbees, deve
loppees, ent retenues sous les regards in
quiets ou complices des grandes puissances,

LA LAicIYi.

par Guy Haarscher,
Pans, PUF. «Que sals-je?", t996, 128 F.

La la"icite une question qui demeure,
souvent, explosive. Ce livre permct de faire
Ie point en negligeant les polemiques et les
aigreurs, Les debats en cours soulignent
son importance dans l'horizon hexagonal.

MlnERRAND

par Laurence Engel,
Paris, MichaJon, «Le bien commUIl", 1996,

126 p., 59 F.

'. Un essai opportun d'un conseilter rete
rendaire ala Cour des comptes POllI rappe
leI' que Fran<;ois Mitterrand, fut, dans sa
demarche politique, influence par sa forma
tion de juriste.

un joumaliste america in qui voit, ala perfec
tion, I'explosion de l'Empire austro-hongrois
et La decomposition de la Russie imperiale,
Deux univers s'ecroulent dans la violence,

UN FOU S'EvADE, SOUVENIRS DE 1941·1942

par Andre Poslel-Vinay,
Paris, Transfaire. 1996, prix non indo

L'INYERNATIONALE

par Marc Ferro,
Paris, Noesis,,, L'ceu\'re »,1996,112 p., 78 F.

En quelques chapines rediges a la pre
miere personne, les souvenirs, crus et veri
diques, d'un resistant qui fut capture par les
Allemands, et reussit a leur echapper.

L'/ntemationale a fait Ie tour du monde.
A-t-elle encore des valeurs combatives ou
est-erie devenue un hymne nostalgique ?

PEUPLES IT NATIONS D'EUROPE
AU XIX'SIECLE

par Rene Giraull, Paris, Hachelle, 272 p., 85 F.

• De la fin du XVJlJe siecle a1914, la nais
sance des Etats-nations et du nationalisme
en Europe. Un ouvrage de synthese destine
aux etudiants.

(1790) et Ie serment civique demande aux
pretres marquent une fracture lourde de
consequences en chaine.

Chaque voLume - he]as ! prive d'index
s'aceompagne d'un glossaire, d'une courte bi
bliographie et de reperes chronologiques.

LA OUERRE DANS LES BALKANS

par Michcll..aran el Jean-Louis Van Regemorler
Paris, Armand Colin, 1996,383 p., 180 F.

La Russie de la veilte de la revolution a
l'effol1drement du communisme. La troi
sicme edit,ion revue et augmentee d'un ma
nuel de n~fercnce, qui tient compte de I'ou
verture n~cente des archives et des debats
historiographiques contemporains,

LA RUSSIE IT L'D.URSS
DE 1914 ANOS JOURS

par John Reed,
Paris. Le Seuil, 1996,334 p., 130 F.

Extraordinaire reportage publie en 1916
aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne par
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H. Bastien, Droil des archives, Paris,
La Documentation fran<;aise, 192 p., 130 F.

P. Bordes, A. Chevalier, Calalo~le
des peintures, sculp/ures el dessins, Yizil1e, musee
de la Revolution fran,:<aise, 285 p., 250 F.

- 1i3. Dancel, Enseigner /'his/oire. A I'ecole
primaire tie la III' Republique, Paris, PUF,
243 p., 128 F.

A. Darrigrand, S. Pelissier, La Posle, Paris,
PUF, « Que sais-je '! ", 127 p., 40 F.

• M.-C. Dupuis, Stupefiants, prix, profits.
L'economie politique du marche des s/upefiants
induslriels, Paris, PUF, 234 p., 98 F.

GiNliRAL

o

C. Lindholm, The Islamic Middle Easl.
An Historical Anlhropology, Oxford, Blackwell
Publishers, 324 p., £ 55,00.

• 1.-c. Margueron, L. Pfirsch, Le Proche-Orienl
etl'Egyp/e anlUjlles, Paris, Haehette, 416 p., 159 F.

Coli., Oral el ecrit dans Ie monde tltrco
oUoman, Aix-en-Provence, Edisud, 314 p., 160 F.

M. Figeac, Des/ins de la noblesse bordelaise
(/770-1830),2 vol, Talence, Federation
historique du Sud-Ouest, 514 p.et 475 p.,
prix non indo

1. Jezcquel, Du chateau d'Angoumois iJ la
faillite parisienne. Six siecles aufour de La
Rochebeaucourt, Paris, Le Croit vif, 277 p., 150 F.

M. Peres (s.d.), Le Chan/ religieux corse.
Ela/, comparaisons, per,rpectives, Paris,
Crcaphis, 179 p" 150 F.

-l·M. Pcrouse de Montclos, Languedoc 
Roussil/on, Pilris, Hacheue, 606 p., 250 F.

1. Tricard, Les Campagnes limousines
du XI1" au Xlir siecle. Orifiinalile e/limi/es
d'ulle recons/melion mrale, }'aris, Publications
de la Sorbonne, 285 p., 150 F.

- . Yray, Femmes de l'iIe de Re, Rcnnes,
Ouest-France, 125 p., 98 F.

- Coli., Mus/que bretonne. His/Dire des sonneur.!'
de tradition, Douamenez, Le Chasse-Marecl
Armen, 511 p., 590 F.

• Colt., Memoire de migrations Ii Trelaze. De la
fin tIu siecle dernier aaujourd'/llIi, Yauchretien,
I. Davy, 202 p., 90 F.

1.-M. Lacroix, Histoire des Elats-Unis, Paris,
PUF, 590 p., 128 F.

1. Mauduy, Les Ela/s-Unis, Paris, A. Colin,
239 p., 98 F.

• M.-F. Toinet, La Presidenee americaine,
Paris, Montchrestien, 158 p., 60 F.

• N. Delanoe, J. Rostkowski, Les Indiens dans
l'his/oire americaine, Paris, A. Colin, 191 p., 98 F.

T. Gomez, Droi/ de conquete et droits
des Indiens, Paris, A. Colin, 281 p., 140 F.

M. HeUy, R. Courgeon, COI1es e/le Mexiqlle,
Paris, Fontaine/Mango, 96 p., 125 F.

x ..

AMI••lau

H. Leuwers, Un jllriste ell poliliqlle :
Merlin de Douai (1754-1838), Arras, Artois
presses universite, 378 p., 170 F.

1. A. Lynn, The Bayonets ofthe Republic.
Motiva/ion and Tactics in the Anny
ofRevolutionary France, 1791-94, Oxford,
Westview Press, 356 p., £ 16,95.

M. Assayas, Claudius, Les Bealtes elles
annees 1960, Paris, FontainelMango, 96 p., 125 F.

P. Baquiast, Une dynaslie de la bourgeoisie
republieaine: Les Pel/elan, Paris, L'Harmattan,
511 p., 270 F.

P. Delsalle (s.d.), La Recherche hislorique
en archives, XIX' el XX sil!Cles, Gap, Ophrys,
312 p., 109 F.

• P. Eveno, "Le Monde" 1944-1995. Histoire
d'une en/reprise de presse, Paris, Le Monde ed.,
540 p., 160 F.

.1. Gaspin, Les Mobilises de l'Ardeche, 1870
1871, Privas, Federation des eeuvres lalques
de !'Ardeche, 171 p., 99 F.

H. Heine, De ta France, Paris, Le Cerf,
380 p., 240 F.

• D. Lefebvre, L Affaire de Suez, Paris,
B. Leprince, 175 p., 98 F.

• . Malraux, La Polilique, la culture.
Discours, arlicles, en/re/iens (1925-1975) Paris,
Gallimard, « Folio ", 410 p., 47,50 F.

. Marcard, La Frallce de ! fl70 iJ 1918, Paris,
A.. Cohn, 251 p., 98 F.

L. Meignen, Histoire de la revolution
indus/rielle ('/ du developpement. 1776-1914,
Paris. PUF, 286 p., 148 F.

R. Schor, Histoire de I'immigra/ion ell France.
De la fin du XIX' siecle it nos jours, Paris,
A. Co'lin, 347 p., 170 F.

F. Scurot. Les Causes economiques de la fin
de l'Empire .I'ovietique, Paris, PUF, 228 p., 148 F.

• B. Stonl, Le Diclionnaire des livres de la ~Ierre

dAtgerie, Paris, L'Harmaltan, 347 p., 220 F.

Col1., Archives de III presidence de La Republique.
Georges Pompidou, 19 juin 1969-211vril 1974,
Paris, Archives nationales, 271 p., 250 F.

Col'!., Ptaliques e/ Cl/ltures politiques dans la
France co/l/ernporaine. HOllll71age aRaymond
Huard, Montpellier, universite Paul-Valery,
462 p., J80 F.

G. Coulon, Argentomagl.ls. Du site gaulois iJ la
ville gallo-rom£J.ine, Paris, Erra nee, 164 p., 240 F.

F.-X. Hery, T. Enel, Le Secret d'Abou Simbel.
Le ehef-d'ceuvre de Ramses 11 decrypte, Paris,
A. Michel, 175 p., 140 F.

. Hornung, L 'Esprit du temps des pharaons,
Paris, Ph. Lebaud / Ed. du Felin, 219 p., 138 F.

• G. Nataf, Moise, autobiographie, Paris, Berg
International, 228 p., 98 F.

D. Yalbelle, C. Bonnet, Le Sane/uaire
d'Hothor, mailTesse de la turquoise. Serabi/
el-Khadim au Moyen Empire, Paris, Pieard,
204 p., 330 F.

• P. Yernus, J. Yoyotte, Dielionnaire
des pharaons, Paris, Noesis, 220 p., 140 F.

• P. Yidal-Naquet, La Democratie greeque vue
d'ailleurs, Paris, Flammarion, 432 p., 57 F.

• E. Carpentier, M. Le Mene, La France
du Xf au XV siecle. Population, societe,
eeonomie, Paris, PUF, 547 p., 188 F.

-1. P. Delumeau, Arezzo. Espace elsocie/b,
715-1230,2 vol., Rome, Ecole franc;aise
de Rome, 1500 p. les 2 vol., prix non indo

• A. Dueellicr, Chretiens d'Orieni e/ islam
au Moyen Age, Illf-Xv'sit}cle, Paris, A. Colin,
491 p., 170 F.

e. Germain, S. Schildge, P. Guiraud,
Marco Polo et sOIl/emps, Paris, Fontaine/Mango.
96 p., 125 F.

Actes de colloque, La Persecution du
catharisme, Xlf-XW siecle, Carcassonne,
Centre d'eludes cathares, 304 p., prix non indo

Coli., Voyages et voyageurs au Moyen Age,
Paris, Publications de la Sorbonnc, 314 p., 170 F.

t Bossuyt, De Guillaume Dufay II Roland
de Lassus. Les Ires riches lIeU/'es de la po(vphonie
franco-j1amande, Paris, Le CerfiRacine,
174 p., 225 F.

• P. Carrel', Louis de Pleio. Vne folie en/reprise
au siecle des Lumieres, Spezet, Coop Breizh,
229 p., 130 F.

E. Claviere, J.-P. Brissot de WarviJle,
De fa France el des Eta/s-Vnis. 01.1 de I'imponanee
de la revolution de I'Amerique POll/' Ie bonheur
de la France... , Paris, c.T.H.S., 344 p., 90 F.

A Dupront, Qu'est-ce que les Lumieres 1,
Paris, Gallimard, « Folio", 448 p., 66 F.

F. Lestringant, Une Sainte Horreurou Ie
voyage en eucharistie, XVf-xvur siecle, Paris,
PUF, 358 p., 198 F.

L'HISTOlRE N· 207 FEVRIER 1997

82



11 NUMEROS DE L'ANNEE 1996
seulement au lieu de (prix de vente au numero)

ou 5 numeros au choix pour
N° 195 lanvler 1996 40 F

SP .CI : Le temps de 10
lu,ite des classes. Patrons et
ouvriers fran~ais dans
I'aventure industrielle.
I. Capitalisles et proletaires
(1780·1880).
II. le lJiomphe de la SOCiete
mduslnelle (1880·1975).
III. La fin d'un moncle
(1975·2000. ).

N° 200 juin 1996 36 F

DOSSIER: 1936 : L..o guerre
d'Espagne.
Le Regem Ct ses court isa n"
Jerusalem naJSS'IIKC d'une
ville sainte
L, veriuble hiswire de
Frankenstem.
Jean VilaI', Ie (Y<Ipe cI·Avignon.

N° 203 octobre 1996 36 F

DOSS ER: l'lndochine au
temps des Fran~ais.

Budapest, 195(,' I'insurrection.
Dieu,l'hommc erie Mal dans
la Bible
L'assassinm cle Raspoutine
Les WbLgoths en Esp'lgne
splende ur el decadence

N° 196 fevrler 1996 36 F

D0:55 Ft: A bas I'impot !
300 ans de revalte contre
Ie fisc.
Document: La vie
quotidienne. il yo 8 000 ans.
La ligne de demarcauon,
Les enhms adoples autrefoIs
De !;\J1CeIOl alnchana]ones : la
gloire cles chevaliers

N° 201 luillet I aout 1996 40 F

SPECIAL: l'explosion des
nationalismes. De Volmy a
Maastricht.
I. 1789·1R15 L'Europe des
narions
II. 1l1l:;·1920 I.e IrJomphe des
nalJonalbmes
III. 1920·1996. Les lI'Jgt'dies du
xxc SJ0ck~

N° 204 novembre 1996 36 F

SPECIAL: Les Fran~ais et
I'argent.
Enquele sur la fonune des
Fran<;als
Les carholique< som·i)s de
m<lUv:u:-o capitalistes '
Banquiers et marchands du
Moyen Age
Mazarin,le orclin,11
mlilionnalre.

--"':':r_ •• -'J

- tJ ;;.l,1I4
,~. * ~
..,.~ ltltMftS
I DES cllm~ux FOIlTS

'N° 191 man 1996 36 F
1936: Le !Fronl populaire,
vEirites et lagendes.
D05SI1 R'; La question
noire oux Etots-Unis.
Dans Ie labyrimhe e1u rai MJfl(1~.

Grandeur el chule d'un
conseiller du rOI . l'atfaire
Pierre de La Brosse
Princes et arch,lecles de la
Renaissance.

N° 202 se,ptembre 1996 36 F

DOSSIER: Les batoilles de
I'ecole. De Jules Ferry a
Fran~ois Bayrou.
La Iegende de Clov,s.
l' 956 : n:'vc'hHJons sur la cnse
lie SttC7"

'Les gl~md~ 1'oyages des
R iluins,

W 205 decembre 1996 36 F

.~ DOSSIER: Le temps des
I, 11l11UlUl::='1 chateaux forts.
-.---- 'Hlt.ler-Slaline la comparaison

est-elle Jusullee '
MOise el Pharaon laul·II nOLre
la Bible'
Mermoz Vie st·,:rete
Le phenomene des enfant,
abandonnes.
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N° 198 av,rll 1996 36 F

DO'SSIER: Enquete sur les
templiers.
Debat : Churchill a-t-il foit
assassiner Mussol in i ?
L'Europe sans defen"e : du
blocus de Berlin aSaraJevo
Ll;; Etrusques saV3ten\ lire
I"avenir.
Les enfallls cnminels de la
Bdle Epoque

N° 199 mai 1996 36 F

SPECIAL: Les catholiques
fran~ois.

De Clovis au papejean-Paulll
Naissance du peuple chretien
Dleu el DarWin
Le remps des pelerinagcs
Les secrelS d'un conClle
Vatican lJ
Jean-Paull! eSl-J1 ctemocrale '



,
»

Comment h1storie ecrit-il so c ef-d CEuvre ? Tells est 1
avona posee aPaule a del, la :femme de FeI'n d Braudel. E
la prsnlier ois la genese de « a Meditsrranee n"'.

qU8stionq e nOllS
e raconte .c 1 et pour

Paule Braudel

l trouvent dans !'ceuvre finale. Le premier
spectacle c'est celuj qui s'offre aun tout pe
tit gar«on qui devrait normalement se trou-
ver dans un etroit appartement parisien, ce
lui de son perc instituteur dans la capita Ie.
Mais il a etc confie, encore bebe, asa grand
mere paternelle, et il va viVIe jusqu'a sept
ans camille un vrai fils de paysan, dans un
petit village de Lorraine Oll il est ne
d'ailleurs, pendant les vacances d'ete qui y
ramenaient reguJieremenl sa famille.

De cettc periode bienheureuse, aupres
d'une femme qui fut, dit-iL « fa passion. de
man en/ance elde majeunesse ", il n'ajamais
rien oublie : la majson de pierre construite
en 1806 avec, habitude lorraine, son poirier
en espalier encadrant la porte d'entrce ; Ie
jardin potager ou sa grand-mere fnisai! mer
veille ; la cuisine dans I't-itre ; les herbes pre
ferees des lapins qu'il etait charge de nOur
rir; Ie spectacle magiqlle des roues de
voitures rollgies au fcu jetees par Ie charron
dans un bain d'eall fumante ; la forge; la fo
ret toute proche; Ie moulin et les troupeaux
du village emmenes chaque matin par Ie
berger communal - un berger alsacien
qu'it suivait volontiers dans les pres, ct qui
lui apprit ses premiers mots d'allemand et
I'art de cuire les pommes de terre SOliS la
cendre.
Et ce fut aussi l'occasion de ses premieres
notions d'histoire. Un tres vieLLx paysan du
village lui avait demande Ie service d'ouvrir,
tot Ie matin, son etable au berger. En re
compense, il lui raeontait, en melant ses
propres souvenirs a la memoire du village,
les guerres napoleoniennes, ou la guerre de
1870, ou la guerre de Crimee, Braudel en
avait garde Ie vif souvenir.

Ce long apprentissage campagnard, re
nouvele d'ete en ete jusqu'a sa vingtieme
annee, a etc line immersion dans la longue
duree par excellence, celie d'un monde ru
ral reste semblable aIlIi-rneme pendant des
siecles, jusqu'a ce que Braudel a appele « Ie
grand chambardement de La France pay
sanne ». Un « chambardem(,llt» qu'il date
de 1914 seulement, ou meme parrois de
1945. Cette rupture profonde, ill'a done ve
cue personnellement. Et cette implication

Paule el f'ernand 8rcwdel,
dans Ie.' anmJes 1960,

lars d'lIn de teur" nombreux voyages
en Europe centrale
(coli, allleur, dr,).

tout de suite, cela ne nous ne menera pas
seulement en Mediterranee, caT Braudel a
eu la chance que les hasards de sa vie aient
varie pour lui les spectacles avec generosite.

Quatre ~xperiences tres differentes ont
successivement nourri cette imagination
que jc place, personnellement, au ceeur de
l'intelligcnce brnllclelienm:. Les trois pre
mi.eres fUIent des bains de bonheur, la der
niere un long malheur, mais toutes se re-

lors natureUemcnt, c'est a moi, sa
-emme, qui I'ai rencontn~ pour la pre

mi re fois en 1930, qu'on trouve normal de
s'adresser. Une fois deja, aMexico, j'ai ete
invitee a m'expJiquer sur « les debuts de
l'aventure intellectl/elle de Braude! '>. Et jc les
avais alars reperes,ces debuts, non pas clans
Ja [ogique d'une elaboration theorique,
mais dans Ie desordre d'une imagfnation
creatrice, qui construisait PClI a peu une
vaste vision intcricme, aussi concretc que
confuse, en puisant a tautes les sources,
celles de la vie, des Jivres, des archives. Cette
vision, lui, ill'a baptisee « spectacle ", en di
sant que la theorie ehez lui ne s'etait formu
lee que tardjvement, « comme fa seule re
ponse intellectuefle d un spectacle - 1(1
Mtiditennnee - qu'aLicun recit tradifionnel
ne sembfait capable de saisir ".

C'est done ace mot revelateur de « spec
tacle» que j'avais abouti avec ['auteur lui
meme, apres I'avoir suivi dans les acquis suc
cessifs d'une lente maturation solitaire. Mais
aujourd'hui, je voudrais faire Ie chemin in
verse, partir du spectacle au Ii u d'y ahoutir ;
et cette fois en prenant Ie mot au sens
propre, Non pas ce grand spectacle interieur
d'une Mediterranee reconstruit~ en esprit,
mais les images de la vie reelle, rec;ues au
jour Ie jour. Je me plaeerai moins du cote deli
idees et plus du cote de l'homme. Je Ie slIi
vrai dans ses vagabondages, Et, disons Ie

uelte fut la genese de La Meditelm-I
nee? Telle est la question que se po

sent tous ceux qui regardcnt d'un peu pres t~~:-~~~...._·
Ie traiet de Fernand Braudel. Car lorsqu'tl --:~~~~...
publie ce premier ouvrage, en 1949, il a deja
quarantc-sept ans, Jusque-Ia Braudel a
exerce son metier de professem d'histoire
en Algerie, puis au Bresil, ignorant et ignore
des cerdes de l'universite parisienne. Et La
MeditelTanee, ecrite finaJement pendant
cinq annees de captivite en Allemagne, est
si bien l'ouvrage d'un ineonnu qu'au lende
main de la Secondc Gucrre moncliale,il a
etc publie a compte d'autcur !
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lui a meme pose un serieux probleme dans
son demier ouvrage sur la France l .

Ses souvenirs d'enfance si lumineux l'in
citaient apenser que si cette structure rurale
avait survecu longtemps en France, plus
longtemps que dans la plupart des autres
pays d'Europe, c'est qu'elle « availlongtemps
offen, aW"le population sLlremen{ en exces, un
cel1ain equilibre de vie», une vie rude avec
des taches penibles anos yeLLx d'aujourd'hui,
capable cependant d'assurer « une aisance
relative ». Oui, mais il se posait la question:
mes souvenirs, tous teintes de joie de vivre
enfantine et du visage de ma grand-mere, ne
me trompent-ils pas? II se la posait d'autant
plus, cette question, que bien des ouvrages,
certains recents et bien documentes, of
fraient de ce passe paysan les tableaux les
plus noirs, les plus miserabilistes.
Honnetement, que fallaitoil croire ? II se de
cida aune enquete aupres de quelques-uns
de scs contemporains qu'il savait avoir vecu
comme lui une enfance paysanne. L'un
dans la Bourgogne montagneuse d'avant
1914, tel autre dans les plaines de l'Est, un
troisieme sur les pentes seches du Rous
sillon aujourd'hui abandonnees a la gar
rigue, tous disaient la meme chose : ils
n'avaient « manque de lien. .. sauld'Glgent »,

vivant tous sur des terres consacrees evi
demment aune savante polyculture d'auto
suffisance, qu'on ne pratique plus aujour
d'hui. AJors ne tal/ait-il pas mettre en cause
la diversite fonciere de la France? L1. vraie
miserc rurale n'aurait conceme que cer
taines de ses regions, du centre surtout.

ais retoumons au petit gar<;on. A sept
ans, il retrouve aParis ses parents, fait

des etudes d'excellent eleve au Iycee Vol
taire, puis un apprentissage classique d'his
torien et de geographe, a la Sorbonne. Des
annees de tonnation, donc, avec de tres
bons professeurs. mais eUes sont restees
grises dans la memoire de Braudel, attris
tees par la Premiere GuelTe mondiale, et
aussi par des relations famiJiales tendues,
avec un pere fort intelligent, mais aussi dur
qu'exigeant. Ie passerai sur ces annees-Ia,
certes intellectuellement importantes. Mais
rien pour l'imagination, tien pour Ie spec
tacle ! Sinon, I'ete venu, de grandes ran
donnees abicyclette dans la France de I'Est
avec son trere e{ son cousin.
Le deuxieme grand spectacle va commen
cer pour lui lorsque, ses derniers examens
passes ~n un clin d'ceiL il se retrouve, a vingt
et un ans a peine, professeur de lycee a
Constantine, en Algerie. Ce poste que lui a
devolu Ie hasard d'une decision administra
tive sera t'occasion d'un fantastique depay
sement. Au vrai d'un enchantement. « J'ai
passionfdmenl aime la Medilen'anee, ecrira-

LA MI£DITERRANEE

Ni en 1901, dnns la Mellse, Fel71trnd Bralldel enseigne
nolammenl en Algerie el all Bresil. C'esl ell caplivlli,
pendant/a SecoruU Guure mondiale, qll'il redige
La Medirerranrt. La pllOIo ci-dessll. remrJrlle
il quelqlles annties avanl sa mort (call. auleur, dr.).

t-il ala premiere ligne de son ouvrage, sans
dOUle parce que venu du Nord, comlne tant
d'autJ'es, aprestanld'autres. » II fautdirequ'a
vingt et un ans cet homme du Nord n'avait
jamais vu la mer I Pour la premiere fois, en
septembre 1923, it met les pieds sur un ba
teau : « Au-dela de fa cole osseuse de Pro
vence, Ie bateau s'est perdu au milieu d'une
mer exltaol'dinaireJrzent calme, une mer si
bleue qu 'elle en perdail loute transparence et
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semblail solide.» A I'arrivee, il voit Alger
tout embrumee, enveloppee « dan.\' une va
peur d'etl.lve, ses rnaisons blanches etagees
comme un eventail mtveI1». Et dans les ve
nel/es de la casbah, la ville arabe, it est en
vahi par « la sensation delicieuse d'echapper
au temps, de revenir tJ-es loin en aniere, au
temps des corsailes el des esclaves dueliens ».

Dans Ie train tres lent qui I'emmene a
I'est d'Alger, versson poste de Constantine.
tout l'etonne : « Une Kabylie chauffee a
blanc" par Ie soleil de septembre, ou i\ croit
mourir de chaleur, les grandes plaines de
Setif baJayees par Ie vent, la (r nudile tragique
et grandiose du paysage ». Constantine,



qu'on lui avait decrite comme « une affreuse
petite ville », Ie ravit, perchee tres haut sur
son rocher rose et gris, comme sur un bal
con au dessus de 1£1 plaine ou s'enfonce 1£1 ri
viere du Rummel, face aun paysagc lointain
de rnontagnes nues. Et tOllt cela se meIe au
monde antique qu'i.! a appris a aimer dans
les Iivrcs : un paysan tlu bled avec son mou
ton, appuye SlJf son baton tI'olivier, sort
pour lui tI'Aristophane; Jes tuniques indio
genes sont aul<\1lt tie lOges romaines ; les
scenes de la rue ne sont rien tie moins que
({ bibliques "...

Et puis, l'hivervenu, tlans les 'hauteurs de
Constantine, il apprend qu'll neige aussi en
Meditcrranee, ,( une Ileige bmtale qui tombe

son service militaire en AJlemagnc occup~e

- neuf llnn~es pleines et formatives car, en
1927, il a ehoisi conllne sujet de these Phi·
lippe II, l'Espagne et la Meditcn-am!e. Du
coup, iii a considerablement elargi ses hori
zons mediterraneens en passant tous ses
etes, einq a1£1 suite, noo plus en Lorraine (sa
grantl-mere est morte en 1924), mais dans
les archives espagnoles. Et Ie spectacle est
double ceHc fois : c(Jlui <fun autre marceau
de Mediterranee, d'une autre civilisation
tres originale qui lui sera toujours tres
chere, l'Esragne, mais aussi sa premiere
plongee dans Ie monde des archives qui res
tera jusqu'n la fin de sa vie son plus vif plai
sir intcllcetuel, Ie lieu tI'election de son ima-

mois apeine apres son arrivee, un article de
Braudel qui dit sa premiere surprise devant
Ie NOtlv.eau Monde du xx: siecle : «Avez
VOIlS remarque, ecrit-il, combien ici les
echanges intellectllels decrivent de farges
cerdes eJ MUS fOnT voyager par la terre en
tiere ? Siio Paulo, rose des venlS, ale sens, {'ex

perienoe, la comprehension du monde. pas
celui d'hier, celui d'aujourd'hui dont les conti
nents chaque jour se mpprochent les uns des
autres. lei !em1ente la jeunesse des choses :
impunement On y peL/t, on y doit rever au fu
tur.» Car jci la presellce du monde est
reeUe : « Voyez les prodllits agricoles de base,
le cafe et k coton, ils obligent Ie propJietaire
pauliste ajouer sa partie contre des (uiver-

I,'ernana 8raudel erifanr
(a droire)

en con.pagnie
tie sa grand-mere, dnan.r

la maioWn familia/e,
en Lan'aine,

0" il "cclIl les sepl premieres
a""ees de sa vie.

Er or, il pa.rsera loas ses ires
jusqu 'f' ['age de .ingr afl.'.

C'eslla qu'lt appril
la IOIlK',e daree el qll 'il pril

cOnscience du « grand
chambardemenl

de la Fran"e paysa,me "
tie l'apriJ.•-1914

(coli. awem', dr.).

dme. rapide, droite », si tlifferente tie celie tie
France (, qui tomne fine, hesitante, en val
sant ». 11 est surpris par 1£1 brusquerie du
printemps, tres bref en Afrique, qui eclate
d'un coup tlans III profusion de." !leurs
d'amandier.

Et tout cela dans I'euphorie clu soleiL ties
hauts eiels bleus, de sa premiere Iiberte
d'adulte, enfm du plaisir de s'apercevoir
qu'il PCllt charmcr par la parole sa c1asse de
jeunes gens et de jeunes fiIJes apeine plus
jeunes que lui. Des ses premieres vacances
de Paques, il cede ala euriosite au desert,
emprunte ados de chameau les pistes ou
s'arrete la circula~ion. automobile. II repe
tera ces incursions dans les palmeraies et les
oasis lorsqu 'il qui Hera Constantine pour AI
gerOl) il ellseignerajusqu'en 1932.«Ah.' re
voir Algel; m'ecrivait-il en captivite, nostal
gique, revo;rla mergrise, vinellse. »

En 1932, Braudel est nomme a Paris. II
quilte I'Algerie definitivement. n y aura
passe neuJ annees, coupees seulement par

ginaire. C'est 'la, je cmis, que puise Ie style
braudelien, apparemment si simplt: et clair,
mais charge d'images charne.lIes et poe
iiques.

A Paris, Braudel restera deux ans a peine
car, au debut de 1935, on lui propose tI'en
seigner ar'universite de Sao Paulo, et il se
lai~se aussitot tenter par ce qui sera Ie troi
sieme grand spect.acle de sa vie: Ie Bresil. n
s'embarque au Havre. seul (la naissance de
notre premier enfant retartlera d'un mois
man propre depart). Et la encore Ie d6pay
sement est brutal et passionnant. Sa soli
tude de nouvel arrive Ie met aussit6t en
contact avec de nombreux Bresiliens,
clients de I'hotel, eleves, profel;seurs, et avec
Ie tlirecteur du plus grand journal c1'infor
mation tlu Bresil - L 'Estlldo de Sao Paulo
- qui etait tres preoccup~ de lancer dans
('opinion cette universite, nouvellement
cn3ce dans sa ville, avec des professeurs
etrangers, en ma.ioritc fpm<;ais.

C'est ainsi que parait dans L'Estado, uh
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saires d'Afrique et mime d'Amerique du
Nord. [...] En Fran.ce au contraire, [...J{'eco
nomie nationale tend a se fenner sur elle
meme [nous sommes en 19351 it vivre en
champ dos, de par sa force, sa stature et aussi
de SOn apparente immobiliM. Rien qui puisse
~e compareI' aces intenninables anlennes qui
vont de &io Paulo jusqu 'a l'Europe, a
''Afrique du Sud, a['Amerique septentrionale,
au Pacifique, au Japon. "

Pendant trois annees, Braudel s'emplira
du spectacle, il ira voir ces momagnes au les
troupeaux a demi sauvages transhument
chaque annee d'elJ)(-memes, sans il1'terven
t,ion humaine ; au bien les grands defriehe
ments forestiers dans une nature hostile ;
au encore Jes magnifiques fazendas de cafe,
et leurs vieilles et vastes maisons coloniales
ou s'evoquait d'elle-meme 1£1 vie, pas si loin
taine, du seigneur et de ses esclaves. Et puis
presque ala fin de notre sejour, en 1937, un
mois enchanteur dans Ie Nordeste bresilien,
a Bahia, Ie jette dans de tout autres re-



flexions. lei, dans I'ancienne capitale du
Bresil de jadis, Ie passe ne vit pas seulement
dans les innombrables et magnifiques
eglises baroques de la ville, mais dans son
etre meme. C'est un choc pour Braudel de
s'apercevoir que Ie Bresil neuf du Sud n'est
pas reconnaissable dans la vieille Bahia.
Elle s'en distingue, dit-il, dans toute sa vie
quotidienne par la « simplieit!? d'une poli
tesse rajfi.llee, un mt wlinaire original, Ie gout
de la mesure, mais aussi et SUl10ut par la co
herence d'une societe fa£;;onnee, sofidifiee par
l'histoire, qui a garde dans sa conscience de
classe un peu de la rigidite des vieilles societes
d'Europe ,). Et il condut : « A Bahia, Ie passe
pese sur Ie present, ou plutot vit dans Ie pre
sent, et y met La marque de sa poesie et de ses
expeliences, if impregne la ville. »

ais Ie Bresil a ete aussi pour Braudel
quelque chose d'autre : I'impression

fascinante de pouvoir « voyager en anUre
dans l'hislOire ", de revivre l'Europe de jadis
a travers ce Bresil du premier xx< siecle. A
des professeurs qui lui demandaient des
conseils pedagogiques pour l'enseignement
de I'histoire aux jeunes eleves du secon
daire, il n'hesitait pas adire: « Si vous avez
aleur parler des eupatrides de l'Athenes an
tique, comparez-Les done, c'est facile, aux
grandes famifles patriarcales de vas fazendei
ros .. et s'il vous faut evoquer ce merveilleux
Xli! sieele europeen Otll'homme s'achamait a
oumr les forets aux cultures et aassecher fes
marecages, n 'hesitez pas alew'parler de votl'e
Moyen Age modeme et de vas grands defri
cheUFS en lutte contre La fori£! hostile. Expli
quez-leuF que rneme si aujourd'hui iis ant
I'aide de I'automobile et de la machine, leur
combat face ala nature est Ie meme. » Vous
voyez combien le dialogue passe-present
etait natureIchez Braude!.

Mais ses reveries bresiliennes ne I'ont
pas coupe de la Mediterranee, au contra ire,
car ses longues vacances d'ete (l'hiver en
Europe) nous ramenaient chaque annee
dans les archives non plus d'Espagne, mais
d'Italie cette fois. A Venise, Genes, Flo
rence, Naples, Palerme, Rome, Dubrovnik,
I'ancienne Raguse, nous avons fait des mil
liers de microfLlms a une epoque OU ils
n'existaient pas encore, en manipulant un
vieil appareil de cinema, et nous les dechif
frions ensuite avec une vulgaire « lanteme
magique », a longueur de mois dans notre
calme maison de Sao Paulo. La conclusion
de cet episode bresilien nous a reserve une
grande joie :sur Ie bateau qui nous ramenait
en France, en novembre 1937, notre ren
contre avec Lucien Febvre, codirecteu r,
avec Marc Bloch, de la revue alors revolu
tionnaire des Allnales d'histoire economique
et sociale. Trois semaines de rires et de
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convcrsalions quotidiennes sceHerent a ja
mais une mniti6 profonde.

Rentre a Paris, pousse par Lucien
Febvre, Braudel decide dc passer enfin ala
redaction de sa these. Mais nous sommes en
1938. En Europe la guerre est deja la. Et
pour Braudel, elle durera six annees, dont
cinq de captivite. La guerre 6clair de juin
1940 lui vaut l'affreux spectacle de la de
bacle francraise. Un choc enorme, une co
tere, une humiliation dont il ne se delivrera
qu'en mai 1945, quand il iranchilfa les portes
enfin ouvertes de son camp et qu'il verra de
ses yeux, a Lubeck, la toute semblable et
stupefiante deroute allemande. II pensera
alors : il y a une sociologie de la defaite !
Mais en 1940 il n'en est pas Iii. Ses senti
ments ace moment-la, on les trouve expri
mes dans un ouvrage de 1963, apropos de...
la feodalite2. « Te{ officier fram;ais, ecrit-iL
fors de fa debacle de juin 1940, revait que
chaque unite afa base ptlt retrouver par mi
racle, un instant, son autonomie, Ie droit
d'agir asa guise, sans respecter les ordres ge
neraux qui fa liaient aun commaJulement de
moins en mains efficace et qui, sans le vouloir,
pOt/ssait chaque r;roupe vel~ Ie reflux de la de
faite. Le regime !Codal est ne d'une reaction
analogue. " Pour sa part, il s'est battu jus"
qu'au bout sur la frontiere du Rhin. Encer
cle, il n'a accepte de se rendre qu'une se
maine apres I'armistice, contre la promesse
formeUe, d'officiers allemands et fran<;ais,
de la liberte pour lui et ses hommes. Pro
messe non tenue.

Mais, me direz-vous, pourquoi inscrire
ces terribles annees de guerre et de captivite
parmi les « spectacles ,) qui ont leur place
dans la genese de La Meditenunee? En
principe il n'y a guere de spectacle pour un
prisonnier. Quant a la genese, n'etait-elle
pas deja derriere lui, achevee en esprit;
puisque juste ala veille de sa mobilisation il
avait commence a rediger quelques pages?
Dans ces conditions, la guerre a-t-eUe ete
autre chose qu'une intemlption d'une an
nee, puisque finalement l'ouvrage a bel et
bien et6 eerit en captivite ?

Oui, mais ecoutez Braudel repeter, et
deja en 1942, qu'i} aurait sGrement ecrit un
tOlit autre livre sans ria captivite « qui use fa
force nerveuse, mais qui rend plus Lueide, qui
pennet line longue meditation d'un sujet ».

Une double meditation, dirai-je, car il y a
deux Braudell aux prises dans les debuts de
SOil emprisonAement. L'un qui essaie de
s'abstraire de la tragedie de l'actualite en se
jetant aussit6t dans I'ecriture aun rythme
forcene ; I'autre qui ne peut s'empecher de
regarder avidement Ie developpement du
drame mondial dont dependent Ie destin de
l'Europe et Ie sien propre. Et c'est la que
s'affirme son desir de nier I'evenement. Son
pari etait de se convaincre que la victoire de
Hitler, si victoire it y avait, etait condamnee
a terme par l'histoire. Et meme si ce terme
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BRAUDEL
EI LA MEDIIERRANEE :
LES LIVRES
Dans I'abondanle production
de Fema"d Braudel, largemellt consacri!e
ala Mediterranee, quelques titre.~ panni
les plus importants :

• La M/;di/erral/ee elle mOl/de midi/erram?en
Ill'epoque de Philippe II, 3 vul., Paris,
A. Colin, 1949; reed. 1966 et 1993.

.l.a MMiterrallee. T. I. L'Espace
ell'hisloire, t. II, Les Hommes ell'lriritage,
Paris, F1ammarion, « Champs", 1986 ct
«Arts et metiers graphiqucs », 1979 el 1991.

• Venise. Paris, Artllaud, 1984.

• Le Modele i/alien, Paris. Flammarion.
« Champs", 1994.

• De la MidilelTanee a{'Atlantique
(textes inedits), Paris. Pion, 1995.

• AUlOur de fa MediteITalllie,
prCf. M. Ayrnard, Paris, De fallois. 11.)96.

• terUs slir I'histoirr. 2 vol., Paris, Flammarion,
1969. reed." Champs »,1994.

• Civilisation, economie el capitalisme :
>;l-'-XVIIf siede. :I vol., Paris, A. Colin, 1979.
reed. LOF. 1993.

• L 'ldenti/t de la France, Paris. Arlhaud.
1986, reed. Flammarion, « Champs », 1990.

• Grammaire des civilisations, ed. M. Aymard.
Paris, F1ammarion.« Champs ».1993.

fl L'HIStOIRI • A PUlL..
• F. Braude!. « Une parfaite reussitc ".
(debat). n° 21, pp. 108-109.

• F. Braudel (enlretien),« Les quatrc-vingts
ans du « pape » des historiens ". n° 48,
pp.70-76.

• Y. Lacoste. « Braudel et I'idcntite
de la Fran(..'e ". n° 90, pp. 93-95.

• P. Chaunu. E. Le Roy Ladurie (cntn:tien),
.( Le moment Braudel », n° 157. pp. 70-73.

• F. Dufay, O. Dumoulin. J. Revel, « Faut·i1
bruler Femand Braudcl ? ", n° 192, pp. 78-85.

par malheur etait trop eloigne pour que les
victirnes aient la joie de ['atteindre, la pers
pective etait consolante.

Bien entendu Braudel ne se privait pas
de commenter cet espoir dans les coun; et
conferences qu'il donnait ases camarades.
L'un d'eux m'a raconte que c'etait meme
devenu un jeu defoulant dans Ie camp de
Mayence que de s'ecrier dans les couloirs.
en apprenant telle nouvelle avancee de ['ar·
mee allemande, en 1941 : « Mais c'est de
l'evenement, rien que de I'evenemenl ! »

Cette minimisation de l'evenement,
Braudell'a qualifiee lui·meme de « reponse
existentielle" aux temps tragiques qu'il Ira
versait. Mais elle a retenti sur son autre me
ditation, intellectuelle celie-la, son face a
face avec !'ouvrage qu'il avait decide de re-
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PRESENTE LE MOIS PROCHA'IN

UN G,RAND DOSSIER

VE I E
Grandeur et decadence

d'une republique maritime

I:extraordinaire
entreprise des premiers

habitants d'une cite
lacustre : leurs chantiers,

leur vie quotidienne,
leurs metiers.

La saga des marchands
qui ont fait de leur Etat

une plaque toumante du
commerce mediterraneen

et assure sa fortune.

I:edification, par les
vieilles families nobles,
d'un systeme republicain
unique au monde, qui
s'est effondre il y a
deux cents ans avec
l'arrivee de Bonaparte.

La renommee universelie
d 'une capitale des plaisirs
vouee au camaval, au jeu,
ala galanterie...
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LA MEDITERRANEE

digt.lr ~<1m; notes, en se fiant it sa memoire.
Or celte redaction, ilia recommencera
lmis, quatre fois de suite et meme davan
tage pour certains chapitres. Ce qui dit asoi
seul que la genese de l'ouvrage n'etait pas
encorc ason terme. Ce n'est passa memoire
qui a trahi Braudel. 11 se heurte am difficu1
tes que lui pose la nature meme de son in
formation, aux difficultes de ce yu'il appel
lera plus tard I'histoire globale. II s'etait
amuse depuis des annees a. tout recolter sur
la Medilcrranee, passe et present, geogra
phic, economies, teChniques, routes de
terre et de mer, guerres des Etats et guerres
des corsaires, litteratures, societes, civilisa
tions, etc. Et la ran90n de ces multiples cu
riosites, c'est qu'il doit batailler main tenant
pour presenter avec coherence une masse
de faits heteroclites qui refusent de s'as
sembler d'em-memes. IJ ecrit des milliers
de pageset recommence inlassablement,ja
mais satisfait. Nous Ie savons parce que ces
pages. illes a envoyees au fur et it mesure a
notre ami Lucien Febvre, et leur correspon
dance de captivite, integralement conser
vee, signale avec precision ces envois suc
cessifs. 20 juillet 1940, il m'ecrit : «ie
fravaille d'anrlche-pied a mon XV[ siecle,
chose absurde en de tels moments, mais si
douce. » 30 septembre :« ie redige Ii longueur
de joumees. [...] ioie d'ecrire.» 25 janvier
1941 : «Mon livre est acheve (1600 pages
ecrites). Ouf.' » Mais n'en croyez rieo, car
des Ie Ie, mars: « ie vis 10. tete enfouie dans
mon travail. PenseI' c'est s'enfuir. »

e IS juillet 1941, il envoie a Lucien
F bvre les cinq cents premieres pages et

lui confie : « Le plan d'ensemble, lui sw10Ul,
me donne SOt/cis. Faire plus simple, mais
comment? ,) Lucien Febvre accuse recep
tion dt ce premier envoi: « ie me suis jete
dessus. [... j C'est original, solide, apoinf. »

Mais des le mois d'aoDt, l'auteur moins sa
tisfait eovoie une « seconde copie avec de
grosses modifications» de ces memes cinq
ct:nts pages. Puis il reprend a I'automne la
redaction initiale des deux parties suivantes.
Et Ie 23 decembre 1941, dans une lettre tres
lasse, il m'annonce ; « Mon livre esl Jini el
/'annee aussi. » Mais cette [ois encore n'en
croyez rien. Malgre Lucien Febvre qui, en
avril 1942, se dit "non seulement slupejalf
mals ravi [... j par ces pages neuves, vivantes el
foltes au-delil de l'esperance ", mon mari
m'ecrit exactement au meme moment qu'iJ
va tout reprendre « car maintenant je vois
clair dans mon livre ». Huit mois plus tard,
en decembre 1942. il aononce « une nouvelle
editi.on definitive '> aLucien Febvre qUL, la re
cevant en juin 1943, se dit « emu de velilable
admira/ion pour VOl/'e travail. C'esl d'une ad
mirable lichesse ".

Sommes-nOtls enfin au terme? Pas du
tout. Un an plus tard, en avril 1944, Braudel
declare it Febvre : « ie me SlIis remis £levant
ma Mediterranee» et il parle alors plus cia i
remeot de « son plan tripmtite : hislOire im
mobile (cadre geographique); histoire pro
fande, celfe des mouvements d'ensemble ;
hL~Loire el'enementielle ". A moi, il ecrit tout
it la fin de l'annee : « ioie folle au l/·avail. Suis
dans une SOl1e de grace ertraordinaire. Tout
esl simple maintenant dans (archilecture e!
dans (a redaction de mon livre. » Celli i-ci est
maintenant « ordonne seion plusieurs lignes
temporelles, aUant de l'immolJile () la brievete
de I'evenemenf ". La Meclitemlnee a enfin ac·
quis sa forme definitive. celie qui defmira
pour lui, desormais, tout paysage historique.

On pourrait s'etonner de cette lenteur it
definir, atheoriser, si Braudel n'avait expJi
que lui-meme que la vision de l'histoire, qui
est devenue fa perspective centrale de son
(£uvre, s'est imposee it lui tardivement et
« sans qu'il s'en rende compte aussitot ». Mais
n'est-ce pas parce qu'elle vivait en lui tres
confusement, mais puissammcnt, dcpuis
tres loogtemps? Comme une de ces
longues habitudes 3tLxquelles 00 ne prete
plus attention ? Car, si I'on y reflecllit,
« n.ol/·e douce et vagabonde vie" qu'il me rap
pelaitavec nostalgie en m'eCl'ivant de sa pri
son, avait toujours ete pour lui l'occasion de
jouer avec Ie temps. Que ce soit 11 Alger, a
Timgad, aTunis, it Venise, aBarcelonc. it
Genes, aPalerme, aRio de Janeiro, aBa
hia, ou devant Ie merveilleux petit port de
Dubrovnik, Braudel revait, jouait avec des
foules d'images, tirees de mille sources, qui
se telescopaient pour son plaisir atravers les
siecles. Mais il ne cherchait pas encore ales
penser. II regardait.

C'est d'instinct qu'il a loujours senti que
chaque paysage, chaque ville, chaque
homme est fait de tout un assemblage de
morceaux composites qui n'ont pas le
meme age. Certains ont traverse impertur
bablement les siecles et nous continuons a
les utiliser, a Ies transmetlre a notre tour
sans meme k: savoir, tandis que nous
crayons vivre seulement lcs evenements de
notl'e present qui filenr a toute vitesse de
vant nos yeux. Je crois que ceUe dialectique
passe-present, ce dialogue enlre la longue
duree et l"ephemere reste l'essentiel de l'he
ritage braudelien, ce qu'il a eu de plus
constructif. _

HOlES
'Ce !J!'J1l< -~ "a ell: pronnnce par Paule Braude!
l'fl r i l 'J' ~w cours du collil'1u ~~1I1~acr~

il ('I fope. la Hongrie et la rvk~j(erranel: »).

con [J/lise par L 'll1slOirL'.I'Acadcmre de. sciences
ck HI.) r- L" et It:s, i.Hnbass.:u]es frant;aJse, itahcnl)e
et csp'.1gnnlc en Hllllgnc. Nou~ k puhl;· ns
avec q!Jdql1 :> ,<lupures a('cepICl" par I'lluleur.

I. L 'ld""l;IC de In France, Paris. Arthaud, 1986. reed.
Flammarion, «Champs ", j<)9O.

2. II ,'agil en r"I1 J\,ne partie d'uo manuel iOlimle
[c A-fumlc Ud/ltd, pilrr)~ fepuhliG.t.' r.::n Jll.7 suus Ie titre
Granunaire des t:lvtlisalJ')Ir.~.
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Rubrique realises par Laurent Neumann

DOCUMJHT... IJlE

SPLENDEUR ET CHUTE DES EMPIRES
Sept dimanches consecutifs, sur France 2, Frederic Mitterrand
raconte la fill des grands empires, au debut du xx· siecle. Une serie
realisee apartir d'archi¥es inedites.

La jllmille inrper;a!e rll$Sf, vers 1910. ;"'l;co/a.f 11, fa /,1fari'n~Ale:.rJ.Ii'drfl.
•,1."" c;nq '''Ja''I,'Jure,,' assas"illes Ie 17 juill., 1918 iJ Telulleri/lbourg (el. dr).

Elk a quarante-einq ans.
EUe est nec sous la presidcnce
de Vincent Auriol et se poursuit sous
Ie septennat de Jacques Chirae. Elle
a largement d6passe te cap
des deux mille rendez·vous
hebdomadaires. C'est nolr,c plus
vieille eluission de radio en France.
• LA TRIIUNI DLr.L'HIITOIU.,

programmee chague samedi
sur France-Inter de 20 h ,I 21 h, fllt
lancee Ie 18octobre 1951
sur Ie Programme parisien
de la Radiodiffusion.
Ce jour-la, ANDRi CASTILor,

AI;AIN DICAUIl e t JIAH·CLAU·o.- COUN.

SIMARD (rem place ctepuis 1963 par
JIAH.'RAN~O'ICHIAPPI) evoquaient la
decouverte au Danemark
d'un cor prehistorique. et offraient
aux audileurs un entrclien avec
Ie generill Weygand it l'occasion
du centenaire de la naissance
du marechal Foch, dont it avait ete Ie
conseiIJer, et un reportage aux
Archives O!llionales. L'ete suivant,
Ie directellr de '1'1 radio ARNO·CHARLU

IIUN proposait nux auteurs
de poursuivre I'emission aulOur
d'un Iheme unique. Ce sera la serie
• VACANCU 'DI PllINCU o.

Pet.it apetit. annee apres annee, « La
tribune de I'histoire " s'est installee,
au point de devenir
une ve.rit!lble institution. A I'origine,
it s'agissait d'un magazine axe
sur l'aelUalite de t'histoire et donI
les lhemes etaieOl parfois ehoisis par
les auditeurs eux-memes.
Aujourd'hui encore, Ie trio DlCAUIl·

t;A$TILOT.CHIAPPI propose
regulierement 11 run d'eux de ehoisir
la periode ltisLQrique qu'il souhaite
voir evoq,uer 11 I'antenne.
Le coneept tres, populaire
de reeonstilUliou dramatisee
des faits, avee raide de comcdiens,
suivie, d'utl debat. a pennis
aux promoteurs de remission
de reeevoir plusieurs centaines
d'historiens fran~ais ct ctrangers.
SignaIons pour ceux
que rette emission passionne que
UI CANIIRS D'HIITO.II

DI LA IIAJlIODI""IION lui onl consacre
un numero special (n° 44)
en mars 1995.

LA VIEILLE DAME
DE FRANCE INTER

Mitterrand, IT 'est pas l'el1nemi de
la rigueur historique. II pennet
d'approcher une nfaliti evanouie
en lui rendant sa charge de senti
ments et d'emolions qui ['onl si
ji-equemment inflechie. »

Ainsi, dans Ie 5roisicme epi
sode de la serie (Edouard Ie Ma
gnijique), I'auteur s'attarde sur ce
nouveau wi d'Angleterre, suc
cesseur de la rcine Victoria. 1.1
s'in~eresse aI'fpouse d'Edouard,
Alexandra, qui n'a de cesse, au
pres de son royal epoux, de se
plaindre du Kaiser Guillaume et
de dMcndre les Romanov, dont
la tsarine-mere, Maria Feclo
wvna, n'e~ait autre que sa seeur...
II en ira ainsi au cours des quatre
prochains episodes. Plus que
l'histoire, ce sont les etres qui fas
e.ineot Frederic Mitterrand .
Mieux, leurs ames. Comment ils
s'aiment ou se dechirent. Com
ment Ja passion les conduit
inexorablelllent vers leur chute...

Celle passionnante serie, fait
aussi l'objet d'unlivre qui vient
tout juste de paraltre chez Robert
bffont (Les Aiglesfoudmyes), ou
Ie realisateur nous ,[lvre un f(~eit

personnel des eveoemenls qu'il a
su si brillamment meUre en
scenc. Une manierc intelligelilte
d'en fioir avec I'image d'Epinal
des Sissi, imperalrice... •

L'archiduc Fra"fol.!.F.rdinalld
de HabJl1ourg, son epou.se~ 10 duellf!sse

de Hol,e"berg, et Jellrs lrol,{ en/aRtS'.
I.e couple prillder sera as,fassi"e

iJ SlIrqje.a Ie 28)"i" 1914 (cT. dr).

inedits qui permenent de racon·
ter, de fac;on formidablement vi·
vante, la chute des ROl1lanov,
des Habsbolll'gs et des Hohen
zollerns, ces trois dynasties qui
dominaient ('Europe centrale et
orientale, et qui avaien't choisi
des aigles comme symboJes de
leur puissance.

Et de fait, la seule vision de
ces archives modifie !'image que
notre inconscient eolleetif a pu
conserver de ces empires. Sous
la plume de Frederic Mitter
rand, les Romanov apparaissent
tout ii coup sous un jour diffe
rent, entre ch!l rme et ineOlls
cience, sans pour autant etre
exoneres de toutes leurs fa lites.

Les relations diplomatiques
au sein de la vieille Europe
s'eclairent a la lumiere des af
faires de famiBe. On a beau etre
« aigle", on n'en est pas moins
humain. Tellement humain. « Le
romanesque, explique Frederic

'est ,~I un travail de titan que
. 'est attele Frederic Mitter·

rand : retrQ~lver ct exploiter des
dizaines d'heures d'archives au
diovisuelles eparpillces aux
quatre coins du mondc. Un tra
vail minutieu;<, qui a demarre au
printemps 1994, et qui aur!l ne
cessite, au total, plus de deux
ans de recherches. Le resultat
est a Ia hauteur du travail ac
compli : sept episodes de
quatre-vingts minutes chacun
pour une serie documentaire in
titulee Les Aigles foudroyes.
Chroni.que de [a chute des grands
empires et dont la diffusion,
chaque dimanche ell deuxieme
partie de soiree, a debute sur
France 2 Ie 19 janvier. Sont deja
passes a l'antenne : Le Bel Ele
14 (19 janvier) et Le Systeme
Victoria (26 janyier). Restent en
core avenir : Edouard Ie Magni·
fique (2 fevrler), Le Malheur
ntsse (9 fevrier), Un monde au
cnip1f.scllle (16 fevrier), La Ma
chine infernale (23 fevrier) et
L 'Agonie des Aigles (2 mars).

Ca r j] existe bel et bien de
nombreux documents fjJmes
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INQUITI

LEYATICAN
A I!AIDE DES CRIMINELS DE GUERRE
Enquete sur un reseau mis en place par les Allies et l'Eglise catholique
pour sauver les criminels de guerre.

AGENDA

" LU DIIUX IT LU HO_U ". Ce sero Ie
theme du prochoin Festivol internotio·
nol du film d'histoire de Pessoc
(Gironde), qui se liendro du 18 ou 24
novembre 1997.

Chef de l'EIaI/ascis", eroole de /94/ a 1945, A.nle Pavelie (ei-dess"s, agauel,e)
.<e mit au service de l'Aliemagne naue (© Exposed Films, 199()).

es Allies promirent aLl
CC I'tlonde que les au/eurs de
ces crimes semien/ juges. Sur les
150000 criminefs de fji-Ierre iden
/ijies, seu!'v 50000 furent arretes,
100000 parvinrent as'echap
per. " C'est par ces mots que
debute I'cxcellent documen
taire de Chris Thomson, qui
sera di f(use sur Arte ce 5 fe-

vrier a 20 h 45. Pendant pres
d'une heure, il raconte, par Ie
menu, Ie role du resea u Rat
lines (<< La filiere des rats,,)
mis en place en 1945 par des
membres de I'Eglise catholique
et les Allies, qui permit a de
nombreux criminels de guerre
d'echapper a la justice ainsi
que de se reconvertir dans la
lulte anticommuniste.

Cette enquete, realisee a
partir pes archives des services
secre t:s america ins, mon tre
comm~nt tant de tortionnaires
craate~ purent quitter I'Europe
sans etre inquietes ; comment
les renseignements allies, avec
I'aide dL, Vatican - de Pie XII
a Paul VI -, les utiliserent
comme agents, et ce grace a
l'entremise d'un pretre craate
ultranationaliste installe a
Rome, Ie pere Draganovic.
Barbie, Eichmann, Mengele
prafitercnt de celte filiere.

Chris Thomson s'attarde
plus particulierement sur Ie cas,
6 combien edifiant, d'Ante Fa
velie, Ie {( Fahrer Dubhe de fa Se
conde GuelTe mondiale", extre-

miste craate qui fit exterminer,
dans des conditions ignobles,
plus de 500 000 de ses compa
triotes, Juifs et Serbes. Traque
par les Russes, les Britanniques
et les Americains, Pavelic a
pourtant reussi, comme tant
d'autres, aechapper ases pour
suivants.

Condamne par contumace

pour l'assassinat du roi
Alexandre, en 1934, Pavelic
s'etait refugie dans I'Italie de
Mussolini ou il fonda Ie mouve
ment oustachi, une organisa
tion terroriste dont Ie seul but
etait la destruction de I'Etat
yougoslave. A la faveur de I'of
fensive allemande, la Yougosla
vie fut divisee, l'Etat craate de
clare independant et Pavelic
put prendre Ie pouvoir, en
1941, avec la benediction de
Hitler. Lois antijuives, conver
sion forcee des chretiens ortho
doxes au catholicisme, pro
gramme de deportation et
d'extermination de I'ennemi
serbe... Le debut d'un genocide
qui aHait durer quatre ans.

La guerre achevee, l'homme
Ie plus recherche de Yougosla
vie s'est volatilise dans une Eu
rope de l'Est plongee dans Ie
chaos. Des unites alliees ratis
serent Ja region pour tenter de
mettre la main sur Pavelic, dont
Tito avait redarne I'extradition.
En vain. En juillet 1945, ce der
nier fit savoir au Foreign Office
que Ie general anglais Alexan-

del' avail arrete Pavelic, qu'il se
trouvait en zone autrichienne
so us contr61e britannique.
Londres se contenta d'un de
menti offusque.

En fait, Pavelic, deguise en
pretre calhoJique, quitta I'Au
triche en avril 1946. A Milan,
porteur de papiers fournis par
Ie pere Draganovic, ancien
membre du gouvernement ous
tachi, il obtint un passeport es
pagnol. En mai 1946, il etait a
Rome dans une propriete ap
partenant au Vatican, ou il put
vivre durant de longs mois, en
toute tranquillite.

Le fonction nemen t du re
seau Ratlines etait parfaitement
huiIe, Le pere Draganovic se
rendait dans les camps de pri
sonniers. La, il distribuait des
faux papiers. Les oustachis pas
saient (llors en Italie, avant de
rejoindre Ie Vatican. Des 1947,
les services de renseignements
allies connaissaient cetle filiere.
Les Americains localiserent Pa
velic, prepare rent son arresta
tion, mais durent finalement re
noncer pour ne pas creer un
incident diplomatique.

Pavelic finit tout de meme,
vraisemblablement a la fin de
1947, par quitter Rome pour
Gencs ou se trouvait un autre
contact de I'organisation, Ie
pere Petranovic, charge dc me
ner a bien Ie transfert de ses
« amis» par voie maritime jus
qu'en Amerique du Sud. C'est
ainsi que Pavelic arriva sain et
sauf a Buenos Aires, OU Peron
I'employa comme conseiller en
securile et accorda 35 000 visas
a des Croa les a fin de Iutter
contre les communistes.

Pourquoi I'Eglise a-t-eHe
sauve un meurtrier comme Pa
velic? Comment un simple
pretre a-toil pu, seul, organiser
une telle fdiere? Con<;u
comme une veritable enquele
policiere, Ie reportage de Chris
Thomson repond a ces ques
tions, fournit des documents et
des temoignages inedits, de
tadle Ie chemin parcouru par
tous ces criminels de guerre
pour echapper a la justice, de
voile enfin les responsabilites
au sein meme du Vatican et
raconle quels furent les liens
entre les Allies et les fas
cistes... A ne pas manquer! •

DANS" LII JOUR' DU SIICLI» sur
Fronce-Inter, du lundi ou vendredi 0
13 h 30, Potrice Gel inet obordero,
entre autres, ce mois-ci : Choronne, 8
fevrier 1962 (7 fevrierl. Lo Creotion de
/0 milice Ie 30 jonvier 1943 (19 fevrierj,
Lo Fin d'Action directe lOons opres
(21 fevrier), Les Aubroc (25 fevrierl·

SUR FRANCI.CULTURI, ou progromme
de I'emission " Les chemins de 10
connoissonce", du lundi ou vendredi
de 10 h 30 a 11 h : Les Fous de Dieu,
une histoire des protestonts fron<;ois (du
10 ou 14 fevrier). Les Elites 0 trovers
I'histoire (du 17 ou 21 fevrier), et Ve

n;se e' Ie Levont : X~-XVl' siecle (du 24
ou 28 fevrier).

LI RIiIALl5ATlUII JlAN.LOUIS HUBIRT 0

debute Ie mois dernier Ie tournoge de
Morthe ou 10 prom esse du iour. CeHe
fresque omoureuse, qui 0 pour toile de
fond 10 Premiere Guerre mondiole, ro
conte l'histoire de Simon, blesse dons
les tronchees et tronsfere vers un h6pi
tol de I'orriere.

" LA BOMBI ATOMIQUI », encyclopedie
du nucleoire, est un nouveau CD-Rom
(PC) publie por Corbis. Prix: 349 F.

« LIS MONDIS PIRDUt », c' est Ie tilre
d'une nouvelle collection video pro
duile por Discovery Chonnel qui sort
chez Alphomedio. Au menu, les cinq
grondes expeditions scientifiques et or
cheologiques menees ou debut du XX'
siecle. Prix: 139 F 10 cosseHe.

LA BIBLlOTHIQUI NATiONALI DI FRAHCI

et Corre Multimedio, ovec Ie concours
du musee des Arts el Metiers, sortenl
un CD-Rom (Moc et PC) intitule Tous
(es sovoirs du monde : ('ovenlure des
encyclopedies, de Sumer ou XXJ' siecle.
Un voyoge dons pres de 6 000 ons de
I'hisloire du sovoir ogremente de plus
de 450 notices d'ouvroges, d'un millier
d'illustrotions, d'une centoine de com
menta ires oudiovisuels, de 72 biogro
phies et d'une centoine de tex1es de
presentotion.

« TROIS RIGARDS SUR JIRUIALIM ", c'est
Ie titre d'un CD-Rom, developpe por
Alsyd Multimedio, qui roconte I'histoire
foscinonte de 10 Ville sointe, a trovers
les regords des religions juive, musul
mone et chretienne. Prix: 349 F.

... LIE~l cUJ.: .. onime
par Jean-Maurice de Montremy, sera
consocre ou~ "0 TI II~ FLUlCL

Invite: val Sur RFI
(89 MHz 6 Paris), Ie 10 fevrier 1997,
,,16h 10et21 h40.
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~ LE CHOMAGE,
~ MAL FRAN~IS

epuis le milieu des annees 1970, il n'est questj';:m
que de crise economique, de croissance ralentie,
de ch6mage endemique, de societe vulnerable
en grand danger d'eclatement. Sans nier la reali
t€ des drames humains vecus par des mUliers de
families que la perte d'un cmploi a plongees
dans une precarite dont elles dcsesperent de sor
til' jamais, iV n'est pas inutile de retire quelques

R donnees. Sur la periode 1973-1994, Ie Produit interieur brut
(PIB), marqueur universel de la richesse d'un pays, a aug-

cl mente en France de 2 % par an en moyenne (if n'a ete ne
gatif qu'en 1975 et 1993), et la consommation des menages,
pour modeste qu'eHe sO'it devenue, n'en a pas moins pour
suivi sa course ascendante.

Jacques Marseille, qui presente ce numero special (52)
de Vinglieme Sih'ie consacre aux crises econolTiiques de ces
cent dernieres annees, parle meme des « ving! glorieuses»,
ces vingt ans qui on! rythme, et rythment encore, l'angoisse
de toute une generation si peu sure, malgre les pourcen
tages, de son aveniI'. Le refrain est connu : on ne tombe pas
amoureux d'un taux de croissance...

Mais ce siecle, Jean-Charles Asselain Ie rappeJle, n'en est
pas a son premier tete-a.-queue eeonomique. ]La crise des
annees 1930 qui s'est traduite, contrairement a celle que
nous traversons, par des statistiques lourdement negatives,
est un bon indice de comparaison. De ee rapprochement il
ressort que la France, a. l'inverse de ses principaux concur
rents, doit affronter un ch6mage structurel de masse - une
specificite bien franC;aise, insiste Nicollas Baverez - qui
tient moins a la conjoncture internationale et aux ar
chai'smes supposes du systeme de prodl!lction qu'aux poli
tiques nationales.

Le debat autour de la «pensee unique» et de la possibilite
d'une « aUire poWique» n'est peu t-et re pas ne au detour
d'une recente campagne presidentielle. Serait-il donc parti
culier anotre pays?

VINorr'Jrlf slieu
44 rue du. Four

75006 ~aris.

Redo.clell,. ell elteJ
]ean·Pie,.,.e RiorlX'.

FEMMES
0' CITOYENNES

our etre jacobin, on n'en est
pas moins de son siecle et

fort prevenu contre les per
sonnes du sexe. Les proces-ver
baux des assemblees du club des
jacobins de Bonneville, en pays
savoyard, attestent ccttc verite
ortlinaire que la femme ne parti.
cipe pas aux travaux de la demo
cratie et que son concours se li
mi.te aassister Ie ciruycn qu'el1e
a epouse, et a entourer de son
amour de mere I' cs futurs ci
toyens qu'eHe a mis all lnondc.

M.ichel Fol montrc Ie pell de
cas quc fait tI'elle celie societe
d'hommes : tout juste est-it ac
cordI:! aces" ciWyennes sans ci
foyennete" dc prc;ldrc place tlans
Ics tribunes et d'y « apporter lcurs
travaux d'oigui/le ". En meme
temps, il leur est fortt:l11cnt rc
coll101andc de sc dcbarrasser des
« marques de /fmatisme" - croix
et autres objets de pieti~ 
qu'clles s'obstinent a portell' os
tensiblcmcnt.

Sans doute los <tlltorise-t-oll i\
enwnncr La Marsei.llaise et,
peut-etre, emportC par lln grand
61an de corrvivia1lit6 republicaine,
Ie president de seance donne-t-il
a quelques-unes "l'accolade fro
lemelle». Mais de 133 pousser
I'egalite plus loin ..
REVilE HISTORIQUE n' 598.

MYSTERE
E1'RU~SQUE

n a essaye taus les apparen
tements - de I'arabc au

chinois en passant par les
langues de I'Amerique preco
lombienne -, on n'a pas reussi
encore ii. traduire un texte
etrusque mcme si I'on a pu isoler
certains mots. Pourtant les ins
criptions ne manquent pas, ce
qui [ait dire ii. Dominique Bri
que! que, pour une region aussi
Ijmitcc geographiquement. les
Etrusques, dont on sait qu'ils onl
emprunte leur alphabet aux co
lons grecs au VIII' sleclc avo J.-c.,
ont connu "W1 verit'aMe boom de
l'ecriture" .

C'est a leur contact que les
autres peuplcs de la peninsule,
notamment les Latins, se sont
ellx-memes tloles d'un alphabet
dont Ie notre est issu. Les
Etrusqucs ont developpe une ci
vilisation qui depassa largement
Ie cadre etroit de I'actuelle 1'05
cane. Mais les Romains, qui leur

doivent tant, ne tenaient pas leur
langue pour une langue de cultu
re. Quand, au debut de notre
ere, elle tomba en desherence,
les maltres de I'heure n'avaient
rien fait pour en conserver la
memoirc. Une negligence qui ex
pliquc notre ignorance face au
« mystere etrusque».
ANNALE5 DU M/·DI n' 216.

LA PEStE
A MARSEIIILLE

e 25 mai 1720, Ie Grand
',Qinl-An.toine, un navire

armc par des negociants mar
seillais, charge de precieuses
doffes, se presente devant Ie
port tie la cite phoceenne. Ve
nant du Lev,mt, il a embarque
ties pas5agers dont certains sont
morts au COlifS de la lraversee.
Livourne lu i a tI· ailleurs refuse
I'accostage.

Mai5 Ie temps presse, I" foire
de Beaucaire ne peut attendre la
cargaison. Aussi lcs autorites
ma;;;eill<lises anticipent-eHes Ie
terme de la quarnntaine et per
mellen[-eHes a I'equipage de de
barquer. Tres vitc, les premiers
cas de peste sonl sign ales dans la
viUe. En septembre, on compte
jusqu'iJ mille deces par jour. La
place de La Tourette se lfansfor
me en lin gigantesque charnier
ou sont abandonnes des milliers
de corps en decomposition.
L'epidcmic, au cours de laquelle
se sont illustres, par leur coura
ge, Mgr de Belsullce et Ie cheva
lier Roze, ne cessera qu'ii. la fi n
de J'annee.
TERRE5 HUMAINES n' 12.

SIMONE DE BEAUVOIR
A RADIO-VICHY

,omanische Forscllllngen, re-
. vue de langue et litterature

romanes, apporte line nouveHe
contribution il un sujet contro
verse: l'attitude de Simone de
Beauvoir sous l'Occupation. Elle
est consideree de plus en plus
comme opportuniste, sinon col
laborationniste, apres avail' ete
jugee longtcmps tI'opposition.

Sa participation iJ la Radio
nationalc rclancc 1'1 polemique.
A-t-elk calltionne Ie regtme de
Vichy en realisant ties emissions
sur I'origine dll music-hall, en
1944? Qu, au contraire, faut-il
voir dans ces sketches radiopho
niques - qui mettaient I'accent
sur un hedonisme a la fran<,;aise,
honni par Petain - un certain
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esprit de refus, representant
peut·etre un defi ~ l'ordre nou
veau ? Ingrid Gastler presente
les six scenarios qui onl ete re
trouves, sur les douze emissions
incriminees, et analyse sans
pani-pris I'engagement de cette
figure mythique.
1l0MAN/SCHffOllSCHUNGfN 1/2 1996.

T'OTALITARISMES
ous la direction de Jacqueli
ne et Didier Musiedlak, la

Documelllatiol1 photographique
propose un premier dossier sur
les totalitarismes, consacre au
fascismc lOt au nazisme. II ne
s'agit pas d'une histoire des dic
tature,. die Mussolini et de Hit
ler, mais d'une approche du
phenomenc fasciste et national
socialiste ;1 partir des themes qui
en ont fait !a singularite (culre
du chef, primal de l'ideologie,
dogmc racial, regime de terreur,
parti- Eta t, mobil isa tion des
masses, dirigisme culturel, etc).

" L 'homme nouveau» pro
duit suppose de cette machine
totalitaire, appara!t d'abord
commi,; l'expression d'une vio
lence erigee en systeme de gou
vernemellt et en valeur ethique.
DOCUMfNTATrON PHOTOGRAPHIQUf
n' 7037,

ETRANGES
MARRANES

U XVTI' siecle, Ie regard
porte par les Fran~ais de

souche sur la communaute
marrane - ces " Portugais» ins
talles au debut du siecle dans Ie
Sud-Ouest - est empreint de
curiosite. A partir des temoi
gnages notaries de domestiques
au service de families juives de
Bayonne, Anne Zink (universi
te de Clermont-Ferrand-II) ne
disceme pas d'hostilite ouverte
it I'egard de ces refugies en
principe convert is et censes
avoir reoonce a leur rei igion
d'origine.

En 1630, tout catholiques
qu'ils sont devenus, ils obser
vent toujours les rites de la
paque juive et les prescriptions
alimentaires de la loi mosa·ique.
La population locale, qui subo
dore ce que [(~velent les deposi
tions des chambrieres, n'en
eprouve aucune gene, seule
ment un sentiment d'" i!tran
gete». Ce qu i confirmerail que
I'assimilation des marranes
etait deja bien avancee.
L'ARCHfOlOGUE n' 27.

I!ENFANCE
D'UN CHEF

ils de Sethi I" et petit-fils du
vizir Ramses-Menpehtire,

f ndateur de la dynastie des
Ramessides, Ramses II (1279
1213 avo J.-c.) est bien sur Ie
representant Ie plus ilJustre de
)a XIX· dynastie. C'est son en
fance que retrace Christiane
Desroches-Noblecourt, son ap
prentissage de chef de guerre
au pres de son pere qui, avant
qu'it ait atteint ses dix ans, lui
confia Ie commandement de
ses armees.

Corcgcnt jUSqU';1 la mort de
Sethi, RiJmses, c1cvenu pha
raon, avail acquis une experien
ce hors pair et d'une etonnanle
precocite, non seulement du
metier de In guerre mais aussi
du gouvernement politique du
royaume. Les inscriptions qu'il
fit graver sur les eolonnes de
ses sanctuaires montrent Ii.: sou
ci qu'il eut de pi,;rpctller la gloi
re attacMe a son regne. Et de
rappeler Ie souvenir d'une en
fance non moins brillante.
ARCHEOlOGIA n' 329.

LA CHUTE
DE CHAMBERLAIN

e 10 mai 1940, al'issue d'un
debat dramatique qui s'est

Il: u deux jours plus tot aux
Communes, Neville Chamber
lain se resout aceder la place a
Winston Churchill. "Parlez,
vous dis-je. [... ]Au 110m de Dietl,
panez '» lui avait lance une des
eminences du parti conserva
leur.

Cetle demission forcee ne
s'explique pas sellicment par la
situation mititaire des Allies,
I'echec de I'operation en Nor
vege et Ie debut de I'offensive
eclair de la Wehrmacht. Cham
berlain n'est plus« the right man.
in th.e right place», en lui ne s'in
carnent pas I'energie et l'effort
de mobilisation que Churchill
saura insuffler a ses conci
toyens.

Tony Corfield raconte ce qui
s'est trame en coulisses au
cours de ces journees. et no
lamment Ie role joue par Ie di
rigeant syndical Ernest Bevin,
membre du parti travailliste,
qui va enlreT dans Ie gouverne
ment d'union nationale forme
par Churchill.
HISTORY TODAY vol. 46 (12).

BREvES

l
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• Iinceste : Le ,( crime
gfimea/ogique >, qu'est
I'inceste est reste longtemps
tabou et ce n'est que
recemment, avec les premiers
temoignages des victimes
qui ont enfin brise Ie silence,
que la justice a eu 6 connaitre
de ces violences interfomiliales.
Mais la penalisation,
necessaire, est·elle suffisante?
En quoi peut-elle reparer
cet outrage a la filiation?
ESPRIT n' 227.

• Mao'isme : Pourquoi,
et dans quelles circonstances,
au milieu des annees 1970,
les medias, les intellectuels et
les manuels scolaires fran~ais

sont revenus du culte
qu'ils vouaient a Mao. Des
premieres interrogations au
desenchantement general.
CAHIEIl D'HISTOIRE IMMEDIATE n' 10.

• Vltrail : Apres une longue
absence, Vitrea reparait,
aC(ueillant textes et travaux
se rapportant a I'art et a
I'histoire du vitrail. Quatre
etudes sont proposees dans
ce numero, consacrees a
Chartres et a Saint-Denis
ainsi qu'aux restaurations
entreprises a Saint·Julien
du-Sault et a Saint-Pierre
de Chartres.
VITRfA vol. 9, 1996.

• fascisme : Les " hommes de
/'Archange" composaient la
Garde de Fer de Corneliu
Codreanu. Naissance d'un
iascisme a la roumaine, tres
adit encore apres I'assassinat
de son chei en novembre
1938 par la police du roi
CarolU.
STOIlIA f DOSSlfll n' 111.

• Exils : II existe aux Pays-Bas
quantite de patranymes
a consonance fran~alse.

lis ne viennent pas tous
de France (mais aussi
de Suisse et de Wallonie)
et ne remontent pas tous
a d'anciennes families
huguenotes tuyant
r'intoh~rancede l'Ancien
Regime. Nombre de
cathollques se sont installes
dans les Provlnces-Unies
pour faire fortune (XVII"
siecle). Des Auvergnats y ont
aussi echoue, chasses de chez
eux par la misere (XIX" siecle).
Gf-MAGA7:INf n° 155.

Espagne : Les Etats-Unis
observerent une politique
de stricte neutralite tout au
long de la guerre civile
espagnole. Roosevelt,
semble-t-il, s'avisa trop tard
que la non-intervention
se retournerait cantre les
republicalns. Est-ce par depit
que, contrairement a Londres
et Paris, iI ne s'empressa
pas de reconnaitre Ie regime
franquiste ?
H'STORIA 16 n' 248.

Etudiants : Les difficultes
materielles du monde
etudiant a la Liberation
et surtout sa situation
sanitaire alarmante due
a la recrudescence de
la tuberculose (dix malades
sur mille etudiants).
LA REVUf Df L'UN'Vfll$ITf n' 8.

• IDragons : De pays en voie
de developpement, la Coree
du Sud, Taiwan, Singapour
et Hong-Kong sont passes,
en une generation, au stade
de nouveaux riches. Les
c< quotre dragons" inquletent
l'Occident qui leur impute,
en raison du dumping social
qu'ils pratiquent (hez eux,
la responsabilite de
licenciements massiis chez lui.
HISTORrENS fT GEOGIlAPHES n' J5S.

Vin : L'histoire de la vigne
(ici celie de Bourgogne) fait
appel ala memoire collective
et a la memoire Individuelle.
Une histoire quasi
immaterielle qui repose sur
des saveurs et des couleurs
mais qui peut aussi recouper,
meme arrangee, ou lestee
d'une bonne dose de
legendes, la grande histoire,
HISTOIIlE fT SOCIETfS IlU/lALfS n' S.
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BEAU,BOURG:
LES ARTISTES AU DEFI DE I:EvENEMENT
De quelle mamere les artistes ant-Us, depuis le8 annees 1930, reagi
aux evenements historiques? C'est Ia question que pose llile exposition
actuellement presentee au Centre Georges-Pompidou.

a demiere exposition thema
lique avant travaux du

Centre Georges-Pompidou ne
peut pas laisser indifferent. En
effet, chaque visiteur constatera,
ainsi que I'annoncent les organi
sateurs, la maniere dont les «01'

tisles modemes» sc sont engages
ou ont reagi face aux evene
ments historiques. I.:entreprise
se revele courageuse car la no
tion meme d'artL~te «modeme»
fait probleme, comme la delimi
tation dc I'engagement : il pou
vai t pa raitre « moderne» de
chanter les louanges de Hitler
ou de Staline dans les annees
1930; par ailleurs, la simple allu
sion historique dans une re
cherche d'ordre formel ne vaut
pas prisc de position.

Mais que voit-on en definitive
au Centre Georgcs-Pompidou?
I.:exposition commencc au cin
quieme etage, dans la Grande
Galerie. Un couloir, sorle de
« rue documentaire » ou somt
presentes photographies de
presse, a[fiches et documents Iit
teraires des epoques abordees,
conduit Ie visiteur. 11 ouvre, de
droite et de gauche, sur des salles
artistiques, suivant une organisa
tion generale chronologique.

Brigitte Ual, Jean-Paul Ame
line et Marc Bormand - qui se
sont parlage les periodes jus
qu'en 1980 - ont traite notam-

nya Kabakov,
La Chambre d. luxe, 1981 ; © dr.

ment les « Images du pouvoir »,

les « Exils, persecutions )', les
« ReaJismes », « Abstraction et
histoire », les « GueHes colo
niales », les « Images-media re
cuperees ». I.:exposilion se ter
mine, dans la mezzanine nord,
par une pr·esentation de
l'cpoque contemporaine (de

1980 anos jours) fortell1ent axee
autour de la photographie.

Le choix de la chronologie
s'avere eclairant pour un pareil
sujet. La da£e retenue pour Ie
debut de l'cxposition est 1933
(I'arrivee de HiHer au pouyoir);
concern,ll1t l'engagement des ar
tistes, il auralit certainemelH ete
pIllS pertinent d'opter pour la
Premiere Guerre mondiale. En
revanche, Ie fait d'avoir isole la
partie contemporaille, la pla<;ant
sous la direction d'un conserva
teur etranger (Chris Dercon),
est exce'llente. Pour un temps ou
Ie recul nous manque, celui-ci
n'n pas voulu fatlssement tenter
d'embrasser toutes les expe
riences en cours : c'est surtout la
guerre, ses traces qu 'evoqJuent
les artistes qu'il a choisis (dont
plusiems mal (oonus en France).

I.:ensemblc surprendra. La
«peinlUre d'hisroire» - si tant est
que ce terme puisse vraimcnt
s'appliquer au xx' siecle - est
souvent associee dans l'esprit du
public a dcs travaux de eom
mande, contraints, dont selll

Ci-thssus, Ro~rl RDuschonbo,.g,
Sans .il ...., 1964.

Ci.contro, O//Q Dil:, Les Sopl peches
capitaux, de/ail, 1933; © dr.

Cuemica (que les Espagnols ont
refuse de preter) emergerait II
n'en est rien. La diversite des re
ponses apportees par les artistes
s'avere ctonnante.

Jalonnant les saHes ; Depew
(Olussolinien mais rigoureux in
venteur [ormel), Klee et Ernst
(particulierement emouvants
dans leur combat antinazi), Dali,
Mira, Jorn, Faulrier (avec une
£res fone sallc des O/ages), les
« affichistes» (Rotella, Hains,
Villegle), Ie mouvement de la fi
guration narrative (avec Erro,
Rancillac, Tclemaque, Cueco,
Arroyo, Aillaud), Hamilton,
Equipo Cronica, VosteU, Kaba
kov, Rauschenbel'g (avec des
themes au,tour du drapeau ou du
portrait), ct Haacke, On Ka
wara, Pistoletto, Wodiczko dans
la partie con,temporaine. ~e n
semble demeure [rappant par sa
richesse, permettant de decou-

vrir des artistes peu connus ou
de regarder au trement ceux qui
sont plus celebres.

La periode, depuis les annees
1930, reste celle du developpe
ment du concept de magazine
photographique illustre, a la
suite du Vu de Lucien Vogel
(cree en 1928, avant Lit'e en
1936). De la meme maniere
qu'elle voit l'explosion de l'af
fiche comme forme de propa
gande murale. Et ce qui ressort
de cette exposition, c'est bien la
place de I'image dans la societe.
On y decouvre comment des ar
tistes ont reflechi, dans des voies
extremement diverses Uusqu'a
I'abstraction ou au detourne
ment des medias), ala transposi
tion de I'evenement grace a la
manipulation de celie-d.

Alors, chacun pourra relever
l'absence de tel ou tel createur
(BoHanski, en particulier), ou du
dessin de presse, et des realismes
nazi et sovi€tique. D'aucuns
meme souligneront - ce qui est
probablement plus grave - Ie
manque de perspectives ou ex
tra-occidentaIes. Mais I'entre-

prise reste tres stimulante. Plus
que par des monograpllles d'al'
tistes souvent sans risque et sans
surprise, Ie Centre Georges
Pompidou s'honore de telles
tentatives. Celle-d, de plus, cor
respond a notre epoq ue, une
epoque de reflexion, de bilans.
Ce retour du sens, annonce en
fanfare dans Ie lieu phare de
J'art contemporain en France, ne
peut que rejouir tous les pas
sionnes d'histolre.

Jusqu'au 7 avril au Centre
Georges-Pompidou. A signaler
Ie remarquable catalogue, dirige
par Jean-Paul Ameline et Harry
Bellel.

Laurent Gervereau

L'Hl~T01RE N" ~07 FI'VRIER 1997

94



PATRIMOINE

, ,
VOYAGE AU CCEUR DU MET% MEDIEVAL
La cite lorraine dresse Ie bilan, pour la periode medievale,
de quinze ans de fouilles archeologiques.

ON
,

L 'Amerique de la Depression.
Artistes engages des armees 1930.
Jusqu'au 22 fevrier au musee-
galerie de la Seita, 12 rue Surcouf.

Le « Journal officiel »
hier et aujourd'hui.
Jusqu'au 15 fevrier, 26 rue Desaix.

Depuis cent ans, fa societe,
[,hopital etles pauvres.
Jusqu'au 2 mars au musee
de l'Assislance publique,
47 quai de la Tournelle.

Gerard de Nerval.
Jusqu'au 16 mars
ala Bibliotheque historique de
la Ville de Paris, 22 rue Mahler.

Walt Disney chez Victor Hugo.
Jusqu'au 16 mars ala Maison de
Victor Hugo, 6 place des Vosges.

Cecil Beaton. Portraits
d'un esthete, de Marlene Dietrich
aMick Jagger.
Jusqu'au 16 mars aI'h6tel
de Sully, 62 rue Saint-Antoine.

Des liyres « mieroseopiques »
d'aujourd'hui et d'hier.
Jusqu'au 15 mars
au Musee royal de Mariemont,
7140 Morlanwelz, :Belgique.

Tranehes de vie.
Le naturalisme en Belgique
et en Europe, 1875-1915.
Jusqu'au 16 fevrier
au musee des Beaux-Arls,
Leopold de Waelplalts,
2000 Anvers, Belgique.

Le diocese de Blois a 300 ans.
Exposition itinerante jusqu'en
juillet dans Ie departement
du Loir-et-Cher.

-Rens. au 02.54.78.17.90.

UII siecle d'histoire des Balkans.
La photographie des MarohL
Jusqu'au 16 mars 11 Ja
manufacture des CEillets, 27 rue
Raspail, 94200 lvry-sur-Seine.

Matisse et Teriade.
Le peintre etl'editeur d'art poete.
Jusqu'au 2 mars au musee
Matisse, palais Fenelon,
59360 Le Cateau-Cambresis.

19.9.1941, zwejoumee en enfer.
Le ghetto de Varsoyie.
Jusqu'au 9 mars
au Centre d'lJistoire de
la Resistance et de la deportation,
14 avenue Berthelot, 69007 Lyon.

Ange Guepin et son temps .
Nantes au XIX'sieele.
Jusqu'au 16 mars
ala chapelle de I'Omtoire, 2 place
de l'Oratoire, 44000 Nantes.

L'age d'or de fa sculpture.
Artistes touwusains
du XVI! sieele.
Jusqu'au 31 mars
au musee des Auguslins,
21 rue de Melz, 31000 Toulouse.

trasie (fin du w siecle), un im
portant centre commercial et
culturel sous les Carolingiens (IX<
siecle), une republique libre du
Saint-Empire romain germa
nique (X'-XVI' siecle).

Jusqu'au 31 mars aux musees
de la Cour d'Or, 2 rue du Haul
Poirier, 57000 Metz.

bile du cinquanlenaire de
la fIr' Republique. Ou
encore Ie concours orga
nise en 1884 pour la reali
sation d'un monument
consacre acelui qui avail
refuse de s'avouer vaincu
en 1870.

Plus inallendu eSl sans
doute Ie rappel des cir
constances de I'autopsie
de la depouille du grand
homme (lequel en etail
un fervent partisan). Pas
moins de quinze mede
cins avaient tenu ay par
ticiper, qui etudierent 
et done preteverent 
cerveau, rate, reins, foie ...
Or, une fois l'operation
terminee, et alors que Ie
corps devait etre reconst!
tue pour etre presente
aux visiteurs, chacun en
tendit conserver une re
lique du republica in : I'un
emporta le bras droit, un
autre un fragment d'intes
tin, tandis que celui-la se
reservait Ie cceur ... « Pas

sionnemcnt aime» : Paul Des
chane I ne croyait pas si bien
dire I

Jusqu'au 6 avril a la Maison
des Jardies, 14 avenue Gam
bella, 92310 Sevres.

toilette, les jeux ou la devotion),
permettent d'aborder de ma
niere tres concrete la vie quoti
dienne des hommes du passe. Le
meilleur moyen sans doute de fa
miliariser les Messins avec I'his
toire de leur ville qui fut, tour a
tour, au Moyen Age, la capitate
du royaume merovingien d'Aus-

Sia/lle de Leon Gambella.
Celie sculph,re en bronze execlllee
par Bar/holdi, domine Ie monument
eleve grace a une sOllscripli.on
des Alsacien.r el des l,orrains
(Sevres, Maj.ron dRs lardies ; cl. dr.)

GAMBETTA:, ,
UN HEROS POUR LA REPUBLIQ'UE
La Maison des Jardies, a Sevres, que Gambetta occupa dans
les dernieres annees de sa vie, S'interesse au culte que la republique
rendit a l'un de ses peres fondateurs.

'est une exposition-bilan que
Ion peut actuellement de

couvrir aux musees d'Archeolo
gie, d'Architecture et d'Art de la
Cour d'Or, aMetz. Bilan, pour la
periode medievale, de quinze an
nees de fouilles effectuees par Ie
Service regional de l'archeoJogie
de Lorraine.

OU il apparalt que les vestiges
mis au jour sur les sites de l'es
pace Serpenoise, de la rue Tom
bois, de la place de la Comectie
au encore de l'ilot Saint-Nicolas
sont loin d'etre negligeables ; sta
tuette de sainte Claire en os,
chaussures en cuir, potenes mi
niatures, vaisselle en bois, cera
miques, venes, bijoux, etc.,
parmi lesq uels sont presentes
quelque deux cent cinquante
pieces significatives couvrant Ie
vIf-xW siecle.

Autant d'objets qui, replaces
dans leur contexte (Ia cuisine, la

ambetta fut pas
« sionlJlfment aime.
[ ... ] Son nom fait partie de
fa religion de fa France»,
affirmait Paul Deschanel
en 1920. Un amour «pas
sionne" que decrit au
jourd'hui une exposition
proposee a fa Maison
des Jardies, a Sevres, que
Ie depute du Bas-Rhin
occupa dans les der
nieres annees de sa vie
et qui vient d'etre restau
ree : elle fai t revivre les
differents hommages que
la nation lui rendit apres
sa mort prematuree, en
decembre 1882 - Gam
betta avai t a peine plus
de quarante ans.

Sont done evoquees
dans les petites pieces de
la residence des Hauts
de-Seine, a travers gra
vures, photographies,
lett res manuscrites, ob
jets divers, les somp
tueuscs obseques natio
nales organisees en
janvier 1883 el auxquelles plus
de 300000 personnes assiste
rent. Mais aussi Ie transfert du
cceur de Gambetta au Pan
theon, qui eut lieu Ie 11 no
vembre 1920, aI'occasion du ju-
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ILl FORUM DES

Un lecteur r,ev18
ou eel . ci sting

DU VIEILL_ISSEMENT D,E LA POPULATION
t sur a trlb e de Jacques Dupaquier,
etait du V1e.1lliBsement de 1a. populatl0 fl'anQaise (nD 203).

DEMOGRAPHII
IT NATIONALISME
«Vous presentez M. Dupa
quier (n° 203) comme un grand
specialiste de l'histoire de la
population et non cammc un
uhranationalistc, proche du
Front national. Est-it besoin de
souligner que:

« 1) l'age est une construc
tion socia Ie avanl d'etre une
donnee biologique, et que la
comparaison dans Ie temps
d'une notion comme "Ies plus
de soixante ails" n'a guere de
signification. La notion de
vieillissement relenue par M.
Dupflquier n'est donc pas per
tinente caril n'y a pas de rap
port entre une personne agee
de soixante ans en 1996 et
celle du debu t du XIX' siecle ~

« 2) I'indicateur canjonctu-

rei de fecondite qui sert de
base a ses propos alarmistes
sur l'evolution de la fecondite
est exagerement pessimiste. et
doit etre complete par l'indi
cateur de descendance finale;

« 3) les inquietudes de
Jacques Dupiiquier concer
nant la faiblcssc actuelle de
l'accroissement de la popula
tion pourraienl etre facile
ment dissipees si, au lieu de
s'intercsser au seul accroisse
ment naturel, il prenait en
compte I'accroissement total.
II est vrai que, dans ceUe pers
pective, ce n'est plus une poli
tique nataliste qui serait
demandee mais, tout simple
ment, la levee des barricres
qui entravent les Ou» d'immi·
gration ... »

Jacques Bouchoux

I
ii -'

.Ie ne cormais pas !vi. Bouchoux,
lIIais je connais Ie procede qui
consiste ii injwier et calomnier
pour 05(' dispenser d 'argumenter.
1e ne suis pas WI Itltmnationalisle,
je sou/wite selllemellt que Ie
remp/acemenr des ge,u!mtions soit
(Issure, Le Front national, dam
j'ai ere proche - er meme I'un
des re,lponsables -, etait celui de
/a Resistance, de 1942 ii 1944.
Depuis trente-huit aIlS, je n '(Ii pas
eu d'l/lItre engagement politique
que la defense de ['em'i'Ul1Ilemellt
dans man cher Vexin ji"lm~·ais. Sur
Ie fond: M. Bouchoux confond
vieillisscment biologique et
vicillissemenl demographique.
Les sexagenaires de 1997 SOil! en
meilleure sante que ceux de 1800,
mais, elu point de vue
economique et social, ils pesent de

. plus en plus IouI'd sur les comptes
de 10 nation. II est trap facile
d'opposer l'indicateur conjoncturel
de .recondite () [,indicateW" de
descendance finale. Quand 10

tendance esl ii 10 baisse, lOllS de~Lt

jinissem par converger,. mais
f'indicateur de descendance des
generations ne pew eire valable
ment calcule qu'avec lin quart de
siecle de retard. Ceci lui ote (ollie
aell/alite, mais pennet aux
ideologues antinata/istes de nier
10 gravile de la crise actuelle,
M. Bouchoux souhaite « la levee
des barrieres qui entravent
lcs flux d'immigration. »
Ie laisse aux lecteurs
de I :Histoire Ie soin d'apprecier
Ie serie~1X. de cetle proposition
et I'esprit de respol1sabilite de
son auleur.

Jacques Dup{Jquier

NAZISME ET STALINISME
Dans son article « Hitler--8taJJ.n.e : la co _on est e e iustifies?)} (nC 206),
Philippe B presen' un hllan camparattl' des vietimes du na,zi srne et du sta.linisme.

EQUILIBRIR LA BALANCE
« J'eprouve un certain trouble
devant Ie tableau * des victimes
(p. 54) et les commentaires cor
respondants. La balance des
morts est-elle equitablement
chargee? Ne I'est-elle pas trop
sur Ie p~ateau du nazisme et
trap peu sur eeJui du
sta linisme? Loin de moi I'idee
de minimiser les crimes nazis.
Je souhaite simplemenl la ve
rite, pour autant que I'on puisse
la connaitre.

«Pour les chiffres des vic
times du nazisme, deux d'cntre
eux appcHen~ de ma pan des
remarques:

«1) 1,1 million de deportes
morts dans les camps (au au
cours des transports et des
"marches de la mort"). Ce
chiffre est effectivement retenu
par W. Sofoky (L'Organisation
de 10 terreur, Calmann-Levy,
1995, p. 61), pour un nombre
total de detenus de 1,65 mil
lion. Or les pourcentagcs des
morts, camp par camp, resul- i

tant dies chiHrcs donnes par
nombre d'auteurs, sont genera
lement inferieurs - Ie maxi
mum est de I'ordre de 55 a
60 % de deccs pour Mauthau
sen. Et dans La Deportation, ic
systeme concentationnaire nazi
(BDIC, 1995), Fran~ois Beda
rida, toujours pour un total de
1,65 million de d6tenus, in
dique 550 iI 650000 morts (p.
26). Le chiffre de 1,1 million
n'inclut-il pas, pour Ausebwitz
et Maldanck, des Juifs extenni
nes, en plus des concentration
naircs mOrlS com me dans les
autres camps? Ou alors, quelle
cst !'explication dcs ecarts
constates ?

« 2) 15 millions de morts ei
viis, "victimes des conditions de
vie dans les pays occupis ". La
definition de celtc cCltegorie de
viciimes est fJoue, Dans tOt ,te
guerre, dans toute occupation,
il y a des victimes des eondi
tiuns de vie qui ne n~sultent pas
forCCnient cl'une "intention
mew1riere". N'y en a-t-it pas eu,

aussi, dans les pays occupes par
I'URSS? Et en URSS meme .)
lorsque ],on voit Philippe Bur
rin se poser la question de ''Ia
part de /'in/ention meul1riere" a
propos de la famine en
Ukraine, famine resultant de la
"repression" des koulaks, on
peut s'interroger sur l'equite
des criteres a partir desquels
on t elt~ charges les deux pla
teaux de la balance.

« L'incertitude sur Ie nombre
des victimes ne change en rien
Ie jugement quc I'on peut avai)'
sur chacun dcs regimes, mais la
grande dispcrsion des chiffres
que 1'00. trouve dans les livres
fournit un pretexte regrettable
aux ncgatioonistes de tous
bOTds. Lucien Cmchant

IT LA CHINE DE MAO?
« la lecture de l'artidc de Phi
lippe Burrin m'a laiss6 une im
pression desagreable. Certes, la
question qu'il traite est actuel
kment I'objet d'un debat, et it
est important de bien marquer

fa difference entre Ie nazisme et
Ie stalinisme.

« Cependant, je n'ai pas
, compris l'interet de vouloir ab

solument quantifier cette com
paraison, qui plus est sous la
forme d'un tableau, et donner
un c1assement dans t'horreuL
Pourquoi, dans ce cas, avoir li
mite la comparaison aces deux
regimes? Pourquoi ne pas avoir
fait participer au "concours" la
Chine de Mao, Ie Cambodge
des Khmers rouges ou encore
Ie regime butu du Rwanda en
1994 ou la Turquie de 1915?

« Si Ie massacre scientifique
ment organise de certaines po
pulations (Juirs, Tsiganes, ma
lades mentaux, etc.) par Ie
regime de Hitler n'a aucune
comparaison dans l'histoire de
j'humanite, il faut egalementte
nir compte de la soumission
ecrasante dans laquel.le ant ete
maintenues les populations
d'Union sovietique pendant des
dizaines d'annecs, de la peur
constante dans laquel1e elles vi-

L'HISTOJRE'J' '0' FliVRLER 1997

96



L'artiek de Philippe Burrin (n° 205),
qui mettait en parallele Ie stalinisme et La nazisme,
a suseite un grand nombre de reactions.
EgaLement au eourrier de ce mois·ci :
Mermoz (nO 205), Le monument aux martyrs
d'Oradour-sur-Glane (n° 205)
et la question du vieillissement de la population (nO 203).

vaient et de I'horreur des camps
de Siberie, et des dizaines de
millions de vies brisees par Ie
stalinisme. » Donald Lecomte

DEUX REGIMES ATMEES
,d'ai bien aime l'article de Phi
lippe Burrin, mais jl me semble
que la comparaison aurait ete
plus valable si eUe avait ete eta
blie entre Ie national-socialisme
et Ie marxisme-sociatisme. Quant
a l'une des similitudes capitales
entre ces deux ideologies, ce fut

I'atheisme (surprenante omis
sion I) car par leur haine de Dieu,
el1es ont enleve aI'homme toute
dignite. II aurait ete plus hon
nete de mieux preciser 1c nombre
total des victimes du "marxisme
socialisme-mao"isme" : de nom
breux specialistes s'accordent sur
des chiffres nplus jmportants :
plus de 70 millions pour I'URSS
el 300 pour la Chine (dont 100
deja reconnus par ce pays). Ce
qui fait un total superieur a celui
du nazisme. » Michel Pestka

• •
Une il1celtitude notable obere
eL'idernmenl les chiffres
des victimes qui apparaissent
dans 111011 article.
Ie rappel/erai simplement
que mon propos elait d'ejfectuer
une comparaison
limitee au nazisme el au
stalini.l'me, et qu 'ilne s'agissait
ni de dedouaner l1i
d'accabler, mais de foumir des

, elements d'appreciation.

. Comme j'ai essaye de l'indi£]uer
en outre, if est impOltant,
par-dela des indications
chijfTl!es qui resten1
approximatives et dont
les oiteres de selection peuvent
etre soumis a discussion,
de prendre en comple les types
de crimes imputables a
chaque regime.

Philippe Burrin

• Ndlr: Ics tableaux el les annexes soni de
la responsabiliLc de la redaeLion..

IMMORAL MERMOZ
Dans son article consacre a Je ermoz (n° 205 Emm.anuel Chadeau evoquait 1a
:recupera io par Ie e de Vichy de la figure de ravtats1.1r mort en 938.

LE CMOIX DE VICHY
« Emmanuel Chadeau rappelle
que Ie livre de Joseph Kessel,
Mermoz, publie en 1938, fut
d'emblee un best-seller. Et it
conclut, apres avoir souligne la
glorifieation dont l'aviateur fut I
I'objet sous Vichy, qu'il "devient
pour des decellnies un heros de
patronage".

« 0 , il est interessant de
constater qu'a ta suite de la pu
blication de ce livre, qui fait ap
paraltre divers aspects de la vie
privee de Mermoz, les Cceurs
vaillanls, qui federaient les pa
tronages catholiques, interdi-

rent a leurs equipes de prendre
ce nom, jugeant Ie comporte
ment de l'homme lrap immoral.

« Les scouts de France pri
rent la meme decision en avril
1939 : un communique du pere
Forestier, aumonier general, et
du general Lafont, chef scont,
<Innom;a que "des amis de Mer
moz ayant Cnt bon de reveler des
aspects de sa vie privee moins
ed/fiants, nOLtS estimons qu'it
n 'est plus possible de placer des
troupes ou des patrouilles
[scoutes] SOllS ce patronage. Mer
moz restera une figure heroi'que
de la conquete de I 'air. Dans ce

domaine, it aura bien se/vi Ie re
nom de la France. Mais sa vie
morale a ete trop incomplete pOLlr
qu'il puisse Nre donne en pairo
nage atv: gatf;Ons".

« Le choix de Vichy de glori
fier Mermoz ne manque done
pas d'un certai n sel. »

Jean-Jacques Cauthi?

LA 0 ~ I_R
Jf faw pricij'er tout d'abord que
les relalions entre Ie mouvement
scout et Vlchy n 'onl pas ete
si simples. On peU! lire ii ee sujet
Ie temoignage de Fral1l;ois
Bloch-Laine dans Hauts

Fonctionnaires sous l'Occupa
tion (Odile lacob, 1996).
L'herofsation de Mennoz sous
Vlchy est portee par des milieux
militaires et catholiques, maispas
necessairemenl cotholiques
militants, ni (ems de scoutisme.
Au reste, elle se prolonge bien
apres (cf Ie nombre de colleges,
lycees et ecoles qui pO/tent Ie nom
de l'avinteur). Enfin, l'expression
« heros de patronage» a une
po/tee generale que l'on ne
saurait reduire au sens de «heros
du patronage». II existe d'ailleurs
des patronages lares.

Em.manuel Chadeau

ORADOUR, LA STATUE ET LE ROND-POINT
UernplacBffient actuel de la statue commemorative de 1a trage .e
d 'Oradour-sur-GlaneI a. Limoges l lui 6te-t-il S 6llBion symbolique (n° 206)?
LE SITE
LE PLUS APPROPRIE
« Conlrairement it ce qui est dit
dans I'article que Bertrand
Tillier consacre au monument
aux martyrs d'Oradour-sur
Glane sculpte par Fenosa, il ne
me semble en aucune maniere
que la dimension symbolique
de cette statue soit niee.
Lorsque Ie musee d'Art mo
derne a accepte de confier cette
reuvre a la ville de Limoges, en
1981, Ie conseil municipal de
I'epoque a eu avant tout Ie
souci de choisir un emplace
ment ou elle serait particuliere
ment mise en valeur. II est ap
paru que Ie carrefour silue a la
sortie de la ville, eonstitue par

l'intersection du boulevard pe
ripherique - Ie plus frequente
de Limoges - avec la nation ale
141, qui conduit au village mar
tyr situe avingt kilometres, et
s'appel1e aujourd'hui "carre
four d'Oradour-sur-Glane",
etait Ie site Ie plus approprie.
Cette statue n'est donc pas ins
tallee "comme simple omemel1t
dans un jardin public", mais sur
un rand-point, it la vue des au
tomobilistes, des passants et des
touristes qui ne manquent pas
de decouvrir celle statue emou
vante et tres expressive, et de
vouloir en connaitre la signifi
cation.» Alain Rodet,

maire tk Limoges,
depute tk Ia Haule-Vienne

loA D
Mon Gl1icle n 'ewit en aucune
maniere une allaque personne{{e
adressee aM. Rodet, mais
repO/ulait a une sfliete volonte de
retracer L'etonnant parcours
historique de ceUe eel/we.
Cependanf, que M. Rodet me
pel7nelte de douter de la valeur
symbolique du sile urbain oft elle a
pris plL7ce. Lei possibilite, iei offerte
au monumenl, de fonctionner
comme un objet ou un lieu
de mbnoire parafJ tres limitee,
quelque peu dt!Jisoire
et [ranchement improbable.
Ne semil-on pas en droit d'esperer
aujourd'hw; en eeho ason sens
tragique et douloureux, d'une pGl1
un site moins marginal et, d 'autre

. part, une installation con(om1e
ant souhaits du sCLdpteur ? Que
/'a!uvre soil erigee sur une colonne
de sept metres de haUl, respectant
(Iimi mieux ses propo/1ions que
Ie socle actue4 et que l'ensemble
po/te graves les mots emouvants
rEluard (( Des hommes flren t a
leur mere et a toutes les femmes
la plus grave des injures: ils
n'epargnerent pas les enfants »\
seraient-ils choses impossibles
pour la municipalite de Limoges?

Bertrand TiIliIT

Par sauci de brieveli\
at de !I1lr1e, III redllrtilln se reserve Ie droit
de ne pubJier que des extroits des lellres

selertionnees.
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Harlem: naissance d'un ghetto, Claire Zalc, p. 40-41
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p.43
Defense et illustration des sectes (entretlen), Jean BauMl'Ot, p. 44
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Les Etrusques savaient lire l'avenir, Dominiqne Briquel, p. 56-60
Les enfants criminels de 180 Belle Epoque, Anne-Claude Ambroise·Rendu,
p.62-66
Le best-seller de Cesare Lombroso, Anne-Claude Ambroise-Hendn, p. 64
Montaigne, maire de Bordeaux, Jean Lacouture, p. 6R-72
Revelations sur les origines dll proces de Nuremberg, Miehrel R. Marrus,
p.80-85
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Portraits de refugies, Emile Temime, Genevieve Dreyfus-Armand, p. 46
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Jean Vilar, Ie pape d'A'\Iignon, EnunanueJle Loyer, p. 66-71
Le Moyen Age avait-il peur des jeunes ? (entretien), Jean·
Claude Schmit.!, p. 80-84
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L'explos)on des nadonal.l8mes. De valmy a Maastricht
Qu'est-ce qu'nne nation ?, Miehel Wmock, p. 8-13
Lord Acton: « A bas 180 nation! .. , Michel Winock, p. 10
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1914 : genese d'une catastrophe, ,lean·Jaeques Beeker, p. 64-69
Hymlles a 180 nation, Ca.rola Hert.el, p. 70·71
Romans de 180 RevlUlch.e, Jean-Mare Proust, p. 70·71
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Ti,to et t'illUBion yougoslave, Joseph Kru lie, p. 80-81
Hitler, Ia race et Ia nation, Philippe Burrin, p. 82-85
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Petits ecoliers du roi, Joel Cornette, p. 40-41
Le prive contre la laique, Pierre Albertini, p. 42·43
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Les dix Fran~ais les plus riches !, Jacques Marseille, p. 30
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Les catholiques sont-Us de mauvais capitalistes?, Jean-Michel Gaillard,
p.34-37
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Le proces de l'UBurier, Jacques Berlioz, p. 40-41
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Les galanteries de l'Opera de Paris, Maurice Lever, p. 68·71
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Oradour : Ie monument du scandale, Bertrand Tillier, p. 88
A quoi sert Ie Pantheon ?, Maunee Agulhon, p. 98
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TUN E.

LES POUVOIRS
E LA PRESSE

Jean-Marie Colombani est e dl.reete du « Mo e))
prest"gieux quotidie dont 1es a ports ;vee as tnstanc8S ,{mo omiq es

at politi es n'ont pas toujo s ete s" pIes.
H expose ie' sa p 0 a hie de ceue dolt etre Ie metier dejournal1ste

dans une democratie BO e a la fa s a la pression du pouvoir
et a. celle des marchandB.

. xercer Ie metier de journa
,iJiste, en tou te liberte, sans
autre souci que Ia qualite et
la rigueur des informations
que l'on livre au public: tel
est Ie privilege que nous ne
sommes pas assez nombreux
a pouvoir partager, en
France, aujourd'hui. D'ou

notre fierte. D'ou notre inquietude
aussi.

J'emploie adessein Ie mot privilege
pour provoquer la discussion. Car,
apres tout, comment, simple lecteur de
journaux - et donc naturellement
agace ou apaise seion les jours par Ie
con tenu desdits journaux et les pre ten
tions de ceux qui les redigent -, ne pas
etre pris d'un doute : ce particularisme,
ici revendique, ne serait-i1 qu'un
caprice? Un avantage acquis? En
d'autres termes : a quoi sert I'indepen
dance?

Je pourrais evidemment repondre en
evoquant les relations de la presse et de
l'argent, en expliquant que l'informa
tion ne saurait etre une marchandise
comme une autre, en rappelant qu'elle
forme et deforme les consciences, et en
concluant que ce risque, inherent au
commerce d'idees, qui la caracterise;
justifie qu'on se batte pOUY la proteger
d'une corruption par des interets etran
gers asa sphere professionnelle.

Discours que certains jugeront

vieillot, tant I'uitra-liberalisme de cette
fin de siecle Ie dement, mais dont je dois
bien eonfesser qu'il a fonde un heritage
dont je me sens aujourd'hui, avec la re
daction du Monde, Ie deposita ire.

Je prefere cependant situer I'enjeu
sur un autre terrain, complementaire
du precedent. A propos de la presse, Ie
debat lancinant de ces dernieres an
nees, tel que l'animent les pouvoirs po
litiques et economiques, porte sur Ie
journalisme et sa responsabilite - au
trement dit ses derives, ses manque
ments, ses revelations, etc.

A l'oppose, j'estime que, dans ee pays
de culture monarchique, qui parait
comme essouffle et qui a ete souvent
trompe, I'urgence est de debattre de la
democratie et de ses libertes. II y a une
reticence proprement fran~aise, chez
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les politiques comme dans certains mi
lieux economiques et intellectuels, a
envisager sereinement la place ci
toyenne du journalisme dans Ie conflit
democratique.

Ce qui differeneie par essence la de
moeratie - du moins une democratie
vivallte, et non lasse et abandonnee-,
c'est qu'elle s'auto-institue sans cesse
par Ie conflit et la contradiction, ad
mettant que ses institutions et ses signi
fications soient regulierement remises
en question, acceptant que tous ses ac
teurs necessaires ne se ramenent pas
aux seuls pouvoirs institues, souhaitant
qu'il y ait entre eux du jeu, de l'alea
to ire et de l'imprevisible.

Cc que, de fa~on recurrente, Ies pou
voirs n'admettent pas, c'est cette place
du journalisme comme element du
conflit democratique, comme symbole
d'une responsabilite democratique qui
ne saurait s'identifier a la responsabi
lite etatique.

En tant que citoyens, c'est-a-dire pour
savoir et agir en toute conscience, nous

I avons tous besoin de ees grains de sable
qui grippent parfois la machine, de ces
messagers de mauvaise nouvelle qui
obligent a reth~chir. Bref, nous avons be
soin d'une presse independante, c'est-a
dire d'une presse dont nous savons par
avance qu'elle se refusera adefendre en
contrebande les interets prives des mar
chands. J.-M. C. •
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