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eorges Vigarello} qui
s}est impose avec

Le Propre et Ie Sale, puis
avec Le Sain et Ie Malsain
comme I'un des meilleurs
historiens franc;:ais du corps
et de ses representations}
renouvelle avec ce livre son
interrogation sur la maniere
dont les Franc;:ais ont conc;:u
leurs relations avec la vio
lence sexuelle infligee aux
femmes et aux enfants depuis
Ie XVl e siecle. A travers
les variations du droit,
les proces et les faits divers,
I}auteur marque revolution
des mentalites, depuis
Ie silence de jadis jusqu)a
I}emergence contemporaine
du scandale.
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LE FORtf 1 DE
-------------LECTEURS

Cl. Keystone

Sylvie Braun

AcriD

pl.ine par gout et non par devoir, et n'en sont pas
pour autant plus mauvais juges de ce qu'ils
lisent.

« Ec quand cetle histoire, agreablement
racontee, a pour objet non pas des grandes
idees, ou de rebarbatives structures econo
miques, ou bien d'absconses "mentalites",
quand elle prend au contraire pour point de
mire un personnage marquant de I'epopee
nationale, pire encore, I'un de nos rois, run de
nos pauvres rois d'Ancien Regime si vilipendes,
au nom de la Repubtique triomphante, et

des souffrances
qu'enduraient
quotidiennement,
sous leur joug
infame, leurs mil
lions de sujets, I'in
dignation est ason
comble!

« D'ou l'oubli
dans lequel est
bien injustement
tombe Pierre
Gaxo tte, l'un des
plus grands his to
riens de ce siecle,
don t Le Siec!e de
Louis XV, parmi
bien d'aucres
livres, reste un de
mes piUS chers et
vifs souven irs de
lecture.

« L!Jsage est
actuellement de se
moquer de lui et
de ses oeuvres,
voire de se scanda
Jiser qu'il ait fait
carriere. Pierre
Gaxotte, il est vrai,
avait en outre Ie
tort d'etre de
droite, et academi
cien : deux tares
qu'on ne pardonne
pas aisement - au
moins dans les
colonnes de votre

revue. II meritait mieux, cependant, que les
quelques lignes vengeresses que vous lui avez
consacrees dans volre demier numero.

« Je tiens pour ma part il feliciter les editions
Fayard, fide!es a leurs engagements d'or,igine,
qui ont eu I'intelligence de reediter deux de ses
ouvrages. »

II LE.POIUA

S'il est vrai que Pierre Gaxotre a aban
donne la dire<:tion de]e suis partout en
1937, s'opposant aux articles de Robert
Brasillach, il serait erron(' de Ie dedouaner
de rout antisemitisme, GaXOlle a eH?,
parmi les publicisles d'extreme droite, for
mes par !'Action fran<;aise, un antisemite
comparable ason maitre, Charles Maurras.
Qu'i! sumse de citer son portrait de Leon
Blum d:ll1s Ie numho du 7 avril 1938 de
Candide, Oll il est cdilOrlaliste ; «D 'abord,
if est laid. Sur un corps de pantin desal'li
cule, if promime la tete triste d'une
jument palestinienne. [ ... 1 !l est le mal, it
est fa mort. " Comme quoi il n'y a pas, il
n'y aura jamais de « livre definitif» en la
matiere, pas plus cclui de Mme Verdes
Leroux qu'un autre,

En revanche, nous donnons raison aM.
Lecarme sur Jean-Paul Sanre, auquel on
peut cenes beaucoup reprocher, mats it
condition d'etre rigoureux sur les faits. 11
est avel'e que Sartre a bien remplace Ferdi
nand Alquie dans la khiigne de Condorcet.
II serait interessant de savoir d'ou vient ce
bobard ratifie par I.e Nouvel Observateur. _

«

Dans notre n° 216, p. 7, nous evoquions I'itineraire
de I'historien et journaliste Pierre Gaxotte. Deux
de nos lecteurs ont reagi. Retutant du meme coup
une mechante rumeur a propos de Jean-Paul Sartre.

Pierre Gaxotte
et Jean..Paul Sartre

« II est de bon ton aujourd'hui de decrier la
bonne litteralure qui, quand elJe obeit aux cri
teres du bon gout et respecte les canons de la
prose classique. se trouve rapidement taxee
d'academisme. 11 est tout aussi courant, et
repandu dans les milieux universitaires, de
denoncer \'histoire qui platt au public des non
specialistes, de cell)( qui pratiquent cette disei-

e n'ai aucune sympathie pour
Pierre Gaxotte, historien leger et
mondain. Mais il est conlraire a
la verite d'enoncer qu'il a ete,
"pendant la gtlerre, /'un des inspi

rateurs de la publica/ion collaborationnisle Je suis
partout". Pierre Gaxotte, dans Candide, a juste
ment refuse la collaboration et I'antisemitisme,
et tenu un discours conservateur, considen~

comme anglophile.
« II a condamne, des Ie debut, la ligne de

Je suis pO/toul, el dissuade en vain Brasillach de
s'y ruer et de s'y
perdre. Vous trou
verez toutes les
preuves dans Ie
livre definitif de
Jeannine Verdes
Leroux, Refus e/

violences (Galli
mard, 1996).

« Dans cette
epoque de conlro
verses, la presse
n'a pas Ie droit de
lancer, sans les
verifier, des contre
verites. On a pu
lire, dans Le Nou
vel Observateur (16
octobre 1997), que
Sartre avait, par
ambition, pris la
place d'un profes
seur juif revoque,
en 1941. Or une
veri fication ele
mentaire monlre
que Sartre fut
nomme en khagne,
a Condorcet, en
remplacement de
Ferdinand Alquie,
appele a d'autres
fonctions. II n'im
porte : les lecteurs
ont cru it une faute
inexpiable. »

Jacques Lecarme

(,I U

U
ne bonne nouvelle

pour LJ~is~oire: nous

avons slgne, avec

la chaine « Histoire ",

un contrat de trois ans qui

nous permet de diffuser,

par Ie bouquet TPS, une heure

de programme par semaine,

Ie samedi a21 h, rediffusee

aplusieurs reprises.

Cene Cmission hebdomadaire,

intirulee Le Magazine

de l'hisroire el presentee

par Palricia Marlin, a pour

ambition de faire connallre

au public des historiens qui

trouvent Ifl l'occasion de parler

de leurs travaux en cours.

Le Magazine de l'histoire

passe aussi en revue

ks productions importanles

du momenl ayant un rapporl

avec I'hisloire, dans Ie domaine

de l'edition, du lheatre,

du cinema, des expositions,

des CD-Roms, etc. " Histoire »

sur TPS a acruelJemenl 100000

telespectateurs reguliers.

A noler egalement ce mois-ci :

la publication, aux editions du

SeuU, en collection de poche

(<< Points-Histoire »), des grands

articles, parus dans L'Histoi1'e,

sur l'affaire Dreyfus, alors que

nollS allons cetebrer

Ie centenaire de la redaction

de «J'aecllSe» par Emile Zola.

Enfin, a l'occasion

des elections eanlonales

et regionales du mois de mars,

nous publierons un dossier

sur « L'exueme droile

en France », avec nolammenl

les contributions de Pierre

Assouline, Serge Berstein,

Anne-Marie DUTanlon-erabol,

G~rard Gengembre, Jacques

JuUiard, Pascal Pernneau,

Rene Remond, Alain·Gerard

Slama et Micbel WUlOCk.
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Sauver Camac ! Quelques considerations sur Ie C0111munisme
LEtat a-t·il entrepris de defigurer
Ie site de Carnac (nO 215, p. 15) ?

Les anciens communistes sont-ils les plus aptes afaire une analyse critique de I'ideologie marxiste
et de ses consequences (n° 215) ? Et que fait-on des victimes de la democratie americaine 7

Precisions sur Ie gouvernement du president Allende et sur Ie coup

d'Etat du general Pinochet (n° 215 p. 86, et n° 217, p. 92).

• jj fallait bien entendu lire, en
conclusion de l'article
de Guillemette Andreu
(n° 216, p. 51) : « Une altemance
d'espaces denses, qu.i s'adressent
aux fins connaisseurs, et
d'espaas aenis, pour un public
plus large, permet de choisir son
rythme de visite et d'apprecier
ceUe admirable collection [celle
du Louvre1qui se place
en deuxierne position derriere
celle du musee du Caire. "

• Deux erreurs se sont glissees
dans la !ettre de Benoit Blin,
publiee dans Ie « Forum des
Iecteurs » de notre n° 217
(p. 92) : Salvador Allende
est mort Ie 11 septembre 1973 ;
Ie nom du theoricien
et homme politique allemand
Karl Kautsky etait mal
orthographie.

I
Par sou~i de brievele

el de dorla, 10 redaction se reserve, Ie droit
de ne publier que ·des extroits des lenres

selectionnees.

Georges Jachu

\

fois-ci votre derive est flagrante.
Apres StaJine, c'est Lenine
("l'jnventeur du terTol"isme d'E
tat" ') et I'on voit poindre Marx !
Et la revolution bien entendu 1

Je ne sa is pas si vous mesurez
votre absurdite! Ou alors vous
etes carrement reactionnaires !

« Tiens,je prends un exe,mple
que vouS aimcz bien, les Etats
Unis. Et si vous comptiez les
morts et les refugies de la
"guerre d'independance ameri
caine" ? Au nom des "Lumieres"
cette fois-ci, et des grands prin
cipes que vous semblez
defendre.

« Alors pour Ja "democratie
americaine'; s'il vous plait, faites
votre petite enquete. Allez jus
qu'au bout de votre logique!
Vous verrez, ct si je m'en sou
viens bien, i1 y a meme eu plus
de degats humains que Jors de)a
revolution cubaine! Faut-il
alors reduire ce prcmier soule
vement (americain) legitime Ue
pense) a l'aune de vos esprits
morbides ? Selon votre petite
fa((on etroite de "faire" de I'his
toire. Absurde ! »

Philippe Brial

de legitimite pour gouverner.
«N'aurait-il pas ete du devoir

de la redaction de signaler que
Ie mode de scrutin en oeuvre
pour elire Ie president chilien a
cette epoque est semblable a
celui utilise pour elire les depu
tes britanniques? Le scrutin
uni,nominal a un tour permet au
candidat arrive en tete dans la
circonscription ou il s'esl pre
sente d'etre elu avec une maj.o
rite, qui n'esl souvent pas abso
lue, et pourtant personne n'a
con teste la legitimite de la
Chambre des communes britan
nique!

«De meme pourquoi ne reta
blissez-vous pas la verite, en
rappelant les milliers de Chi
liens an.etes Ie jour meme du
coup d'Etat du general Pino
chct, tortures et disparus, qui
n'avllient pourtant jamais utilise
la violence'? "

« «Ah ! qu'il est dur d'etre cen
trisle !" C'est Ie cas de CHis
lOire. Alors comme je suis de
gauche (pas communiste,je pre
cise, mais sinceremen t de
gauche), je vaus attaquerai de la
gauche. Et sur ce que vous per
sistcz a baptiser Ie "commu
nisme" dans Ie numero de jan
vier 1998...

({ Excusez-moi, mais cette

« ~analyse la plus pertinente
de ces evolutions radicales
paralt avoir ete don nee par Cio
ran dans Aveux et anathemes :
"VOliS avez beau deserter telle
croyance religiel/se ou politique,
VOliS conserverez la tenacite el
J'intolerance qui vous avaient
pousse ii l'adoptel: Vous serez tou
jours lurieux, mais votre fureur
sera dirigee contre la croyance
abandonnee,. Ie lanatisme, lie a
mtre essence, y persistera [... ]. Le
fond, vOlre fond, demeure Ie
meme, el ce n'est pas en chan
geant d'opinions que vous an-ive
rez aIe modifieJ; ""

Jean-Marc Brebion

DERIVE FLAGRANTE

DES PROPOS
SURPRENANn

«Ala page
92 du

numero 217,
vous pub1iez
comme chaque
mois des Jettres
de lecteurs.
Parmi cellcs-ci
se trouve la

lettrc de M. BenOit Btin qui
tient dcs propos sllrprenants.

{( II affirme que Ie "sou/eve
ment de l'ar/nee [chilienne en
1973 co ntre Ie gouvernement
du presiden t Allende] luI La
conclusion d'une exasperation
generale contre /'extremisme de
10 gau.che chilienne", gauche qui
Ile. rcspectait d'aillcurs pas
"[,Etat de droit". Avec 36% des
voix ob-tenues aI'election presi
dentieUe de 1970, I'auteur sug
gere que Allende n'avai·t gucre

Retour sur Ie Chili d'Allende

GUhlR
LES TROUBLES DE L'AME

A
I'occa

« sion de
III!~J)a sortie du

Livre noir du
commu nisme,
L'Histoire s'in
terrogeait sur
I 'even t uelle

o aptitude ptivile
giee des anciens communistes it
faire une analyse critique et
objective de I'ideologic commu
niste et de ses consequences.

« Que I'on prenne pour sujet
d'etudes, souvent exclllsif, un
domaine qui a ete l'objet d'un
engagement intense, ne manque
pas d'inte:rroger.

« S'agit-il de faire ceuvre de
pedagogie, de mettre en garde,
de faire beneficier cl'une expe
rience, au de guerir les troubles
de l'ame provoques par l'enga
gement passe, el, forcement
pour des anciens communistes,
par Ie mode de I'autocritigue
publique, explicite ou implicite,
plutot que dans le secret du
cabinet d'un psychanalyste ')

UN PROJET
EXEMPLAIRE

C'est en tant qu'abonnee a
« L 'Histoire et personne
privee que j,e reagis al'entrefilet
titre "PolemiqllC ~I Camac". Je
pourrais vous repondre en tant
qu'agent du ministt~re de la Cul
ture, chargee de mission aupres
de Ja Direction du patrimoine et
vous apporter alors, documents
a I'appui, )'ensemble des ele
ments necessaires avotre juge
men!.

«Votre collaborateur n'a pu
que se laisser abuser par des
echos partiaux diffuses par des
personnes ou des associations
ayant interet a ce que Ie projet
d'amenagement d'un monu
ment majeur du patrimoine
mondial initie par Ic min istere
de la Culture ne puisse etre
mene ason terme.

«Censemble monumental,
en cours de restauration depuis
1991, c10it etre mis en valeur et
presente au public dans des
conditions conformes asa noto
riete. Le projet de travaux
declare d'ulilite publique en
1997 a ete con<;u pour repondre
aux objectifs suivants : recou
vrer I'integrite archeologique
du site en supprimant les ele
ments qui l'ont alteree, en parti
culier les routes recentes (1935
1953), amenagees Sllr Jes
sols archeologiques eux-memes
ainsi que les constructions qui
attentent ala monumentalite de
J'espace, puis organiser l'accueil
du public en conciliant les
contraintes qu'imposent la
conservation et la volonte de
satisfaire Ie million de visiteurs
annuels avec tOlltes leurs diver
sites.

« Le dossier d'enquete a pre
eise les modalitcs d'aeces : scul
Ie parking sera payant, l'en
semble des services culturels
d'information comme ~'acces

aux cheminements pietons et
cyclables de visite seront gra
tuits.

Le projet d'amenagement
est donc, pour qui l'examine
avec serieux, Ie contraire d'un
"menhirland" ; il apparait, en
revanche, comme une reponse
exemplaire aux consequcnces
desastreuses de la surfrequenta
tion touristique dans les monu
ments tres sel1lsibles. »

Genevieve Le LOlJGm

L'HISTOIRI1 N° 21·~ FEVRIER 1998
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,11./';'_, Depuis 20 ans,
~.iI "L' HISTOlRE"

accumule analyses,
dossiers et documents
sur l'Msta e en
train de se faire.
Regroupes par themes et
enrichis
de cammentaires,
de cartes et
de chronologies,
ils do t
ujourd'hui naissance a

trois indispensables
hors-serie annuels
"LES COLLECTIONS

DE L'HISTOlRE".

Le N° 1, c acre aux
uAnnees De Gaulle,
1958-1969", vous attend
chez votre
marchand de journaux,
fin fevrier,

~....... au prix de 42 Francs.

------------
maJt'ChaD. de j ux ,

----------
Chez votre marchand de journaux fin fevrier 98

-----

NOIn : ,.. Prcnorn : Adresse .

........................................................................... Code Postal; I I I I I I Ville: .

Reglementjoint par cheque de 42 Fa 1'0 dre de 'THISTOlRE" pour la France, Tom-Dam indus.
Livraison sous 2 semaines. Etrangcr: SO Francs, port indus.

Loi [11!o,malique &. Liberles : vous Jisposez d'url droil d'(jcccs el de rcetifiwliOtl de.s dO/l./llies ~t)W w/IIwrl,ml cl 1'011/1":< vow opposer alwr ccss;on Clupres de "[;HlSTOlRE"

, reu'Voyer ' L'HI TOIRE, 57 rue de Seine 75280 Par; Ced X 06



o MA N° 218 -FEVRIER 1998

REVUE MENSUELLE
501 RUE Dr; SElto.'E 75006 PARIS

ACT DOSS ER

1938 :
Ie triomphe

des nazis
En couverlure, cl. BPK.

34 rannee d'Adolf Hitler
par Philippe Burrin

0 ra1otheose
de a culture « aryenne »
par Eric Michaud

2 La Nuit de cristal :
recit d'un pogrom
entretien avec Saul Friedlander

6 Les Allemands
etaient,ils tous nazis?
par Pierre Ayc:;:oberry

48 Charlot contre Hitler
par Pierre Sorlin

0 Mussolini vassal de Hitler?
par Pierre Milza

.1 Munich au la strategie
de l'abandon
par Elisabeth du Reau

56 Vienne,Prague :
la fin d'un monde
par Jean-Paul Bled

58 Pouvait,on resister a Hitler?
par Jean-Pierre Azema

CHRONOLOGII

LlXIOUI

RIPIRU CARTOGRAPHIOUIS

DOCUMINT

« Mein Kampf"

IItOUR IN JAVOIR PUIS

PORTRAITS

Les hommes de Hitler3·6
38
39
53

60
'1

OR,. - IT

o La ie~on d'economie
de Paul Bairoch
par Franc:;:ois Dulay

VUE _ P E 51

8 Ce nombril qu'on dit charneL ..
par Jacques Berlioz

·9 Bienvenue sur Mars
par Philippe Varnoteaux

POll ON

iDI S

renigme Pierre Brossolette
entretien avec Franc:;:ols Bedarida

v

o M·- Ie

G M

La cour de France en 80 000 vers
par Martin Aurell

2 Des apaches dans les cites
par Dominique Kalifa

t Rome et la Chine:
Ie partage du monde
par Jean-Louis Mourgues

, Irlande du Nord;
la guerre des berceaux
par Youssef Courbag e

13 Descartes et les sorcieres
par Joel Cornette

L'HISTOIRE N' 21 FEVRJER 1998
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0is to ire SUR TPS

• I
, Vive la Nation

par Yves Lacoste

PS : Si vaus avez des souhaits paniculiers quant aux sujets que
devraienl traiter les prochains numeros des Collections de CHls/oire,
n'hesitez pas ;) m'ecrire : je serais heureux de prendre vas suggestions
en con.~ideration.

«[Histoire» .
projets pour 1998

'Histoire aura bient6t vingt ans : au mois
d'avril, pour feter cet anniversaire, nous
consacrerons un numero special aux deux

.........decennies qui viennent de s'ecouler. Vingt
annees pendant lesquelles votre fidelite ne s'est pas
dementie : vous etes aujourd'hui, chaque mois, 75 000
a acheter la revue, dont 45000 abonnes, et pres de
700000 anous lire.

Des ce mois de fevrier, nous inaugurons l'annee en
vous presentant une maquette plus claire, plus lisible,
plus aeree, conr;ue par Nathalie Baylaucq et Marc
Jezegabel. Un amenagement de ce qui existait deja et
que vous etes toujours plus nombreux aapprecier et a
lire, comme en temoigne votre courrier. C'est du reste
par ce courrier, Ie « Forum des lecteurs », que s'ou
vrira desormais la revue, plus que jamais soucieuse de
votre opinion.

Vos lettres - de compliments et de critiques 
nous Ie prouvent : vous comprenez nos exigences.
Nous n'hesitons pas a aborder les questions les plus
controversees. Qu'il s'agisse de la nature du commu
nisme, des debats sur la Resistance, des origines histo
riques du racisme ou de la nature des guerres de Reli
gion ... Avec toujours Ie meme souci : independance
par rapport aux dogmes OU aux querelles d'ecole,
rigueur dans l'information aussi bien que dans Ie
debat, pluraJisme des points de vue. Chistoire doit,
selon nous, etre accessible a tous, sans taire pour
autant sa complexite ou cacher ses zones d'ombre.

1998 est aussi une annee decisive pour L'Histoire a
un autre titre: nos anciens numeros etant epuises, et
nos lecteurs se trouvant toujours plus nombreux avou
loir s'y referer, nous avons decide de vous proposer,
des Ie 13 fevrier prochain, et trois fois par an, un
numero hors serie thematique qui vous permettra de
retrouver les articles que vous avez apprecies, comme
ceux dont vous n'avez pas pu encore prendre connais
sance.

Le premier numero de ces Collections de L 'Histoire
sera consacre, al'occasion de l'accession au pouvoir du
General en 1958, aux « Annees de Gaulle ». Vous
pourrez y lire les auteurs qui depuis la fondation de
L'Histoire nous font I'amitite de leur collaboration.

Stephane Khemis

--.

v s

ERCHE

UE D S

IS

REC

7 La grande aventure de la 2 CV
par Jerome Thuez

78 Rumeurs et epidemies
les semeurs de peste
par Yves-Marie Berce

8 - Vercingetorix,
l'homme qui voulait etre rot
par Yann Le Bohec

6

90
98

1848 ; la revolution des femmes
par Michelle Perrot

6 Les larmes aussi ont une histoire
par Piroska Nagy-Zombory
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AGENDA

CONTE ARABI
LIS 1Ao ,tVRIER IT Ao MARS

A 15 H ]0

Spectacles musicaux, ateliers
artistiques... : I'Institut du monde
arabc, a Paris, propose de nom
breuses activites pour Ies publics
de tous ages. Ce mois-ci seront
ainsi racontees aux enfants, en
franerais el en arabe, les aven
tures du heros legendaire Antar.
Rens. 01.40.51.39~12.

Rubrique realisee
par cecile Rey

CAMPAGNES
A BEAU BOURG

u: 6 FtVRllR A 19 H 30

« Les campagnes au XIX'

siecle : une histoire it re
ecrire? ", se demanderont Alain
Corbin et Jean-Clement Martin
lars d'une rencontre arganisee
par Ie Centre Georges-Pompi
dou. lIs etudieront dans queUe
mesure I'accession du monde
rural it la modernite, au siecle
dernier, dissirnule la perpetua
tion, ou Ie renouvellement d'un
certain nombre de traditions.
Dans Ie Tipi (piazza).
Rens. 01.44.78.42.40.

LA .TOLERANCE
A NANTES

LU i, U IT 116 FtVRIER
A18H15

FEVRIER 1848/1998
LU U, il< IT is FtVRIER

A I'initiative de la Societe
d'histoire de la revolution de
1848 et des revolutions du XIX'

siecle, dont la presidence d'hon
neur est assuree par Maurice
Agulhon, un colloque internatio
nal reviendra sur les journees de
fevrier 1848. Avec de larges
ouverlures sur les provinces et les
colonies, mais <lussi sur l'Europe
elle « Printemps des peuples ».

A 1'Assembtee lUlltonale.
Rem. 01.40.63.69.78.

• Dans Ie cadre des cours
publics donnes aNantes it I'occa
sion du quatrieme centenaire de
La signature de ('edit de Nantes,
Pierre Milza viendra s'interro-.
ger, Ie 2, sur les « Italiens en
France: une integration reus
sie? ". Seronl aussi abordes :
exclusion et integration des
femmes dans la premiere moilie
du xx< siecle (Ie 23) et tolerance
et intolerance en Bretagne au
XVII" siede (Ie 26).
Rens. 3 nw Pierre-Benoil,
44000 Nantes.

FLORENCE AU LOUVRE
US i, 9 IT 16 ftVRIER

A 18 H ]0

Les dossiers de candidature
doivent etre deposes
avant Ie 15 mars (c/o OFISA
SA, chemin des Charmettes,
1003 Lausanne).

L'ARC HITECTURE
EN ASSOCIATION

Parce que l'histoire
de l'architecture cst sous

representee dans les
expositions ou les colloques,
une association reunissant
enseignants, chercheurs,
etudiants s'est constituce :
grace ades rencontres
regulicres, mais aussi un
bulletin annuel et un annuaire
detaille de ses membres,
elle en tend promouvoir cette
discipline aupres du grand
public.

LE POINT
SUR L'ACTUALITE

Tous les mois. un volume
reunissant une selection

d'artic1cs issu~ de l'ensemble
de la presse nalionale,
portant sur la societe,
I'economic, la culture
ou la gcostrategie :
c'est Panorama. La l~re~:I'e parle
propose par Teana Editions.
Cabonnelllent general
(neuf rubriques)
pour un an (11 numeros)
esl de 5427 F TIC.

TRESORS ROYAUX
EN BELGIQUE

LE 8 FtVRIER A 10 H ]0

Le musee royal de Marie
mont, en Belgique, propose tout
au long de l'annee des col
toques, cycles de conferences,
concerts. La rencontre du 8
fevrier portera ainsi sur « Bijoux
merovingiens de Trivieres et des
cours princieres ».
Rens.00.32.64.21.21.93.

LES BATAILLES
DE MEXICO

VISITER PARIS
AVEC UN ARCHITECTE

LES i IT ] FtvRIER

BOURSES IGYPTIENNES

L a fondation suisse
Michela-Schiff-Giorgini,

fondee dans Ie bUl de
promouvoir I'cgyptologie,
dcccrne chaque annee
line ou pi usieurs bourses,
destinces notamment it aider
les chercheurs it publier
leurs travaux.

DES 'REGATES AU
« CHARLES·DE·GAULLE »

Des premieres [regatcs
cuirassees, dans les

annees IH50, au porte-avion
nucleaire Charles-de-Gaulle.
Ie musee de la Marine,
11 Paris, inaugure cc mois-ci
un nouvel cspace, consacre
Ii cent cinquante ans d'histoil'e
navale contemporaine.

US I< U i] FtvRIER

«I..:apport des sciences hu
maines a I'hisloire militaire»
sera Ie theme d'une journee
d'eludes au Centre d'etudes
d'histoire de la defense, it Vin
cennes. Par ailleurs, dans Ie
cadre du cycle de conferences
« La guerre et la ville a Ir'avers
les agcs », Paul Hosotte viendra
parler des « Deux batailles de
Mexico (1520-1521) ».
Rel/s. 01.41.93.39.78.

• Le stade Charletty, la Fonda- Le musee du
lion Cartier. la Cite de la mu- Louvre poursuil
sique, la bibiiotheque Franc;ois- son cycle de confe-
Mitterrand... : l'}nstitut [ranerais renCeS sur «La
d'architecture organise deux 8 gJoirede Florence",
journees de visite en bus des -= consacre it ce XV'-
principales realisations ou reha- B XVI' siecle qui vit la
bililations urbaines entreprises d ville toscane deve-
durant les cinq dernieres nirLacapilaledelaRenaissllnce.
annees. I..:ceuvre du peintre et historien
Rens.01.46.33.90.36. d'arl Giorgio Vasari, en parti

culier, sera tres largement
abordee.
Rens. 01.40.20. 51.86.AU C~UR DES VILLES

LIS 1",IItETil ftVRIER

Philadelphie,
berceau de La na
tion a-mericaine (Ie
1"), Ie role moteur
de la Seine dans la
naissance et revo
lution economique
comme politique

de Paris (Ie 14), Barcelone de la
cite antique a la melropole
contemporaine (Ie 21) : leis
seront quelques-uns des themes
abordes ce mois-ci dans Ie cadre
des conferences proposces par
I'association Regard sur I'art.
tl15h. Rens.01.43.65.42.51.

, GOLfE·JUAN ,
A L'HEURE NAPOLEON
DU 111 ftVRIER AU 1" MARS

Le 1" mars 1815, Napoleon
debarquait a Golfe-Juan. La
municipalite en tend aujourd'hui
marquer cet anniversaire par dix
journees de conferences, repas
avec « menu napoleonien» (on
appreciera notamment les noi
settes d'agneau Rivoli ...), expo
sition. Et, clo£! dll rendez-vous,
une reconstitution de l'arrivee
de Napoleon, sa rencontre avec
la popuLation locale, la revue
des troupes, etc.
Rens.04.93.63.18.38.

MONUMENTS
AUX MORTS

LIS i, 9 IT i] FtVRIER
A 18 H ]0

• Le seminaire sur {( Art et
s ciete» organise it I'lnstitut
d'etudes poliliques de Paris
prend fin ce mois-ci. Les der
nieres seances ~cront consa
crees aux monuments aux morts
eleves au lendemain de la Pre
miere Guerre mondiale (Ie 2),
au rapport entre la guerre et la
photographie (le 9), it ]a
memoire allemande (Ie 23).
56 nw des Soinls-Peres,
75007 Paris.

SPLENDEUR
DE SAINT-DENIS

U It FtVRIER A 12 H ]0

• Le Musee national du Moyen
Age, it Paris, a toul recemment
fait l'acquisition d'un chapiteau
de I'abbaye de Saint-Denis. Sa
presentation sera l'occasion d'e
voquer ce mOnument qui, grace
it l'impulsion decisive de I'abbe
Suger, demeure I'un des fleu
rons de J'art gothique.
Rens. 01.537378.00.
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pour
11 NUMEROS DE L'ANNEE 1996

seulement au lieu de (prix de vente au numero)

ou 5 numeros au choix pour
N° 195 janvier 1996 40 F

SPEClAL ; Le temps de la
luHe des classes. Patrons et
ouvriers fran<;ais dans
I'aventure industrielle.
I. Capitali$lCS el prolelaire,
(17,'0-1880)
II. Le lriomphe de la ,ociete
irKl I (18RO-1975).
III. L1 fin ( un monde

(1975-2000...).

N° 200 juin 1996 36 F

DOSSlEI: : 1936 : La guerre
d'Espagne.
LL' I{egem t[ ,cs counhal1s
krusJlern . nalssa<Ke d'lIne
VIlle ~ainL~,

La verJlable bJ'(()Jfe cle
Frank.enslcln
Jean Vlbr. !c ;),lpc' d·AligI1CJ<1.

N" 203 aetobre 1996 36 F

DOSS1ER 1 tlndochine au
temps des Fron<;ais.
Budar 'L 19-(, I"lOsurrecLlon
Dleu, I'hofllme elle Mal dans
la Bible
L"lssassina[ d Rasfl!l",Jfi-r:e
Le; U:·isig()l!J.~ ~n F paglle .

,plendeur el d';ctldence

N° 196 fevrier 1996 36 F

DOSSI R: A bas l'imp6t !
300 ans de ravolte contre
Ie fisc.
Document: La vie
q,uotidienne, il ya 8 000 ans.
,La I~ne de demarcalLon

- el1fan~, adopl.~ ~lllll·d(lb.

De J.anceloL a[nJi~naJolles . la
Iuire tit.', fhC'>~lliers

N" 201 juillel I aoul 1996 40 F

C A : I:explosion des
nationalismes. De Volmy a
Maastricht.
•'. 1~89-1815 L'Europe cle"
n;H1ons
II. 1815-1920 Le Lriomphe d~s

mCloll:tl,,'lle,.
11I'. 1920-1996 It's I ragedies du

N° 204 novembre 1996 36 F

SPECIAL; Les Fran<;ais et
I'orgent.
EntJU<~le sur la Conune des
Fr:tn<;Jls.
, CJ>lhul-tq\)O sOIlHI~ de
mauvals caplcaksle, !
Banqu' 'r,; t;t marchands du
Mo)'~)"\fl,t

Mazarin, Ie cardinal
1IL111i! )[maire.

N° 197 mars 1996 36 F

19 ,,: Le Front populoire,
varites et lagendes.
DOSSIER; La question
noire aux Etats-Unis.
D~n.~ Ie ~lbynl1tbe c1u 1"01 Minos.
Gr.1I1ueur (:t chute d'un
conse,'I.er uu rai : l'af(;!lre
Pierre de l. Brosse.
'P"tn es ct arch ill:Ltes de Ia
Rl"n;'lI~SaJ1{e

N° 202 seplembre 1996 36 F

DOSSIER: Les batailles de
I'ecole. De Jules Ferry a
Fran<;ois !Bayrou.
l:ll~gende de Clovls.
1956 : n;I'<:lal iOI1,' .\ur b crise
cle Suez.

~1':lIntl~ v<" )'~Igl"' deS
Roma,ins

N° 205 decembre 1996 36 F

DOSS. 'I l Le temps des
chateaux forts.
Huler·Stahn : I~ ((lIIIJ1;Il1Ilson
eSl-elle JUSl1 ~ )

MOIse l."l l:rltHln. faut'll (mire
a fltble I

Mernlt)z vie ;'(:(Sele

Lc phenOl11l~ne des enfants
;Ibandonn"...

A retourner a L'HISTOIRE - 57, rue de Seine 75280 Paris cedex 06.
Belgique: Promotion Soumillion, 9, avenue Van Kalkenlaan B-l070 Bruxelles.

Compte N° 210-0402415-14

Je sOllhaile commander (coeber Ja case choisie) :
11 numeros de I'annee 1996 au plix de 259 F ; Belgique: 1 950 FB: Erranger: 340 F

o 5 nllmeros de I'annee 1996 au pnx de 149 F; Belgique: 990 FB; Elranger: 170 F

In<Jiquer les 5 numems chI lisis :

Nom

Adresse

Code posral Ville _

Je rl=g, aujourd'hui Ia ~omme tk F it l"ordrc' de L'HISTOIRE 0 par ch~que iOim 0 cane bancalre

NWllCftll I
"lgll;lturc l)hllg:ll(1l!"tO

N° 1,98 avril 1996 36 F

DOSSIER: Enquete sur les
lempliers,
Debat : Churchill a-t-il fait
assassiner MussoJini ?
L'llurope san.) utfcn,e . du
bl( us de BerilO a Sa'l:ljevo
L Elrusque' .a\"!J.:nt lire
I'aventr

L l"11!'\IlIS cril11111eb de I"
B Ie Epoque.

N° 199 mai 1996 36 F

SP'CIAL : Les cotholiques
fran<;ais.
De Clovis au pa .. n-Pau! II
N~i~,~n(e du peuple chrt'[wn.
Dieu el Darwm,
Le temps r.le51 'kri . e,
Les ,,!:crets d'un (OnClle ~

Vallean II.
Jean-Paul FI eSl-11 demofl"Jtc)



EN VUE

Washington et Jefferson

HOMERE, UNE LEGENDE
Gregory Nagy, ('un des grands

specialistes de la civilisation
grecque, fait Ie point sur
Homere dans Poet/)' as pelf01'

manee : Homer and beyond
(Cambridge University Press) et
Homeric Questions (Texas Uni
versity Press). Pour lui, une
chose est sure: Homere n'est
qu'une figure de style. I'.Jliade et
l'Odyssee connurent longtemps
de multiples versions {( concur
rentes » souvent retouchees.

VIENNE, NOSTALGIE
Jean-Paul Bled, professeu! a

la Sorbonne, s'attache aux mul
tiples visages de la eapitale
autrichienne dans son Histoire
de Vienne (Fayard). Depuis I'ins
lallation des Habsbourgs au Xl(('
siecle jusqu'a la ville nostalgique
d'aujourd'hui, il rappelle les
grandes heures de la Contre
Reforme, les audaces et les
replis du XlX' siecle, les annees
« rouges » puis les annees
« noires» du XX" siec1e.

HEINE ASSASSINE 1

• Heinrich Heine (1797-1856)
aurait-il ete assassine ? La ques
tion se pose depuis la deCO-t!
verte d'une eoncentrahon anor
male de plomb (saturnisme)
dans Ie corps du poete que I'on
pensait, jusqu'il present, mort
d'une paralysie liee it la syphilis.
Lanalyse de ses cheveux pousse
les experts a reprendre la these
d'un empoisonnement, soit par
des membres de sa fa mille, soit
par des agents prussiens.

Rubrique realisee
par Jean·Maurice de Montremy

DRI LLAT-SAVARIN

• Pascal Ory a etabJi Ie texte de
la premiere edition scientifique
de la Physiologie du gOUI d'An
thelme Brillat-Savarin (l825).
Veritable testament gastrono
mique, eet ouvrage sera publie
par l'Imprimerie nationale a
I'automne prochain.

COLBERT
ET LE MAL FRANC;AIS

• Philippe Minard (universite de
Lille-Ill) fait revivre dans
Les Mesaventures du colbertisme
(Fayard) l'aetion des enqueteurs,
conseillers et contr6leurs qui
sillonnent la France du XVlfI'

siecle. 11 rehabiJite les " perits sol
dais du colbe/tisme ", injustcmcnt
accuses d'avoir etoum~, reg1e
mente et regente I'economie.

CHARLES QUINT ET
JEAN-PIER'RE SOISSON

VIVE LE BAS DE PAGE
Pour Anthony Grafton, pro

fesseur aPrinceton, line histoire
de la note en bas de page s'im
pose. II s'y livre avec humou r
dans Les Origines tragiques de
I'emdilion (Le Seuil), enquHe a
suspense panTIi les annotations,
les sources et les archives.

LA PLUS VIEILLE
RELIGION

Jean Bottew presente en
« Folio-Histoire » (Gallimard)
une syl1these inedite sur La Plus
Vieille Religion, celie des Meso
potamiens. II y decrit Ie pan
theon des div,inites. Ce premier
systeme de croyances fut Ie
creuset de ce qui deviendra Ie
monotheisme.

CITIZEN PINAULT

COMPLOT A VICHY 1

Apres avoir publie Ie Journal
deguen-e de Henri Oucuillc, Oli- Jean-Pierre Sois-
vier Dard rouvre Ie dossier de son rcdige, pour
La Synarchie (Perrin). Oepuis ! Grasset, une bio-
1941, celte pretendue societe E graphic de Charles
secrete est suspectee d'avoir ~ Quint prevue pOUT
manipule Ie pouvoir : Petain, ~ Ie cinq centieme
Darlan, voire lajeunc IV' Repu- u anniversaire du
blique. Au-deli! des hommes et maitre de I'Europe... et de In
des reseaux, l'historien s'intc- Bourgogne. I..:ancien ministre
resse au my the du complot s'est rendu, pour celte entre
financier en politique. prise, aux archives royales d'Es

pagne, puis au monastere de
Yuste ou se retira I'empereur a
la fin de ses jou rs.

Les autorites scolaires de La Nouvelle
Orleans ant decide, fin octobre, d'enlever
son nom il I'eeole 616mentaire George
Washington. Elles appliquent ainsi
la directive locale de 1992 interdisant qu'on
honare « les anciensproprietaires d'esclaV(~s

01/ d'aulres personnes n'ayanl pas respecte
des chances egales pour lOllS ".

Or Washington (portrait ci-contre) possedait,
asa mort, trois cents esc/aves dans sa
plantation de Virginie. Si bien des generaux

conf6dcres c[ autres gOllverneurs du XIX' siecle ont deja fait les
frais dc ectle « correction », e'est la premiere fois que Washington
se trouve vise. I..:embarras est grand dans Ie pays don! la capitale
porte Ie nom du pere-fondateur, egalemcnt present sur
Ie mythique billet d'un dollar (sans compter dnq cents eeoles).
O'autre part, pillsieurs Noirs se reclament aujourd'hui de
la descendance qu'amait eue Thomas Jefferson de son esclave
Sally Hemmings. lis se sont soumis, dans ee but, aux examens
d'nne equipe britannique d'Oxford, specialisee dans
les recherches sur I'ADN. Celle-d a procede ades prelCvements
de sang sur dix-huit personnes (Blanes et Noirs) qui pensent
ctre issues de I'ancien president.
Une association (blanche) des descendants de Jefferson
s'indigne. Le president s'etait toujoms farouchement oppose
all croisement des races...

Pierre Daix signe une biogra
ghie de Fran<;ois Pinault aux
Editions de Fallois. II a eu acces
allx archives personnelles et aux
collections de ce petit patron
breton devenu, depuis 1981, I'un
des principaux dirigeants econo
miques fran<;ais.

ROME A L'OUEST
Patrick iLe Roux suit I'evolu

tion du HaW-Empire romain en
Occident (Le Seuil, « Points-His
toire »). D'Auguste aux Sevcres,
I'etude ef!lbrasse un vaste espace
- de l'Ecosse au Sahara -,
meltant en valeur )'originalite
politique, religieuse et culturelle
u'un mouvement inscrit dans la
longue du ree. Ce livre se pre
sen Ie ainsi comme Ie pendant de
cclui de Maurice Sartre sur
L'Orienl romain disponible dans
la meme collection.

GORBATCHEV,
AU SECOURS I

I..:ancien presi
dent sovielique
Mikhail Gorbatchev
a eerit au president
de la Oiete polo
naise pour prendre
la defense du gene

ral Jaruzelski. Celui-ci avait, en
effet, beneficie en 1996 du non
lieu vote par I'ancienne majorite
ex-communiste it l'egard des au
teurs du coup de force contre Ie
syndicat S01idarite (1981). Or
cette impunite vient d'ctre
remise en cause par Ie centre
droit, vainqueur des elections.
Mikha'il Gorbatchev expliqlle
quelles etaient les relations ~
entre Ie Politburo et la Pologne, ~

et affirme que Jaruzelski a ~
ouvert ason pays Ie « chemin de c
la democralisation ».

PIERRE JOXE ...

• Pierre Joxe temoigne de ses
« itineraires » dans un 1ivre
entretien avec Michel Sarrazin,
A propos de 10 France (Flamma
rion). Proche de Fran<;ois Mit
terrand depuis 1965, ancien
min istre, l'actuel premier presi
dent de la Cour des comptes
retrace dans ce premier volumc
I'itineraire d'une famille repu
blicaine. II evoque aussi son
pere, Louis Joxe, l'un des
proches du general de Gaulle.

... ET L'EDIT DE NANTES
Pierre Joxe signe ega)ement

une reflexion sur L'Edit de
Nantes (Hachette). Annivcr
saire autour duquel se bouscu
lent les concurrents, notarnment
Fran<;ois BaYlou - ancien
ministre de l'Education natio
nale - avec un essai chez Gras
set. suivi d'un album, Henri IV
raconte chez Perrin. Egalement
sur Jes rangs : Janine Garrisson
pour Fayard. Tandis que Thierry
Wanegffelen elargit Ie d6bat
vers une Histoire europeel1ne de
/0 tolerance du XVI' au xx' siecle
(Le Livre de poche).

stab FOSSILES
Les paleontologues Domi

nique Gommery (Museum
d'histoire naturelle) et Jose
Braga (universite de Bordeaux
1) ont retrouve, dans la region
de Pretoria (Afrique du Slid),
deux fossiles de bebes vieux de
deux millions d'annecs. Ces
petits enfants appartiennent a
deux espeees distinctes qui
cohabitaicnt alors : celie des
Homo ltabilis et celie des aw;tra
lopitheques.

L'HlsrolRE N 21' F!::VRIER 1998
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EXPOSITIONS
\W"ncEt H.

Infirmieres ou resistantes, combattantes ou collaboratrices :
une exposition a Bruxelles s'interesse aux femmes durant les conflits.

Quand les femmes font la guerre

Jo Privat. Emile Vacher, Yvette Horner...
tous les ma'ltres de I'accordeon sont a retrouver a Montreuil.

Une plongee dans la culture populaire de I' entre-deux-guerres.

raccordeon, roi du musette

Jusqu'aux 28 fevrier aux
Archives generales du
RoyaulOe, 8 rue Ruysbroeck,
1000 BruxeJles.

Or il apparalt bien que si c'est
effectivement a la Liberation
que les femmes belges, comme
les fran<;;aises, ont acquis Ie droit
de vote, les cont1i!s n'ont guere
contribue, aetendre leurs droits
civils ou politiques. Constat pes
simiste pour une manifestation
qui en tend rappeler que Ies
souffrances ont, quant a elles,
ete tres egalement repart.ies
entre Ies sexes, -

Jusqu'au 13 avril nu musee
de I'Histoire vivante, 31 bou
levard Theophile-Sueur,
93100 Montreuil.

quc·lqlles-unes des plus an
ciennes pieces, dutant des
annees 1830, de saisir 1'1 struc
ture et la fabrication complexes
de l'accardeon.

Au-dela, c'est bien tout un
pan de la culture populaire pari
'ienne de la premiere moitie de
cc siecle qui cst evoque. Une
collection de jetons de bal vient
ainsi rappeler les pratiques en
eours dans lcs musettes jusque
dans les annces 1930: les c1lel1ts
ne payaient que puur les valses
et autres polkas auxquelles ils
participaient ; cellcs-ci etaient
done interrompues pour per
mettrc au tcnancicr de nSealter
aupres des danseurs - «Pas
sons la 1n00maie I" - les jetons
qu'ils s'ctaient aU prealable pro
cures aJ'entree de l'etablisse
men!; j'operation terminec, Ie
patron pouvait inviter I'or
chestre a reprendre, au cri de
Envoyez fa musique ! "... •

IHI I XUJ I.~

L'accordeoll a accompagne
res OCC/lpa/joll,~ d'l/sines ell /936
(ci-dess/l,f) com-me les Tours
l/e Frtlnce d'avall/-guerre
(ct. m/lsee de Moalref.il).

main de la Scconde Guerre
mondiale : l'accordeon ryth
mcra de ses airs lcs plus celebres
les Six Jours cyclistes de Paris
camme les greves de 1936, .Jes
revues de Mistinguett comme
les dimalJches dans Ics guin
guettcs des bards de Marne.

Photographics, partitions,
afliches, instruments anciens
nous permett.ent de suivrc les
premiers pas de la wule jeunc
Yvette Horner, de Uecouvl'ir

C'est la question autour la
qucUe a ete organisec une expo
sftion proposee jusqu'a la fin du
mois ,IU centre d'ctudcs et de
documentation Guerre et socie
tes contemporaines de Bruxelles.
Et qui, a travers reuvres peintes,
gravures (ainsi Les Miseres de La
grterre de Jacques Callot), objets
divers, costumes et, pour 1a
periode contemporaine, photo
graphies, dramatiqucs - I'exe
cution d'une resistante - ou
joyeuses - la declaration d'ar
mistjce -, evoque la place des
femmes au sein des combats,
depuis ceux, limites, du xv!'
siecle, jusqu'aux guerres de masse

I puis totales de notre epoque.

L
'ftalien Charles PeguQ,
I'un dcs pionniers dcs
bals musettcs parisiens,
Tony Murena, auteur

de Passion, Ma Godasse ou La
FrivoJe, Jo Privat, qui joua au
dancing Balajo dmant plus de
cinquante aDS, ~u encorc Ie « roi
du musette ", Emile Vacher, it
qui I'on doit les polkas AUfeuif
Longchamp ou Fleche d'or : ils
sont tous la, les maltres de I'ae
cordeon, reunis, avec quelqucs
uns de leurs plus beaux instru
ments, par Ie musee de I'His
toire vivante de Montreuil.

Au son de valses et autres
mazurkas interpretees par des
musiciens venus specialement
sur place, ct au fi,1 de salles au
decor joliment IheiHral. se
rejoue ainsi la rencontre, au
debut de ce siecle, dans Ie quar
tier des rues de Lappe et de
Charonne, a Paris, des commu
nautes auvergnatc ct italie nnc
<lutour d'un instrumcnt inlro
duit dans les bals musettcs lors
qU'Cfl 1903 Antoine Bonscatcl
engagc Charlcs Peguri dans son
etablissemcnt. Mais aussi son
succes fulgurant jusqu'aulcnde-

I
mages de cuisinihcs ou de
filles de joie derriere les
troupes de I'Ancien Re
gime, d'infirmiercs soi

gnant les « poilus» du premier
con flit mondial, de resislantes
risquant leur vie a transporter
armes ou informations, d'ou
vrieres remplac;;ant les hommes
aI'usine, de collaboratrices ton
dues... Les gucrres ont confere
un statut particulier aux
femmes, leur permettant d'oc
cuper un role inedit dans la
societe, voire celui ues hommes
eux-memes. Ont-ellcs pour
autant etc pour ces meres,
epo\lses, sreurs un moyen
d'emancipation?Rubrique realisee par Cecile Rey

R'C ON,S
Au temps
des mammouths. Scenes et objets
de la ptehistoire.
Jusqu'au 31 mai
ilia Maisun de l'arch6ologie,
16 rue Saint-Pierre, 280m Chartres.

L'Armenie, des origines
au TV siecle.
JlI,qu'au :; mai
au muscc de la Civilisation
gallo-romaine,
17 rue Clcberg, 69005 Lyon.

Marc Bwch,
historien, resistant.
Jusqu'an 28 £evrier
au Centre d'histoire
de la Resislance
et de la Deportation,
14 avenue Berthelot, 69007 Lyon.

L'rei/, Ie geste et l'espace.
Vne histoire ck la representation
du travail.
Du 11 fevrier au 11 mars
au Centre dc~ archives du rnonde
du travail. 59000 Roubaix.

us presidents
de la Repllhlique elus aVersailles
de 1879 a1953.
Jusqu'au 28 fevrier au musce
Les grandes heures du Parlement,
ehat~au de Ve,rsaillcs,

Des omnibus au metl'opolitain,
un siecle de transports aParis,
1830-1930,
Jusqu'all 15 mars
au Illusec de la Prefecture
de police, I bis rue des Carmes.

L"Egypte aParis.
Jusqu'au 15 avril
au musee de I.a Legion d'honneur,
2 rue de Bellechasse,
et du 23 avril au 23 mai 11 la mairie
du X' arrondisseme.nt.

A I
Dorothea Lange.
Jusqu'au 22 mars
ala Mission du patrimoine
photographique,
62 rue Saiot-Antoine.

La c.olkction Lemme.
Tableaux romain.l· deS)(V1f
et XVI/f siecles ;
« La Vierge n{'enjant
d'Issenheim »,
un che}:d'rellvre Mlois
de lafin du Moyen ~e,

Du 13 fevrier aull mai
au musce du Louvre.

Alfred de Vigny et les arts..
Jusqu'au 1" mars
au musee de la Vic romantique,
16 rue Chapta!.

Egyptologie, Ie reve et la science.
Jusqll'au 26 avril
it J"Espacc Elcclrn, 6 rue Rccamier.
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EXPOSITIONS

Comment les artistes ont-ils temoigne « a chaud »
des journees revolutionnaires de 1848 ? C'est ce qu'etudie, a I'occasion de leur

cent cinquantieme anniversaire, une exposition a l'Assemblee nationale.

1848 :la revolution en images
S

on air plein d'assurance
n'autorisc aucune contes
tation ; les notables I'ont
bien compris qui s'affo

lent it I'arrivee, dans la piece ou
Us f-laient rcunis, de In Repu
blique coiffee de son bonnet
phrygien, osant a peine porter
leur rc:gard sur cette incarnation
de tout ce qu'ils detestent et
redoutenl.

Ce dessin d'Honore Daumier
titre « Le dernier Conseil des
ministrcs» et publie dans Le
Charivari du 9 mars 1848 est
assez representatif de la produc
tion anislique qui accompagna
la revolution de 1848: n'illustre
t-il pas la certitude des repu
blicains qui crurent durant
quelques semaines que le re
gime qu'ils appelaient de leurs

La periode s'accompagne d'unc
profusion d'imagcs qui enten
dent rendre comptc des vic
toires ou defaites des rcpubli
cains, mais aussi des convictions,
espoirs, enthonsiasmes, decep
tions de leurs auteurs - ano
l1ymes, Ie plus souvenl.

Une profusion dont temoigne
aujourd"hui une tres large expo
sition proposec a l'Assemblee
nationalc, Elle rassemble des
tableaux, sculptures, objets,
mais surtout esEampes (lithogra
phies et gravures presentees en
tres grand nombre) produits « it
chaud» dans toutes les capitalcs
europeennes embrasees par Ie
« Printemps des peuplcs» - la
manifestation voyagera d'ai.l
leurs, apres Paris, en Itallie,
Suisse et Allemagnc,

Le. revolutionaolre. de 1848: des ivrogne. deJail. o/v: yellX d£. Anglo/s...
(denil/ de Gavami, Bibliotlreqlle nat/ol/ale de Fro.l/ce).

La RepubliQue de 1848,
lableau de Jean-Leon Gerome
(Paris, nl/lsee du Petit-Palals).

vreux n'avait qu'a se manifester
pour s'imposer ? « ie me rappelie
[cette] esquisse oti vous rendiez
sensible, meme aux plus simples,
Ie droit de la Republique, sou
Iigne it son propos Michelet
dans une lettre adressee it Dau
mier en 1851. Elle renlre chez
elie .' elle lrouve les vo/eurs cl table
qui IOmbenl II la renverse. Elle a
fa force et "assurance de la mal
tresse de maison. La voila definie
el son droil clair pour taus. Elle
seule esl chez elie en France. ))

Lc dessinateur du Charivari
n'est pas Ie seul a avoir « cou
vert» les evenements de 1848.

L

A travers plus de cent pieces
sont evoquees la « campagne
des banquets", lancee en 1847
par les repuhlicains en vue d'ob
tenir du pouvoir une reforme
elcctorale et parlementaire,
I'abdication de Louis-Philippe
aux Tuileries Ic 24 fevrier, les
personnaJites de Lcdru-Rollin,
Lamartine, George Sand... Puis
les journees sanglanles de juin
qui mirent un terme 11 I'insurrec
tion populaire.

Une maquette en bois vienl
ainsi rappeler qu'il fallut elever
une salle proviso ire dans la cour
du Palais-Bourbon pour accucillir
les neuf cents « representants ))
elus aux legislatives des 23 et 24
avril. Un ensemble d'assiettes,
foulards, statucHes tcmoigne de
t'enorme retentisscmcnt qu'eut,
Ie 25 juin, la mort de J'arche
veque de Paris, Mgr Affre, tue
par un faubourien isole sur unc
barricade de la place de la Bas
tille alors qu'i! parlementait avec
les insurgcs. Une serie d'es
tampes anglaises, encore, revele
Ie regard ironique ct condescen
dant que portaient les Britan
niques sur Ics evenements pari
siens, preuve eclatante que ces
Fran<;ais etaient incapables de

regler leurs crises politiques
autrement que dans un bain de
sang...

En quelques semaines, rea
gissant a l'evenement, les
artistes forgent et diffusent les
symboles et les allegories de
notre mythologie republicaine.
La Republique elle-meme, bien
sur, representee sous les traits
d'une femme, on l'a vu avec
Daumier. Mais aussi I'insurge
sur sa barricade, inspire du
tableau que Delacroix realisa
apres les journees de 1830, et
represente notamment par
Courbet pour 13 vignette du titre
de I'ephemere Salul public. Ou
encore Ie drapcau tricolore, Ie
gamin de Paris au I'etudiant etle
soldat main dans la main.

Ce que souhaitent ces
peintres, dessinateurs de presse,
c'est montrer une insurrection
glorieuse et fraternelle, bien eloi
gnee des violences de la Grande
Revolution. « (0, c'est pour l'en
nemi du dehors l », s'cxdame, en
legende d'une Iithographie, un
homme designani son fusi/. Et,
alars qu'il glisse son bulletin de
vote dans l'urne : « Pour Ie de
dans, voici comment 1'0/7 combat
loyalement les adversaires. » Tan
dis que Ie rai s'esquive discrete
ment apied, sac au dos, sans que
personne n'y prete attention. Un
depart qui, cependant, n'im
pJique pas Ie rejct des valeurs
chretiennes par les revoltes,
comme Ie revele ee dessin d'un

homme des barricades repre
sente sous les traits de Jesus...

Autant, toulefois, Ics jour
nees de fevrier sont edulcorees
par ceux qui s'en font les
temoins, autant celles de juin
sont dramatisees ; ce sont main
tenant les maisons qui s'ecrou
lent com me apres un cata
clysme, les fusils qui fument, les
corps qui s'entasscnt. Meisso
nier peindra dans sa Banicade,
me de ta M0i1ellerie une voiede
payee Oll gisent les cadavres
apres les massacres.

La gravure comme la litho
graphie ont ainsi constitue en
1848 un veritable o!1til de propa
gande; cn f6vrier ~es artistes se
sont faits les promoteurs des
reformes, en juin les spectateurs
critiques de la revolte populaire.
L:impact de leur production a
alars ete d'autant plus determi
nant que ceUe « mise en image"
des evenements parisiens 
ceux qui surviennent aRouen,
Lyon ou Marseille ne sont
qU'exceptionnellement cvoques
- a ete largement diffusee dans
les provinces, it uoe epoque ou
cette forme de reportage fepre
sentait unc source essentielle
d'information.

Du 5 fcvrier au 30 mars dans
la GnJerie des fetes de I'As
scmbJee nationalc, 35 quai
d'Orsay, 75007 Paris.
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MEDIAS

.;it LE MACAZINE CULTUREL ",

anime par Jean-Maurice de Mant
remy, sera cansacre 0 a IUS, U

TRIOIIIPHI DII HAIl I », Sur RFI 189
Mhz 0 Paris), Ie 9 fevrier 0 16 h 10
et 21 h 40.

Apres La Liste de Schindler consacre a la Shoah,
Ie realisateur americain Steven Spielberg aborde Ie drame

de I'esclavage noir aux Etats-Unis.

Les combats de Steven Spielberg
eJOEL CALMETTiS et Erik Orsenna
nous invitent Ie 1" fevrier, dons Ie
cadre de I'emissian <c Naturelle
ment n, sur France 2, 0 un VOYACI

SUR L[ H[UV[ NICER. Le 8, c'est
Frederic Compain et Jean -Noel
Jeanneney qui nous emmeneront
sur les RIVES DU RHIH.

.ARTE propose, dons Ie cadre des
"Mercredis de I'histaire n, du 11
fevrier au 18 mars, une nouvelle
serie de six numeraS inedils des
<c COMPUCES D[ HI<fLER ", documen·
toire allemand de Guido Knopp.
Eichmann, Ribbentrop, Schirach,
Mengele, Freisler et Bormann.

• J;UR ARTE TOUJOURS, dons Ie
cadre de II Grand Format II, Ie
vendredi a 22 h 15, un daeu·
menlaire : A DU COLF[ AU KURDISTAH :

APRJS·D[MAIH U DtLU<o[» (13 fevrierl,
un voyage geopalilique de I'em
bauchure du Tigre et de l'Eu·
phrate dons Ie golfe Persique,
jusqu'aux sources des deux fleuves
en Turquie.

eo< LIEUX DE: M[MOIRE,., I'emis
sion diffusee sur France-Culture Ie
jeudi de 21 h 6 22 h, propose en
fevrier : «Ll PIR[ LACHAln " par
Irene Omelianenko (Ie 5), • LA

BIBLIOTHEOU[ Ron» par Rulh Ste
go ssy (Ie 12), • L'ACADtMn DIS

KI[NCU .. par Cather.ine PoaleHi (Ie
19) et d LA LI<OH[ IIIACIHOT " par
Katarina von Bulow (Ie 26 fevrier e1
Ie 5 mars}.

« U 1Il'AG&'ZII ~I L'HmtJI- _, I'emis
sion presentee tous les samedis "
21 h par Mmol••, sur TPS el Ie coble,
ovec • I:liImOJII ~I el animee par
Patricio Marlin, propose not am
menl:

u: 1.1 .Il

", 9'38, e Irtomphe des nazis »,

avec Philippe Burrin ;,.
" Lo revolution de 1848",
avec Michelle Perrot;

I ftvRllRI

« Les onnees de Goulle ",
avec Serge 8erslein.

Rubrique realisee
par Laurent Neumann

A
mistad, Ie dernier long
metrage de Steven

- Spielberg, aurait pu
constituer une grande

Ic<;oFl d'histoire « a{ro-anufri
caine ». II aurait pu etre a I'escla
vage nair ce que La Liste de
Schindler fut au genocide juif :
lin monument du cinema holly
woodien. Ce n'cst d'ailleurs pas
la premiere [ois que Ie realisa
teur de ET s'attaque ,\ celte
question. It l'avail deja fait, de
maniere magistrale, dans La
COllleur powpre. Amistad est
sans doule une formidable
denonciation dcs horreurs de
l'esclavagc aux Etats-Unis, mais
a vouloir instruirc ,wtant que
divertir, ce film constitue avant
tout un conte «politiquement
correet" Oll les Blancs et les
Noirs apparaissent sous leur
meilleur jour.

Durant l'ete 1839, cinquante
trois Africains enleves a leur
terre natale sont enfermes dans
h\ cale d'un bateau. Alors que
cette goeleue, La Amistad, se
dirige vers les cotes americaines,
ccs esclaves sc rebeUent, s'ar
ment et exigent leurliberte. Ils
n'ont qu'tln but: revenir en
Afrique. Proches de Cuba et
sans aucune experience de la
navigation, ils decident alors de
t'aire confiance adeux des smvi
vants de I'equipage. Quelques
scmaines plus tard, ils accostent
sur les rivages du ConnecticllL

La, a New Haven, ils sont
incarccres et accuses de meurtre
et de piraterie. Un esclave
affranchi et un homme d'affaires
abolitionniste prennent alors
leur defense et engagcn t un
ieune avocal. C'est Ie debut d'un
'proces exemplaire qui passion
nera I'Amerique tout entiere.

Les «Amistads " sont-ils des
esclaves en fuite ou des hommes
lib res ? Le president Van Buren,
esclavagisLe. preconise qu'~ls

soieot juges pour meurtre, Un
groupe abolitionniste:, conduit
par rex-president des Etats-Unis
(1825-1829) John Quincy Adams,
souhaite soulever un debat
national sur la question. I..:epo
pee de ces esclaves noirs suscita
,( la compassion de fa nation ame
rimine" et, en fcvrier 1~41, la
Cour supreme ordonna fio<lle
ment leur remise en liberte.

Djimol/ 1101111S011 dOI/.f Amislad
(c/. FoIO BlitdSti/ls).

Morgan Frecmaninterprel.e
I'abolitionniste Theodore load
son, ancien esclave affranchi 
son personnage est en fait la
synthese de plusicurs person
nalites noires C\e I'epoque -, et
Matthew McConnaughey Ie
jellne avocat Roger Baldwin.
Djimon Hounsou, superbe de
verite, ioue Ie role du fermier
africai'n Cinque, chef de la
rebellion sur Ie bateau. Nigel
Hawthorne incarne Martin Van
Bure n, defenseur acharne de
l'esclavagisllle, qui se servira de
cette affaire pour tenter de pre
parer sa reelection.

Quant a Aothony Hopkins
(qui a deja joue Nixon a
l'ecran), il interprele Ie purilain
et moraliste John Quincy
Adams. Son immenst.: talent
d'orateur (on Ie surnommait
« Old mall eluquent") convaill1
cra les juges de la Cour

supreme de liberer Cinque et
ses compagnons,

Steven Spielberg lui-meme
pretend qu'il s'agit du film « Ie
plus important" de sa carriere.
Jamais, depuis Ie mouvement
des droits civiques dans les
annees '1960, la question raciale
n'aura de autanl au cceur des
debats outre-Atlantique. On
remet aujourd'hui en cause la
politique d'" affinn(l(ive action"
(discrimination positive) favo
risant I'acces dcs minorites a
l'cnseignement superieur et a
['administration. De Ires nom
breux livres viennent d'etre
publies, les uns soulignant Ie
role preponderant de la mino
rite noire americainc, les au tres
la persistance d'un racisme
latent dans certains Etats de
I'Union.

Plusieurs villes a majorite
noire ont recemment debaptise
des ecoles portant Ie 110m de
personnalites aynnt eu a leur
service des esclaves noirs
(a commencer par George
WaShington lui-meme). Chris
tie's a me me dG renoncer, en
novembre dernier, a Une vente
d'antiquites liees au commerce
des esclaves. Et quand un par
lemellEa(re de ,1'Ohio a propose
que les Etats-Unis fassent offi
cieJlemellt repentance aupres
des Noirs, 75 % des Noirs <lme
ricains l'ont approllve, 75 % des
Blancs l'ont cteSapproLiVe. "Ce
pays 11 'a jamais regarde son
prupre HoloClJuste en face ", a
resume l'historien John Hope
Franklin.

Pour eviter loute critique,
Steven Spielberg a cOn fie la
production du film a une
femme noire, l'actrice et reali
satrice de series televisees Deb
bie Allen. II s'est entoure des
plus grands intellectuels que
compte la communaute noire
aux Etats-Unis : les professeurs
d'Harvard Henry Louis Gates
et Cornel West, Ie realisateur
Spike Lee, le musicien Quincy
Jones ... Les figllrants du film
ont ete recrutes en Afrique.
Enfin, sur Ie tournage, seuls des
Noirs ont ete autorises a passer
les chaines et les fers aux
acteurs noirs in terpretant les
esclaves, de peur de reveiller un
passe encore avi.i.
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L'Histoire en direct, sur France-Culture,
reviendra, les lundis 2 et 9 fevrier, sur la reglementation des publications destinees

a la jeunesse, Une loi de censure empreinte d'antiamericanisme.

Suzette contre Mickey

L
e 16 juillet 1949, l'As
semblee nationale vo
lait une loi destinee a
Mglementer les publi

eations pour la jeunesse. Elle
instituait en fail une commis
sion de contrale chargee de
verifier Ie contenu des jour
naux et des bandes dessinees
pour enfants. A cette epoque,
la majorite parlementaire avait
deux cibles designees: Ie
groupe Opera Mund~ dirige
par Paul Winckler, les Editions
mondiales de Cino Del Duca,
principaux importateurs, en
France, dc bandes dessinees
amcricaines. r.; in len tion du
legislatcur consistait alors a
condamner les bandes dessi
nees trop violentes Oll con te
nant des allusions sexuelles.
L'apologie du erime, so us
toutes ses formes, etait bannie ;
les dessins trop deshabilles
etaient gouaehes, voire elimi
nes.

Ce tcxle, assimile aune veri
table loi de censure, plonge ses
racines dans la France d'avant
guerre, lorsque les mouve
ments de jeunesse et d'educa
tion populaire s'attaquaient a
la vuJgarite et a la betise du
Journal de Mickey, de Tarzan ou
de Man.drake. A la Liberation,
ee sont les catholiques et les
communistes, proprietaires des
deux grands groupes de presse

ESPOIR EM
AFRIQUE DU SUD
Le 3 fevrier, dans Ie cadre
de I'emission " LIS MIA.CRIDIS
DI L'HIJTOIRI", presentee par
Alexandre Adler, AIte rediffuse
{( BIIHVIHUI PjlRJolI Ljl IlACI
DIS HO"'/IIII ", un documentaire
de Betty et Matthew Wolpert,
lOurne en 1995, un an 11 peine apres
Jes premieres elections libres
et demoeratiques en AFRIQUE
DU SUD.
La reltlisatriee, Betty Wolpert,
une Sud-Africaine blanche,
etait alars retoumee sur les lieU)(
memes du lOurnage
de son precedent film" /llAMA,

cnfanline, Cceurs vaillants et
Vaillant qui reprennent ces cri
tiques aleur eompte.. II est vrai
que face au Journal de Mickey
(qui tire ahuit cent mille exem
plaires), La Semaine de Suzette
ne fait pas Ie poids.

Le lobby eatholique eherche
avant tout adefendrc eertaines
valeurs morales. Les represen
tants du parti communiste,
quant a eux, y ajoutent une
forte dose d'antiamericanisme.
D'ou, d'aitlcurs, Ie titre de
I'emission que consacre acette
loi de 194<) L'Histoire en direct,
sur France-Culture, lcs lundi
2 et 9 fevrier de 21 h a22 h :
« 1949 : Tarzan, go home! »
La guerre froidc ne fait que

Bienvenue parmi la race de. hommes ,
line serie de /emoignages SUr l'Afrique
dll Sud d'apreS aparlheid (cl. Arle).

I'M CA.YIHC» (<< Maman, je pleure "),
realise en 1985. Le constat
de Betty Wolpert sur la situation
de SQWITQ, au plus fort
de la politique d'jlPjlRTHIID, etait

eommeneer. Tres vite, Ies pro
fessionnels de Ia bande dessi
nee obtiendront meme que les
dessins fra n~ais soient estam
pi lies eomme tels graee a un
petit logo en forme de coeotte
en papier.._

Dans les annees 1960, et
ensuite dans les annees 1970,
cctle loi protectionniste, tou
jours en vigueur aujourd'hui,
deviendra un instrument de
censure pur et simple a I'en
contre de dessinateurs fran~ais

et de journaux comme Fit/ide
glacial ou Pilote. Des
lors, les dessinateurs
franryais, qllli avaient
pourtant milite en
favcur de celte loi, n'au
ront qu'une idee en
tete: la faire abroger.
En vain.

Pour retracer eette
peu banale aventure
legislative, Emmanuel
Laurentin a invite Rene

La rel'IIe C",urs vaillant.
(c;-conrre) n'a pas
to~oursfa;/Iepoids,
dans Ie creur des petits
Franrais, face
au mas/odonte amer;caln
I.e Journal de Mickey
(en-haul, cou~ert"res

datanl respectil'ement
de 1954 e/ 1957,
C/. colJeclion Jonas
e/ KJ,arbinerrapabor),

alors d6sespere. Dix ans plus
tard, elle a retrouve les temoins
de son premier film qui, entre
temps, ont endure les pires
souffrances. Mais ce dernier
doeumemaire propose un message
d'espoir el de confianee.
II suit les premiers pas des deux
communautes dans leur
~'o)onte eommune de se eonslruire
une vie paisible.
"IUON /IIjl"DIU, soixante-dix-neuf
ans aujourd'hui, est au
pouvoir jusqu'aux proehaines
elections, en 1999.
I;heure est de~ormais
au dialogue, sinon au pardon.
Ce film, tres personnel,
raconte I'histoire de I'apartheid,

Finkelstein, fondateur du
groupe de presse Fleurus,
Eudes de La Poterie, specialiste
de fa presse pour enfants, Ray
mond Labois, membre de Ia
premiere eommission instauree
en 1949 et ancien redaeteur en
chef de Cceurs vaillanls, Phi
lippe Farinc, ancien depute
MRP, Raymond POlvet, crea
teur des Piolmiers de ['espe
rance, mais aussi Uderzo, Ie
pere d'Asterix, Morris, Ie pere
de Lueky Luke, ainsi que des
edjteurs et des historiens. •

11 travers celie de ces hommes
et de ces femmes qui se sont
entre-dechires. Betty Wolpert
nous eOllvie notammenl
ala rencontre emouvante
entre deux families,
I'une noire, ('autre blanche.
Le fils de la premiere,
un adolescent de dix-huit ans,
avail commis un attentat
11 la bombe dans un supermarehe,
entrainant la morl du tlls
de la seconde, age de scpt ans
apeine. II avait ete condamne
it mort et execute.
Pour la premiere fois depuis
ces evenements tragiques,
les parents se reunissent,
parJent et partagent leur deuiJ.
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[enigme Pierre Brossolette
Pierre Brossolette, resistant de la premiere heure, s'est suicide en mars 1944

parce qu'l! avait ete arrete par la Gestapo. Cene figure de legende de 1a France libre fait

actuellement l'objet de deux biographies aux conclusions contrastees,

C'est, nous explique Fran<;ois Bedarida, ancien dirccteur de I'lnstitut d'histoire du temps

present, que 1'« enigme Brossolettc » n 'est toujours pas elucidee.

• .: Et une fois a Londrcs ?
Durant I'annee 1942 et ]'annee
1943" Son rolle a He celui d'un
intermediaire entre I'Angle
terre et la France occupee?

- • : Qui, une sorte de passeur
entre la Resistance exlerieure
et la Resistance imterieure, II

ffcclue d'ailleurs en France
o,is dangcreuses missions, a

I'ete 1942, au debut de 1943, a
I'automne 1943, A Londres, il a
acquis une stature de premier
plan. II parle a la BBC, ou il
delivre plusicurs messages lres
importants - certains discours
sont de veri tables moreeaux
d'anlhologie.

Son norn devicnl connu des
Fran~ais, d'aulanl qu'il allie Ie
sens des formules - ainsi
quand il baptise les resistants
de base les « sOt/liers de La
gloil'e JJ - a un Iyrisme qui
n'appartient qu'a lui. Surtout, il
eslle numero deux du BCRA
(Bureau ccntral de renseigne
ment et d'aetion), adjoint du
colO-nel Passy : dans cel orga
nisme qui sert de bras executif
a la France libre, il est charge
des responsabilites politiques.

L:' • : Apres les reussites et la
gloire de I'annee 1942 et des
premiers mois de 1943, com
mence a partir de l'ete une
periode sensiblement plus
sombre?
f. B. ~ Qui, et Guillaume
Pike tty, dans sa these, intitule
meme cette periode «La
Rocbe Tarpeienne ». Mais it
faut d'abord souligner l'apport
considerable de Brossolette
lars de cc que I'on a appele
la mission « Arquebuse-Bru
maire », effectuee conjointe
ment aParis au debut de 1943
par Passy (nom de code
« Arquebuse ») et par Brosso
lette (nom de code « Bru-

I maire »). Leur tache consiste a
t coordonner el organiser I'ae-

L'H. ~ Qu'est-ce qui fait qu'on
I'envoie aLondres en '1942 ?
F. B.l Non seulement la qua
lile des renseignements et des
observations qu'iJ fail parvenir
par son reseau, ]11 Confrerie
Notre-Dame du colonel
Remy, mais aussi les remar
quablcs analyses qu'i! donne,
dans ses rapports, de la France
occup6e. Vous savez, Brosso
Idle, c'est l'homme de tous les
talents: un etre brillantissime,
a I'intelligence eblouissante, a
Ja mecanique intellectuelle
hors pair, mIx dons de parol
el de pl'lIme. En me.ffiC temps,
c'etait un homme desiothesse
et d'un grand courage.

a I'Eco]e norma,le superieurc,
second a I'agrega£ion d'his
toire, puis un journaliste
remarque el un militant socia
Iiste de haut vol. Lui qui avait
ete un fervent de la paix et de
la Societe des nation~, quand
HitJer cst arrive au pouvoir, il a
immediatement evalue a sa
juste meSllre Ie danger. En
1938, it a ete antil1lunichois.

I.

proches de lui, trop favorables a
ce qu'll etait, ou representait ?
F. .: A vrai dire, il y a eu
d'abord deux livres ccrilS par
des membres de sa famille :
son beau-fJ·ere, Rene Qzouf,
au lendemain de la guerre, ct
surtou t Ie bel ouvrage de sa
femme, Gilberte, qui ras
semble des souvenirs el des
temoignages, Evidemment, ces
livres ne pretendent pas a la
scient'ificitc, mais ils sont loin
de l'imagerie d'Epinal.

Aujourd'hui viennent de
sortir coup sur coup deux
Jivres, run ecril par Guy Per
rierl, vivant, de lecture
agreable, rna is unilateral el fri
sant I'hagiographie, I'autre, de
GuiUaume Piketty2, eSl un gros
et savant ouvrage, issu d'une
these de doctorat soulenue a
l'Institut d'etudes politiques de
Paris. C'est la Ie premier travail
d'historien, fonde sur des
archives, et retra~ant I'itine
raire compl·et de Brossoktte
de sa jcuDesse ~l sa mort.

Ne en 1903, il avait eLe un
etudiant brillant, re<;u premier

Pierre Brossolel1e a, en 1942 et 1943, jOlli Ie role
d'Jnlermedioire entre la Re.vistance inler/eare e/ la Resistance exter/eure.
Ci-dessus : I'une de ses fallSses cartes d'iden/ite.
Page· de droUe: aLondres· en 1942 ou 1943, enregiSlrant pOllr la BBC
I'un des discours qui Ie rendirelll celebre (cl. Keys/one).

• .: Est-ce que, seton vous, on
a dessine de Pierre Brossolette
une image d'Bpinal, qui serait
aujourd'hui reconsideree '? Est
ce que, jusqiu'aux deux derniers
liHes qui viennent de paraitre ,
sur lui, sa vie n'aurait etf rela
tee que par des auteurs trop .

Franqois Bedarida,
directeur de recherche

au CNRS

I.°HI5TOI I : Pierre Brosso
lette, c'est d'abord une figure
de legende de la Resistance
fran~ise?
'RA c;0IS A
Absoillment. Du fait de sa
mort heroique d'abord : lors
qu'en mars 1~44 it se relrouve
aux mains de la Gestapo Ii
Paris, apre:s plus d'une jourm\e
de torture il SC jctte Dar la
fene-tre d\J cinquieme etage et
meurt dans les beures qui sui
vent. Personnage de legende,
aussi, par son parcoms exem
plaire, qui I'a mcne, de son
engagement aclif dans la
Resistance en zone occllpee
debut 1941, aLondres ou il est
devenu une figure majeure de
la france libre.

L'N. : Un gau)liste de la pre
mii~re.heure ?

(,. .: II a en tout cas voulll faire
du gaullisme Ie creuset de la
France nouvelle, en ralliant a
lui l'epsemble des families poli
tiques. ]I considerait que la
d' . lc avait scellc le SOrt de
l'ancien systeme des partis el
que Ie gauJlisme offrail une
occasion unique de renovation.
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ACT ALI

tion des mouvements de Resis
tance qui se sont multiplies en
zonc occupee.

Brossoletle s'y devoue corps
et arne, deployant une activite
deb0rdantc. Cela l'amenc ega
lement it prepareI' I'unification
de la Resistance, par la crea
tion d'un Conseil national de la
Resistance. Et c'est 180 qu'eclate
Ie contlit devenu celebre avec
Jean Moulin, delegue person
nel et representant du general
de Gaullle.

I:H.; Un affrontement violent?
, ,: A coup sur, Ie conflit a

ete vif. D'abord parce qu'il
comportait une dimension per
sonnelle. Se trouvent, en effet,
face a face, deux tempera
ments, touS deux en tiers, obsti
nes, autoritaires, deux person
nalites aux antipodes I'une de
J'autre : Pierre Brossolette, je
vous l'ai dit, est un intellectuel,
brillanl, passionne, mais per
sonnel et solitaire; Jean Mou
lin est un haut fonctionnaire,
discipline. ayant Ie sens de la
hierarch ie, visceralement ha
bile par Ie sens de I'Etat.

Surtout, iI ya entre eux des
divergences de fond sur deux
enjeux cssentiels : faut-il faire
une place aux partis politiques
au sein du CNR? Convient-il
d'y accorder un siege au Front
national, emanation du parti
eommuniste, alors que celui-ci
est deja assure d'y avoir un
representant? Brossolette,
comme beaucoup de resistants,
est hostile a la reapparition des
vieux partis politiques dans
l'o,rgane central de la Resis
tance, alors que de Gaulle
l'exigc.

Pour Ie chef de la France
I,ibre, cette concession faile aux
partis, meme discredites,
c'etait Je seul moyen d'asseoir
son autorite et sa representati
vite vis-a-vis des Anglais et sur
tout des Americains. Car il faut
bien voir que Ie general de
Gaulle etait alors dans une
position tres fragile et tres
menacee, notamment face a
Giraud, et Iii a ete adeux doigts
de perdrc la partie (souvenons
nous que Roosevelt a parle un
jour de l'envoyer comme gou
verneur a Madagascar. .. ).

Pourquoi Brossolette, si
expert en matiere inlernatio
nale, n'a-t-il pas evalue a sa
juste mesure Ie poids de ce fac
teur capital dans la strategie de
De Gaulle? On Ie saisit mal.

·M.: Comment Ie conflit entre
Jean Moulin eot Pierre Brosso
leUe a4-i~ pris fin?
, B. : Apres tine vive alterca

tion, c'est .lean Moulin, muni
des instructions du General,
qui a eu Ie dernier mot. Les
partis politiques sont entres au
CNR, et Brossolette est
reparti pour Londres.

'H. : Discredite ?
I, B, : Assurement son influ
ence tend a decliner. Mais Ie
veritable ~est survient durant
l'ete 1943. Vous savcz que Ie
21 juin. Jean Moulin est arrete
aCaluire et que, sauvagement
torture par la Gestapo, il
meurt quelqlles jours plus
tard. D'ou une question cru
eialc pour la Resistance: qui
va lui succecler ? Le premier
nom qui vienr a I'esprit, <.:'est
celui de Brossolette.

Or il est ecane car, comme
Ie montre bien Guillaume
Piketty, ('opposition aun tel
choix est unanime, venant
aussi bien des Ghds de la
Resistance int6rieu'I'e que des
responsables de Londres et
d'Alger.

oli assiste a un veritable til'
de barrage contre lui. De
GauHe lui-meme finit, par
choisir l'ancien prCfet Emile
Bollaert pour diriger sa dele
gation ell France.

L' ,: POl1'rquoi une telle hosti
Ute ? Etait-ce une question de
pe'l'sonnalite, de methodes, de
strategie?
P. _. : Plusieurs donnees onl
jou€.. En fait, Pierre Brosso
lette etait plus admire
qu'aime. On Ie jugcait ambi
tieux. On redoutait son esprit
sarcastique qui n'epargnail
personne. Compte tenu des
rapports diffjciles et souvent
tendus entre dirigeants de la
Resistance et entre Resistance
exterieure et Resistance inte
rieure, il Iallait une personna
lite capable d'obtcnir I'adhe
sion des uns et des autres.
C'est pourquoi il s'est avere
impossible de faire de lui Ie
successeur de Jean Moulin.

Toujours passion ne d'ac
tion (<< le ne veuxpas devenir un
rond-de-cuir de fa Resistance ii,

avait-il confie a sa femme), il
sollicite alors une nouvelle
mission en France, a laquelle
Ie general de Gaulle ne
consent qu'avec hesitation:
« Surtout, Brossofetle, lui

recommande-t-i1, ne bnaalisez
pas fa Resistance!» Ce sera sa
derniere mission, la plus
longue, la plus dramatique, la
plus decevante aussi, dans la
mesure ou il y accumule les
deboires.

Comme BoHaert manque
d'experience. Brossolette est
charge de l'inlroduire et de Ie
piloteI' dans les milieux de la
Resistance, mais ceux-ci souf
frent de graves dissensions
internes, tandis que des penes
terribles eclaircissel1t les rangs.

Dans un contexte aussi
eprouvant, certaines des initia
tives de Brossolel"te ont du mal
a passer. Conteste, souffrant de
sa relative marginalisation, il
envoie des rapports amers.
Londres a beau lui ordonner
de rentrer, il prolonge sa mis
sion.

L'H. : Mais it est arrete alors
qu'it s'appretait a repartir ?
I'~ .• Oui, ala fin de 1943, il a
fini par se resoudre aregagner
Londres. Mais les liaisons
aeriennes sont interrompues
pendant plusieurs semaines en
raison des mauvaises condi
tions atmospheriques. Aussi
decide-t-on de rapatrier Bros
solette en Angleterre par la
mer. II s'embarque done au
debut de fevrier 1944, en Bre
tagne, sur une vieille pinasse
appelee - ironie du sort - Le
louel des flats. Celle-ci, apres
quelques embardees dans la
tempete, vient s'echouer sur
une plage pres d'Audierne.

Un detail stupide provoque
I'arrestation de Brossolette et
de ses compagnons : il leu I'
manque Ie laissez-passer per
mettant de circuler sur la
bande littorale de cinq kilo
metres de large Ie long de la
cote. IIs sont aussitot incar
ceres a la prison de Rennes
et assez vitE Brossolette est
jdentifie. I1 est alors transfere
iJ Paris et interroge dans
les Jocaux de Ia Gestapo, ave
nue Foch. C'est 180 qu'il se
suicide.

L'H. : Depuis cette disparition
tragique, quel a ete son statut
dans la memoire de la Resis
tance?
F. ,~II en a toujours ete et il en
demeure une figure de proue,
meme si I'on peut estimer que
I'homme, au COlifS de ces
annees, n'a pas exerce des res
ponsabilites a sa pleine
mesure, par exemple au
Comite national de la France
libre a Londres ou au Comite
fran<;ais de liberation nationale
a Alger. De fait, par la suite, ce
n'est pas lui qui a eu I'honneur
du Pantheon: c'est Jean Mou
lin qui y est entre.

L'IH. : Peut-elre parce que
c'etait un intellectuel plutot
qu'un politique?
,. I. : Non. Brossolette avait
compris tout de suite que la
politique etait au cceur de la
Resistance. Mais sa strategie et
sa personnalite ne concor
daient pas toujours. Si son
patriotisme et sa volonte de
servir etaient immenses, il etait
souvent desservi par Jes appa
rences : de 13 ses grandeurs,
mais aussi ses points faibles.

Au fond i[ ya une <dnigme»
Pierre Brossolette - l'expres
sion est de Jean-Louis Cre
mieux-Brilhac, Pour sa part,
Daniel Cordier a parle de
«heros prometheen ». C'est un
fait que Ie tragique de sa vie,
que ce soit a Londres ou en
France occupee, a precede Ie
tragique de sa mort.

Toutefois, les insucces poIi
tiques et les ambitions de\;ues
du combattant ont ete oblite
res par Ie triompbc moral du
heros, dont Ie sacrifice a scelle
Ie destin a jamais. Vue sous eet
angle, la figure de Pierre Bros
solette nous Jegue une grande
lec,;on a mediter. .

(Propos recueillis

par veronique Sales.)
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Ce nombril qu'on dit charneL..
L'ere demier - qui ne l'a pas remarque ? - a vu s'afficher Ie nombril. Si Ie sein

s'est devoile des Ie Moyen Age, Ie ventre jusque-I<\ se livrait peu. Depuis que, commentant
la Bible, les Peres de l'Eglise en avaient fait Ie symbole du desir feminin, Ie nombril a ere

]'objet d'un tabou puissant, enracine dans la culture de l'Europe.

moth. c'est une figure du
diable. «Ce dragon est Ie ser
pent antique, qui est appete
diable et Satan .. if trompe Ie
monde entier, e/ contre les
hommes ifposs'cde sa force dans
les reins, eontre fesfemmes dans
fe nombril. »

Bref, Ie nombril etait pour
longtemps identifie a la source
du desir feminin - au sexe.
Pour Eucher, eveque de Lyon
qui commentc la Bible au v'
sieele, il signifie « l'apptftit de !<l
concupiscence IJ. Le theologien
allcmand Raban Maur, au 1.X<
sieck:, ccrit dans ses Alltfgolies
sur La Saime Eerilure qu'il
designe la luxure. II apparatt
encore comlllC Ie siege de la
libido feminine dans certains
traites de physiognomonie
(science cherchant a determi
ner Ie earaclere de ['etre
humain apartir de ses caracte
ristiques physiques), tel celui
de l'astrologue ecossais Michel
Scot (mort vers 1235). Alors
qu'il n'est guere evoque par les
medecins occidentaux.

Le passage entlamme et fort
crotique du Cantique des can
tiques - l'hymne au nombril
suit la description de la courbe
des tlancs de l'aimee, et pre
cede celle de son ventre et de
ses seins - est naturelJement
commcnte par les auteurs
ecclesiastiques. Le nombril
feminin n'est pas condamne,
mais entraine pudiquement
sur les voies du commentaire
symbolique, de I'altegorie.
Pour Bede Ie Venerahle (his
tori en et theologien benedictin
anglo-saxon mort en 735),
cette partie fragile symbolise la
faiblesse du corps mortel;
quant a la coupe, elJe est Ie

Ie plus suave des pal/Ulns 2.»

Mais dans Ie Livre de Job,
Behemoth, bcte terrestre et
marine, tenue pour un animal
sacre en meme temps que
demoniaque, est dit trouver sa
force dans ses reins et sa
vigueur « dans Ie nombril de
son venIre ». Cette derniere
citation fut fatale pour Ie nom
bril... Saint Jerome (mort en
420), commentant ce passage,
declare que la capacitc d'cn
gendrer des hommes est desi
gnec par les « reins », alors
que les parties gcnitales de
la femme Ie sont par Ie
« nombril ». Quant a Behe-

I~s auleurs dll ,Haye" Age assi",i/aie,,1 "olol/Iiers Ie nomb,.it ii la ItlXure.
C;-dessus: L'Enchantemenl de I'amour, lablearl d'mr {lno"ym" du XV siec/e
(Leipzig, m"se" des Beaux-/'rls; ct. AKG).

par une image un lieu geogra
phique dans Juges et Ezechiel:
dans ce dernier livre, Jerusa
lem est appelee Ie « nombril du
moncle ».

Dans Ie Cantique des can
tiques, le nornbril feminin
se trouve exalte comme un
exempJe de beaute. LepOUX
declare a la Sulamite : « Ton
nombril fomle une coupe, ou Ie
vin ne manque pC/so » Le. Mille
et Une Nui/s reprendront ce
trait: « Son nombril, dit Sche
herazade parlant d'une adoles
ecote, dans la sept cent qualre
vingt-septieme nuit, poun-ail
contenir une once de muse,

Voila que montfer franche
ment Ie nombril semble entre
dans les moeurS fran<;aises,
sinon occidentales. Or Ie lIom
bril est un signal erotique fort.
El sa victoire est sans con teste
Ie viol d'un tabou puissant,
bien enracine dans la culture
europeenne. Car si Ie sein se
devoile genereusement depuis
Ie Moyen Age (qui invente le
decollete), Ie ventre,jusqll.c-la,
se livrait peu I.

Pour comprendre la fin de
cet interdit, il faut remonter a
l'usage que les auteurs chre
tiens fireO! de la Bible. Selon la
traduction latine - la Vlligate
- qu'en tit saint Jerome vers
390-405. Ie mot umhilious se
lrouve six fois dans l'Ancien
Testament. Dans Ezechiel, il
d6signe Ie cordon ombilical ;
dans les Proverbes, il rellvoie
au corps tout entier. II evoque

Jacques Berliol,
directeur de recherche

au CNRS

'ete dernier - qui ne
1'a pas remarqlle ? 

a vu s'afficher Ie nom
bril. Certes, depllis

les annces 1960, la mode du
costume de bain deux-pieces
(ou bikini) I'avait mis en
valeur. Mais sur les plages.
Le couturier fran~ais Pierre
Courreges avait aussi imagine
en 1966 des pantalons en
paillettes argentees portes avec
une large crinoline ouverte sur
Ie devant qui laissait adecou
vert un triangle de ventre
et, naturelJement, le nombril.
Cette exhibition restait Gepen
dant confin6e dans un contexte
urbain et mondain.

,.I rlUlrT.

1_" K"'lIumlrn
ulim. 1rnIl.

I' IrX'k Grnll,
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calice de la parole salutaire.
Raban Maur, suivant la meme
idee, fait du nombril la repre
sentation des predicateurs de
l'Eghse qui portent la eoupe
du scrmon.

Le nOl:nl1ril etait-il pour
autant une zone d'interet ero
tique au Moyen Age? Il est
difficile de Ie savoir exacte
ment, car les temoignages font
defaut. Lactance, au IV'siecle,
dans L'Ouvrage du Dieu CHia
leur, ou il evoque la beaute et
la coherence de I'organisme
humain, rend hommage a
l'ombaic, apres s'etre arrete a

la poitrine de la femme: « Sous
celte demiere a ele placee la sur
face plate du venire, marquee
presque en son milieu par Ie
nomb/il d 'un signe qui It 'est

I
point sans maje.l'le, el est destine
(/ nOU/Til' Ie fcetus, Ian I qu'i/ est
dans l'werns. »

Un traite de conseils
medico-sex-uels ccrit en cata
lan au XIV' siecle, au titre
denue d'ambigu'ite, Ie Miroir
du foutre (Speculum at fader),
dont la filiation arabe cst indis
cutable, apporte quelques
lumieres sur le sujet3. l:un des
derniers preliminaires aobser-

ver envers «10 femme qui tarde
a avoir le desir» consiste 11 la
frapper avec les mains sur les
jambes, les seins, Ie nombril,
sous ce dernier et sur leI' bras.

Quant aux far;ons de faire
I'amour, elles sont - suivant
I'auteur anonyme - de deux
sortes : en bougeant ou en
restant immobile. Et hougcr,
« c 'est etreindl'e, el1lbraSSel;
caresser, cirer, pincel; lirer Ie
sexe, Ie nombril, el aulres chases
semblables». Au xVJ'siCde,
Bonaventure Des Periers
(mort en 1543) celehrc, dans
Le Blason du nomlnil, J'ombi-

lic, alL se cache selon lui « la
volonte/De chatouilleuse jouis
sance».

Le nombril etait en quelque
sone en reserve de l'erotisme
occidental. Si les Peres de I'E
glise, commentant la Bible, en
vaient fait Ie symbole d'une

debordante sexualite femi
nine, son devoilement provo
que - et provoeant - restait
marginal. Le voila, sous I'in
Iluenee d'autres cultures,
orientale et sud-americaine
(bresilienne notamment), en
train de conquerir Ie Vieux
Monde. J. B.•

Bienvenue sur Mars !
Recemment, Ie petit robot Sojourner nOllS envoyait d'etonnants cliches de Mars.

Depuis un siecle, la « planete rouge» n'a cesse de fasciner les scientifiques et Ie grand public.
Au point de devenir l'astre Ie plus captivant du systeme solaire.

La mission du robot Sojourner sur Itlan durantl'ete 1997
a marqlle Ie grand retollr de la planete rouge dans I'imaginaire
des homme. (ct. Nasa/« Ciel el espace »).

Philippe Varnoteaul,
titulaire d'un DEA

d'histoire contemporaine

L
e 4 juillet dernier,
jour de leur fete
nationale, ,a aussi ete
pour les Etats-Unis

celui de leur grand retour sur
la mythiquc planete rouge l ,

avec !'attcrrissage tres media
tise du petit robot d'explora
tion Sojoumer de la mission
Mars Pathfinder. Celui-ci,
apres un voyage de 497 mil
lions de kilome tres, envoya
d'extraordinaires photogra
phies de la vallee d'Ares ou it
venait de se poser. Le choix de
ce site ne releva it pas du
hasard : it s'agissait de verifier
I'hypothese avancee par les
scientifiques selon laquelle
d'ancit:nnes rivieres auraient
jacfis coule dans cette vallee, ce
qui relal1~ait la question tant
debattue de la vie sur Mars.
Pourquoi et depuis quand
cette planete suscite+elle un
engouement si intense?

La veritable decouverte de
Mars commenr;a avec I'appari
tion des telescopes au XVII"
siecle. De nombreux astro
nomes epierent alors fievreu-

sement les planetes, mais, en
fait, assez peu Mars. A
l'epoque, c'est Jupiter qui fai
sait rever. Dans ses Entretiens
sur la pluralile des mondes
(1686), Ie philosophe Fonte
nelle evoquait ainsi avec elo
quence et na'ivete Ie monde
jupiterien, tandis qu'il consi
derait Mars comme indigne
d'interet : « [Elle) ne vaU! pas
Irop la peine qu '0/1 s y Onele. ))
Pourquoi ? Elle apparaissait
alors comme une planete
pauvre, monotone et isolee,
alors que Jupiter, par sa taille,
ses couleurs et ses satellites,
representait un systeme it lui

tout seul, offrant de nombreux
sujets d'etudes. comme Ie
mecanisme tourbillonnaire, lie
il ses vastes remous atmosphe·
riques permanents.

Mars ne devint a la mode
qu'a la fin du XIX' siecle, quand
l'Anglais John Herschel - Ie
fils du celehre aslronome qui,
en 1781, avait decouvert la pla
nele Uranus - crut. deceler 11
sa surface de veri tables struc
tures organisees, la plupan du
temps rectilignes. Pour la pre
miere fois, Ie mot « canal» fut
employe pour designer ces ele
ments etranges. En 1877,
Mars, se rapprochant de notre

Terre a seulement 64 millions
de kilometres, presenta aux
scientifiques des conditions
extraordinaires d'observation.
L.:un d'eux, l'Italien Giovanni
Schiaparelli, seduit par la pla
nete rouge et probablement
par les analyses de Herschel,
cruta longuement et minu

tieuscment la planete. Que
dtcouvrit-il ?

Dans son livre Le Opere
(Les CEuvres), Schiaparelli ela
bora ta premiere description
detaillee de la surface mar
tienne en exploitant une ter
minologie deja utilisee apro
pos de la Lune : une region
sombre et de grandes dimen
sions elait baptisee « mer", un
espace allonge et plus profond
«vallee)), une zone lumineuse
et vaste « continent », etc. Mais
les «canaux» deja reperes
semhlaient bien n'appartenir
qu'au monde martien. En rea-
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C'est alajin du siecle demier que pril corps Ie mythe des Marl;efls.
If etait promis Ii ua brillanl avenir. Ci.desslls : couverlllre d'II"e revue
pour enfants dallS les annees 1950 (el. Kharbine-Tapabor).
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Iisant I'ebauche d'une carto
graphie, certes rudimentaire,
mais revolutionnaire pour
repoque, Schiaparelli nota
que ces canaux quadrillaient
toute la planete sur des mil
liers de kilometres aarres.

Selon lui, ils auraiem ete
construits afin de permottre
l'ecoulement des eaux Ims de
la fonte des neiges des poles
vers les regions equatoriales.
Incontestablement, ils ne pou
vaient qu'etre I'ceuvrc c!'une
civilisation evoluee... Le
my the des Martiens prenait
corps.

Des lors, de la fin du x~x'

siec1e jusqu'au debut de I'erc
des satellites, Mars devim I'ob
jet Ie plus captivant du syStieme
solaire. De nombreux astro
nomes amateurs furent fasci
nes par les revelati·ons de
Schiaparelli. I.:Amcricain Per
cival Lowell confil'ma en 1894
que les canaux ne pouvaient
etre que Ie fait d'etres intelh
gents. II en « decouvrit » plu- .

sieurs centaines d'autres ...
Avec son telescope, it realisa
egalement de nouvelles cartes
de Mars ou il demontrait que
ce monde etait en pte in dedin,
ronge par la desertification,
annoIl(;ant ainsi une veritable

(( crise ecologique », Au travers
de ses analyses, se manifes
taient les angoisses et Ie pessi
misme d'un homme vivant
dans une societe industrielle
en pleine expansion, mais it
I'avenir incertain,

En France, la vision de
Lowell se retrouva dans les
theories de Camille Flamma
rion, auteur d'une ASlronomie
populaire (1880) et fondateur
de la Societe astronomique de
France (1887), Tou tefois la
presse populaire, alors en
pleine expansion, contribua
elle aussi au developpement
du mythe des Martiens. Rapi
dement, Ie « gcntil» extra-ter
restre se transforma en. dange
reux envahisseur dans des
romans d'anticipation comme

celui de Herbert G. Wells, La
GuelTe des mondes (1898).
Mais lorsqu'a u cours de la
Seconde Guerre mondiale il
,'avera que la fusee permet
trait dans un proche avenir la
conquete de I'espace par
I'homme, les roles purent s'in
Verser: c'est ainsi que dans ses
Chroniques lnal1iennes (1951),
Ray Bradbury, it l'oppose de
Wells, nous fait vivre la coloni
sation de la planete rouge par
le·s Terriens,

Dans Ie contexte de la
guerre froide et de la concur
rence entre I'URSS et les
Etats-Vnis, la conquete de
l'espace commen~a, Les pre
miers points furent marques
par les Sovietiques qui, Ie 4
oclobre 1957, lancerent Ie pre
mier satellite de l'histoire, Ie
celebre Spou/:nik. Le 2 janvier
1959, avec Ie lancement de
Lunik-i, cn direction de la
Lune, I'URSS officialisait Ie
debut de l'exploration des
~mtres planetes du systeme
solaire. La course entre les
deux superpuissances s'acce
lera avec les sondes sovie
tiques Venera-i, Ie 12 fevrier
1961, vers Venus, etMars-i, Ie
1C< novembre 1962. vers Mars.
Les Btats-Unis r~pliquerent
irnmediatement avec leurs
Ranger (Lune) et Pioneer
(Lune, Soleil, Jupiter, etc.).
Cinq ,inS apres I'evenement du
SiJOlllnik, les grandes. puis
sanccs s'clan<;aient vers les
nouveaux mondes.

Entre 1962 ct 1976. malgre
des debuts laborieux, Mars
devint un spectaculairc cnjeu
enIre I'URSS et les Btats-Vllis.
Ces demiers n'entendaient pas
laisser aux Sovietiq Ul:S Ie
monopo~e des decouvertes. IIs
prirent rapidement l'avantage
et firent la preuve de leur
superiorite technologique : Ie
14 juillet 1965, Mariner-4 frola
la planete rouge it seulement
9780 km et en pdt 22 images.

Pour la premiere fois, les
scientifiques re~urent des pho
tographies detaillees de la sur
face de Mars: elles montraicnt
que I'hypothese des canaux
relevait de la plus pure des fan
taisies; il ne s'agissait que de
vallees profondes ou d'anciens
lits de rivieres. En 1971, Mari
ner-9 confirma l'existence de
ce monde inattendu en
envoyant plus dc 7000 photo
graphies, preparant ainsi les
miSSIons Viking,

La course a I'exploration
fut ~inalcment rem portee par
les Etats-Unis. Avec l'epopee
des sondes Viking-i et 2, entre
1976 et 1980, ceux-ci tente
rent de resoudre enfin la
question d'une hypothetique
vie sur Mars, soulevee un
siecle plus tot par Scbiaparelli
et Lowell.

Sans pouvoir y repondre
fermement et donc clore defi
nitivement l'affaire des « Mar
liens ", lcs sondes apporterent
malgre tout une somme consi
derable d'informations ine
dites sur Ie sol ct I'atmosphere
de la planete. Des lors, Mars
perdit de son charme et de ses
mysteres : elle n'avait proba
blement jamais connu d'an
ciennes civilisations, meme si
de I'eau ava it autrefois coule a
sa surface.

p

Pourquoi done retourner
dans ce monde aride ? Avec la
fin de la guerre froide, des
programmes aussi couteux
que la conquete de Mars se
justifient plus difficilement.
Est-ce parce que la planete
rouge reste Ie dernier grand
reve spatial, maintenant que
I'homme a pose Ie pied sur la
Lune? Ou bien l'Arnerique a
t-elle be-soin une fois de plus
d'unl: nouvelle frontiere pour
stimuler son formidable deve
loppement industriel? Les
deux hypotheses sont proba
blement vraics.

Toujours est-il que Ie projet
de vol habite sur Mars fait
partie des objectifs de la
NASAl, En novembre der
nier, fort du succes media
tique de Sojourner, Ie patron
de l'agence spatiale ameri
caine, Daniel Goldin, qui a
recemment indique : « Nous
pourrions €fre sur /VIars en
2010 », fit une tournee diplo
matique en Europe ou it pro
posa aux principaux membres
de I'Agence spatiale euro
peenne (ESA) (( une coopera
tion in-temationale relative ii
['exploitation de Mars ». Les
enjeux sont bien Iii : exploiter
et coloniser un jour ce monde
qui fit rever des generations
entiercs... Ph, V,
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Irlande du Nord:
la guerre des berceaux

Les catholiques, longternps minoritaires en Irlande du Nord,

sont en passe d'y devenir majoritaires. Parce qu'ils ant un taux de natalite superieur acelui

des protestants. Et parcc que, fair nouveau, ils emigrent mains. La demographie

est bien devenue, entre leurs mains, une arme politique.

V" jeune ca'/IOUque, des e.xplosifs ii ta mnin,
au cours des affrontl!ments d" mois dejuil1et 1996 ii Londonderry
(e/. Mathieu PolakISygma).

Ce retoumement demogra
phique est un phenomene si
rare dans l'Europe occidentale
que I'on se croil soudain trans
porte dans les Balkans ou en
Orient. II aura suffi que s'erige
une frontiere entre Ie Nord et
Ie Sud de l'Irlande pour que Ie
mariage ou la procreation y
prennent une forte coloration
politique. Avant 1921, avec un
taux de natalite identique de
20%0, protestants et catho
liques mettaient au monde Ie
meme nombre d'enfants. Des
1926, la natalite catholique
augmente (23%0) tandis que
celie des protestants baisse
(18,7%0).

En 1951, ('ecart s'est encore
creuse : 26%0 contre 1Ro/or.>.
Dans les annees explosives,

. apres 1960, Ie taux de na talite
! des catholiques d'IrJande du

Nord (30%0 en 1964, soit 50%
de plus que celui des protes
tants) les apparente aux Turcs
de Bulgarie, aux Albanais du
Kosovo ou aux musulmans de
Bosnie, toutes populations
minoritaires dans une situation
de friction ethnique ou reli-

quelques annees, un irlandais
celie sera aussi rare [ici] que
dans l'ocean indien ou sur /es
rives de Manhattan". Pourtant,
en 1997, trois quarts de siecle

I
apres la partition, J'Irlande du

i Nord compte a nouveau 43 %
de calholiques, et il paralt
inevitable qu'ils deviennent, a
moyen terme, majoritaires.

Tout au long du sieclc pre
cedent, Ie Tres-Haut avait pam
preter secours aux fideles de la
« vraie reb:gion » en laminant
les rangs des" papistes ». La
Grande Famine (1845-1855),
ce fleau de Dieu, et la saignee
migratoire qui lui succeda,
avaient en effet clairscme les
rangs des catholiques, deja mis
arna) vers 1815 par I'impartible
inheJitance, cette regie de l'he
ritier unique qui multiplia chez
ces derniers Ie celibal, diminua
leur natalite et fit fondre leur
part dans la population: 50 %
en 1800,43 % en 1834,40 % en
1861, 33 % en 1921. Jamais
cetle « prediction)} faite en
1848 par un journaliste du
Times de Londres n'avait
semble aussi vraie : "Dans

un Etat libre, tandis qu'au
nord-est, 6 des 9 comtes de la
province d'Ulster, en majorite
protestante, restaient attaches
au Royaumc-Uni. Cette nou
velle entite, l'Iriande du Nord
(a tort qllalifice d'" Ulster »),
a joui jusqu'en 1972 de pou
voirs autonomes assez eten
dus : gouvernement et parle
ment separes de ceux de
Londres. Les unionistes, Y
jouissant alors d'un rapport
ctemographique favorable 
presence de deux protestants
pour un catholique -, crurent
que leur contrale sur la partie
septentrionale de I'lie ne serait
jamais remis en cause. ~his

toire sanglante de la province,
qui s'est acceleree depuis 1968,
leur a donne tort.

Youssef Courbage,
directeur

de recherche a!'INED

----. n.tre 1968 et 1997, en
Irlande du Nord, la
guerre civile a cause

--",-_la mort de quelque
3500 pcrsonnes, et fait dix fois
plus de blesses. A I'aune des
conflits de cctte fin de siecle,
ces chiffres peuvent paraitrc
modestes. Mais, rapportes a
une population qui compte
seulement 1,6 million d'habi
tants, ils sont I'equivalent de
120000 victimes pour la
France.

Cette guerre semble d'es
sence religieuse. Et elle
oppose certes des catholiques
aux protestants. Mais elle est
traversec par d'autres cli
vages : l'origine des popula
tions (autochtone ou immi
gree), l'identite (irlandaise ou
britannique), les symboles
(drapeau tricolore de la Repu
blique d'Irlande ou Union
Jack du Royaume-Uni), enfin
Ie statut constitutionnel fulur
(rna intien dans Ie Royaume
Uni ou rattachement a la
Republique d'Irlande). Che
minant avec ce conflit depuis
Ie XVl' siccle, e'est-a-dire
depuis qu'en 1541 Henri VIIl
d'Angleterre a ete reconnu rai
d'Irlandc par Ie parlement de
ce pays, la demographie en
demeure plus que jamais I'un
des enjeux, et ce d'autant plus
depuis qu'en septembre 1997
de difficiles negociations ont
repris sur Ie statut de la pro
vince.

En 1921, par Ie traite de
Londres, l'Irlande a ete par
tagee en deux entites : la
majeure partie de I'ile devenait
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Belfa.ft I.e/ que les catllOliques I'imag;mlf/I,
si Ie pays /I'etait pas dechirt, par la KIlerre civile (c/. auteur).

gieuse. Encore plus deconcer-I
tant : les catholiques, au taux
de natalite si eJeve, sont pour- .
tant plus industrialists. plus
urbains et plus instruits que
leurs coreligionnaires du Sud.

Jusqu'il la fin des annees
1960, les catholiques vecurent
l'existence politique et civile
d'une minorite opprimee. lis
subirent des discriminations
dans I'instruction, Ie travail, Ie
logement, la fonction publique
et la police. Grike aun decou
page electoral conforme aux
interets des protestams, la
representation au parlement et
au gouvernement nord-irlan
dais leur fut cbichement mesu
ree. Pourtant, malgre ce ver
rouillage institutionnel, la
demographie catholique
menaC!ait Ie frele edifice: les
nationalistes pourraient bien un
jour remeltre en cause la parti
tion en noyant leurs adversaires
sous leur nombre. '( La peurfon
damentale des prolestanls d'lr
lande du Nord est qu'iff seront
submergespar les calholiljues. Le
fail est allssi simple que ~a".

declarait en 1969 Terence
O'NeiJII, Premicr ministre unio
niste d'Irlande du Nord.

Comment contrer cene me
nace, Ce complot que Jc~ pro
testants croyaient ourdi par Ie
clerge catholique qui interdi
sait la contraception a ses
ouailles pour des raisons au
moins autant strategiques que
rcligieuses ? Ell rdusant des
emplois aux catholiques, les
for~ant ainsi a emigrer : « Ie
recommande aces gens qui .1'0111

loyalisles de ne pas employer de
calholiqlles, 99 % elanl de
loyaux [... ] sinoll nou~ nous
relrouverons dans la silrwtion
d'une millOrile pluto! que d'une
majorite ", proclama en 1934
Basil Brooke, Premier mi
nistre. Le succes de ces
mesures fut si franc que I'in
tense exodc des catholiques
contrebalanC!a les effets tie leur
natalite. En 1968, au declen
chcrnent des hostilites, Ie rap
port de forces etait retlevenu
identique acelui de 1921.

Les troubles qui mirent alars
face it facc les deux communau
tes eonfessiormelles, leurs par
tis politiques et de plus en plus
leurs organisations paramili
taires, doivent cependant beau
coup aIn demographie. iLarmcc
1968 fut preeeuce d'une forte
deformation de fa pyramide des
ages de I'Irlande du Nord,

resuItat d'lIne natalile explo
,ive. Jamais la pression des
quinze-villgl-quatro ans IT'avait
ete si forte. Ces jeunes en
nomhre croissant se jeterent
dans l'arene politiquc.

D'abord paeifiquement, en
participant aux marches pour
Ie, oroits eiviques, puis en s'en
gageant dans la guerilla et ,Ie
lerrorisme contre Ie potlvoir
unioniste, l'ordre d'Orangc
(cree en 1795), expression du
m ilitantisme protestant et les
troupes britanniques. Pour les
jeuncs catholiques issus de ces
cohortes trop abondantes et
det'erlant sur un marche de
l'emploi sature, la marge etait
restreinte. I..:itineraire d'un
Martin MacGuiness, chef
d'etat-major de l'Armee repu
blicaine irlandaise (IRA),
ercce en 1919 par Michael Col
lins, est representatif de cette
generation. Ne en 1950 dans
tlne famille de sept enfants (Iui
mcme en aura cinq), prematu
rcmenl sorli de l'ecole, plutot
que d'emigrcr, cclui-cj s'eng<t
gea en politique des I'age de
d ix-neuf ans. Pour de nom
breux jcunes catholiqucs, la
mobilite sociale et profession
nelle etant faihle, Ie choix etait
limite: Ie ferry ou Ie pistole!.

En retour, les tFollhles de
1968 furcnt aussi a I'origine
d'une mutation demogra
phjqlle. lis contr,ibuerent II des
serrcr l'emprise du clcrge, de
plus en pIus taxe de mollesse,
sur la population catboliquc.
Des acteurs laYques, commc .Ie
Sinn Fein et l'IRA, remircnten
c,ause I'institution irlandaise
par excellence. « L 'Eglise a
lamenlahlemen! echOla! dans
SOn rule el/.lrlonde », ecrit GeFry
Adams, Ie leader du Sinn Fein.
Le recul de son ,influence libera
la pratique contraceptive et
provoqua une baisse de la
fecondite : 2,6 enfants par
femme en 1991 - mais les pro
testants n'cn avaient alors en
moyenne qu'un peu moins de
deux.

La balance migratoire s'in
versa dans Ie meme temps, du
fait d'une relanee des departs
des protestants, jeunes Jibe
raux ecreures par ['ambiance
deletere de la province. De
leur cote, tirant paradoxale
ment parti dc la prise de
contr61e direct de Londres en
1972, de l'instauration du Fair
Employment Legislalion, sup
pose debusquer les embGches
a leur emptoi, les catholiques
~migrerentmoins. Cepcnuant,
si leur situation eeonomique
s'ametiora, Ie transfert du pou
voir effectif de Belfast a
Londres fut reCllSe. Pire, it
manifestait un sursaut des
visions imperialistes de l'An
gleterre sur l'lrlande.

Ces nouvelles ten dances
demographiques marqueront
encore la province dans les
trois prochaines decennies. lro
nie de l'histoire, les catholiques
pourraient bien etre majori
taires pour Ie centieme anni
versaire de la partition, en
2021. II faudrait aJars compter
quclque dix annees de plus
pour que leur part soit prepon
derante parmi les personnes en
age de voter. Or Ie dernier
accord anglo-irlandais dit du
« 10, Downing Street ", signe
en decembre 1993, ne prevoit-il
pas le changement de statut de
l'Irlande du Nord al'issue d'un
ref0rendum ala majorite de la
populatioll ? Dc telles perspec
tives entretiennent evidem
ment I'optimisme des nationa
Iistes. D'autant qu'au fjl des
annccs, les catholiques sont de
plus en plus nornbrcux aprefe
rer I'option d'une Irlande unie
(60% en 1994, contre 56% en
1989) au maintien dans Ie
Royallme-Uni (24 % en 1994,
contre 32 % en 1989).

Au moment ou Ie Sinn Fein
et l'IRA abandonnent les
armes pour la negociation, les
protestants unionistes et leurs
formations paramilitaires
pourraient bien prcndre Ie che
min inverse. La bataille demo
graphique leur para'it defini
tivement perdue. Accepte
ront-ils sans re~ister ce qui leur
sembIera un « diktat» de la
majorite et une irlandisation
forcee ~ Refusant d'accepter
une reunification par la eoerci
tion, Us pourraient devenir lcs
nouveaux pieds-noirs de l'Ir
lande du Nord, tenter I'aven
ture putschiste de l'OAS.

Les negoeiations, quant a
dIes, deux mois apres leur
ouverture, semblent au point
mort. Les principes devant
mener aun accord final (en mai
1998) ont etc presentcs par la
presse. lis prevoient: 1) qu'une
assemblCc regionale clue a la
proportionnelle designe un
executif de trois membres
(dont deux protestants) et sur
veille I'activite du ministre des
Affaires nord-irlandaises (a
Londres depuis 1972) ; 2) la
creation d'institutions nord
sud a parile de membres des
deux parlements irlandais sud
et nord; 3) la revision de l'ac
cord anglo-irlandais de 1985
sur Ie d~oit de regard de la
republique d'Irlande et sur la
souvcrainete britannique ; 4)
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l'amendcment de \a Constitu
tion irlandaise sur l'apparte
nanee du Nord a l'Irlande et Ie
renoncement par les Britan
niques it la souvcrainete en cas
de votc majorilaire en Irlande
du Nord (et du Sud).

:AT
GUERR'

CARO Q ?

Lecheance de mai 1998
paral! bien proche. II semble
douteux que Ie zele mis en
oeuvre par Ie Premier ministre
travailliste Tony Blair suffise a I

mener les negociations it bon
port. Deja des fissures appa
raissent dans chaque camp.
LAngleterre civile con temple
avec effroi ce conflit tribal, qui,
circonstance aggravante,
obere ses finances (17500
hommes de troupes britan
niques sont stationnes en per
manence dans Ja province).

Les Americains (Ies Etats
Unis comptent pres de 50 mil
lions de citoyens d'ascendance
irlandaise), ouvertement ou en
coulisse, font egalement pres
sion sur les negociateurs. LEu
rope des quinze cst lasse de
couver ce cancer, cet espace
de guerre eivile en son coeur.

La synergie des pressions,
l'affranchissement des tra
vaillistes de l'hypotheque
unioniste, qui a pese sur les
conservateurs de John Major,
tributaires du vote unioniste a
Westminster, augmentent la
possibilite d'un reglement
autour d,une Irlande du Nord
un peu plus irlandaise et un
peu moins britanoique. Un
reglement est difficile mais pas
impossible.

Sinon, la province pourrait
retourner au statu quo ante. Si
les scenarios les plus catastro
phiques, tels que la reunifica
tion forcee et l,exPulsion du
million de protestants, ou au

I .

contraire une proclamation
unilaterale d'independance de
l'Ulster, ou encore une autre
partition selon des frontieres
ethniques plus homo genes,
sont eertainement aexclure, iJ
reste ee que beaucoup conside
rent, mezza voce, comme l'hy
pothese la plus vraisemblable :
celie d'un « probleme sans
issue », du moins a moyen
terme, jusqu'au jour lointain
ou la demographie aura radica
lement inverse les majorite et
minorite. Entre-temps, les
Irlandais du Nord devront s'ac
coutumer a vivre un confJit
permanent mais « gerable »,

car de faible amplitude. Y. C. •

nOfl'\IE'\T

Descartes et les sorcieres

Surprise! Les contemporains de Descartes, meme les plus savants,

croyaient aux sorcieres, aux licornes et aux demons. En plein XVII" siecle, la revolution

de la raison n 'avait touche gu 'un nombre infime d'entre eux.

Joel Cornette,
professeur d'histoire
moderne aParis-VIII

A
P<lrlir du mois d~

novembre 1632 et
. . jusqu'en septembre

1642, si I'on avait
I' sprit quclque peu curieux, il
etait bon de se rendre, Ie lundi,
entre L4 el 16 h, dans l'etroi!e
rue de la Calandre, sur I'i'le de
la Cite, a Paris, lit ou habitait
une population nombreuse et
aisee : des arti.sans prosperes,
de tres riches marchands et
financiers, des officiers au
Palais de justice tout proche.

C'est la, dans une maison a
I'enseigne du Grand Coq, que
Theophraste Renaudot,
meclecin forme aMontpellier,
esprit original, ouvert fJ tautes

I \es nouveautes, fondateur de
/ la celebre Gazette (un hebdo

madaire rassemblant des nou
velles venues de differentes
villes etrangeres, mais aussi de
France), protege de Richelieu,
avait installe un bureau
d'adresses. Celui-ci etait re
serve a lous ceux qui, nouvelle
ment parisiens, recherchaient
un travail dans la capitale.
Les lundis etaient consacres a
un « diveltissement honnete» :
des conferences sur des sujets
de melaphysique, de physique
ou d'astronomie. Le principe
qui presidait aces rencontres
etait, suivanl tes mots de
Renaudot lui-meme, « fa
li-belte de notre raisonnement,
qui perdrait son nom s'il
demeurait enlierement captive
sous la fentle d'une autorite
magistrale ».

Les comptes rendus de ces
savantes reunions ont ete
consignes dans cinq volumes
reprEsentant deux mille pages
en tout. Simone Mazauric s'esl
attachee it I'etude de cette I
source exceptionnelle et elle .
nous offre aujourd'hui Ie resul
tat de ses decouvertes l . On en
mesurera l'importance quand
on saura qu 'il s'agit la du seul
document qui nollS permettc
d'etudier en detailla vie acade
mique dans la premiere moitie
du XVII' sieele, c'est-fl-dire
d'ecrire la prehistoire de la
« republique des lettres », cette
republique qui nous est bien
connue au siecle des Lumieres,
notamment grace aux lravaux
de Daniel Roche2.

Linlerel du « monument
Renaudot» est redouble par la
qualite d'informations prove- r

nant du detail des trois cent
quarante-six conferences
lenues en neuf ans. Nous pou
vons ainsi apprecier ce qu'etait
la pensee «moyenne» des
contemporains de l'un des eve
nements les plus importants de
J'histoire intellectuelle de l'Oc
cident : en 1605, I'aslronome
allemand Kepler ecrivait que
son objectif etait de « momrer
que la machine celeste est assi
rl'lilable non a lin organisme
divin, mais if un. mecanisme
d'horlogerie». Quelques annees
plus tard, tirant les conse
quences theoriques de ses
exlraordinaires observations a
la lunette (des taches sur Ie
soleil, des satellites autour de
Jupiter), l'ltalien Galilee ela
blissait I'unite physique du cos
mos et demontrait de maniere
irrefutable, dans Ie Dialogue sur
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les deux grands syslemes du
monde, la rotation de la terre
autour du solei!.

Quant aDescartes, ,il expri
mait a la meme epoque l'unite
malhematiquement mesurable
de J'univers. Cette nouvelle
vision du monde, mecaniste,
considerait la terre comme un
element d'une vaste machine
sans centre et sans born 5, qui
fonctionnait de maniere
automatique. «Nulle idee
n 'approche de l'etendue de ces
espaces ", ecrivait de son cote
Pascal : «Nous ovans beau
enfler nos conceptions, nous
11 'enfantons que des atomes, au
prix de La nJalite des chases,
C'esl une sphere infinie, doni Ie
cenlre esl partoul, la circonfe
rence n ulle pO/to »

Dans Ie contexte d~ cette
revolution intellectuelle sans
precedent, fondem nt et
matrice de notre modernite,
on comprend l'interet de
connaitre Ie detail des debats
animes par Theophraste
Renaudot, qui veut justement
que soient abordees «les ques
tions les plus inlriguee.~ de la
science el de la philosophie ".

Du reste, chaque confe
rence se prolongeait par ce
que leur maitre d'ceuVl'e avait
baptise 1'« heure des inven
lions ", pendan t Jaquclle cha
cun etait invite afaire part de
la decouverte d'une innovation
ingenieuse. C'esl ainsi que flit
proseme Ie microscopc, « un
inSlntment qui grossit l1!llement
les especes qu'une pUGt~ para!t
de la grosseur d 'une souris; etles
petits vel's qui se lrouvent dans
taus les bans vinaigres de la
grasseur d'anguilles » .. ,

Ce qui frappe tout d'abord a
la lecture des comptes rendus
des seances, c'est la grande
liberte des echanges - chacun
peut intervenir Ie temps qu'il
Ie desire - et I'eventail tres
large des points de vue, tous I
emis en fran~ais, preuve evi
dente que cette langue est
alars devenue celie de la com
mu.nication savante, Tous les

sujets peuvent etre abordes. A
deux exceptions pres, toute
fois. Exceptions de taille : « La
loi divine et celle du pn'/lce, les
mysteres des affaires d'Etat
tenant aussi de fa nature des
choses divines, dont ceux qui
parlent Ie mieux sont ceux qui
pm'lent Ie mains. »

Nous ne connaissons pas,
malheureusement, l'identite
des orateurs, car Ie greCfier qui
a consigne les interventions a
serupuleusement respeete les
consignes de I'anonymat. De
nombreux indices permettent
cependant d'attester que Ie
public de « beaux espJits» qui

La .rorr:iere : figure Jamilii:re
pour les contemporains de Descartes.
Ci-dessus : Les Sorcier-e.
ih Hans Baldung Grien (1484-1545,
Paris, Bibliotheque nalionole ;
ct, H, Josse),

se presse rue de la Calandre
est compose en majorite de
magistrats, de maltrcS des
rcquetes, d'avocats, de mede
cins, avec quelques «grands»
noms clairement identifies:
Jean-Baptisle Morin, mathe
matieien et astronome, La Cal
prenede, dramaturge, !smael
Boulliau, astronome, Et Ie
perc Marin Mersenl1e, phiJo
sophe et savant, fit sans doute
I'honneur a I'assemblee de
quelques visites,

On remarque en premier
lieu l'ampleur encyclopedique
des curiosiles, la « bigarrure >;

des sujets : mClaphysique (de
l'ctre, des prineipes, des
causes), astronomie (Ies
cometes), physique (dll mou
vement perpctuel, de I'echo,

du vide), mathematique (du
point), alehimie (de la pierre
philosophale), biologie (Iequcl
est I'aine de deux jumeaux),
philosophie morale (qu'cst-ce
qui fait I'homme sage, s'it est
plus a ise de resister a Ja
volupte qu'a la douleur), vie
sociale et familiale (si la vie
civile doit etre preferee ala vie
rustique, s'il est plus facile de
commander que de bien obeir,
queUe est aprivilegier de la vie
contemplative ou de l'active, si
les enfants ont plus de ten
dresse pour leur pere que pour
leur mere), .. Une approche
quantitative revele que les
"ujets de medecine ont ete les
plus nombreux (soLxante envi
ron), devant ceux de morale
(cinquante), de physique
(trente), de geophysique, d'as
tronomie, de chimie, d'alchi
mie et de biologie.

Mais la plus grande surprise
provient de I'abondancc des
themes relevant d'une pensee
que I'on pourrait qualifier de
magique, bien loin par conse
quent des preoccupations
contemporaines d'un Des
cartes au d'un Galilee.

C'est ainsi que la docte
assembJee s'est longtemps in
tenogee sur I'age du Phenix,
animal fabuleux que J'on sup
posait pouvoir renailre de ses
cendres, et auquel certains as
sistants crurent bon de preter
mille quatre cent soixante et un
ans I, sur Ie « l10uement d'ai
guillette" «('impuissance) pro
voque par Ie demon, sur la
realite et les vertus de la man
dragore ou de la licorne, sur les
« alomes, peuples des fndes»
qui, au temoignage de Pline,
« n 'ani pas de bouche et Ile se
nounissenl que d'odeLI1'S ", sur Ie
choix des amulettes deslinees a
se proteger des maladies,

On diseuta aussi, Ie plus
serieusement du monde, afin
de savoir si Ie son des cloches
chasse les demons, afin d'elu
cider les raisons pou r les
queUes les corps des hommes
el des femmes assassines sai
gnen t en presence de leur
meurtrier.

La liste des (( autorites" aux
queUes les orateurs font appel
pour cautionner leurs propos
dcssine Ie paysage cuHurel du
premier XVI)' siecle fran<;:ais :
malgre I'absence de sujets
explicitcmcnt theologiques, la
Bible est la premiere des refe
rences (20 %). Elle permet,

par exempJe, de garantir la
verite de la Iycanthropie, c'est
a-dire de la metamorphose
d'un homme en loup, puisque,
comme I'expliq.ue I'un des par
ticipants, « l'Ecriture dif de
NabuchodonosOl; rai de Baby
lone, qu 'il devint bCX!uf, el brouta
l'herbe des champs l'espace de
neuf ans puis reprit sa bonne
fonne,. que les verges des magi
dens d'Egypte furenl changees
en selpents, aussi bien que celie
de Morse, que 10 femme de Loth
fut chongee en stalue de sel".

La Bible est lout natureHe
ment suivie de la « sage Anti
quite n : Aristote, eommune
ment appele «Ie philosophe»,
monopolise a lui seul19% des
references, Platon, les platoni
ciens et les neo-platoniciens
17 %, suivis des sto'iciens 
Seneque, Ciceron, Epictete 
des medecins Hippocrate et
Galien, du mathematicien
Pythagorc, et Ie naturaliste
Pline l'Ancien.

Avec Ie soutien de tous ces
"sages ", il ne fait aucun doute
pour la majorHe de I'assem
blee que Ie remora, un poisson
« de 10 grandeur d'une /imace »,

arrete Jes navires en se fichant
dans leur coque et que Ie chant
au coq effraie les lions, Quant
aux cerfs et 'lUX corbeaux, ils
sont supposes vivre des cen
taines d'annces, e~ Ja corneil1c,
elle aussi multicentt:nairc,
peut passer jusqu'a six cents
ans sans male si Ie sien vient a
etre tue. Plus encore: Ja simple
vue d'un loup enroue et Ie
basilie tue de son regard, alors
que Ja sorciere enchante les
enfants par un simple coup
d'ceil.

Grace a cette immense et
precieuse mine d'informations,
nous eomprenons un peu
mieux la complexite des phe
nomenes de transition intellec
tuelle, Ie poids des traditions
dominantes, les resistances aux
« novel/etes» et au " d6scl1chan-

, temenl du moncle» : assure
ment, bien rares etaient encore
les cartesiens dans les annee~

1640. 1. c.
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Rome et Ia Chine :
Ie partage du monde

Pour les Romains, Ie monde connu etait divise en deux:
d'un cote leur empire, de \'autre celui de la Chine, Deux univers voues aune coexistence

pacifique, Car, chez J'un comme chez I'autre, la geographie
etait aussi affaire de strategie,

Nons

La Chine doit alors se pro
curer des chevaux pour faire
face aux Barbares, et sa mal
trise des techniques de produc
tion et de lissage de la soie lui
permet de definir un produit
susceptible d'equilibrer ses
echanges avec l'exterieur : les
ballots de soieries souvent
expediees brutes (pour tissage
ou retissage qui les adaptent
au gout local) vont tres rapide
ment conquerir Ie monde
mediterraneen, devenant
entre Ie Ill' et Ie I" siecle avo
J,-c. l'etoffe royale par excel-

gres pour que lcs uns et les
autres identifient clairement Ja
situation de « l'empire de l'autre
cole de fa ten'e)) et les routes
qu'il faUait emprumer pour y
parvenir. Le grand fondateur,
en I'occurrence, fut Alexandre
Ie Grand (356-323 avo J.-q, a
la fois par sa conquete, en Asie
centrale, de la Bactriane et de
la Sogdiane, ct par son projet,
tnspire de son precepteur et
mallre Aristote, de rassembler
toutes les informations sur Ie

j
monde connu et de creer par
tout, par la fondation de cileS,
des axes de penetration
humaine et commerciale qui
permellraienl de promouvoir
communications et echanges
entre la Mediterranee orientale
el les confins de l'univers. Ce
faisant, il tral1ait sans en avoir
conscience, sur le versant nord
de ['Himalaya, la partie occi
dentale de la route de la soie,

mais de toute visee expansion
niste; cela couterait trop cher
en hommes et en argent pour
un benefice along tenne tout a
fait nul, voire negatif, en ame
nant des Barbares restes bar
bares a la civilisation; les
simples et inevitables contacts
commerciaux provoquent assez
cette « romunisalion» ou «sini
salion» peu dcsirees car por
teuses de menaces.

Dans une Chine que les
invasions barbares n'ont ja
mais barbarisee, une Chine de
civilisation continue, ces
conceptions ont toujours ete
d'aclualite et les Romains,
moins anxieux que nous, n'ont
en tout cas jamais craint un
expansionnisme chinois dont
la seule idee aurait ete vecue
comme une insupportable
lachete, attestant surtout
un inquietant manque de
confiance dans les forces
propres de leur civilisation.

La geographie, de part et
d'autre, avait fait assez de pro-

presence de communautes
pohtiques coherentcs.

Les deserts qui entouraient
les oikou menes~ romano-grecs
et chinois n'etaient done pen
ses comme tels qu'a caw,e de
la presence en ces zones de
Barbares naturellement peu
enclins a la vie l:n cite, et par
consequent, selon les concep
tions ethnoccntriques alars en
vigueur, comme des Stres
intermedia,ires entre Ie rcgne
humain et Ie regne animal, des
tines a !'esclavage et meme
progressant individul:lleml:l1t
grace alui,

Conceptions a tout prendre
beaucoup moins revoItantes
que les justifications modemes
de I'esclavage ou de la colonisa
tion, car debarrassees de toute
visee predatrice : Jes mondes
romano-grec et chinois deve
loppent la meme vision d'un
empire qui, parce que parvenu
a sa maturile e,l a la pleine
occupation de I'cspace qui lui
etait destine, se gardc desor-

Ci·deSSII£, la grande murai/(e de Chine:
Hadrien s'en inspira-I.il lorsqu'il fit idifier, au If sihle, alliour
de l'Empire romai'n, Ie mur qui porte son nom? (el. Buss WojlekIHoaqlli).

Jean·Louis Mourgues,
titulaire d'une these
d'histoire ancienne

a Chine: aujourd'hui
encore, une terre
mysterieuse qui, vue
d'Occident, fascine

et inquietc lout a la fois, Ces
relatiolls faites d'attirance et
d'ignorance sont·elles bien
nouvelles? Assurement pas,
mais au contraire beaucoup
plus anciennes qu'on ne Ie
pense,

Romains et Chinois de
\'Antiquite connaissaient leur
existence reciproque, et meme
revaicnt ['un al'aut.re ; I'un des
noms chinois pour l'Empire
romain, c'est « Dal Qin ", « La
grande Ch.ine ,), deSignatiOn!'
extraordinaire et sans equiva
lent dans un pays peu porte a
ce genre de familiarit.e; les I
Grecs et les Romains, quant a
eux, avec I'intelleclualisme
parfois amusant qui les carac
terise, avaient developpe a
partir de celte connaissance
une comp[cxe theorie geopoli
tique a travers laquelle Ie
globe terrcstre se trouvait
divise en quatre empires envi
rannes par les oceans et les
deserts) ,

Dans I'Antiquite, la notion
de desert n'est pas climatique
ni mcme il proprement parler
humaine: au II' siecle av, J,-c.,
Ic politiden Ca'ius Gracchus
p<lrlait comme d'un desert
d'une Toscane pourtant bien
mise en valeur par de grandes
proprictes utilisant des trou
pea ux d'esclaves. Ce terme
de.signait un espace de
moindre occupation humaine,
surtout peu structure par la
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lenee - sous l'Empire romain,
Ie produit ineontournable du
luxe aristoeratique, fustige
comme immoral (parce qu'i\
laisse deviner les formes du
corps) avec autant de vehe
mence par les philosophes
sto"iciens qu'ensuite par les
prcdicateurs chretiens.

Cette mode va provoquer
une veritable hemorragi' d'cs
peces monetaires - jusqu'a ce

grignotee a I'ouest par Ics
Romains et leurs allies, a l'est,
precisement, par les Parthes ; et
une partie orientale desorrnais
abandonncc aelJe-meme, poli
tiqtlement structuree dans Ie
fascinants royaumes greco-bac
triens, qui ont permis ta survie,
pendant pres de quatre siec1es,
en Asie centr<lle et en lnde.
d'un hellcnisme inspirateur du
premier bouddhisme.

, trafic avec I'Jnde et Ceylan, a
fortiOli avec la Chine: ce n'est
qu'a partir du I" siecle que des
relations suivies s'etablissent
par cette voie, reservee aux
commen:;ants assez avcntureux
pour oser risquer leurs biens et
leurs vies dans les mers de
Chine. Et ce n'est qu'a partir du
w-vr siecle que de veritables
eseadres pourvues d'envoyes
officiels siBonneront ces mers.

que des informations ont du
circuler. De part et d'autre, en
effct, on conduit I'effort eontre
les Barbares avec les memes
moyens : la penetration com
merciale, bien sur, qui apporle
chez ces etrangers les produits
de l'empire, creant parmi ~eurs

Nites dc nouveaux besoins,
cgalement en nurne-raire, qu'ils
ne peuvent assouvir qu'en se
mettant au service, selon les
cas, de la Chine ou de Rome.

LE MONDE DIVIs! EN DEUX EMPIRES

Mais allssi Ie rassemblement
d'otages des families re
gnantes, a pliori plus dociles si
les contlits dynastiques, soi
gneusement entretenus pour
maintenif leur etat dans I'anar
chie, permettent de les faire
acceder all pouvoir; la conti
nueHe dramatisation du com
bat contre les Barbares, qui
devient )'instrument d'une
mobilisation de la societe dans
une lutte presque mHaphy
sique entre Ie bien et Ie mal ou
meme les thaumaturgcs et les
sorciers si presents dans I'en
tourage de Marc Aurele sont
appeles ajouer leur part -Iors
de sa victoire de 174 sur les
Quades (peuple germanique
etabli dans l'aotuelle Moravie),
ne pretendirent-i1s pas avoir
realise Ie double miracle par
lequel l'armee romaine encer
cke et assoiffee beneficia
d'une pluie providentielle et du
renfort de 1a foudre ?

Les sorciers chino is, unis
sant leurs efforts, furenl sans
doute plus efficaces, puisque a
partir du 1[' siecle se developpe
.n Mongolie la grande mala-

die des herbages qui va obliger
les Hiong-Nou, aneetres des
Huns, a rdacher leur pression
sur la muraille de Chine pour
s'elancer a la recherche dc
paturages pour leurs chevaux
et de nou rriture pour leur
peuple, dans une course folie
vers l'Occident. Poussant
devant eux populations S1.lI

mates puis germaines, ces
nomades asiatitjues viendront,
aux IV et v' sjecles, provoquer
la chute de l'Empire romain.
Les ambassadeurs chinois
n'etaicnt jamais parvenus a
destinulion l.-L. M.•

La difJicultc vient de cc que,
dans run et I'autre de ces
'mpires, la geographic ctait
une science geostratcgique :
encore aujourd'hui en Chine
les panne~ux indkat<.:urs sont
une denree rare. Naus ne pou
vons done savoir avee precision
quelles connaissances de detail
ont pu fjltrer de part et d'autre.
Et c'est ce qui rend lcs parentes
encore plus troublantes : rem
pereur Hadrien (117-138)
avai~-il ou non entendu parler
de la grande mUfaille de Chine
conslruite par l'empereur Che
Houang-ti (230-210 avo J.-c.)
lorsqu'il edifia Ie reseau defen
sif du « limes" rhenano-danu
bien en Ie faisant idenlique
ment defendre par des troupes
en voie de cantonnernent defi
nitif? Antonin duubla nt en
(Grande-) Bretagne Ie mur
d'Hadrien par un second mur
aux frontieres actuelles de l'E
cusse avait-il conscience de
reprendre une solution deja
ulilisee dans ['Empire chjnois ?

A moins de considercr [a
theorie des" empires de.l· anti
podes» se developpant en
parallele comme une concep
tion geupulJtique a rehabilitcr
(Cc. qll,i est peut-etre Ie cas), on
est bien oblige de considerer

L1l route de la soie se truuve
des lors tronr,;onnec entre
guatre, vuire dng ou six grands
Etats tentes d'obercr Ie trafic
de droits douaniers destines a
n~tablir leurs financcs et sur
tout de decourager l'etablisse
ment de contacts di.rects por
teurs de menaces, a terme,
pom Ie fondement Ie plus clair
de leu r prosperite.

Pour celte raison, et quelIe
qu'en ait ete l'envie de part <:t
d'autre, jamais lcs Romaim et
Jes Chinois ne parviendront a
entrer en contact par des
ambassades durnent manda
tees. lis devwnt se contcnter de
relations distendues, instaurees
pas Ie biais de commen;ants
plUS ou muins porteurs de
Jettres de creance. Une route
plus directe existait en effet de
maniere virtuelIc, la ruute des
mers du Sud, contourmmt 1'<':0
semble du sub-continent indien
et de la peninsule tonkinoisc
jusqu'aux cotes de I" Chine,
d'utilisation facilitce par Ie
regime saisonnier des vents dc
mousson.

Mais celie donlH~e fut
decuuverte trop tard par les
scientifiqucs du musee
d'Alexandrie pour permetlre
un accruissel11cnt notah-Ie du

R
P..'\R

TE
MER~D

Majs la raison pour laquelle
ces soicries ont coute si chef au
monde greco-romain est aussi
geopolitique : au II' siecle avo
J.-c., une population nornade
originaire des bords de la Cas
pieone, les Parthes, fondent en
Iran un Etat feodal qui divise
l'oikoumEne en une partie occi
dentale Jimitee 11 la Syrie, tout
ce qui reste du g.rand royaumc
qui s'etendait encore en 196 d1.1
Bosphore a l'Indus, veritable
peau de chagrin eonstamment

Empjrc romain

Empire parthc

Royuumc'i grcCtl·bacp-iclls

}{t,lyaumL:s grcl:o-il \ltk:n~

[mph\.' chin01,'"

'u(c-dc I~ :'.oic »

~ R()u~ cum r I ~~ Icrrc.stn.:~ (,:'1 rnanlimcs

que les renseignements ro
mains montent. suus Ie regn
de Justinien (482-565 ap. J.-c.),
apres pI usieu rs tenta tive
infructueuscs, une operation
reussie d'espionnage cconu·
mique (deja !) en [aisant sortir
de Chine, dissimulees dans des
roseaux, des larves de vers a
soie qui crollront et sl:! l11ulti
plieront desorrnais, pour Ie plus
grand benefice de l'empire, a
I'ombre d<.:s manufactures d'E
tat implantees en mer Egee...

DellI routes reUaie"t Ie., Empires romai" e/ Cl,i"oi.f i celie de fa soie, all Nord, qui passait no/tlmrnenl
par Ie royaume par/lie, el celie des mers du Slid, conlollmunt re"semble dll ...b·conlinenll"die" el de la pe"i".Hlle
tonkinoise. Celie demiiire neflll ulilisee qu'a partir dll r sieele.
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La cour de France en 80 000 vers
Qui connait encore Eustache Deschamps? Son ~uv[e constitue pounam

l'un des plus pn§cieux temoignages sur la vie ala cour du wi de France, dans les dernieres

decennies du Moyen Age.

NOTE
I. l\nl nolo~1
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d~ potm ~

I 'pJ~1

IllJGllIf :
J .:I~ flnud.~1 t:l
H. \ Ille I (s.d.~,

FruJ,·lclr..
[h'wlt<1/11i rJ

t71 iOJI h7R/ I

r rn..
rllbIicIllll1q~

• 18 Som.,~n ,
1'\47.

ILII I~ lataljlt
d~ ·ftcrnts.
~(lIJ I''; lilia~

de' CI1MfOJ

mlllpf~r~

d' 'i,sUlcbe
DLC'Ol;llIllI1p5 p;JT

Ir mar'lui, dC'
{Juci[> l~ . Ill
(lir.,ir~

,..r I RIl~'11)tJlllil
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I It.

I Cette xenophobie etant l'en
vers d 'un attaehement senti
mental ala France personnifiee
sous les traits d'une femme qui
devrait renaltre grace a la
venue d'un grand rai...

Profondement religieux,
Eustache Deschamps vit enfin
une foj tranq uiJle, confiant
dans Ie salut de son ame. Son
corps vieillissant, (( pauvre cha

I rogne repugnante et vile I>, Ie rap
proche de la mort. Et les mal
heurs du temps, en partieulier
Ie grand schisme d'Occident
(ou scission de la chretiente en
deux obediences, celle de
Rome et ceUe d'Avignon), qu'i1
depeint comme «une bite ii
deux dos qui fail le monde elTer, I
Langue double dont parle /'.Ecri
lure, I venin neisant, selpemine
figure, I que {'enfa aUent, faux
conseil variable, I juge vendamw
grdce charitabLe, I chien enviem,
de convoitise plein, I qui prepare

" la voie de ['Antechrist », Ie
convainquent de I'imminence
de la fin des temps. On Ie
trouve aussi obsede par l'omni
presence du mal dans un
monde aussi vieux el decrepit
que son corps, cette « charogne
ii vers et fieme, pounie el sale, I
arbre charge de lOUIe pouniiuTe,
I vivant dans les delires et convoi
toni des tresors, Igami de pus. de
maladie et d 'ordure» ....

Cependant, d'autres sujets,
plus triviaux, l'occupent egale
ment : Ie gouvernement de la
maison, la dietetique, la peste
et les moyens de s'en prevaloir,
les jeux de des qui lui ont fait
perdre tant d'argent. .. Quant
a~cs nombreux poemes amou
reux, ils mettent en scene aussi
bien la courtoisie la plus
etheree que la plus charnelle
des grivoiscries. Abordant
ainsi tous les sujets avec la
rneme verve et Ie meme rea
Iisme, I'ceuvre de Deschamps
lraduit a merveille la vitalite
ou XIV' sieele, automne du
Moyen Age et auoe des temps

I nouveaux. M. A.

Dans un poeme redige en 1373,
Bertrand du Guesclin, conne
table de France, heros de la
guerre de Cent Ans, incarne ce
modele comme tant d'autres
avant lui. Le poete Ie celebre en
ces tennes : « Si Alexandre, Ie
puissant roi paien, I Jules Cesar,
Hector el leurs efforts, I David,
Josue, Judas Maccabee, IAnhur,
Charlemagne et Godefroy Ie
Fort, I qui s'adonnereni lalli aux
armes, I qui SOl1t lenus parfOut
pour des preux, / revellaienf au
mande I pour faire Ie bien, La
prouesse, "honneur ella
vai/lance, I it semi! parmi eux

bien aime el venu I Bertrand
du Guesclin, connetable de
France. » II doi t en aller de
meme avec Ie monarque : «Roi
sans letli'es cst comme I '{ill€- cou
ronne », eertt-il.

Autre element Ires present
dan~ l'ceuvre de Deschamps: Ie
sentiment national qui se deve
loppe alors en France ~l l'OCq
sion du conflit engage contre
les Anglais. La jeunesse du
poete a notammcnt ete mar
quee par les desastres de Crec'Y
(1346) et de Poitiers (:1356) oU.
Ie rai franc;ais, Jean II le BOll, a
ete capture par I'ennerni. II
tient done ces derniers pour des
assassins, des fetons et des
gueux, voire pour des monstrcs
cachaIit la queue qu'ils portCIl[
all' dos, comme les an·immlx.

L'lIomme assailll par les sept peches capita./a (mini.alure tiree du Double
Lai de Ia fragillll\ bumlline d'Eus/ache Deschamps, 1383, Paris, BNI).

Sa position reprend, sur ce
point, celie des« marmou
sets ". Ce tcrmc, donne par
derision - il signifie gargouilk
ou singe -, dcsigne les
conseillers de Charles V, en
rnajorite d'originc bourgeoise
et mepriscs, de ec fait, par la
hautc noblesse. Leur ideologie
polilique exa'1te la monarehie,
prone la reconqu€:te natiollale
contre les Allglais auxquels la
France s'oppose dcpuis 1337
dans Ie cadre de la guerre de
Cent Ans etlolle l'ideal de erai·
sade. Les marmousct~ veul'ent
limiter \'cmprise de l'Etn!' qui

se doit de respecter les libertes
individuelles et collectives; ils
sont meme hostiles a !'impot
qu'ils tiennent pour une « exac
tion ".

Ecrivain engage, Deschamps
est aussi un moraliste, qui fus
tige les travers de ses contem
porains dans des satires ou la
servilite des courtisans apparalt
comme Ie malheureux contre
point d'une vie ideaJe, rustiqu
et simple, iJ la campagne: « Je
demande ii Dieu qu 'iLme donne
I de Ie selviJ' et de Ie louer en ce
monde I el, pour vivre, une
tunique au un pourpoint, I un
seul cheval pour porter man
labour. »

Parallelement, il prone une
ethique qui associe Ie courage
gllerrier et Ie savoir livresque.

E
ustache Deschamps

. . est aujourd'hui bien
oublie. Ce poete du
XIV' siecle est pour

lant !'auteur Ie plus fecond du
Moyen Age : en quarante ans,
son inspiration n'a jamais tari;
elle est it l'origine de quelque
1500 poemes, 82 000 vers au
total! En outre, ce poete de
cour, dote de charges impor
tantcs au sein de l'administra
tion royale, a ete Ie temoin pri
viJegie des grands evenements
de son temps, auxquels il donne
un large echo dans son ceuvre 1.

Martin Aurell,
professeur

d'histoire medievale

Eustache Deschamps est ne
aVertus, en Champagne, dans
une familk modeste de la
petite noblesse, vers 1340. Son
adolescence se deroule sous Ie
parrainage de son onele,
Guillaume de Machaul (vers
1300-vers 1377), chanoine de
Reims, poete et musicien, qui
lui transmet Ie gout des lettres.
Devenu familier du duc Phi
lippe d'Orle<1I1s, frere du roi, il
occupe successivcmenl plu
sieurs charges dans l'adminis
tration de Charles V (1364
1380), puis de son fils Charles
VI (1380-1422), jusqu'a etre
nomme bailli de Senlis. Sa car
riere est brrllanle, meme si,
nous dit-il, son franc-parler lui
vaut parfoi~ <fetre mis en qua
rantalne ! Surtout, il entre en
concurrence avec les princes du
sang qui aimeraient accaparer
les postes de gouvemement 
ce qui leur vaut les sarcasmes
du poete.

L'HISTOIRE_N_..::.;.I-"S_· VRIER 199B

27



u I

nu I'\O( \'\t T

Des apaches dans les cites
L'aggravation des violences urbaines constitue aujourd'hui la preoccupation majeure

des Fran<;ais. La delinquance des jeunes n'est pourtant pas un phenomene nouveau: des la fin

du XIXe siecle, elle apparaissait comme un « peril national ». Peut-on pour autant

comparer les differentes formes de rebellion?

ou de ses marges dec1assees,
memes cnfants de migrants et
dc travailleurs deraeines que
l'haussmannisation commen
~ait a rejetcr vers les periphe
ries urbaincs, et pour qui la rue,
avec son desceuvrement mais
aussi ses solidarites, eonstituait
Ie seul horizon quotidien.
Meme resistance ala norme et
ases disciplines, meme attitude
de defi, traversee parfois de
relents d'anarchisme, meme
volonte de revanche face aun
ordre social qui niait les jeunes
comme individus et comme
groupe.

On ne peut ccpendant pous
scr plus loin Ie parallele, car les
formes de la delinquance
etaient alars tres differentes de
ee qu'eUes sont aujourd'hui.
Pour I'essentiel, In violence des
jeunes procedait a lars des
valeurs et des modes de vie tra
ditionne,ls de la c1asse ouvriere,
tout au eulte de la force et au
desir de prouesse1. Volontiers
rebelle, aDime par ce que les
moralistcs denon~aient comme
un « inslincI de vagabondage »,

Ie jeune ouvrier aimait acourir
la ville, braconnant en perma
nence alL'<: marges de la legalite.

Chapnrdages, rixes et affron
tements de rue rclevaient d'une
sorte de sociabilite juvenile, ou
la violence virile et Ie role de la
bande tenaient une place
essentielle. 1Cl est bien le sens,
en janvier 1902, de celtt: lutte
homerique (combats a la
loyale, batailles rangees sur les
« fortifs ») que sc livrercnt,
pour la belle Casque d'Or,
Manda et Leea, chefs des
bandes rivaJes des Orteaux et
de Popincourt.

Bruyante et provocante, la
delinquance des jeunes disait a
la fois Ie refus de I'ordre paren
tal et ccIui du travail salarie (Ie
« bagne induSlriel "), exprimant
un desir confus de liberte face
aux contraintes croissantes de
I'ere industrielle.

indiscutable de la criminalili el
de la perversile juw!llile )J (La
Jeunesse Climinelle). Diagnostic
pour Ie moins incertain, mais
qui suffit, amplifie par la
chambrc d'echo de la prcsse
populairt:, a entretenir Ie
" malaise de la securile
publique J) qui se developpe
alors.

La jeunesse delinquante
presentait, par sa sociologie
eomme par sa psychologie, bien
des similitudes avec celie d'au
jourd'hui. Memes bataillons de
jeunes issus du rnonde ouvrier

La violence des jeunes, lIiel' et aujo/lrd'iwi.
Ci·d"sslIs: image tiree d/l Petit Journal du 26juillet /908.
Cj·contre: un bus escorle par la police, Ii Evry, en decembre 1997
(c/. KllOrbine-Tapabor cl j. l/ekimianISygma).

Dominique Kalifa,~
maitre de conlerences

a"universite de Paris·VII

a multiplication re
cente des violences
urbaines (vandalisme,
gressions dans les

bus, poussces de fievre dans les
cites) a relance la question de la
delinquance des jeunes. En
inaugurant en octobre demier
Ie colloque de Villepinte sur la
securite, Ie Premier minis Ire
Lionel Jospin prenait lui-mcme
acte de ce qui est desormais
I'une des principales preoccu
pations des Fran«ais.

La delinquance juvenile
n'est pourtant ni une n~alite, ui
une inquietude nouvelle. La
question en etIet emerge des la
seconde moilie du XIX' siecle,
lorsque I'invention de l'adoles
cence, cet age de la vit: qui se
precise alars, vient relancer
I'anxiete face au crime, si vive
en ce temps de mutations.

Rapidemen t prcsen tee
comme un "peril national", eUe
s'exacerbe a partir des annees
1880, provoquant une moisson
de discours ct de publieations
alarmistes. « Le mal esl
immense: c'esl I'avenir de notre
pays qui est en jeu ", note en
1905 I'avoeat Paul DrilJon en ,.
denon9ant " I'accroissement
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Sans doute une partie de
ces «gredins imberbes" versait
elle progressivement dans la
delinquance professionnellc :
proxenetisme, petites activites
« de vo/eurs a la lire, d 'arra
c!leurs de reticules, de pillards
de foumlres feminines, ou de
bonneleurs .fi/ant la caJ1e sur /e
lallis des f0l1ificaiions " (Paul
Matter, Revue polilique elfille
mire, 1907), parfois meme,
pour les plus audacieux, agres
sions nocturnes et cambrio
lages. Ainsi par exemple des
membres de la sinistre bande
de Neuilly (moins de vingt ans
en moyenne), condamnes en
1899 par les assises de la Seine
pour dix attaques nocturnes
commises dans la nuil du 12
au 13 juillet 1897. Ou encore
de ces «Ouis/ili de la BUlle ",
arretes en septembre 1910, et
dont Ie «chef", Desire Pissy,
qualorze ans, qu'on disait deja
entretenu par une femme,
detroussait les passauts at
tardes.

Mais de telles exactions
etaient exccptionnelles. Pour

la plupart de ces jeunes « vau·
riens" ou de ces « apaches ", ta
« delinquance» ne constituait
qu'une aventure de jeunesse,
simple rite de passage avant
que ne les rattrapent Ie temps
de I'usine et celui de la famille.

En depit de zones d'ombre
persistantes, ce second XIXC

siecle voyait en effet la societe
se degager de la logiquc d'af
frontement et d'cxclusion qui
avait caracterise ses premieres
decennies. Les mouroirs ur
bains disparaissaient, l'indus-
trie commen<;ait ii signifier
autre chose que la mishe, ct Ie
monde ouvricr, doni les
mceurs se pacifiaicTIt et qu'on
cessait d'associcr systemati-

quement a une c1asse dange
reuse, pouvait songer aedifier
I'avenir.

Les perspectives ne sont
evidemment plus les memes
aujourd'hui, et les formcs de la
delinquance temoignent de ces
mutations. Hors des flambees
de violences sporadiques
(emeutes, pillages, « rodeos,,),
I'essentiel du contentieux pro
vient de ce qu'il est desorrnais
convenu d'appeler les« incivili
Ill' »2 : vandalisme et degrada
tions (voitures rayees, boHes
aux Icttres videes, fenetres cas
sees), nuisances et marques
d'irrespect, petite delinquance
endemique, etc.

Si ces violences nourrissent
!'inquietude et incarnent Ie
desord re, c' est pa rce qu' elles
sont aussi des atteintes a la
morale sociille qui semblent
signaler une rupture dans le
processus de « civilisation de.s
mceurs ». En ce sens, elles
menacent autant la securite
individuelle que I'identite col
lective, la civilite que la
citoyennete.

Mais leur multiplication
traduit egalement I'impasse
dans laquelle se trouvent les
jeunes des cites. Alors que la
France industrielle et merito-

,
cratique des debuts de Ia III
Republique offrait a la jeu
nesse ouvriere des voies
contestees mais effectives
d'integration, notre societe
de services, plus avare d'em
plois, laisse une part crois
Sil nte des jeu nes su r Ie bard de
la route.

Plongee dans une situ ation
difficile, marginalisee sur
plusieurs plans, une partie de
ceux-ci repond par la violence
brute, la surenchere et la
provocation, jusqu'a frapper
les symboles d'une societe
materielle qui produit beau
coup plus de richesses qu'au
trefois, mais se montre inca
pable de trouver un emploi
aces jeunes. Et, d'une fa<;on
genera/e, d'integrer. Signe,
s'il en etait besoiu, qu'une
societe a toujours les delin
quants qu'elle merite.

D. K..
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propose de rochele/' notre en./re
prise. /VIa mere S); est opposee,
eSlimant qU'''OI1 ne vend pas un
gagne-pain "". Nous ovans peri
elite jusqu 'iJ la guelTe. ))

La Seconde Guerre mon
diede, Paul Bairoch I'a passee a
Riscle, village du Gers, ou ses
parents s'etaient refugies,
echappant de justesse a la
deportation grflcc a la protec
tion de la population. Apres la
guerre, Ie jeune homme pas
sionne d'histoire, qui revait
d'elre architecte au ingenieur, a
du, sOllticn de famille, emigrer
en Israel et intcrrompre ses
etudes. Revenu cn Europe au
milieu des annecs 1.950, il etudie
l'economie, se voue aI'etude de
la revolution industrielle et
commence aBruxelles une car
riere de chercheur, a l'institut
de sociologie Solvay.

II y developpe un centre d'eco
nomie politique. tout en realisant
des enquetcs « alimentaires» :
prevision de population active,
ealcul du rewilu regional, etudcs
sur la reconversion des mineuI'S...
C'est ainsi que Paul Bairoch ela
bore Ie premier indice bebdoma
daire de la production indus
trielle de l.a Belgique, toujours
utilise aujourd'hui. Mais calcul.er
Ie taux de produetivite de la
societe fran<;aise au Xlr' siecle, a
l'aide de maigres indications sur
la population, I'alimentation OU

l'urbanisation, ne pose pas plus
de difficultes a ce virtuose de la
sta tistique.

C'est en revanche un pro
blbne d'actualiLe brU/anl, celui
du Tiers-Moltde, qui va lui four- .
nir Ie sujct de sa these. II y pose
une question qui ne cessera de
Ie hanter : pourquoi la revolu
tion industrieHc ne s'est-elle pas
etendue II res pays dcfavoriscs

Palll Bairocll ell J970 lUI Canada.

Ne aAnvers en 1930 dans
une famille juive, Paul Bairoch a
en effet su tres tot ce qu 'etaieTtt
des « deboires» economiques.
Enfant, il a d'abord \TU prosperer
l'entreprise familiale de fabrica
tion de cremes glacees, vendues
dans les cinemas. Jusqu'au jour
ou une multinationale venue
des Etats-Unis, Frisco, a debar
que en Belgique. Rude eveil aux
realilcs de I'economie. « Celfe
fi/me, se souvient-il. avail ame11l!
avec elle lme unite de jtlbricalion
de glace carbonique qui, par rap
port ala glace traditionnelll' urili
see a l'epoque, avait I'a~'a.ntage

de creel' llll froid plus intense el de
ne pas 1U!~essiler des vidanges
d'eal/, el pennellait une plus
longue conselvalio/1 des cremes

Iglades. Frisco a refuse de no/./s en
vel/dre. EI1 revallche, ils /101.15 ont

L
es Amerieains, qui ant
Ie genie des termcs
eeonomiques, appel
lent eela un « long-sei

ler» ; un livre qui, contraire
ment aux best-sellers au succcs
parfois ephemere, est appele a
se vendre sur la longue dun~e.

Publie I'automne dernier par
Gallimard, Ie Victoires et de
boires de Paul Bairoeh appar
lient a coup sur acette catego
rie d'ouvrages. D'abord, parce
que cette « histoire economique
et sociale dll monde, du XVI'

sieele iJ nos jours», est la syn
these de trenrc-cinq ans de
recherches, mences par I'un des
historiens de l'ecollomic Jes
plus reputes. Mals aussi parce
que, malgre ses 2800 pages et
son style sans appret, cette
somme se lit comme un roman,
frenelique et chaotique, lumi
neux et tragique : celui du deve
loppcmel1l de notre planete.

« Victoires et deboi/'es » ...

Lantithese, qui sen de (beau)
titre a l'ouvrage, pourrajt aussi
bien s'appliquer a la vic de son
auteur. A soixante-sept ans,
Paul Bairoch coule une retraite
heureuse aGeneve, patrie des
banques et des organisations
internationales. Habitant une
avenue cossue, non loin de la 1
faculte ou il restc professeur
honorairc, eet universitaire
affable et cordial, aux chcveux
blanc.s CI aux sourcils charbon
neux, se consacre ases travaux
et a ses pctits-enfants. On a
peine a imaginer qu'avant
d'etre cite et fete par taus, iI a
conllu un parcours difficile,
voire douloureux, qui ne lui a
luisse nulle aigreur : seulcment
une attention, assez rare chez
les economistes, aux laisses
pour-compte du progreso

La le~on d'economie
de Paul Bairoch

Apres avoir connu une jeunesse mouvementee,
exerce plusieurs metiers, Paul Bairoch a ete, a I'universite de Geneve,

un professeur d'histoire economique dont I'ceuvre fait autorite.
Son domaine : Ie monde. Du XVI" siecle anos jours ...

Son dernier livre retrace ce qui apparaH sous sa plume
comme une veritable epopee.

5SOE
1930 : naissance ~ Anvers.
1959-1966 : chercheur
aI'lnslitu t de soeiologie
de I'universitc libre de Bruxelles.
Professeur invite aHarvard.
1965-1985 : professeur
illcmps partiel ill'universite Iibre
de Bruxelles.
1967-1969: conseiller
eeonomiquc au GAlT
, 969-1971 : professeur
aSir George Williams University
aMontleal.
1971-197'2 : direcleur d'ewdes
associe aI'EeoJe pratique
des hautes etudes (6' section).
197'2-1995 : professeur
il l'universile de Geneve.
1972-1976 : consultant pour
Ie Bureau international du travail
(BIT).
1982-1983: Paul Bairoch
occupe une chaire d'Etal
au College de France.
1985 : Paul Bairoch cree
Ie Centre d'histoire economique
internalionale dans Ic cadre
duqud sont menees et publiees
des etudes, notamment
des comparaisons economiques
el sociales de tous les pays
du monde.
1995 : Paul 13airoch prend
sa retraite.

PAULBAI.ROCH A PU'BUE

• Revolulioll illdu.i1rielle el SOLlS

devc/oppemell/, Palis, SEDES,
1963.

• Diagnoslic de I'r!vo/ulion
cconomique du Tier.l-Monde.. 1900
1966, Paris, Gauthier-Villars, 1967.

• Le liers-Mollde dans /'impasse.
Le demarrage cconomiquc du XVlI(

au){){ siide, Paris, Gallima rd,
«Idees», 1971, Reed. Gallimard,
« Folio Actuel", 1992.

• Tail/e des villes, condilions de vie
el devc/oppemem economique,
Paris, EHESS, 1977.

• Avec A.-M. PiUl (s.d.), Le
Passage des ecollomies Iradilionnelle.l·
europeennes aux sociel{!.~

indus/lialisees, GClleve, Draz, 1985.

• De Jericho iJ Mexico. Villes
el economies dalls I'histoire, Paris,
Gallimunl, « Arcades -, 1985,
reed., 1996.
• La Suisse dans /'economie
mondiale avec M. Kornel (s.d.),
Geneve, Droz, 1990.

• My/Ires el paradoxes de /'histoire
eeononzique, Paris, LI Decouverte
1994, reed., 1995.

• Viewires el deboil'es. Histoire
ecoltomique {!/ socilJle dll moncle
du XVI' siecl{~ Ii 110.1' jOIll:r, Paris,
GalLimard, 1997.
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Paul Da/rach (ct. j. SassierfGalfimard).

d'Afrique et d'Asie? Reponse:
parce que la eolonisation a
impJique des importations mas
sives de produits manufactures
et a reduit leurs possibilites de
faire une revolution agricole,
prealable indispensable au de
veloppement. Publie en 1963,
sous Ie titre Revolution indus
trielle et sous-devefoppemenl, ce
travail va marquer les esprits. II
vaut a Paul Bairoch un article
d'Alfrclf Sauvy dans Le Monde,
une traduction en ita lien dans
une collection prestigieuse chez
Einaudi, et meme un petit mot
du pmfesseur Raymond Barre I

Plusieurs ouvrages suivront,
toujours consacres au Tiers
Monde, aux megapoles mo
derncs. au commerce exterieur
et a la population active ou aux
mythes de l'histoire economique.
La plupart de ses livres ont ete
traduits dans plusieurs langues.
Paul Bairoch, qui voit croitre sa
renommee, travaille pour Ie
GAIT et enseigne au Canada.
C'est IiI qu'un jour, iI prend par
erreu!' ce qui n'est qu'un cadre

general, au sein duquel doit s'ins
crire son enseignement, pour le
sujet precis du cours qu'il doit
donner. Resultat ; il se prepare it
parler it ses ctuuiants de «I'h.is
loire economique de "Europe
occidentale des origines a nos
jours» ! Rien de moins. Cette
meprise - a laquel1e s'ajoute
l'influence de Fernand Braudel,
qui I'invitera a enseigner a l'E
cole des hautes etudes - lui
donne definitivcmcnt Ie gout des
vastes perspectives.

A Geneve, ou il s'etablit en
1972, Paul Bairoch, avec une
rare humilitc, se charge pendant
plus de vingt ans du cours de
premiere annee d'histoire eco
nomique, devant 600 etudiants.
Face acet auditoire novice, son
sens pedagogique fait merveille.
C'est ce cours qui donnera nais
sance a Victoires el dfiboires. « Ce
qui iT l'origine devait etre un poly
copie, precise-toil est devenu un
manuel, puis un livre.» D'ou l'at
lure tres didactique de cel
ouvrage-fleuve, sorte de Guen'e
el paix de l'economie, qui en

charrie tous les aspects; histoire
agricole, industrielle, commer
ciale, demographique, finan
ciere, teehnique (feru d'innova
tions, Paul Bairoch, se definit
comme un «homme agadgets» ),
etc.

Rarement on aura si bien mis
en lumiere la rupture esscntielle
que fut la revolution industrielle
survenue en Angleterre au XVIII
siecle, la formidable aeeClcration
de I'histoire qui en a decoule.
mais aussi Ie terrible desequilibre
pour la majeure partie de l'hu
manite. Meme s'il n'a jamais
vecu dans un pays sous-deve
loppe, Paul Bairoch, vieil ami
d'Alfred Sauvy et de Rene
Dumont, reste, on I'a compris, un
« tiers-mondiste» fervent. Refu
sant pour autanl de valider cer
tains mythes (ainsi Ie «pillage"
du Tiers-Monde, auquet 1'0cei
dent devrait sa prosperile), il
souligne en revanche a quel
point les pays du Sud paient
aujourd'hui encore Ie prix de cer
taines orientations nefastes
imposees par Ie colonisateur.

PORTRAIT

Meme en ce qui concerne
l'Occident, Paul Bairoch ne
perd jamais de vue les
« deboires" socia ux engendres
par les « victoires" economiqucs.
IJ faut voir la, tres certainement,
le souvenir de sOn experience
de la condition ouvriere. Pour
financer ses etudes, il a en effet
travaille dans l'jndustrie dia
mantaire, ou il « clivait » des
pierres precieuses. Plus tard, en
Israel, il est devenu ouvrier en
biltiment. d'etais speciolisle de
la fen-ure en beton anne. Je suis
me,ne monle en grade... »

On ne s'etonnera done pas
que, hostile au neo-liberaJisme
actuel, notre historien s'inquicte
de ce qu'i I appelle Ie « demanle
lement de f'Etar-pro vidence ». au
de l'attitude autodestructrice de
ces entreprises qui, dit-il, « plivi
legient l'interet de leurs action
naires pal' rappol1 acelui de l'en
Ireprise elle-meme et de ses per
sonnels. Allparavant, ce n'twit
pas Ie cas : meme les dirigeants
des mullinationales liraienl un
sentiment de .fi.CI1e de la wille de
leur societe ".

Actionnaire, ou plutot socie
taire, Paul Bairoch I'est, lui
aussi ... mais, camme beaucoup
de citoyens suisses, de la Migros,
celebre chaine de supermarches
a orientation socia Ie ou ('on ne
vend ni alcool ni tabac. Utopiste
raison nable, il reve d'une so
ciete ou, pour eviter le gas
pillage, les produits manufactu
res seraient garantis cinq ans, ou
I'on reflechirait 'lUX conse
quences des innovations techno
logiques avant de les aUloriser.

Et I'avenir, comment Ie voit
il ? Sagement, Paul Bairoch se
refuse, quoique ]'envie ('en
demange, alivrer des previsions.
Lui qui n'a guere vu venir la
recente crise asiatique est Ie pre
mier a savoir que l'histoire se
charge parfois de dementir tes
plus savants.

Fran~ois Dujay
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PRESSE

Le choc
des civilisations

LES CRIMES
DU COMMUNISME

(SUITE)
La polemique sur les crimes

elu eommunisme se poursuit, en
France comme a l'etranger. Le
debat sur ce qui est, avec Ie
nazisme, I'll'll des deux evene
ments majeurs du XX' siecle est
loin d'ctrc dos.

Dans Le Monde (7 janvier
1998), Marc Ferro est revenu
sur sa genese en insistant sur la
« violence venue d'en bas» que
Unine encourage, y assoeiant
aussit6t une terreur emanant du
pouvoir. En juin 1918, quand il
apprend que la Tcheka freine la
violence des ouvriers, il pro
teste : « Nous nous compromet
tons [... J, nous freinons /'initia
tive des masses entierement fon
dee. Ce n 'eSI pas possible, les ter
rorisles vont nous considerer
comme des chiffes molles : if faUl
encourager /'Cne/gie ella nature
de masse de la tefTew: "

Pour Marc Ferro, « conn:aire
ment aune [ ...} legende [bolchc
vique], l'ordonnancement et
I'exereice de celte vio.lence ant
precede la gLtefTe ('ivile el l'imer
ventiol1 etrangere. Elle avail pour
objectifde les prevenir:»

LA REVOLUTION
CUBAINE EN QUESTION
Les Americains ne furent pas

immediatement hosti~es 11 la
revolution cubaine, nom dit
Alexandre Adler dansL'Express
(18 deccmbre 1(97), qui insiste
sur la responsabilite personnclle
de Castro ct Guevara clans Ie
midissement cOJnJnuniste du
pays.

« II n y a nul complo/ sovie
tique dans Ie basculemen/ com
muniSle de la revolution clibaine,
mais la volonte arr/ell/e de del/X
hommes, Fidel Castro et Emesto
"Chen Guevara. L 'Amerique
eisenhowerienne n 'a gllere d'in
temions hostile.~ (Il'egard du nou
veau regime. Le FBI esl enchante
de voir disparailre, avec Fulgencio
Balis/a, UII pro/ectorat ojticieux
tiu Jyndicat du crime. ~ ... ]

« L'idee dominanle, c'e/ait de
laisser ia revolution cubaine ren
trer dans son fit et de coopter
habilemem ses eliles bm.tTgeoises,
afill d'atleindre assez vite un pro
fil d 'cquilibre de type mexicain .'
verbalisme progressiste (I l'expor
ta/ion, alliance {/l1lericaine solide
en profondeur, remise en ordre a
t'interieUl: [... J Castro a deja
choisi. II vert! precipifer l'in'ever
sible. Imposer un choix socialisfe
original.' Provqtjllcr l'affrrmte
ment avec les Etals-Unis. Elimi
ner ses contradieteul"S. "

debat stir la question de savoir qui
est en dmil de mconfer l'histoire
des naLions indiennes et qui a
acees ii la verile.' les Amelindiens,
quiperpetuent une tradition orale,
ou les universitaires, qui s'ap
puient sur les lemoignaf:es histo
riijues laisses par les explorateurs,
lcs marchands et les mission
naires europeens ? I[... j

« Vne conteuse indienne, qui a
egalem('nt rer;u une formalioll
universitaire, [a declare: I "Cest
reelJement presomptueux de la
part d'un groupe d'universi
taires d'essClyer d'utiliser les
~ndi:cns comme sujets d'obser
vations scientifiques [... ], et sou
vent en discreditant la memo're
vivllnte d'un peuple." »

(Counier inlemaliollall1°369)

La gqerre des QJltures
est~ pour demain ?

L e rctcntissant Choc des
. civilisations du politologue

amcricain Samuel Huntington,
dont les theses pessimistcsont
s,ou[cve un important debat aux
Etats-Unis, vient d'etre traduit
en franr;ais (Odile Jacob).
Son idee maitrcssc cst que
« si Ie XIX" sieele. {/ etc marque par
les conjZits des Etats-natiOlls
et Ie xX'· siecle par l'affrontemem
des ideologies, Ie siixle proehain
FefTa Ie choc des civilisations,
car les froll/teres entre cultures,
religions el races son! desomrais
des lignes de fracture» :
lcs guerres de demain auront
lieu entre I'Occident chreticn

et les civilisations «musulmalle » et « confuceenne».
lntcrroge par Le Nouvel Observaleur (1 [~[ 7 decembre 19(7),
l'historien Rene Remond a affirme : « Pas plus que la luae
des classes, Ie "choc des civilisations" II 'niLa pielre philosophale
de /'hislOire. Mais [... j Huntington a raison de diplacer noIre
reflexion vers rftl1ivers culture~ car les malentendus et les divergences
sur les valeurs culturelles sont delerminants dans les cOIlJ1its. »
Quant i\ Fran~ois Furet, il expliquait peu avant sa mon : « L'idee
de dejinir les groupes par la culture s'appuie sur Ie spectade
du monde netuel, marque pal' la reapparilion d/l sentimem d'ide/llite
SOliS des fonnes anlhieures au phenomefle Ilational, comme
Ie fondamentalisme musulmall. Je pellse pour ma pal1
que ce demier est un phenomene transitoire, ul/e solution refuge
eontre la cullure de I'ancien colonisateur ou du gOllvemement
"Oppresse/lr" en place. »
Dans Liberatioll (6 janvier 1998), Pierre Hassner, qui rclcvait
les faiblesses de l'ouvrage de Samuel Huntington, concluait :
« Le grand hislOrien du XIX' siede Jacob Burckhardl disait
que ce qUo 'il craignaif Ie plus pOllr Ie xx siede, c'esl que ce soil rere
des "temblcs simplificatcurs". II {/ eu raison. Le livre de Huntington
pose la question en lermes simplisfes. [... ] Pourquoi n}' (/Urait-il
qu'une cle ?Ceta n (I jamais etl de sens e! encore moins
anoire epoque oii les societes sont complexes et chnngeantes. » •

L'ESCLAVAQ'E
ET LE « POLITIQUEMENT

CORRECT»
• Au Canada, au moment ou
des tribus de Colombie britan
nique negoc,ient une forme
d'autonomie territoriale, )'ou
vrage de l'anthropologue
Leland Donald, imitulc L'Escla
vage chez les autoch'lOnes de la
cote nord-ouest' d'Amhique du
Nord, dechaille la polemiqlle.

The Globe and Mail
(Toronto) rapporte que k livre,
ou il est affirme que l'esclavage
a surveeu au Canada jusque tard
dans Ie XIX' siecle et surtout
« qu'il a Cle longtemps un element
essentiel du s)'steme social de cer
taines nations indiellnes tl 'Anu!
n'que du Nord ", «alimenle Ie

LE COMPLOT,
MOTEUR DE L'HISTOIRE ?

« Le president Kennedy a ete
assassine par la mafia. Les
francs-ma~'onssont al'origine de
la Seconde Guerre mondiale.
Diana et Dodi se sont volatilises
de la place de l'Alma dans un
camion dissimule. .. »

'The Economist (13 decembre
1997) a rapproche la parution
d'un ouvrage consacre a I'his
toire des theories du complot
depuis 1e Moyen Age (D. Pipes,
Conspiracy), dont « les beaux
jours furent Ie XX' sieele avec son
melange fertile de pew's relatives a
la seeurite nationale, de voyages
dans l'espo'ce, d'as.l'assinals et
d'innovations scientifUlues ultra
secretes », et celie des transcrip
tions de deux cents heures d'en
registrcments du bmeau de
Richard Nixon a la Maison
Blanche (Abuse of Power: 'The
New Nixon 'Tapes, S. Kutler), q!li
concernent notamment I'affaire
du WateTgate.

Non seulement parce que
«c'est un rappel ulile que les theo
riciens de la conspiration ont que/
quefois raison ». Mais allssi parce
que « l'homme Ie plus puissant de
la planete se revele comme une
arne tourmentee qui voyail des
conspiraleurs panout».

LA MARCHE SUR ROME
A·T·ELLE EU LIEU?

La celebre marche sur Rome
du 27 au 30 octobre 1922, qui
port Mussolini au pouvoir, fut
elle une authentique insurrec
tion populairc ? ~evenement fut
peuH~tre un «compose subtil
d'apparences el d'illusions ».

« Les historiens ant souvent
note /'ecart entre les recilS contem
porains, dont celui de Mussolin~

qui decrivit la marche camme une
violeme insufTection, et une realite
plus banale Ott l'ophation mili
taire fut un echec total, [, .. ] MI./S
solini fut l'un des premiers afor
muler une lheorie de la politique a
l'age de la communication de
masse. La marche sur Rome
poufTait bien avail' ete Ie premier
evenement historique qui n 'wt
jamais lieu. Ou plus precisement .
le premier ase derouler en grande
partie atravers une politique de la
representation par les medias.

« MI./Ssolini lui-meme ne plit
aucune part et ne montra aucun
interet pour les aspects milttaires
de la marche [... j. Ce qui l'inte
ressait [c'etaitjl'assaut media
lique - qui destabiliserail ses
livaux et creerait un climat d'in
certitude, de confusion. »

(London Review of Books,
1" janvier 1998)
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'annee 1938 marque

un tournant dans l'histoire

......... de l'Europe. En quelques mois,

Ie chancelier du Reich, Adolf Hitler,

annexe l'Autriche. Il provoque

la crise des Sudetes qui se resoudra

a son profit, au detriment

de la Tchecoslovaquie, et verra surtout

a Munich la capitulation des

democraties occidentales, France

et Royaume-Uni. Enfin, il declenche

_ Ie terrible pogrom dit de la Nuit
CL HPJ(. Herlin.

de cristal, qui indique clairement au monde entier qu'il est desormais

impossible pour les Juifs de vivre en Allemagne. Sur tous ces points, Hitler

a applique Ie programme qui etait Ie sien depuis son accession au pouvoir.

En face de lui, il n'a trouve personne pour l'arreter. Moins d'un an plus tard,

la marche ala guerre est ineluctable. Elle resulte de la politique

expansionniste mise en ceuvre des 1938, Et de la passivite dont les Etats

europeens ont fait preuve, confrontes a la menace nazie.

1
Ie triomphe des nazis
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Ph ilip pe Burrin . Professeur d'histoire des relations internationales

a I'lnstitut de hautes etudes internationales de Geneve

:Eannee d'Adolf Hitler
e'en est fini des pions avances sans crier gare :

en 1938, Ie Fuhrer parle haut et fort, montre Ie poing, tape sur la table. Epuration du parti,

annexion de l'Autriche, depecement de la Tchecoslovaquie,

Nuit de crista!... Cette annee sinistre est bien celle du triomphe de Hitler.

D

L'AUTEUR

Philippe Duffin
a nOlammeni
publie I.A Diri>",
fascislc
(I.e Seuil, 1986),
Hiiler
ell"", fllif.
(I.e SeuiJ, 1989,
reed. L995)
el I.A France
a{'hem"
allemande
(I.e Seuil, L995,
reo!l.I.I997).

epu is qu'il etait arrive au
pouvoir 10:11 janvier 1933,
Hitler avait multiplie les
faits accomplis. Mais jamais

autant qu'en cette annee 1938, ou l'Allc
magne nazie fu t constamment sous les
projecteurs de l'actualite. En mars, I'Au
triche est annexee en un tour de main. En
septembre, la conference de Munich vaut
au Reich, sans coup ferir une fois encore,
l'annexion d'u ne large partie de la
Tchecoslovaquie, la region des Sudetes
(el reperes eartographiques, p. 53). En
novembre, la violence qui se dechalne
contre les Juifs du Reich pendant la
sinistre Nuit de cristaI (el entretien avee
Saul Friedlander, p. 42) suscite I'emotion
dans Ie monde entier.

~HEURE

DE ~EXPANSIONA SONNE

A la difference des coups precedents,
dontle plus notable aV<lit etc la remi1itari
sation de la Rhenanie en mars 1936 (el
chronologie, p. 38), ceux de 1938 intervien
nent apres une pause de pres de deux ans
et ils marquent Ie passage al'offensive en
dehors des frontieres allemandes, une
offensive ou I'intimidation et la menace
sont utilisees sans retenue. C'en est fini
des pions avances sans crier gare, rnais que
suivent imrnediatement de bruyantes pro
testations de paix. En cette annee 1938,
Hitler parle haut et fort, montrc Ie poing,
tape sur la table, en particulier lars dill
congres du parti nazi aNuremberg en sep
tembre, ou il rec1ame Ie depecement dc la
Tchecoslovaquie, en parlant de fsire la
guerre. Le regime nazi se radicalise, ou
plut6t il se realise: apeine dote d'une
puissance militaire, il affiche, atravers son
gout <lu risque et son culle de la force, Ie
fond destructellr de sa nature.
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~annonce que I'heure de l'expansion
allait sonner, Hitler I'avait faite en petit
ccrcle 11 la fin de l'annee precedente, Le 5
novembre 1937, il avait reuni 11 la chancel
leric Ie ministre des Affaires etrangeres,
von Neurath, et les plus hauts responsables
militaires du Reich, Ie ministre de la
Guerre, von Blomberg, ainsi que les chefs
des trois armes, von Fritsch pour l'armee
de terre, Goring (ef ponrail, p. 36) pour
l'aviation, Raeder pour la marine, Ses pro
pos, consignes dans Ie fameux protocole
Hossbach, du nom de son aide de camp,
avaient ete de la plus grande cJarte1, Hitler
avait ouvert la conference en demandant
que son point de vue fUt considere, dans Ie
cas d'une disparition soudaine, comme son
«Ieslament ». II avait ensuite longuement

I
justifie fa necessite d'une expansion terri
toriale en rejetant toute autre solution,
que ce filt l'autarcie 11 l'interieur des fron-
tieres existantes ou Ie renforcement du
pays par une large participation au com
merce international.

« nn ya que la violence qui puisse appor
leI' une solution au prob/eme allemand,
avait-it souligne, ella violence ne va pas sans
risque.» ~expansion ne pouvait pas
attendre indefiniment, eUe devait etre rea
Iisee au plus tard en 1943-1945, sauf 11
perdre la marge de superiorite que 1'A11e
magne etait en train d'acquerir sur ses
adversaires du fait de la precocite de son
rearmement. Hitler envisageait cependant
de passer 11 l'action dans un avenir plus rap
proche, el il evoqua les deux hypotheses

DOSSIER_
qui en donneraient la possibilite. La pre
miere etait une crise interieure en France
qui entraverait sa capacite d'action 11 I'exte
rieur. La seconde, J'eclatement d'un conflit
en Mediterranee entre la France et l'Italie,
en raison de I'intervention de cette der
niere dans la guerre civile espagnole. Dans
[es deux cas, la paralysie de I'armee fran
~ise, que Hitler tenait al'evidence pour [e
seul obstacle militaire ases projets, devait
etre mise aprofit pour s'emparer de l'Au
triche et de la Tchecoslovaquie.

LE PARI DU FUHRER
LA FRANCE

ET :rANGLETERRE
N'INTERVIENDRONT PAS

Cela ne pouvait pas aller sans risque,
Hitler l'avait souligne, tnais ce risque lui
paraissait limite. Une operation contre les
deux pays voisins, si elJe etait lancee par
surprise et surtout si eUe etait menee ron
dement, ne devrait pas provoquer d'inter
vention armee de [a part de la France, de
I'URSS ou de fa Pologne. La premiere, de
urcrolt, serait dissuadee de riposter par

I'absence de soutien probable de ta part de
l'Angleterre. Hitler estimait, en effet, que
« l'Angieterre, selon lOUie vraisemblance, el
probablemem aussi la France, ant deja
secretement raye de leurs livres la Tchecoslo
vaquie, el qu 'elles se sont faites a I'idee que
ceUe question serait reglee un jour au I'autre
par l'Altemagne ».

Le proces-verbal de la reunion ne
transmet que d'une maniere succincte res
reactions des autres participants. Les reti
cences de la majorite d'entre eux, Goring
faisant exception, n'en ressortent pas
moins nettement. La probabilite que se
realise sous peu I'un des scenarios evo
ques par Hitler leur paraissait faible. Et
surtout, ils s'effrayaient des risques qu'il
etait dispose a prendre, en premier lieu
celui d'un conflit avec la France et l'An
gleterre, alors que I'armee allemande etait
pauvrement equipee, faiblement enca
drec, mal entrainee. La difference de
demarche entre Hitler el ses conseillers
etait ici patente. Le Fuhrer* escomptait-il
serieusement un conflit proche entre la
France et I'Italie ? En lout cas, il etait
convaincu que les Francrais et les Anglais
ne lui feraient pas la guerre pour I'Au-

LA! congres du pam nav
qui se tinl aNuremberg Ie 12 seplernbre 1938
elail ptace souos te signe
tk la «Grande Allemagne» , Hiller y formula
res T",endications sur les SuUus.
Ci.coni7e, Ie chancelier s'avance, en compagnie
nolammenl tk Heinrich Hlmmler,
au deu.rieme rang tkrr;ere lui, dans sOn
unifonne noir de la 55 (cl. 8PK),

NOTU
• Cf. lexique,
p.39.

J. Le.f Archives
Jecri!les de La
W/lhc/'TIj'/ras.,'t! .
T./,
D... Nt!/lroth
/I Ribbentrop
($Cplembre
1937·s(plembrt!
1938), P."Ti~.

Pion, 1950,
doc. J, pp. 1-12.
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PORTRAITS

Les hommes de Hitler
Au tour de Hi[ler, depuis ses debu ts en politiqu e,

quelques hommes san[ pre[s a tout pour assurer Ie triomphe

de l'ideologie nazie.

NOTES

2. Franz
von Papen,
chancelier en
1932, avail
facilite
I'accession
de Hiller
au pouvoir.
Hugenberg
elait chef
des Casques
d'acier,
principale ligue
paramililaire
de droile
de I'epoque.

3. Ernst R6hm
avail organise
les SA dans
les annees 1920.
Lorsque Hitler
etail devenu
chancelier,
il avuit voulu
consliruer
avec· ceux-ci
les fondements
d'ulle armee
du peuple dans
laquelle I'arm.ee
lraditionnelle
aurait ~ti

integree.
Hitler. oppose
il ces projels,
Ie fit assassiner
Ie 30 juin 1934.

JOSEPH GOEBBELS (1891-19UI :

issu d'une famille d'origine paysanne
et catholique, fils d'un contremaitre
dans une filature, il suit des etudes
de litterature et de philosophie.
]) ecrit, sans qu'aucun de ses romans
ne trouve d'editeur, et devient
journaliste. II est gagne au national
socialisme des 1922, seduit par
Ie personnage de HitJ~r 11. qui il restera
fidele. Charge d'implanter Ie nazisme
aBcrlin, il y mene des campagnes
ou sc manifeste deja sa violence
oratoirc. A la tete du nouveau
ministere de l'Information et

e la Propagande en 1933, it controle
Ics medias et la culture. utilisant
les moycns d'information modernes,
radio ct cinema, pour Iia propagande
du regime.

HERMANN GORING (1"J-19~61 :

fils d'un haut fonctionnaire colonial,
ill entre dans une ecole militaire
a dix-sept ans. Durant 1a Premiere
Guerre mondiale, il est l'un des as
de ('aviation allemande. II rencontre en
1922 Hitler qui devient un ami intime.
II participe au !putsch manque
de Munich, en 1923. Par un premier
mariage avec une riche comtesse,
il developpe ses Iicns avec l'aristocratie
et la haute finance dont il fait
beneficier Hitler. Lui-meme, apres
un remariage, affiche line vie luxueuse.
Ministre de l'Air en 1933 (il cree
la Luftwaffe), il tente (j'obtenir
Ie controle de la police et cree la
Gestapo. Evince par Himmler dans ce
domaine, il se toume vcrs l'economie :
it est charge de I'cxecution du Plan
dc quatre ans lance en 1936. III ne cesse
alors d'elargir ses pouvoirs, mais son
influence decro'itra pend'ant la guerre.

RUDOLF HESS (189~·'9111 :

ne aAlexandrie, fils d'un commer"ant
aise, il etudie les sciences poliliques.
Nazi de la premiere heure -
iJ aidc Hitler 11 rediger Mein Knmpf
en captivite -, it voue ace dernier
une admiration illimitee. 111 est nomme

ministrc sans portefeuille et suppleant
du Fiihrer a la tete du NSDAP
en 1933. II parvient cependant mal
aimposer son autorite sur une
administration anarchique. En 1939,
il est designe comme Ie successeur
de Hitler. H s'envolera vers
I'Angleterre en 1941 pour nouer
une alliance contre I'URSS, mais scra
incan:ere par les Britanniqucs.

HEINRICH HIMMLER (1900·1945) :

fils d'un professeur dcvenu precepteur
du prince 11 la cour de RIViere,
eleve <.Ians une famille profondement
calholique, iJ rCl;oit une education
austere. Dote d'un diplome d'ingenieur
agronome, il adhere au NSDAP
en aout 1923. 1I part,icipe au putsch
dc Munich, la meme nnnee, puis entre
dans les SS qui ne constituent
encore qu'un pctit groupe. Remarque
pour ses talents d'organisateur,
iI, est Homme Reichsfilhrer SS cn 1929.
Apres l'accession de Hitler au pouvoir,
il fait de la SS la force qui controle
toutes les polices allemandes -
dont 1£1 Gestapo - et qui supervise
les camps de concentration.
Conformement ason ideologie
« germanique ", Himmler souhaile
faire de la S5 UIle nouvelle chevakrie.

JOACH,IM VON RIBBENTROP
("9J.19~6) : employe de banqrue
en Angleterre avant In guerre, pendall't
laquelle il scrt comme officier,
it ne rencon~re Hitler qu'en 1932, peu
apres son entree au NSDAP
Grace 11 son mariage avec la fille
du plus grand producteur
de vin mousseux allemand, HenkeIl,
il vi,t dans un luxe oStentatoire.
Vaniteux et opportunistc, i1 reussit
as'occuper, apartir de 1934,
des qjuestions de securite et
de desarmement, malgrc les sarcasmes
de scs rivaux, Gocbbels et GOring.
Des ceneepoque, il concurrence
Ie ministre des Affaires etrangeres,
paste auquel il est nomme
effectivemen~cn 1938.

triclle et la Tclilecoslovaquie, et, fort de
cette idee, qui devait se reveler juste, il
etait pret a saisir la premiere occasion qui
se prescnterait. Mais avant cela, et c'est la
conclusion qu'il n'a pu manquer de tirer
de cette reunion, il lui fallait ecarter les
reticents, eliminer ces conservateurs qu'il
trainait comme un boulet depuis les
debuts de SOli regime.

Hitlcr etait arrive a la chancellerie en
1933 a la tete d'un gouvemement de coa
],ition ou les nazis etaient en minorite face
ades conservateurs bien decides 11. les uti·
liser pour Jiquider la republique de Wei
mar au profit d'un regime autoritaire tra
ditionnel. Les choses se passerent autre
ment grace 11. l'habilete de Hitler et 11. la
puissance de son mouvement, devenu la
scuie force politique du pays une fois les
panis de gauche aneantis et apres que les
partis de droite s'etaient sabordes. Ce fut
alars un jeu pour lui d'ecartcr du gouver
nement les principaux chefs de file conser
vateurs, acommenccr par von Papen et
Hugenberg2,

UNE EPURATION
« EN DOUCEUR "

DES DERNlERS OPPOSANTS

Lalliance avec les elites traditjonneHes
du pays n'en demeurait pas mains indis
pensable et, pcndant les annees suivantes,
Hider prit soin de les menager, Rotam
ment en leur laissant une place impol'
lante au scin <iu gouvernement et de la
haute administration. En 1934, lors dc la
sanglante Nuit des longs couteaux (cf
chronologie, p. 38), il leur sacrifia RohmJ

et les d,ir'igeants de la SA· qui redamaient
d'avoir la haute main sur l'armee renais
sante. Mais i1lel!lr adressa en meme temps
un signal sans equivoque en faisant assas
siner, lors de Ii! meme nuit, quelques-unes
de leurs figures de proue, en particutier lie
general Kurt von Schleicher, son prede
cesseur a la chancellerie. Prefiguration
d'une autre epuration, infiniment plus
sanglante, celie qui allai'l frapper les
conservateurs meles de pres au dc loin II la
tentative d'assassinat de juillet 1944.

En comparaison, I'epuration alaquelle
Hitler proceda ala fin de 1937 et au debut
de 1938 Ell tala fois Iimitee et paisibte. Elle
o'en marqua pas moins une etape impor
tante dans l'instauration de son pouvoir
aosolu. La serie de succes interieurs et
exterieurs qui avait deplace Ie rapport de
forces en sa faveu[ avait egalement fait
apparaitre de plus en plus c1airement la
separation des chemins. Si I'accord
demeurait solide sur la reconstitu,tion de
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la puissance allemande et sur Ie retablisse
ment d'une preponderance en Europe, les
conservateurs ~aissaient deviner leurs
inquietudes sur Ie tempo de cette poli
tiquc et surtout sur les risques qu'elle
comportail. Que serait-ce alors quand il
s'agirait de conquerir I'" espaee vilal" » du
peuple allcmand en Europe orientale,
avec la chaine de guerres qU'il y faudrait...

La premiere eviction fut celie de Hjal
mar Schacht, prive en novembre 1937 de
son poste de ministre de I'Economie, puis
en janvier 1939' de son autre poste, celui
de president de la Reichsbank. Schacht,
Ie magicien dc l'economie, avait joue un
r6lc precieux en tirant l'Allemagne de la
crise economique. Mais les divergences
n'avaient pas ~ardeaapparaitre et as'elar
gir au fur et a rnesure que Ie rearrnement
prenait une place centrale dans la vie eeo
nomique du pays. Des 1936, Schacht
demandait de Ie freiner au nom de la sta
bilitc de la monnaie et du maintien des
capacitl~sexportatrices de I'Allemagne sur
Ie marche rnondial. Hitler entendait, au
contraire, Ie pousser Ie plus possible, rut
ce en produisant ades coGts prohibitifs les
maLieres premieres necessaires. Dne stra
tegie qui, comme Schacht I'avait bien
compris, devait rapidement conduire a
une politique exterieure agressive.

En janvier et en fevrier 1938, plusieurs
des participants ala reunion de novembre
precedent furent a leur tour evinces. Le
ministre des Affaires etrangeres, Konstan
tin von Neurath, fut envoye dans une
retraite doree et remplace par un fidele de
Hitler, Joachim von Ribbentrop (ef por
trait, p. 36), !'homme des missions offi
cieuses a I'ctranger et ambassadeur a
Londres depuis 1936. Puis, exploitant des
affaires de ma:urs, Hitler se debarrassa du
ministre de la Guerre, Ie general von
Blomberg, dont il reprit Ies fonctions, et
de von Fritsch, Ie commandant en chef de
I'arrnce de terre, auquel il substitua von
Brauchitsch, tandis qu'il plal<ait un
homme qui lui etait tout devoue, Keitel, a
la tete d'une nouvelle structure, Ie haut
commandement des forces armees, qui
devait chapeauter les trois armes. Les
remous que ces changements pouvaient
faire craindre chcz les militaires furent
apaises par Ie succes de l'Anschluss" (ef
Jean-Paul Bled,p. 56). Davantage, Ies mili
taires eurcnt aca:ur d'accentuer leur ali
gnement sur Ie regime en introduisant Ie
salut hitlerien dans l'arrnee.

Signe que ces evictions marquaient un
toumant, la collcgialite gouvemementale
cessa d'etre respectee vers la meme
epoque. Les reunions du Conseil des
ministres s'espal<aient depuis quelque
temps, il est vrai, mais durant toute l'an
nee 1938, it n'y eut qu'une reunion, et cc

fut la derniere. Les ministres et les diri
geants du parti travaillaient de plus en
plus de leur cote, chacun dans Ie fief qu'il
s'etait taille. Du coup, Hitler s'imposait
plus que jamais en arbitre et en instance
de dernier recours q uand les disputes
entre ses subordonnes ne trouvaient pas
d'issue a leur niveau. Si J'on ajoute qu'il
gardait sous son contrale direct les
affaires exterieures, les questions miJi
taires et la persecution antisemite, sa
liberte d'action et son pouvoir n'en pren
nent que plus de relief, une liberte et un
pouvoir que les conservateurs ne pou
vaient guere limiter ctesormais, sinon en
recourant aux methodes extremes du
complot et du putsch. Certains militaires,
autour du general Beck, Ie chef d'etat-

major de l'arrnee, hostile aune operation
contre la Tchecoslovaquie et qui demis
sionna pour cette raison de son poste en
ete 1938, commen~aient d'ailleurs ay pen
ser. Mais tant que Ie succes couronnerait
les initiatives de Hitler, il eta it peu pro
bable que les elites allemandes, et meme
ce noyau d'opposants, passent ill'action.

DOSSIER~

II est vrai que la position de Hitler
paraissait desormais inebranlable, campe
qu'il etait sur Ie pavois de sa popularite.
La reduction progressive du chomage et Ie
retour du plein emploi, Ie redressement
de la puissance allemande sur la scene
internationale, 1a derivation sur les dirt
geants du parti nazi et sur les membres
du gouvernement des meeontentements
de la population (ef Pierre AY90berry,
p. 46), l'apparence de stabilisation legale
qu'avaient donnee a la persecution anti
semite les lois de Nuremberg, tout cela
concourait a lui conferer un prestige
incommensurable. Les oppositions
n'avaient certes pas disparu mais, comme
il en aUait pour les dissidents et les non
conforrnistes, la Gestapo" les avait suffi-

A la fin de I'annee 1938,
les sucres de la pofitique exteriellre
et la reduction du chOmage
cotlforll!nt la popularife du regime nazi,
Ci-dessus, Joseph Goebbels
est acclame lors de sa .isite,
Ie 5 tUcembre, aI'acierle de Burbacll,
Ii Sarrebnlck, danS une reg/on
rat/acllee a f'Aflemagne en 1935
(ef. AKG).
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• '9JJ
10 JAIIVIIR : Hitler est nomme
chancelier du Reich.
17 ,iVRIIR : incendie du Reichstag.
Les dirigeants communistes sont
arretes ; les libertes fondamentales
suspendues.

.1934
"-10 IUIII: «Nuit des longs couteaux» ;
Ernst R6hm et ses lieutcnants
de la SA sont assassines.

• 1,935
11 IIPTlM.RI : lois de Nuremberg;
les Juifs sont dechus de la citoyennete
al'lemande ; tout mariage ou relations
sexuelles entre Juifs etlilon-Juifs sont
interdits.

.1936
7 MARl: remilitarisation
de la Rhenanie.

.1931
5 MOVIM.RI : conference secrete
au cours de laquelle Hitlcr fait part de
ses projets expansionnistes (prolOcole
Hossbach).

.1931
II-U MARS: I'armee allcmande
envahit i'Alltriche. Hitler prodame
I'Anschluss.
10 AVRIL: referendum organise
en Autriche qui confirme l'Anschluss
(99% de« oui »).
MAl: voyage officiel de Hitler 11 Rome.
n IIPTlM..1 : discours de Hitler
aNurcmberg exigeant la libre
determination dcs Allemands des
Sudetes.
11 IIPTIMIRI : rencontre de Hitler
ct du Premier ministre britalilnique,
Neville Chamberlain,
aBerchtcsgaden, sur la question
des Sudetes.
lIt-U IIPTIMIRI : dcuxiemc rencontre
de Hitler et de Chamberlain,
aBad Godesberg.
n-JO IIPTlM..1 : conference dc
Munich. Lc territoire tchecoslovaque
des Sudetes est cede aI'Allemagne.
9-'0 MOVIM.U : Nuit de crista!.
Exposition d' « art degenere ».

• 1919
I 5 MARS: les troupes allemandcs
entrent Ii Praguc.
,,, IIPTlM... : l'Allemagne allaquc
la Pologne.
1 IIPUMIRI : la France ct Ie Royaume
Uni declarent la guerre arAllemagne.

samment atomisees et intimidees pour
qu'elles ne representent plus un danger.
Le regime, qui gardait ses ambitions de
contrale total de la population et menait
desormais un combat souterrain contre
les Eglises, se sentait mieux en selle,
comme Ie montre la courbe des detenus
dans les camps de concentration: Ie point
lie pIus bas de leur histoire - environ sept
mille cinq cents detenus - fut touche en
1936-1937.

Une fois pourvu en hommes de main,
Hitler n'avait qu'a attendre Ie moment
propice. Le contexte lui ttait favorable, j]

Ie savait : ce n'ttait pas sans de bonnes rai
sons qu'il pensait pouvoir lancer ses des
avec quelques chances de succes, La remi
litarisation dc la Rhenanie, en 1936, lui
avait permis d'entreprendre la construc
tion d'une ligne de fortifications, la ligne
Siegfried, qui rendrait difficile am Fran
«ais de venir au secours de leurs allies de
1,'Est, a commcncer par tes Tchecoslo
vaques. EJle les pla«ait, en effet, devant
]'alternativc peu enviable de rester au bal
con ou de plonger dans line guerre longue,
pour JaqueJle il leur faudrait I'appui
ang ais. Or t'Angleterre, soucieuse d'ajus.
ter des moyens limites et des engagements
repartis a la surface du globe, montrait
peu d'inclination as'opposer par la force a
une revision des frontieres en Europe cen
trale. Hitl'er pouva.it compler, de surcrolt,
sur ·ia comprehcnsion de I'Halie fllsciste
qu'avaient rapprochce de lui la guerre
d'Ethiopie et surtout la guerre d'Espagnc.
Restaienl la Po!ogne, neutralisee par Ie
pacte de Ilon-agression qu'iJ avait condu
avec eUe en 1934; I'URSS, certes liee par
lin traitc de defense avec la Tchecoslova
quie, mais affaiblie par lcs purges de Sta
line et qui n'allait pas se risquer a faire
barrage toute seule a I'expansion alle
mande; enfin, les Etats-Unis, lointaine
puissance qu'eloignail encore un robustc
isolationnisme que Roosevelt pcinait a
rompre.

Le choix de s'en prendre al'Autriche et
a la lchecoslovaquie etait fait pour assu
rer un succes au moindrc risque. II ctait
bien peu question, ici, de revision du tmite
de Versailles puisque ces jcunes pays
avaient fait partie de l'Empire austro-hon
grois avant 1914, et non de I'Empi.re alle
mand. Celte revision qui avait Ia faveur de
tant d'Allemands et que Hitlcr n'avuit
jamais invoquec qll'afin de camoufler des
objectifs autrement plus vastes, eOt sup
pose de diriger les coups vers la Belgique
(pour recuperer Ellpen-Malmedy), la
France (I'Alsace-Lorraine) ou la Pologne
(Ie fameux corridor). Mais c'eut etc pro-

j voquer]a formation d'une large coalition,

alors que l'absorption de I'Autriche et de
la Tchecoslovaquie ne leserait que des
intcrets pIus disperses et moins impor
tants, sans compter que ]'idee de la
reunion des Allemands dans un seul Etat
offrait une tres utile arme pour neutraliser
les opinions publiques. Pur paravent,
l1alurellemen~,que celte reference al'au
todetermiroation des peup')es, Hitler visant
des Ie depart l'ecrasement de la Tcheco
slovaquie tout entiere.

Ses motifs etaient avant tout strate
giques et economiques : eliminer Ie fac
teur ll1ilitaire tcheque, qui ctait loin d'etre
negligeable, et s'emparer de ressources
dont t'Allemagne avail grand besoin. A
cet egard, Hitler avait donne un aper'ru,
lors de la reunion du 5 novembre 1937, des

, methodes qui avaient sa preference et
qu'i1 emploierait en Europe orientale un
peu plus tard. Ces deux pays, avait-il
d'eclare, pourraicnt nourrir 5 ou 6 millions
d'tlOmmes, et il avait ajoute : « A condilion
qu 'on ail recours aune emigration tarde de
2 millions d'habitants en Tchecoslovaquie el
de 1 million en AUlriche. »

PARI GAGNE :
CAUTRICHE

ET LES SUDETES SONT
ANNExEs

eoccasion de regler ie cas de l'Autriche
se presenta bient61. En 1934, Ie parti nazi
au trichien avait ten te de s'emparer du
pouvoir par un putsch am cours duquelle
chancclier Dollfuss avail etc assassine.
MussoJini avait alors fait monler ses
troupes au Br.enner pour signifier qu'i!
s'opposerait aune annexion. Apres avoir
range son frein, Hitler constatait que l'Ita
lic virait dans sa direction (cf Pierre Milza,

. p. 50) et que la puissance montante dc
I'Allemagne, sans compler la pression de
ses fidcles en Autrkhe meme, lui redon
nait I'iniliative. Le 12 fevrier 1938, il sou
mit Ie chancelier Scnuschnigg, qui s'etait
resigne ase rendre au pres de lui, aun tor
rent dc menaces cl d'ultimatums - de
haulS responsablcs miJitaires allemands
faisaient tapisserie pour souligner ]e
serieux de la situation, et l'entrcvue fut
allssit6t sllivie de ll1anccuvres militaircs Ie
long de la fmntiere autrichienne.

Hitler ayant exige notammentla nomi
nation d'un dc ses fideles, Seyss-Inquart, a
la tete des organes de Securile autrichiens,
Schuschnigg s'executa. Mais, craignant
I'engrenage, il pensa trouver un cran d'ar
ret en organisant par surprise un plebis
cite sur J'independance de l'Autfiche. Hit
ler ne lui Iaissa pas Ie temps de Ie ballre
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Molns de six mols aprils fa signa/lire
des accords de Munich, par le.wlueb' 10 Fronce

et l'Angie/f!rre garon/is.Wlienl
les nouvelles fronlier",< de 10 Tehecoslovllquie,

les troupes allemandes e"vahinaie,,/
Ie pays, sans rencanlrer 10 moindre apposilioll.

EII"s pouvaient paroder S/lr fe pont Charle.• ,
a Prague, Ie 15 mars 1939 (cl. BrK).

avec ses propres annes et exigea sa demis
sion, qui fut obtenue Ie 11 mars au soir. Le
lendemain, il envoyait ses troupes en
Autriche ou elJes furent aecueillies joyeu
sement. Le 10 avril, consultes par plebis
cite, Allemands et Autrichiens confondus
approuvaient a99% des voix la reunion
de leurs deux pays.

En Tchecoslovaquie, ou plus exacte
ment dans la region des Sudetes, Hitler
disposait egalcment de fideles, groupes
dans Ie parti nazi
de Konrad Hen
lein. Encourage
par Ie su cces
de l'Anschluss, il
leur donna pour
instruction de
durcir les
demandes d'au
tonomie ad res
sees a Prague.
Parallclel11cnt, il
les soutenait
pubHquement,
doublant scs
paroles, une fois
de plus, de
manoeuvres mili
taires voyantes.
L'Angleterre,
soucieuse de pre
venir une agres
sion allemande
contre la Tcheco
slovaquie qui
pourrait .ieter [a
France a la
defense de son
allie et I'entraine
rait cllc-meme
dans une guerre
qu i n'engageait
pas ses interets vitaux, intervinl alors pour
arranger une cession a l'amiable de la
region des Sudetes. Une solution qu'allait
enterincr, apres les rebondissements que
I'on connalt, et Mussolini aidant. la
fameuse conference de Munich (ef Elisa
beth du Reau, p. 52).

Hitler avait gagne son pari. A la fin
d'une annee de tensions extremes, il avait
agrege a l'AHemagne, sans tirer un coup
de feu, l'Autricne, avec ses 7 millions d'ha
bitants, ella rt:gion des Sudetes, peuplec
de 2,8 minions d'Allemands et de 800000
Tchequcs. II disposait a present, pour Ie
rearmement, d'un supplement notable, et
a certains egards considerable, de main
d'ccuvre qualifiee, de capacites produc
tives, de reselvcs de maticr.cs premieres,
d'or ct de devises. Enfin, il avait ctetruit Ie
poteotiel mHitairc de la Tchecoslovaquie,
infhge un eoup severe 11 la credibilite de
l'aHiance fran<;aise, elargi la mefiance de

Staline envers lcs deux puissances occi
dentales.

Mais il n'etait pas satisfait pour autant.
11 avait voulu detruire la 1Checoslovaquie,
et il devait se contenter de lui arracher une
partie de son territoire. II avait voulu
imposer sa loi aun petit pays, et illui avait
fanu en passcr par une conference inter
nationale ou il n'avait d'autre ChOL,{ que
d'accepter quc les nouvelles frontieres
de l'Etat tchecoslovaque soient garanties

par les puissances
signataires de
I'accord de
Munich. Une
promesse qu'il
jeta a la poubellc
quelques mois
plus tard, en mars
1939, lorsqu'il
depe<;a, sans rcn
contrer la
moindre opposi
tion, ce qui res
ta~t de la Tcheco~

slovaquie, avant
de lancer contre
la Pologne, en
scptembre, I'ope
ration qui allait
declencher la
Scconde Gucrre
1110ndiale.

Le culte de 1a
force qui transpa
ralt chez Hitler
dans scs reac
tions a la confe
rence de Munich
et, plus generalc
ment, dans toute
sa politique au
cours de cette

annee 1938, se marquait plus ncttement
encore dans la brutalitc croissante dc son
regime. En Autriche _comme dans la
region dcs Sudetes, 1a Gestapo se
dcchalna, aussitlH ]'anncxion realisec,
contre ses opposants, la gauche marxiste
en premier lieu. dont les militants, par mil
ticrs, allerent pcupler les nouveaux camps
de concentration, reI Ie sinislre camp de
Mauthausen. Les Juifs, surtout, subirent
de pleifl fouet la violence redoublee des
nazis. I,es humiliations dont ils furent les
vietimes dans les rues de Vienne, .les pres
sions qui s'cxerd:rent sur eux pour qu"ils
emigrent, et bien tat la spoliation de leurs
biens dans tout Ie Reich forment un cres
cendo qui trouva ses points culminants
dans I'cxpulsion sommaire des Juifs de la
region des Sudetes, puis de 15 000 a20 000
Juifs de nationalite polonaise residant
dans Ie Rcich, el dans l'expJosion de haine
de la Nuit de cristaL

OSSIE

ANSCHLUSS (<< IRATTACHIMINT »j :

ce terme designe historiqucmcnt
Ie raltachement de l'Autriche
~l l'Allemagne. II etait expressement
interdit dans les traites de paix,
apres la Premiere Gucrre mondiale.

CHAMBRE DE LA CULTUiRI
DU REliCti: creee aI'initiative
de Gocbbcls cn septcmbre 1933,
cUe smveille [a stricte application
de la tigne dt! regimc en matiere
culturclle. Il est obbgatoire d'en faire
partie pour exerccr line profession
dans Ie domaine de la culture.

FRONT DU TRAVAIL (<< DIUlIC"1

ARBIITSF,ROMT ») : cree Ie 1" mai 1933,
it remplacc les organisCltions syndi,cales
desormais interdites et controlc
I'emploi, les salaires et I'assurallce
sociale. Avec 25 millions d'adherents,
il rcprcsentc la plus grande
organisation de massc du regime.

FUHRER (K CHI' »j : titre adopte
officiellement par Hitler en aout 1934.
Lc Fuhrer incarne la nation
ct Ic pcuplc. Sur Ie plan legal, Hitl~r

concentre tous ks ponvoirs entre
ses mains.

GESTAPO (K POLICI SlcRin D'iTAT »,

ABRivlATION DI K GIHIINI STAATSPOLlIlI »j :

police politiquc ereec en avril 1933
par Goring. Elle passe SOliS I'autorite
de Himmler des I'annee suivante.

JEUNESSES HITLERIEN,NES : fondt':cs
en 1926 pour les jeunes de quinze
adix-hllit ans. Y appanenir devient
ohligatoire apanir dc 1936.
I~organisation compte alars pres
de 5,5 millions de membres.

LEBENSRAUM (« ISPACI VI"{AL »j :

selon cette expression exposee
par Hitler dans Mein Kampf(I924),
l'Allemagnc cloit etendre
son territoire, par la force ell Europe
orientale, afin d'assurer
son dcvcloppcment (ecollomique
et demographique) et sa pu,issanee.

SA (K STURMABTlILUNCl "I : m.iJice
amlee fondee en 1921 afin
dc combattrc les advcrsaires du pani
nazi. Ses dirigeants sont elimines
lors de la « Nuit des longs couteaux ",
en 1934. Cette formation ne jouera
plus, par la suitc, qu'un rolc marginaL

55 ,t .. SCHUTtSTA'FlL ", .. IC"ILONDI

PROTICTION »j : crece en 1923, la SS
est alors la garde pretorienne de
Hitler. Sous !'impulsion de Himmler,
elk devient la policc dll Reich.
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Eric Michaud. Maitre de conferences, enseigne I'histoire de I'art

a I'universite des sciences humai nes de Strasbourg

»aryenne«
Apotheose

culturede la
De sEyle classique mais d'envergure monumenEale,

l'archiEecEure, la peimure eE la sculpture, EeJles que BiEler Ies concevaiE, devaient incamer
la superioriEe de la « race aryenne )).

L'AUTEUR

Eric Michaud
a lJotamOJenl
publie -nllfalre
QIi Blluhalls
(1919·1929)
(I..:Age
d'bomme,
197H).
La Fi" du salul
par {'image
(J. Chambon,
1992). Uri QI1
del'elmUle.
L'image
er Ie lemps
du '14IiOllat·
.weia/isn,e
(GaUimard,
1996)
el Fllbnqu.es
de I'homme
ilOlIveuU

(Carre. 1997).

L
'annee 1938 flJlt, dans Ie
domainc des beaux-arts
comme ajllcurs, une
annee de consolidation et

d'expansion des positions conquises
par Ie regime nazi depuis cinq ans.
Sous Ie controle du ministre de l'In
formation et de la Propagande,
Joseph Goebbels (ef: portrait, p. 36),
apeu pres tous les artistes d'origine
juive (tels Ie peimtre et sculptcur
Otto Freumdlich et l'artiste expres
sionniste Ludwig Meidncr) et ceux
dont les oeuvres etaient colldam
nees pour «bolch.evisme culturel»
etaient exclus de la Charnbrc de la
culture du Reich'" (I'appareil central
du pouvoir culturel), co qui signifiait
qu'i1leur etait desorrnais interdit de
pratiquer leur art, de l'enseigner et
de I'exposer.

«LA PLUS
ORGUEILLEUSE

DEFENSE DU PEUPLE
ALLEMAND,.

CHait encore GoebbeIs qui, en
1936, avait ulterdiit la critique d'art
dans la presse, au profii du simple
«compte rendu» : puisque toute cr,i
tique de l'art de la «nouvelle Alle
f7UJgne" elait I'exprcssion ,du « pou
voir dissolvant" de I'espril juif, il
etaH devenu indispensable de prote
ger I'espr,it du peuple allemand i.ncarne
dans SOil art.

Dans son ouvrage Art allemand et «art
degenere ", l'universitaire munichois Adolf
Dresler rcsumait, Cll 19~8, les conceptions
du regime par une confrontation systema
tique des productions de I'art national et de
l'art «raeialemen/ etranger" : « II faut preser-

La sculpture,
pour les nazis. devalt represenrer

l'ideal de beaule allemand.
CI.dessus, Ie monumental Promel.hec

sculpte par Arno Brelu:r,
quiJUI particuUeremenl apprec/e.

Son auleur al/ait devenir
I'un des priuclpaux

artisles officiels dl. regime
(cI.AKC).

vel' {'art de la guen-e que menenr les
bacilles de races etrangeres, paree que
les elfers de eelte guen-e ne peuvent
jamais €Ire limires au domaine de
['art : Us fa~'onnent egalement Ie
peuple. » I.:art, selon Hitler, consti
tuait non soulernent I'expression la
plus authentique de I'ame d'un
peuple, mais en modelait aussi, en
retour, Ie corps. De meme, Adolf
Dreslervoyait dans l'art le« miroir ",
mais aussi 1'« image direetrice» des
Allemands. C'est dire que J'art, sous
Ie Ill" Reich, fut investi des memes
pouvoirs de «guide» (<<Fuhrer*»)
du peuple allemand que ceux de
Hitlcr lui-meme.

Mais surtout, I'unique motif
invoque par Hitler et les ideologues
nazis pour definir et justifier la
su peFiorite de la " race aryenne" OU

« germano-nordique» reposait sur
l'affirmation qu'eUe eta it la seule
race {( creatrice de culture», les autres
n'etant que de simples agents de
transmission ou, pire encore, des
parasites et des destructeurs de cul
ture. ~art n'ctait donc pas un simple
instrument de propagande mis au
service d'un programme politique ;
il elait tout ala fois la raison d'etre
et la fin diu regime.

A Nuremberg, lors du premier
congres du parti nazi qui suivit son
accession au pouvoir, en 1933, Hit
ler affirma que l'art allemand

constituait « La plus orgueilleuse defense du
peuple allemand ». Dans un pays vaineu ct
occupe, juge seul coupable de la guerre de
1914 et accable d'une dette dont il ne pou
vait s'acquitter, l'invocation de la tradition
artistique allemande devait d'abord restau
rer I'amour-propre d'un peuple humilie. Le
reveil a celte tradition allait bientat
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prendre une forme religieuse et I'art lui
meme devenir l'objet d'un culte national.
Mais nul ne savait encore q uelle forme
prendrait I'incarnation nouvelle de ce
genie de la race.

ART ALLEMAND
CONTRE «ART DEGENERE»

La creation de la Maison de I'art aile··
mand permettrait de repondre a cette
interrogation par une exposition annuelle.
Le 15 octobre 1933, Ie Fuhrer se rendait a
Munich afin de poser la premiere pierre de
cette institution, veritable temple neo-clas
sique dont il avait lui-meme trace les plans
avec I'architecte Ludwig Troost.

Mais il fallut attendre quatre annees

Le 1S a<;/()bre
1933, Hltier

posail I(J premiere
pierre

tklaMaison
de f'tJr1 allemand.

Cj·conlre,
lamaquene

de ee oolimenl 
don' les plans I

I"renl traces
par Ie Fuhrer

lui-mime
ell'archltecu

Ludwig 'll-oosl 
lransporlJe

a /r{Jvers Munich,
au aJUr$

d'une procession
ojficielle

(eI.AKG).

Au sein du batiment lui-meme, les deux
tiers des ceuvres selectionnees des 1937
representaient, comme elles Ie feraient les
annees suivantes, soit des paysages "alle
mands », soit des portraits et des types
raciaux: autant d'" images direct/ices»,
pour reprendre Ja terminoJogie d'Adolf
Dresler, qui devaient engendrer la figure
de I'homme nouveau. Offrant en modele
1'" ideal de beaU/e allemand» que Ie regime
voulait realiser dans la vie meme, elles
collstituaient les vrais « criteres de selection
raciale pour chacun », selon la formule des
ideologues nazis qui repetaient que l'art
n'etait pas une affaire esthetique, mais bio
logique.

En contrcpoint de cettc exposition d'art
allemand de 1937, fu rent rassemblees,
dans une vaste exposition d'(, 011 degenere»

DOSSIER_
Nolde, Schmidt-Rottluff, Schwitters, etc.),
fut brule a Berlin, dans une caserne de
pompiers, au debut de I'annee 1939. De
meme que les images de rart "allemand"
devaient anticiper la realite future d'un
peuple purifie, de meme la destruction des
ceuvres declarees impures anticipait celie
de leurs auteurs.

Repondant au slogan qui exigeait que
I'on "donne un enfant au FUh.rer », les
sculptures, souvent monumentales avec
Joseph Thorak ou Arno Breker, dessi·
naient elles aussi Ie nouveau" corps du
peuple» afin de )'engager aux sacrifices de
I'amour et du combat. Larchitecture enfin
participerait egalement a la constitution
de la "nouvelle Allemagne". D'inspiration
neo-c1assique, elle commen~a d'etre
decrite, en 1938, comme « ['incarnation

d'eJimination violente et continue de tout
clement juge "racialemem etranger» avant
que Hitler ne vienne y inaugurer en grande
pompe la premiere Grande Exposition
d'art allemand, Ie 18 juillet 1937. Dans
Munich en liesse, les temoignages des
incarnations successives du genie aryen,
depuis la Grece classiquc jusqu'a I'epoque
contemporaine, defilaient en un cortege
immense - « Ie cortege solennel du poltvoir
allemand». «Splendides costumes, belles
femmes. Deux mille ans d'histoire allemande
passent. On en frissonne. Quei passe natio
nail Et pour finir, nOire epoque. Nous
sommes dignes de notre histoire ", notait
GoebbeIs Ie 11 juiUet 1938, apres que se fut
repetee la meme ceremonie ou l'historicite
des formes s'effa~ait au profit de la presen
tation vivante du mythe.

(visitee par un public nombreux dont les
motivations demeurent ambigues aux yeux
des historiens), des ceuvres expression
nistes, cubistes et dada'istes, manifesta
tions du «judeo-bolchevisme ». Cellcs-ci
mena~aient de corruption I'identite
aryenne puisqu'eIJes tentaient, selon Hit
ler, de « soustraire Ie passe au regard du pre
sent» et donnaient « en modele une carica
Lure au lieu de l'idea[ )}.

Saisies, par miIJiers, dans les coJJections
pubJiques du Reich, elles firent l'objet
d'une autre exposition qui circula, en 1938,
dans les viBes allemandes et de l'Autriche
annexee. Tandis qu'une partie importante
en fut vendue a l'etranger, faisant ainsi
rentrer des devises, Ie « stock non
utilisable"', soit pres de dnq mille ceuvres
(parmi lesqueIJes de nombreuses dues a
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d'une foi devemle pierre» et « l'educatrice
d'un peupie nouveau ,,1. Larchitecte Albert
Speer, nomme inspecteur general de l'Ar
chitecture de la capitale du Reich, se mit a
publier Ie plan d'ensemble du nouveau
Berlin, « Gemumia ". Celle-ci, avec ses dix
millions d'habitants, constituerait Ie centre
d'un vaste empire clos, defendu par un
«solide noyau racial" dont les heros, tom
bes a la peripberie, y seraient honores par
d'im menses mausolees. Les pierres, disait
Hitler, commcncent a parler lorsque les
hommes se sont tus. Le combat pour la
realisation de I'essenee « creatrice), du
peuple aJJemand (de son genie ou de son
dieu) n'exigeait done pas seulement Ie
sacrifice des peuples « destructeurs », mais
bien aussi celui des Allemands eux
memes. •

199 B
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• Cf. lexique,
p.39.

l. ~expression

eSl d'AJbert
Speer el Ge rdy
Troosl, la veuve
du premier
archilecle
ofliciel
de Hiller,
qui signerenl
Un livre
ensemble.
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La Nuit de cristal
recit d'un pogrom

Dans la nuit du 9 au 10 novembre 1938, une vague de violence sans precedent

se dechalne contre les ]uifs dans wute l'Allemagne nazie. A I'origine de ce pogrom

Hitler lui-meme qui a mobilise les troupes de la SS.

Comment Jes «Allemands ordinaires » ont-lls reagi acctte tragedie ? Comment ]'opinion

internationale y a-t-elle repondu ? Et les ]ulfs, queUe a ete leur <lttttude face

ala persecution? Les reponses de Saul Friedlander.
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L~H '01 : La Duit du 9 au 10 novembre :
1938 est .restee dans I'histoire eomme Ja
« Nuit de eristal, ». Pouvez-vous DOUS ex
pliquer dans Ie detail ee qui s'est passe a
ee moment-Ia ?
IAU LiM R: Pour bien com
prendre l'enchainementdes evenements,
il faut remonter dcux jams plus tot. Le 7
novembre, un Jenne luif polonais habi
tant a Paris, Herschel Grynszpan, desi
reux de protester contrc Ie sort reserve
aux luifs polonais, dont ses propres pa
rents, brutalement chasses, quelques
jours auparavant, par-delil la fmntiere de
Pologne, achete un revolver. se presente it
l'ambassade d'Allemagne, dem<lode il
voir un responsable et est envoye au bu
reau du premier secrctaire, Ernst yom
Rath. n lui tire dessus et Ie blesse mortel
lement : vom Rath vivra encore deux
jours,jusqu'au 9, et c'est important, car en
A1lemagne meme iJ y a eu un debut
d'emeutes antijuives, mais tres localisees,
entre Ie 7 et Ie 9.

L'H. : Des emeutes spontanees, popu
laires?
S. p, : On ne Ie sait pas Ires bien. Elles ont
sans doute ete declenehees par des cadres
locaux du parti, mais ce n'est pas non plus
un dechainement tout it fait organise.

L'H, : Contrairement ace qui s'est passe
Ie 9?
S, p, : Rappelons d'abord que, tous les 9
novembre, les veteran du parti se [cunis
saient a Munich pour commemorer Ie
putsch manque de 1923,ct que Hitler etait

toujours present aces reunions au se re
trouvait 'Ia vieiUe garde du parti. Donc, Ie
9 dans l"apres-midi, vom Rath meurl aPa
ris. Hitler l'apprend Ie soir ii Munich, lors
d'ull diner de la vieiJle garde. S'enslfit une
conversation cntre lui et Goebbels. Pllis
Hitler quitte precipitammcnt la salle. On
sait aujourd'hui, parce qll'on fragment du
journal de Goebbcls a Cte relrouve en ex
Union sovietiqllc ct publie tres rccem
mcnt, que Hitler lui a donne ace moment
Iii J'ordre de mettre Gn routc Ie mecanisme
d'un pogrom 11 I'echelle nationale.

'(I DE PETITS GROUPES
DE SS SE RENDENT

D'UNE ADRESSE
ACAUTRE

ET ExECUTENT
LES RESPO ABLES

DE LA
COMMUNAUTE,,'

Hitler parti, Goebbels fait devant les di
gnitaires du parti un bref discours leur an
non~ant que yom Rath est mort, et utili
sant cetle fOmlule ambigue et en fait par
faitement comprise par les assistants; la ou
la colere populaire se manifestera, il ne
faudra pas que la police intervienne pour
I'empecher de s'exprimer. Ce qui signifie
qu'iJ faut que la violence se dechaine et
que rien ne doit J'arreter. Suivent des ins
tructions Ires precises ; il faut mettre Ie feu
aux synagogues, d6truire les magasins juifs.

"'H. : II s'est agi, du debut a la fin, de
crimes eommis par les SS ?
S, p, : C'etait quelque chose de tout afait
organise, et perp6tn~ par des SA, des SS,
des membres des leunesses hitleriennes
ct dll Front do travail; mais taus avaient
rec;u J'ordre de se presenter en civil pour
donner l',impression qu'ils etaient des
« Allemands ordinaires ».

L'H, : Revenons ala soiree du 9. Doe fois
ces ordres donnes... ?
I, P. : Cela se declenche de la maniere
suivante : toute la vieille garde qui etait
presente a Mun,ich - ce sont taus des
Gauleiter (chefs regionaux) ou de tres
hauts mernbres du parti - se rue vers les
telephones pour informer ses troupes de
ce qui vient d'etre decide. Et la machine
se met en marche. Cela se passe partout
de ]a meme fa~on ; les unites de SS et de
SA se presentent ades points de rassem
blemcnt d'ou elles se dirigent vers les
quartiers juifs.

Prenons un exemple precis, celui de la
ville d'!nnsbruck - I'Autriche a ete an
nexee a 1'A1lemagne par I' Anschluss de
mars 1938, 11 Ya encore quelques families
',uives aInnsbruck, bien que t'ordre ait ete
donne aux luifs de province de sc rassem
bIer II Vienne s'ils ne pouvaient pas emi
grer. De petits groupes de SS se rendent
d'une adresse a ('autre et executent les
responsables de la communaute, tandis
que d'autres mettent a sac les magasins
juifs et bn1lent les synagogues. Richard
Berger, Ie plus haut dignitaire de la com
munaule, est sarti de son lit et emmene en
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voiture, en pyjama; il est tres nerveux : on
lui dit qu'on va au siege de la Gestapo
mais iI se rend compte qu'on n'emprunte
pas la bonne direction; la voiture s'arrete
au bord de )'Inn et on Ie jette dans la ri
viere apres I'avoir tue acoups de crosse
de revolver et lui avoir tire dessus.

Quelles ctaient exactement les instruc
tions? A-t-on donne I'ordre de tuer?
Sans doute, implicitemen t. Lorsque
Gocbbels est officiellement informe de la
premiere mort, celie d'un Juif de nationa
lite polonaise, il repond qu'on ne va pas
faire um: histoire pour un Juif polonais. r
Ce qui indique a ceux qui I'entourent I

L'N. : Au total, jJ y aura eu environ une
centaine de morts?
S. F. : Oui, sur Ie moment. II y a eu des
meurtres, mais aussi des suicides. Par la
suite, environ trente mille hommes sont
arreles et envoyes dans des camps, cc
qui alourdit evidemment Ie bilan. Pour ce
qui est des suicides, j'ai retrouve un do
cument qui devoile parfaitement I'hor
reur et l'absurdite du systeme : la Ges
tapo d'!ngolstadt a fait un rapport sur
1'« action» du 9 au 10 novembre, ou il
apparait que tout «s'est passe sans d(ffi
cultis»; seulement, un couple juif
s'est jcte dans Ie Danube, au il s'est

DOSS ER_
L'H. : Comment s'est manifestee cette
desapprobation ?
s. f. : Les gens regardaient en silence.
Ou bien on a denote chez eux un senti
ment de gene. A Leipzig, ou on jelte Jes
Juifs dans une petite riviere qui passe a
travers la ville, et OU on demande aux ba
dauds de leur cracher dessus, de les frap
per, Jes gens qui sont la se detournent;
mais des qu'une protestation s'eleve, les
SA ou les SS se montrent tres brutaux. Au
total, Ja population a I'air d'avoir peur.
Mais il faut nuancer. Certains treuvent
que ce que font les nazis n'est pas assez :

I a Berlin, on a entendu des ouvrieres dire

En AllemaglU!, dans la nuit dll 9 all 10 Ilovembre
1938, les lIJagasim juifs SOIlI pille.. e/ slU:ca.ge.•,
les sy"agogues briilees (ci-dessus) par des troupes
tU SS ve/us ell civil COmme des « Allemands
ordiTUlires "': c'es/la Nuil de eri.•tal (cl. AKG).

qu'on peut continuer dans ce sens. Tres
vite, it y a a peu pres une centaine de
morts.

L'H. : Les violences prennenl fin au ma
tin?
S. r. : Cela continue pendant la matinee
du 10, puis Hitler decide qu'il est temps
d'arreter, et Ie fait savoir aGoebbels.

noye : Ie rapport s'interroge Ie plus
seriellsement du monde sur les motifs de
ce gestc!

L'H. : QueUe a ete I'attitude de la popula
tion face a ces exactions, aces meurtres ?
Comment les « Allemands ordinaires»
ont-ils pris la chose?
I. r. : II y a eu surement des individus qui
ont profite du desordre pour se livrer au
piHage. Mais Ja population, dans son en
semble, n'a pas participe ace qui se pas
sait. On peut plutot dire gu'elle a exprime
une certainc reticence.

qu'il etait dommage que les Juifs n'aient
pas ete enfennes dans les synagogues
quand on les a fait bril!er. AiHeurs, a
Hambourg par exempJe, ou les Juifs
etatent bien integres, ou il y avait de nom
breux mariages mixtes, la population se
desolidarise des violences.

En fait, ce qui semble avoir particulie
rement choque les gens, ce sont Jes degats
materiels; on a brise des vitrines, on a jete
des chases dans la rue, on a pietine de fa
confiture! Cela a fait beaucoup de
desordre et de gachis. Les AHemands
n'aiment pas cela. Comment resumer tout
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cela ? Un melange de honte, de passivite,
de reticence al'egard du desordre et de la
violence gratuite. Ce n'est pas necessaire
ment de la sympathie pour les victimes.

L'H. : II n'y a pas de reprobation morale?
S. F. : Ie ne cwis pas. Meme les elites, in
telleetuelles ou religieuses, catholiques ou
protestantes; n'ont pas ~xprime de repro
bation ouverte. Certes, jJ y a eu des lett res
envoyees ades ambassades etrangeres en
guise de protestation; et certains jour
naux prives font vraiment etal d'eclats de
colere.

Mais je pense que Ie silence dc la ma
jeure partie des elites ne peut pas s'expli
quer uniquement par la peur. Dans Ie
c1erge, une seule voix S'tst elevee, cclle de
Licll'tenberg, Ie vicaire de In cathedralc
Saintc-Edwige a Berlin. II s'cst exprimc
puhliquement en chain:, pour dire : « Le
temple qui brUle acole .de nous, c'esr aU.I'.I'i

la maison de Di.eu. » II re,<oit un avenisse
ment de la Gestapo; ce qui ne l'empe
chera pas de recommencer au moment
des deportations; it sera envoye it Dacliau
el execute cn route. En revanche, I'arche
veq-ue de Munich ae protestc pas, et dans
son scrmon de la fin de l'annee 1938 iJ se
rejouira d'avoir ala tetc de l'Etat Hitler,
ce magnifique exemple cle sobriCte pef
sonnelle, qtri n'est accoutume ni aI'alcool
ni it la nicotine ...

L'H, : Esl-ce exagerer wltre pcnsee que de
dire que la majorite des Allemands sonl
antisemites, mais qu'its H'ont pas pOUT au
lant, forcement, I'intention, ou 1e sounait,
que fOD passe a I'aete ?
S. r, : C'cst une questio!l tres delicate. Ie
ne veux pas tomber dans les exces ou s est
egare Daniel Goldh<Jgeu. Les Allemands
sont antisemites comllle on l'est lll1 pen
partout en Europe al'epoque, c'est-a-dire
pour des «rai~ons» religieuses, sociales,
etc, Et la propagande nazie n'a pas du ar
ranger Jes choses. L:idee communement
repandue, c'est ; « Les Juifs sont des ele
ments etrangers qu'il vaut micux ne pas
avoir chez soi. » Mais, alars que la Nuit de
cristal amait finalement ete I'oceasion
d'un «passage a l'acte» dc masse, celui
ci, en eifet, n'a pas eu licu.

On ne pem pas dire qu'it y avait chez
les Allemands une demande de violence.
On ne peut meme pas dire qu'ils aient
souhaih:'! I'expulsion des J'uifs du Reich.
Cependant, leur antiscrnitisme est inde
niable, d'oLI leur passivite, et Ie fait que
rien de ce qui pouva,it arrivcr ne les cho
quait profondemcnt. Ainsi, ils sont assez
contents des lois raciales adoptees par les
nazis cntrc 1933 et 1935, precisement

parce qu'elles mellent un terme aux vio
lences desorganisees. Et puis, de cetle fa
,<on, ('affaire paralt reglce : les Juifs vi
vront entre eux, ce qui satisfait
I'antisemitisme ordinaire.

L'H, : Et les Juifs eux-memes, comment
ont-ils rt~agi aceUe mise en place progres
sive d'un systeme d'exclusion ?
S. F. : Les Juifs eux-memes, aussi etrange
que cela puisse paraltre aujourd'hui 
mais il faut faire tres attention a ne pas
lire I'histoire a rebours - ne se hatent
pas d'emigrer : en 1933, ils sont seulement
37 (JOO ii quitter I'Allemagne, sur 525 000
-la population allemande comptant en-

i viron 60 millions d'indiviclus. L:annee sui
vante, ils scronl un peu plus de 20 (Joa it
s enfuir. et de l11eme ehaquc Hunee, jus
qu'en 1938. La Nuil de cristal cst de ce
point dc vue un toumant. Cependant,
quand la guerrc eclate, en 1939, il yen a
encore 200000 dans I'ancien Reich (soit
I'Allemagnc sans l'Autriche).

,., C'ETAIT
C ABOUTISSEMENT

DE TOUTES
IlES PERSECUTIONS

ANTERIEURES,
DANS UN CRESCENDO

DE VIOLENCE,
MAIS UNE VIOLENCE

QUI AVAIT
ENCORE SES PROPRES

LIMITES "

L'H, : Ceux qui sont part'is, ou sont-its al
les?
S. F. : Pourla plurart, dans d'autrcs pays
europecns. II y en a qui sont partis en Au
triche avant I'Anschluss, et qui enSllite ont
du fuiI l'Autrichc. D'autres sont alles en
Belgique, en Hollamle, en France. Dans
tous ees pays, avec la guerre evidemment,
ils serant rattrapes par les Allemands.
Comme ceux qui ont Cte chasses en Po
logne. Les plus chanceux, ce sont ccux qui
ont choisi l'Allglelerrc ou lcs Etats-Unis;
mais e'etait tres difficile, il cause de la loi
des quotas. Certains reussissent it gagner
fa Palestine - 60000 environ, de 1933 it
1939.

En juillet 1938, lcs demoeraties ont or
ganise une conference aEvian, a I'initia
tive de Roosevelt, pour regler celte ques
tion des refugies. Or sur les trente pays
participants, aucun ne consent aassouplir

ses dispositions restrictives sur I'immigra
tion. C'est un eehec total. L:Australie, par
exemple, refuse d'aeeueillir des Iuifs,
parce que eela pourrait sllseiter de I'anti
scmitisme, dans un pays qui en est par
bonheur depourvu I

L'H. : Au total, pendant ces quelques an
nees, it y a it peu pres 300000 Juifs qui ont
quitte I'AJlemagne, soit lout de meme plus
de ]a moitie ?
S. F. : Oui. Mais je prefererais prendre Ie
probleme aI'inverse : comment expliquer
que pres de la moitie d'entre eux soient
restes dans rAllemagne hith~rienne ?

Au debut, a mun .avis, la plupart ont
em qu'il y aurait tOlljours moyen de sur
vivre. Les humiliat,iolls, les persecutions,
eela institue une situation de ghetto, que
les Juifs malheureusement connaissent
bien. Us s'y aduptent, memc si la rupture
avcc la eultmc ct la soci6te allemandes est
pour eux Ires douloureuse.

Ce sont surtout les jeuncs qui emi
grcIH, ceux qui peuvent retrouver du tra
v,lil pillS facilement. Les autres, eeux qui
'ont plus ages, ceux qui !In! charge de fa
mille, ant de nomhreuses raisons d'hesi
ter : pour partir, vous etes ohlige de
vendre tOllt ce que VOliS avez, apparte
mcnt ou commerce, a bas prix, jusqu'en
193860%, puis 500/, puis un tiers dc la
valeur reelle; enstdte, il faut aequitter
une taxe a n=:tat, cxorbitante; enhn. les
reichsmarks ne sont pas convertibles, il
faut done achcter des francs ou des dol
lars, a un tallx fixe par la Reichsbank 
pour un Iuif, 60% du taux fixe pour un
« vrai » Allemand, au debut du processus,
et seulement 4 % ala veil1c de la guerre.

Apres avoir ainsi pratiquement tout
perdu, vous arrivcz dans un pays dont en
general vous ne parlez pas la langue, que
vous ne eonnaissez pas, qui ne se montre
pas aecueillant, ou sauvent la situation
economique n'est pas bonne. Si vous etes
medecin au avocat par exemple, vous
etes sur de ne jamais retrouver votrc pro
fession ct votre position. PClr consequent,
pour decider de s'en aller, iI faut vrai
ment etre sur que la catastrophe est im
minente.

Certuins disent : «Mais enfin, ees Juifs
allemands, ou autrichicns, au tcheques, jJs
nc voyaient donc pas ce qui altait leur ar
river '~ » Eh bien 11un, ils ne pouvaiem pas
prcvoir ce que personnc ne prevoyait ; er
emigrer etait quelque ehose d'extraordi
nairement difficile. Alors, ils se sonl din
qu'iJ vaJait peuH~tre mieux rester et cS
saycr de tenir Ie eoup. Dans ce contextc,
la Nuit de cristal c~t vraiment une rup
ture : ensuite, ~'a ete la panique.
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L'N. : Mais pour ceux qui veulenl partir a
ce moment-la, il est deja trap tard ?
S. F. : En effet, il esl devenu a ce mo
ment-Ia tres difficile de sortir d'AHe
magne parce que devant I'afflux des emi
grants juifs les autres pays ferment leurs
frontieres. La Suisse en est un fameux
exemp1e, qui demande ace moment l'ap
position d'un « J» sur les passeports des
Juifs - ce qui permet de les identifier ct
de les refoulcr.

II y a eu ace moment de nombreux cas
d'escroquerie, des consuls sud-ameri
cains qui vendaient des visas, empo
chaicnt I'argent et disparaissaient. II y a
eu \'itineraire du Saint-Louis, ce bateau
allemand ou avaient pris place 900 passa
gers avec des visas cubains, qui arri-
vent en ju illet 1939 en vue des cotes
de Cuba, que Ie gouvernement de
Cuba refuse d'accueillir, dont Ie ca
pitaine, un nomme Schroeder, un
« vrai .. Allemand qui a fait preuve
d'un comage certain, poursuit sa
route Ie plus lentement possible,
pour eviter de regagner l'Europe : il
zigzague devant les cotes de Floride
en esperant que Ics appels lances a
Rooscvelt vonl ouvrir la porte des
Elats-Vllis, mais Ie president ameri
cain ne veut rien entendre; ette ba
teau rcvicnt vcrs ('Europe, puisqu'il
n'y a pas u'autre destination pos
sible, accoste en Belgiqlle, oD
Schrocder cst contraint de debar
quer ses passagers. Quelques mois
plus tard, la Belgique sera envahie
par les Allemands...

L'N, : A ['etranger, la Nuit de cristal,
comment est-eUe ressentie ?
S. F. : Elle suscite un sentiment de
degout et u·inuignation. Les protes
tations On! ete tres vives. II y a eu
plus dc mille editoriaux publies aux Etats
Unis contre l'Al1emagne. Les Americains
rappcllent d'aiJ)eurs leur ambassadeur a
Berlin. A,u total, la plupart des democra
ties ont proteste officiellement.

L'N, : La plupart... sauf la France?
S. F. : Qui. La presse fran<;aise est tres
critique mais Ie gouvernement ne pro teste
pas. A ce moment, c'est Daladier qui di
rige Ie ministcre ; on prepare la visite de
Ribbentmp; on en espere un accord
franco-ancmand de cooperation et d'ami
tie - ce seront les accords Ribbentrop
Bonnet.

Et ce qui est triste a dire c'est que,
parmi res Juifs fran<;ais, il y a aussi des
voix qui s'elevent pour demander qu'on
n'accorde pas l'asile atous ceux qui Ie de
mandent Le president du Consistoire
s'exprimc dans ce sens; en 1943 il sera de-

porte avec sa famille : c'est un cas de ce
cite absolue. En 1938, j] Y a eu des Juifs
fran<;ais pour declarer qu'il ne faJ/ait aau
cun prix faire obstacle au rapprochement
franco-allemand, alors que Ie comte de
Paris, par exemple, condamnait officielle
ment et fermement la Nuit de cristal....

L'N, : Donc, dans l'ensemble, reproba
tion, mais surtout pas de modification de
la politique d'emigration ?
S, f, : Non. AllX Etats-Unis, les senateurs
Wagner et Rogers proposen! au Congres,
au debut de 1939, un amen dement de Ja
loi sur I'immigration, qui permellrait a
20 000 enfants juifs d'Europe, d' AlIe
magne notamment, mais aussi d'Autriche

En 1933, Ie Reich complail 525000 jui/s.
Apres la Nllif de crisfal, I'emigra.libn s'ucceMre.

Mais, lorsqlle la guerre edale,
its sont encore 200000 en IHfemagne.

Ci·desslls, librairie jui,'e II Berlin
(cl.AKC).

el. de Tchecoslov(lquie, de trouver refuge
dans Ie pays. Le Congres Ie rejelle.

L'N. : Pour conclure, comment interpre
tez-vous ce qui s'est passe durant cette
nuit du 9 au 10 novembre ? Vous avez em
ploye Ie terme de « pogrom ». Est-ce que,
pour vous, cette terrible persecution res
sorti! encore d'une tradition « c1assique »
de la violence antijuive? Ou bien est-ce
que les nazis ont mis la au point quelque
chose de « nouveau », qui annoncerait la
Solution finale?
S. F. : Je dis « pogrom », d'abord, parce
que « Nuit de cristal'" c'est Ie terme
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qu'ont choisi les nazis eux-memes pour
qualifier I'evenement. Ensuite, parce que
c'est en effet une violence subite, et
presque immediatement interrompue, en
cela semblable aux pogroms classiques de
la Russie tsariste, d'ailleurs eux aussi en
courages par les autorites. C'est large
ment Ie meme schema: violence organ i
see contre les biens, contre les lieux de
r<Jssemblement cultuels, symboliques etc.,
et massacres. Cela n'a encore rien avoir
avec une politique d'extermination.

L'N. : En 1938, encore, ce que veut Hitler,
c'est accelerer l'emigration des Juifs ?
S, F, : A mon avis, 11 partir de 1933, la de

, marche suivie est celie d'une exclusion de
la societe, a partir de 1936 d'une ex
clusion du territoire, de I'espace alle
mand. Hitler Ie dit ouvertement a
Walter Gross, en septembre 1935.
Mais Ie processus est beaucoup trop
lent ason gout. D'oD la Nuit de cris
tal. Et les Juifs a ce moment-Ia ont
bien Ie sentiment que desonnais ils
sont en danger de mort. Mais, j'y in
siste, i] n·y a pas de plan d'extermi
nation en 1938.

L' N. : Quel parti prenez-vous dans la
querelle qui oppose ]es historiens du
genocide, divises entre les « inten
tionnalistes» qui pensent que I'ex
termination etait inscrite dans Ie pro
jet nazi des ]'origine, et les
« fonctionnalistes » qui pensent que
c'est I'engrenage de la guerre qui a
conduit a Auschwitz?
S. F. : Je crois surtout que celle que
relle est depassee. Il y a certainement
eu une impulsion venant des organes
dirigeants, et une ideologie qui la
structurait, sinon la machine se serait
enrayee. II faliait une terrible volante

d'y aHiver, puisque cela n'avait pas d'autre
but en soi. Mais cette volonte, manifeste,
s'est quand meme heurtee a la realite 
realite economique, realite diploma
tique... D'oll des louvoiements, des ac
commodements. Cela etant, en 1938, on
ne pouvait pas prevoir ce qui allait se pas
ser a partir de 1942. Ce qui etait devenu
evident, c'etait que Ie nazisme etait passe
11 l'egard des Juifs a une brutalite accrue,
et que Ie but etait de les eliminer d'Alle
magne. C'eta.it l'aboutissement de toutes
les persecutions an terieures, dans un cres
cendo de violence, mais une violence qui
avait encore ses propres Jimites.

L'N. : [;extermination a ete une conse
quence de [a guerre ?
S. F. : La guerre a ete une condition de
possibilite de I'extermination.

(Propos recueillis par Yeronique Sales.)
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Pierre Ayc;oberry. Professeur emerite d'histoire conremporaine

a I'universite des Sciences humaines de Strasbourg

Les Allemands
etaient..ils tous nazis ?

Qui etait nazi? Par interet ou par conviction, beaucoup ont adhere

au parti national-socialiste. Mais, au-dela, la majorite des Allemands a evolue entre opposition

passive et foi veritable dans la personne du Fuhrer.
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cctte annee.

L
e terme d'" adhesion» est sus
ceptible de bien des interpreta
tions. La methode la plus evi
dente consiste il calculer Ie pour

eentage d'inserits au parti nazi par rapport
a- Ia population globaJe, en Ie ventilant par
sexes, tranches d'age et categories socio
professionnelles ; puis on reprend ra les
memes calculs pour ks diffcrellts echelons
de la hierarchie, supposes co'incider avee
des degres croissants de conviction. Les
specialistes des divers milieux sociaux
essaieront de leur cote d'expliquer pour
quoi lei ou tel se trouvait sur- ou sous
represente, en fonction des avantages que
Ie regime lui accordait ou lui refuslliL Mais
I'interet etait-il Ie seul rcssort de I'adhe
sion? Les contraintes, la peur, ['ambition,
les courants periodiques et coUectifs d'en
thousiasme n'ont-ils pasjolle un role essen
tiel?

A ce point, I'historiens'cxpose arefaire
les proces de denazification de I'apres
guerre, en proposant des classements d"ap
parenee objectifs mais affectes pour chaquc
cas d'un coefficient implicite de moralit6
positive ou negative; it ce risque de conton
dre l'analyse et Ie jugement de valeur, I'his
toire sociale n'echappe pas davantage que
la biographie individuelle. Pour I'eviter, on
ne peut interpreter les comportements
qu'en remontant dans Ie passe, parfois loin
tain : "Les con.victions que !WUS decouvri
rattS, explique I'historicn K. F. Werner a
propos de ses predecesscurs aI'universite,
sont elles-memes Ie resultal d'wl proces,~us

historique, el non pas seu(emenl des temoi
gnages d'habilete, d'aveug(ement, de soltise
au de mecJJancett!. » On se gardera enfin. de
eonsiderer I'adhesion a\l parti comme la
seule expression valablc des convictions,
tant etaient nombreux les fanatiques, SS'
ou autres, qui s'en c1ispensaienL

Ces reserves [aites, Ie nombre d'adhe
rcnts scrnblcrait fournir nne donllce indis
cutable. Pourtant, les dirigeants eux
memes s'opposaient sur sa significalion.
Chef du Front du -tTavail*, e'esHI-dire du
syndicat unique qui regrollpail employeurs
et salaries, Robert Ley estimait que Ie parli
avait qUemt il lui pour vocation d'absorber
la societe entiere, et ses bi'lans Ies plus
triomphaux paraissaicnt insuffisants. Pour
Rudolf Hess (ef pO/trait, p. 36) et Martin
Bormann, charges de la chancellerie, c'est
a-dire de f'appareil interne, sa tache consis
tait au contraire acoutroler les masses, et il
dcvait donG se limiter a creer une eHte,
ouverte certes et nombreuse, mais prcser
vee du giganlisme et de I'inefficacite. D'otl
les a-coups dans la politiquc de rccrute
mcnt depuis la prise du pouvoir : ouverture
de 1933 a- 1935, puis deux ans de fermeture
presque totale, enfin reouvcrturc a partir
de 1937. Finalement, a la veille de la
guerre, on devait presque atteindre les cinq
millions et demi de membres adultes, orga
nisations annexes non comprises.

LE PARTI RECRUTAIT
DANS TOUTES
LES COUCHES

DE LA POPULATION

Mais la repartition soc.iale de ces adhe
rents ctait encore loin de cOlTIcider avec
celie de la population dans son ensemble.
Les fe·mmcs n'y etaienl que 17 %, sans
doute puree q:ue la misogynic des militants
leur offrait peu de chances d'initiative et
d'avancement, et aussi parce que, accapa
recs par lcs difficultes ql'lotidiennes et obli
gees d'aller travailler cn usine, elles 'trou
va,ient peu de gout pour les seances d'ell
doctrineutent, preferant les reunions
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d'education menagere et d'hygiene de
1'" CEuvre national-socialiste des femmes»
ou II'ideologie tenait en apparence moins
de place. SeuJes les generations tout juste
sorties de la « Ligue des jeunes fiUes alle
mandes " (BdM) se montraient plus
enthousi<ls{()s. Lc relatil insllcces de la poli
tique nataliste, qui n'avait pu ramener
Ie taux de fecondite des couples legitimes
que de 6 a 8,5 %, soit moins qu'en 1922,
demontre que Ie comportement intime des
couples, et d'abord des meres de famille,
eehappait encore largement a- l'cmprise de
la propagande.

Les vagues d'inscriptions massives
depuis 1937 avaient done concerne surtout
des contingents mascuJins. Beaucoup d'ar
tisans et de petits entrepreneurs, celie nou
velle aristocratie des classes moyennes qui,
ayant echappe aux fermctures autoritaires
d'entreprises, profitait largemeot de la
conjonctllre de rearrnement. Des mcmbres
des professions liberales, soulages par I'eli·
mination de leurs concurrents juiis, et par
ticuliercment des medecins (Sll~-rcpf\~sen

tes a300% 1), aux rcvenus nettement ame
Hores et au prestige confortc par leur nou
veau role de conseillers d'hygiene racillle,
de "chefs d110ls biologiques ». Des hauts
fonctionnaires, sur qui s'exerc;ail quotidien
nement une pression pour leur Iaire com
prendre que l'ideal du « service apofilique de
rEtal" Il't~ta-it plus de saison. Des chefs
c!'cntreprises et des cadres, sedui.ts par la
teehnolatric du regime et desireux soit
d'obtenir des commandes publiques soit
d'entrer dans les organes de direction de
I.'economie.

Enfin, 30 a 40% des nouveaux venus
etaient des ouvriers, surtout qualifies, bene
ficiaires du plein emploi et de la surenchcrc
en~re les entreprises d'armement. Certes,
[es manifestations de roeconten tement,



abscnteisme, greves perlees, etaient encore
nombreuses, et la police ne manquait pas de
les denoncer comme des marques d'opposi
tion; mais, de leur cote, les militants socia
!istes, dans les bulletins qu'ils adressaient a
leurs amis en exil, se lamentaient de consta
ter les renoncements et meme les compro
mil'Sions de leurs voisins d'atelier : les suc
ces diplomatiques du regime, la tiene de
fabriquer des armes modemes, I'attrait des
ceuvrcs sociales et des loisirs organises
pesaient dans Ie meme sens.

Les cellules de resistance proprement
dite, c'est-a-dire de preparatifs pour un
soulevement, avaient ete presque anean
ties par la Gestapo*, et les sUlvivants, com
munistes comme socialistes, devaient se
contenter de « resister apetit feu », de tenir
des reunions amicales et de se passer les
feuilles clandestines. Cependant, la pro-

nisations professionnclles, meme celles qui
arboraient les initiales « NS» dans leur
sigle, etait consideree comme un acte de
conformisme discret, impliquant moins
d'obligations de presence et moins de com
promissions ideologiques.

ENTRE ADHESION ET
OPPOSITION: LES « ZONES
GRISES» DE LA PASSIVITE

Mais pour une minorite non negligeable,
l'entree dans Ie parti ouvrait des perspec
tives d'ascension sociale. "Pmti des tra
vailleurs de La main el de l'esprit ", ne ces
saient de repeter les slogans: donc pani
ouvert a tous, offrant des taches gratifiantes
aux dcvoues et dcs postes confortables aux
competents, annihilant les distinctions de
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plus occupes, notamment par les innom
brables campagnes de propagande, quetes
publiques et meetings divers.

On passait ensuite aux permanents a
plein temps: les 20000 a30000 "chefs de
grollpes de localites:o, a qui revenait la res
ponsabilite d'emeltre des « appreciations
po/diques» sur tous les simples citoyens qui
sollicitaient une faveur, emploi public,
bourse d'etudes pour leurs enfants, partici
pation aux voyages organises, etc. Enfin, les
827 « chefs de cercles» et les 33 « chefs de
regions» (Gauleiter), qui cumulaient sou
vent avec des postes, des prebendes plutot,
de sous-prefets ou de chefs des gouveme
ments region aux. Si I'on ajoute les
employes et cadres techniques des bureaux
du parti, les bureaucrates des organisations
annexes, lobbies professionnels, SA*,
Front du travail (40000 permanents a lui

Le decor quo/idien des Allemands,
tOI" emprein/ d'exa/lafion natiOl1Qlisfe ..
la Po/sdamerplatz, Q Berlin,
ou Ie palslble marc"'! ala /leurs
est orne des drapeauz du reg/me (el. BPK).

portion des ouvriers dans Ie parti n'attei
gnait pas encore Ie niveau souhaite par
ceux des dirigeants qui voulaient en faire Ie
reDet exact de la societe. Pour beaucoup de
ces nouveaux rallies, la demarche ne repre
sentait donc qu'une sorte de prime d'assu
rance. A fortiori, la participation aux orga-

cJasse et de culture. Qu'en etait-il dans la
reaute quotidienne ? Juste au-dessus de la
base, les « chefs d'iIOlS» (plusieurs centaines
de mille) restaient benevoles et conti
nuaient leur activite professionnelle; mais
deja Ccttc tache d'encadrement leur don
nait un sentiment de superiorite sur Ie voisi
nage, parliculierement affiche chez les
«chef'! paysans J> de villages, et qui se tradui
sait souvent - pas toujours - par des
denonciations a la Gestapo. A I'echelon
superieur, les 90 000 « chefs de celluLes"
etaient eux aussi benevoles, mais encore

tout seul), etc., on arrive aun total de plu
sieurs centaines de miJliers de personnes, Ie
plus souvent masculines.

Or I'analyse des fichiers du parti montre
que l'acd:s a cette hierarchie etait loin
d'obcir aux seuls critcrcs officiels du
« merite ». D'ailleurs, sur la definition
meme de ce merite, les doctrines diver
geaient a nouveau: certains chefs privile
giaient les qualites de « meneurs
d'hommes ", ce qui avantageait d'une part
les "vieux combattants» (entres au parti
avnnt 1933), et d'autre part les jeunes qui

HOTE
• a. lexique,
p.39.
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avaient fait leurs preuves dans la Jeunesse
hitlerienne*. D'autres, face ala complex:Jte
croissante des taches administratives, pre
feraient faire appel a des gens competents,
c'est-a-dire cultives. Finalement, prevalut
l'ex:Jgence de bonne gestion : les militants
d'origine populaire, deja sous-representcs
au premier niveau des permanents, oecu
paient une place de plus en pillS restreinte
au fur et a mesure qu'on gravissaitks eche
lons, au profit des origina'ires des classes
moyellnes et meme (comme en temoigne

Ie pourcentage croissant des bacheliers)
superieures,

D'ou les ranc~urs accumulees, au sein
meme du monde officiel, contre les privile
gies anciens et nouveaux: plaintes des
(( view: combat/ants» contre les jeunes arri
vistes; polel11ique.s des organismes avoca
tion populaire (cux-memes peupJes de
nantis) contre d'autres qui preservaient
leur" Exklusiviliit », comme la cavalcrie 55
et les clubs acronautiques; allusion~ per
fides des rapports du « Se/vice de secw7th

55 au train de vie des dirigeants. Exception
notable a cette atmosphere deletere : les
jeunes gan;ons et adolescents de ta Jeu
nesse hitlerienne, convaincus de represen
tel' J'avenir, et qui apprenaienl a devenir de
petits chefs en s'emancipant de la double
tutelte de leurs professeurs et de leurs
parents; ('elite de celte jeune elite, Ie (( Ser
vice de patrouilles », charge de surveiller les
jeunes in organises et de rep6rer les d6lin
quants, pouvait meme se flatter de grandir
a I'ombre des 55.

Charlot contre Hitler
C'est peut-etre de Hollywood qu'est venue,

avant La guerre, ~'attaque Ja plus violente, et La plus inauendue, comre Hltler.
En 1938, en effel, Charlie Chaplin conceva.it Le DicIClieur.

L
·-- es Blats-Ullis fment la seule democratie donI Ie

cill(~ma m.it directemcnt en cause Ie nazisme, bien
- avant qllt; Ie pays n'entrftt en guerre conlre 'l'Alle

magne. Le risque commercial etait pourtClnl conside
rable. En Amerique mcmc, les Clssoeiations allemandes
se mobiJiserent eontre les films alliinazis dont clles par
viment il limiter la difJusion. En 1940, Le Dictateur de
Charlie Chapl'in, dont on assurait qu'il vau·
clrait un Oscar all studio United Anists, [ul
eLimine au profil d'un film de la Metro
Goldwyn Mayer (MGM).

Si plusieucs cellvres se contenterenl, pour
alcrtcr I'opinion. de reprendre Ie theme
banal c1e la « Ctnquieme Colonne» et des
menaces qu'cUe faisait peser sm la defense
nationale, Chaplin se monlra infiniment plus
alldacieux. Le Dicta(eur n'est pas scuLement
a; lju'on appcllerait aujourd'hui une ceuvre
« engagee » ; il s'agil d'un veri:table den il
('opinion americaine. Chaplin nc voulai,t pas CI.I'«"liDIl

s'aHaeher aux seules vietimes e1u Ilazisme : il entcmlait
melire en scene Hitler lui-meme et allaquer aussi bien
ses crimes raci,stcs que scs visees expansionnistes. Les stu
dios arnerieains n'avaient jal11ais represenle un chef d'E
lat en exerdce, ni evoquc la politique d'un pays clranger ;
1a rupture quasi' seandaleuse avec la neutralile observ6e
par Hollywood jusque-ta explique pourquoi ce film,
con«u des 1938, SQlIS Ie choc provoque par la Nuit de cris
tal, ne sortit pas sur Ies ccrans avant Ie 15 oelobre 1940.

Deux idees s'etaienl vite imposees au realisaleur.
Celui-ei voulail d'abord dcdramatiser Ie III' Reich, Ie
rendre moins effrayanl que ridicule. Ce pani pris peul
nous surprendre. Mais it fallt se rappeter qill'a I'cpoque,
beaucoup d'o'bservateurs ne voyaient en Hitler qu'un
ambitieux ayant reussi a prendre Ie pouvoir paree que
personne ne s'etail mis en travers de sa route.

Dans SOIl ftlm, Chaplin se moque de la rhctorique du

dictateur, de ses phrases creuses hurlees avec tant de
« chaleur» qu'elles font fondre Ie micro ct mcllent Ie feu
a ses vetel:llenb! Aprcs la guerra, Ie realisaleur assura
qu'it ,regrellail d'avoir minimise Ie peril nazi el d'avoir pris
Hitler [Xlm un bouffon entourc de slupides adulatcurs.

Un second point essenticl aux yeux de Chaplin etait
I'introduction, clans Ie scenario, du marginal l/U,j consti

luail la marque distinctive d~ « Charlot ».
Dans Ie contexte allemand, cepcndant, Ie
marginal devait appartenir a un groupe de
parias, eclui des JuiLs. Lcvoeation dcs perse
cutions raciales est certainement la partie la
plus emouvante du fiLm. Un pelil harbier
juif, qui a fail la .guerre dans les IranehiSes,
rouvre lranquillement son eehoppe apres un
sejoLlr ii I'hopilal. II ne comprend rien a La
hainc clont il cst sOlldain cntoure, jusqu'au
jour ou sa bOlltique est saceagee et lui-meme
envoye dans un camp de concentration. La
Nuit de cristaL Ie camp, tels qu'ils sont fepre

scntes, nous paraissent bien edllleorcs aujourd'llui; mais
les Amcrieains n'avaient aucun point do comparaison, et
ces images furenttrouvees extraordinairemcnt violentes
a I'epoquc.

Une invraisemblablc fuite hors du camp de cOllcen
tration et un jeu de substilution pennettaient au barbier
de remplacer Hitier el de prononeel', dans I'Autriche a
peine annexee par Ie Reich, au lieu d'un cd de triomphe,
un appel a la conciliation univcrselle. Quand fulloumee
celle sequence, l'A1lemagnc, ayant conquis la Pologne,
commem;ait ay pourchasser les Juifs ...

Si Chaplin s'Ctait montre audacicux en osant denon
ccr un pays avec lequel les Btats-Unis entretenaienl des
relations sinon cordiales, du moins pacifiques, la dicta
lure dont il se moquait etait bien eloignee du regime que
Hitler inslallait en Europe.

Pierre Sorlin
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QueUe que fltt la masse de eet appareil, I
il n'eneadrait qu'une partie de la popula
tion : meme la Jeunesse hitlerienne, proda
mee mouvement unique - sinon obliga
toire - depuis 1936, ne regroupait qu'envi
ron les deux tiers des classes d'ages visees.
Faut-iJ pour autant conc1ure que Ie reste se
tenait al'eeart ? Les observations des poli
eiers eomme des c1andestins, les documents
familiaux, les souvenirs post.erieurs... per
mettent d'aller au-dela de cette diehotomie
trap simple entre adhesion et non-adhe
sion, et d'ec1airer 1es « zones grises» de
I'opposition passive, de I'abstention et de
!'accoT1llTlodement, egalement distantes de
la resistance et du fanatisme. Non sans luci
dite, Ics sondeurs d'opinion officiels ope
raicnt une distinction entre les mouvements
d'bumeur (.'llimmullg) ct les attitudes plus
durables (Hallung) : seules 6videmment ces
dernieres interes.sent I'histoire. On peut les
resumer un peu abruptement par trois
caract.cristiques : t'impression de mener
une vie normale, Ie discredit du parti, et la
fidelitc au FUhrer*.

DOUBLEJEU
ET DOUBLE LANGAGE

II est certain d'abord que ks avantages
materiels du plein emploi, bien qu'inegale
ment repartis, eontribuaient, sinollli abolir
toute lutte de classes et a realiser pleine
ment la « communalluJ dll peuple» (slogan
Ie plus frequent et sans doute Ie plus sedui
sant dc I'epoque), du moins aebranJer les
solidarites traditionnclJes : ainsi I'aristo
cratie des ouvriers qualifies, attiree dans
les usincs d'arniement par des primes et
des perspectivcs de promotion, commen
<{ait ase sentir plus proche des employes
que des manreuvres. Vne enquete menee
apres la guerre aupres des vieux ouvricrs
de la Ruhr devait reveler qu'ils gardaient
bon souvenir de cette fin des annees 1930,
par contraste avec les epreuves de la crise
precetlente et de la guerre consecutive,
parce que. croyaient-ils se rappeler, cha
cun avait pI] s'y procurer quelques avan
tagcs sans tfOp se comprometlre politique
ment et en prescrvant sa vie privee.

A l'autTe cxtremite de l'echelle sociaIe,
une honne partie des anciennes elites se
donna it des illtlSions analogues, memc
apres les remaniements du debut de l'an.
nee qui avaient ecarte du pouvoir les der
niers dirigeants cOlilservateurs. Ainsi les
officiers dc souchc ou simplement d'espril
aristocriJtique ~entaient de maintenir dans
les regiments et Ies !Stats-majors leurs tradi
tions de correction tlistante, de respect
pour la religion et de neutralite politique,
par contrastc avec leurs nouveaux cama·
rades moins dislingues et plus impregncs

d'ideologie; les plus lucides s'embar
quaient dans un etrange double jeu, tels ces
generaux qui elaboraient simultanement
des plans pour une invasion de la Tcheco
slovaquie et pour un putsch au cas OU la
guerre eclaterait. I.:alternative «!ollclwnner
ou col/spirer" par laquelle I'historien K. J.
Mlil!l;r a resume leur situation, ils la tran
chaicnt en fonctionnant et en conspirant
imites en cela par certains diplomates.

De meme Ie monde patronal, acote de
diIigeants netlement engages dans Ie Plan
de quatre ans et la preparation de I'econo
mie de guerre, comprenait encore des
chefs d'entreprises qui pClriaicnt sur Ie
retour a une economie de paix, comme
ceux de la fabrique de camions d'Aug
soourg (MAN), qui persistaient adevelop
per de nouveaux modeles destines aux
marches etrangcrs, Oll comme d'aulres,
egalement bavarois, qui conservaient dans
leurs services commerciau;\( leurs anciens
experts polyglottes- sOllvent juifs.

Plus exposes, paree que jugcs moins
indispensables ilia construction de la « com
munaute ", en bUHe <.lUX anaques des nazis
radicaux et risquant de se fairc exclure de 1,1
Chambre de fa culture', des inteUeclllcls et
ties artistes pmtiquaient Ie double langage :
ainJii les redactions ties trois OLI q Ialre quo
tidiens non cncore " mis iJU pas» appli
quaieol cn premie~e page Ies consignes dll
ministere de la Propagandc, mais rcpmdui.
saient plus loin des d6pechcs d'agences
internationaks qui It:s contredisaient, ct
multiptiaic.nt dans Ie « fcuilleton » culturel
les dins d'cEiJ irrevereneieu'{ al'usage des
lecteurs subtils, comme ce critique de
cinema qui, pour rendre compte du film Le
luif Sass, s'en tenait aux faits historiques
dont celuki s'inspirait, sans consacrer unc
seule ligne ason «actualite» telle que la
concevait l'antisemitisme officiel. Ces jour
nalistcs non conformistes devaient se
demander plus tard, d'ailleurs, s'i!s
n'avaient pas en fait consolide Ie regime en
renfor~alltsa fa<{Udc de normalite.

En second lieu, Je discredit du parti
semble s'etre largement repandu, non seu
lemenl dans lcs elites conservatrices que
choquail la VlI1garit6 de ses parvenus, mais
dans tous les secteurs de I'opinion. Mais il
est non mains certain que Ie presligc til!
Hitler restait intact. Au scandale de la cor
ruption des « faisans dores» s'etait Sur
ajoutee depuis quelque temps la reprise de
la lutte antireligieuse, iniliee par des poten
tats locaux et discretement encouragee a
I'echelon national par les elements Jes plus
« avances» du parti : encouragements aux
« sorlies d'Eg!isc» (abjurations) ; serment
de fidelite impose aux pasteurs ; suppres
sion des crucifix dans les salles de classes;
brimades contre les associations catho
liqucs de jeunesse, en attendant leur inter-
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diction, et parfois arrestation de leurs
cadres les plus audacieux.

Mais I'indignation des fidetes ne se (ra
duisait plus desormais par des manifesta
tions publiques comme en 1934 et 1935,
lorsque 100 000 et parfois 200 000 catho
liques s'etaient retrouves dans des peleri
nages, et des dizaines de miJliers de protes
tants franconiens etaient descendus dans la
rue pour defendre leur eveque. C'est que
desormais its suivaient les consignes de
prudence de leurs dirigeants, membres du
conseiJ de l'Eglise de la Confession comme
de la hierarchie catholique. C'est surtout
qu'ils avaient parfaitement interiorise la
distinction entre Ie parti et Ie Fuhrer: ce
qui se voulail habiJete tactique chezles pas
teurs etles eveques etait devenu conviction
intime chez leurs ouailles. II ctait bien
representatif, ce catholique bavarois qui
ecrivait ason fils: <<Ie prierai pour la conser
vation du christianisme ell Allemagne, pour
que Ie Fiihrer Soil ec/aire, pour qu'it ail des
cof/aboraleurs soumis aDieu... Heil Hitler! »

Partout, et meme dans la rue, on cntendait
Ie cri du ~ur : « Ah! si Ie Fiihrer savait !"

UNE POPULATION
SOUDEE

DERRIERE LE VENGEUR
DE VERSAILLES

Ainsi beaucoup d'Allemands n'etaient
pas nazis, mais bien peu cchappaicnt ala
fascination du chef. Les historiens font
preuvc de beaucoup d'ingeniosite pour
qualifier ce comportement, Jes uns parlant
de « conscience divisee» et d'autres meme
dc «schizophril1ie». Pour I'expliquer, ils
invoquent, outre I'efficacilc de la propa
gande sous toutes ses formes, I'aura d'in
failhhilitc que lui avaient procuree ses
triomphcs diplomatiques successifs: a deux
reprises enCOre en celte annee 1938, l'opi
nion fut ressoudee par Ie cycle des grandes
emotions nationales, inquietude, angoisse
devant Ie risque de guerre, puis soulage
ment, entbousiasme ct gratitude pour Ie
FUhrer vengeur de Versailles et sauveur de
la paix. Et Ie silencc reprobateur qui suivit
Ie pogrom du 9 novcmbre s'explique pro
bablcment moins par la peur de la repres
sion qut: par la conviction qu'iJ s'agissait
unc fois tncore des abus d'une minorite
d'extrcmistes.

Seulement, pour Ja poursuite du pro
gramme a long termc d'elimination des
Juifs et d'expansion mondiale, cetle
confiance passive ne suffisait plus: des
Ilovembre, Goebbels (cf poHrail, p. 36)
ordonnait aux journalistes de prendre
desormais un ton nouveau, «de telle !afon
que la voix illleJieure du peupJe se melle a
crier en reclamanlla violence ». •
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Pierre Milza ' Professeur a I'lnstitut d'etudes pOlitiques de Paris

Mussolini vassal de Hitler?
1938 marque un tournant dans les relations entre Mussolinj et Hitler.

Longtemps mefiant a I'egard clu Fuhrer, Ie Duce se tourne en dEet, cette annee-la,

vers l'AJlemagne pour trouver un soutien ases projets expansionnistes.

« Nous sommes aun touman' de noIre poli
tique exterieure. »

En fait, Mussolini a bel et bien, acetre
date, change de camp. Lavenement en
France d'un gouvcmement de Front popu
laire (qui a definitivement mis fin 11 ses ten
tativcs de collaboration avec Paris) et Ie
declenchement de la guerre civile espa
gnole I'ont conforte dans l'idee que I'Eu
rope se trouvait desonnais divisec en deux
camps~ celui des Elats fascistes et celui des
pays promis a la « bolchevisation». La
guerre d'Espagne va ainsi servir de terrain
d'experimentation au compagnonnage de
roule entre les deux dictateurs.

Pourtant, la proclamation par Musso
lini, en novembre 1936, de I'«Axe Rome
Berlin ". issu de rencontres italo-alle
mandes, nc marque pas ['abandon dcfini
tif par Ie Duce de toute possihilite d'en
lente avec les democraties. J . I au
tomne 1937, il maintient ainsi deu fers au
feu, sign ant en janvier un gentleman's
agreement (qui reconnatt Ie statu quo en
Mediterranee) avec la Grandc-Bretagne,
tout ell multipliant les contacts avec les
diligeants allemands: Goring (el portrail,
p. 36) en janvier, puis Ie ministre des
Affaires etrangeres von Neorath et Ie

L'AUTEUR

Pierre MUza
a ootamment
publie,
en collaboralion
av~

Marie-Claude
Blanc-Chaleard,
LeNogell1
des [raliens
(Aulrcment,
1995) el Sources
de fa France
du xX' sMcie
(Larousse,
1997).
II prepare
une biographie
de Mussolioi,
apamitre
chez Fayard.

usqu'en 1936, les rapports entre Ie
chef de l'Italie fasciste et Ie maitre
du III' Reich ont ete plutot dis
tants. Lavenement du nazisme

avait, certes, ete bien aceueilli 11 Rome ou
I'on y voyait un heureux effet de la conta
gion du systeme politique inven te par
Mussolini. Tres vite, ccpendant, ce der
nier avait dG changer d'avis. Non seule
men! la politique pratiquee par Ie Fuh
rer· dans la zone danubienne lui parais
sait dangereuse pour l'rtalie - menacee
dans son iotGgrite meme par I'agitation de
la minorite allemande vivant dans Ie
Haut-Adigc italien -, mais il n'eprouvait
de sympathie ni pour Ie regime hitlerien,
ni pour son chef. N'avait-il pas declare,
apres avoir rencontre cclui-ci pour la pre
miere fois 11 Stra, pres de Venise, en juin
1934, qu'il avait ressenti 11 son egard une
veritable « repulsion physique J> ?

La tentative de putsch perpetree par
des nazis autrichiens it Viennc, en juillet
1934, et I'assassinat consecutif du chance
lier Dollfuss, avec lequelle Duce entrete
nait des relations amicales, nc pouvaient
que Ie confinner dans ses sentiments ger
manophobes. « Ti"ente siecles d'histoire,
affirmait-il dans un discours prononce peu
de temps apres, 11 Bari. nOLis penneltent de
regarder avec une pilie souveraine certaines
docrrines d'au-dela des Alpes, soutenues par
une engeance qui, par ignorance de Ncri
lure, etail incapable de transmellre /es docu
ments de sa propre existence, ill'epoque Ott
Rome avait Cesar, Virgile et Auguste. »

De 1;) ont decoulc les chou politiques
de Mussolini entrt: juilJet 1934 et ('ete
1935 : envoi de plusieurs divisions sur Ie
Brenner, ce col qui unit l'Autriche 11 l'Ita
lie, pour contrer une eventuelle tt:ntative
d'Anschluss; rapprochement avec la
Grande-Bretagne e:t la France qui a
eonduit, en avril 1935, ala conference tri
partite de Stresa - les trois puissances y
affirmaient leur attachcment au respect
du slaw quo europeen. A eeHe date, Ie
fondateur du fascisme paraissait encore

pouvoir incliner du cote des puissances
occidentales, des lors que celles-ci accep
taient, en contrepartie de son engagement
en Europe centrale contre Ies visees alle
mandes, de satisfaire ses ambitions medi
terraneennes et africaines.

Mais Ie Royaume-Uni et la France vont
refuser de s'engager dans cette voic, jugee
incompatible avec les principes prones par
la Societe des nations (SDN), ct surtout
avec leurs proprcs interets de puissances
coloniales. C'est en fin de compte du cote
de Hitler que Ie fondateur du fascisme va
trouver un appui, en octobre 1935, a
l'heure ou sa decision d'attaquer l'Ethio
pie - pays membre de la SDN - suscite
Ie vote de sanctions economiques contre
I'Italie. Le FUhrer, qui a parfaitement saisi
au vol 'l'opportunit6 d'un rapprochement
avec ce pays, fouroit du charbon, ainsi
qu'un appui diplomatique dont Mussolini
lui sait gre. Aussi, lorsquc Ie chancelier
allemand decide, en mars 1936, de faire
entrer ses troupes en Rhenanie, Ie Duce
se contente-t-il d'un desaveu forme!. II fait
savoir a Hitler qu'iJ desapprouve la posi
tion des Franco-Britanniqucs et laisse son
representant a la SDN, Ie baron Aloisi,
declarer devant l'assemblee gcnerale
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ministrc de la Guerre von Blomberg sont
ainsi re<.;us a Rome avec eclat.

C'cst, semble-t-il, Ie voyage de Musso
lini en Allemagne, en septembre 1937, qui
marque Ie debut de ce qui appara1t bient6t
comme LIne veritable sateHisation de l'Ita
lie fasciste par Ie Reich hillerien. Ainsi, on
assiste ala radicalisation du regime - a la
« revolution culturelle" du fascisme decrite
par Renzo de Felice (tf Pour en savoir
plus, p. 61). Sans doute une telle evolution
s'cxpliqllc-t-elle par des raisons de poli
tique intericure : la survie du regime
passe, aux yeux du Duce, par sa radicalisa
tion ct par I'elimination des tendances
francophiles et anglophiles. Mais Ie spec
tacle d'une AIlcmagne tout ent.iere mobi
lisee derriere son Fuhrer et redevenue, en
cinq ans, une formidable puissance mili
taire a exerce sur Ie chef de J'Italie fasciste
une influence considerable.

Hitler a d'ailleurs habilement joue de
cettc fascination, et de I'illusion qu'avait
encore Mussnlini J'etre un modele pour Ie
maitre du IfJ' Reich, pour Ie faire entrer
dans sa mouvance. Durant I'ultime
sequencc du voyage qui avait conduit Ie
Dll.ce et Ie Fuhrer de Munich aBerlin, via
Ie Mecklembourg et la Ruhr, leurs deux
trains ruulent cote a cote, a In mcme
vitesse, syrnbolisant, ecrit Ie Popolo d'lta
lia, « Ie paral/elisme des dew; revolutions ».

I:apotheose a lieu au stade olympiquc de
Berlin ou, Ie 28 septembre, huit cent mille
personnes acclament les deux dictareurs.
Conquis, Mussolini prononce un dis<.:ours
reste celebre, qui dictera desormais sa
conduite : " Quand Ie fascisme 0. un am~ if
ma.rche avec eet ami, jusqu'au bout. "

U'ltime etape, l'aonce 1938 est, pour
l'Italic fasciste, celie de l'alignement sur
les positions hitlericnnes. Mussotini s'en
defend. II va meme jusqu'a signer en avril
Ie «pacle de Piiques" avec la Grande-Bre
tagne, sur Ie reglement du contcntieux
anglo-itaJien en Mediterranee, en Afrique
orientale et au Proche-Orient 1. En outre,
il declare en prive que si Hitler remettait
en cause la frontiere du Brenner, il coali
serait conlre lui l'Europe tou t entierc.
Mais il ne bouge pas lorsqu'en mars 1938
les troupes allemandes penetrelilt en
Autriche, sans que Ie Fuhrer, contraire
mcnt aux promesses qu'il lui avait faites,
l'ait ten'll au courant de l'imminence de
l'Anschluss· (cf Jean-Paul Bled, p. 56).

Car si Mussolini est conscient du rap
port de forccs inegal entre son pays et Ie
Reich, t:t acct:pte cn quelque sorte, sans Ie
dire, d'elre Ie brillant second du Fuhrer,
au 'ffioins exige-t-il de ne pas etre traite par
Hitkr en simple vassal. II y va de son
imagc et de son autorite face a une opi
nion intcrieure qui - y compris parmi de
nombreux dirigeants fascistes - ne se

montre guere favorable a l'idee d'une
alliance italo-allemande debouchant
inevitaolcment sur la guerre.

Lorsque Ie Fuhrer se rend a Rome en
voyage officiel, en mai 1938, Ie protocole
veut qu'j] soit accueilli non seulement par
Ie chef du gouvcrnement, rna is aussi par Ie
roi. II preod p~ace aux cotes de ce dernier
dans la voiture qui Ie conduit de la gare de
San Paolo all Quirinal, ou il sejourne pen
dant quelques jours et fait l'experience de
l'hostilite meprisante du souverain et de la
Cour. Mussolini se sent humilie par la dis
symetrie existant entre son propre statut,
borne par I'existence du roi, et Ie pouvoir
illimitc de son homologue allemand. II
n'en ,eprouve qu'un desir accru d'etre
traitc par celui-ci en egal. C'est pourquoi il
engage Ie regi10e dans une phase de radi
caJisation totalitaire destin6e a placer I'lla·
lie sur la meme orbite que l'Allemagne.

LEDUCE,
« ANGE DE LA PAIX »

De Iii de<.:oulent les initiatives visant a
« regeru!l'cl' 10. race )J et aprepareI' physiqut:
ment et moralernent les I:tal.it:ns a la
guerre. Pour repondre, a l'av3nce, aI'ac
cusarion de pur et simple alignement sur
les positions hitleriennes, cdles-ci sont
presentces comllle relevant des traditions
de I'ancienne Rome, qu'il s'agisse du « pas
de I'oie » impose dans lies defiles mililaires
et rebaptise pour la circonstance « pas
romain» ou de la legislation racistc. Car
I'annee J938 voit se developper en Italie,
sous I'impulsion directe de Mussolini, une
politique de persecution antisemite: les
Juifs sonl elimines de la vie publique et de
nombrcuses professions ; les mariages
avec des « l1un-myens" SOllt pros<.:rits ; Ies
6leves juifs sont exclus des ecoles elemen·
t,aires. Ce~ mesures, sans atteindre I'am
plitude et la gravite de cel.les qui frappent,
au memc moment, la communallte juive
en Al1emagne, ne relevent pas de la pure
et simple gesticulation. Le Duce n'envi
sage-t~il pas, apres avoir menace d'en
voycr les Juifs dans des «camps de concen~

tration ,,) de les deporter massivement: en
Ethiopie ou pourraient ainsi coexister les
deux races qu'il juge inferieures ; Ia race
noire et la «race hebrai'quc J> ?

Alors, vassal du Fuhrer, Ie chef del'J,ta
lie fasciste, en 1938? A%urement. Pour
tant, la crise tch6coslovaque) al'automne,
va donner ases partenaires l'illusion qu'il
peut encore jouer Ie role d'arbitre sur la
scene europeenne (cf Elisabeth du Reau,
p. 52). Dans I'affaire des Sudetes, il se
place, d'cntree de jeu, dans Ie camp alle
mand, approuvant les revendicatiUfiJ hit
leriennes. Leur satisfaction, pc l·C:-L.il,

rendra caducs les traites de paix de 1919 et
ouvrira la voie aune expansion italienne
en Europe meridionale. Au fond, il voit
dans Ie f'Uhrer l'instrument de cette poli
tique revisionniste dont il poursuit vaine
ment Ie reve depuis sa prise de pouvoir en
1922. Mais il souhaite que celui-ci l'em
porte sans qu'il soit besoin de recourir aux
armes, car iln'ignore pas I'etat d'imprepa
ration de l'Italie. C'est pourquoi, suivant
les conseils de son ministre des Affaires
ttrangeres, Ciano, devenu mUiant a
l'egard de 1'A1lemagne, il repousse pour
l'instant ['idee de ['alliance militaire en
bonne et due fonne que lui propose Hit
ler. II accepte donc avec soulagement de
jouer les bons offices
entre les protagonistes
de la crise, afin de reunir
une conference quadri
partite d'ou sortiront les
a<.:cords de Munich.

A son retour en Italic,
Mussolini est accueilJi
par des foules enthou
siastes, non pas en chef
d'une Italie prete a com
baUre aux cotes du
Reich hitlerien, mais
comme «l'Ange de la
paix» (seIon l'expression
de Filippo Anfuso, un
dirigeant fasciste de I'en·
tourage de Ciano). A
Verone et aBologne, on
s'agenouille au passage
du train qui wmene Ie dictateur de
Munich aRome. Et tout au long du trajet
qui Ie conduit de la station Termini au
centre de la capitale. se melent aux tradi
tionnels « Duce I Duce! ", les cris de
«Pace.' Pace!» (( La paix! La paix!»). Ce
que <.:Ollfirmeront les nombreuses [ettres,
venues de toutes les regions de la penin
sule, pour Ie remercier d'avoir, comme
l'eGit un ouvrier milanais, «sauve ['huma
nite /Out en/iere et parlicu/ierement notre
chere el belle ftalie ».

Le fondateur du fascisme ne peut que
se sentiI' mortifie par I'etalage de ces sen
timents pacifistes, en complet decalage
avec I'ideal guerrier qu'il avait cru insuf
£leI' ason peuple. Pour lui, seule une rup
ture radicale avec la bourgeoisie et avec
sa culture, inspiree des modeles deca
dents de I'Occident liberal, pe'llt encore
permdtre de fa¥onner cet « homme nou
veau" clontle nazisme hitlcrien offrc d6ja
un exempIe vivant. Une ll:lle rupture
passe, aw;si penible que soit Ie:, jction de
fait au grand voisin du Nord, par I'aval
donne aux projets hitleriens et par 1'<1<':

ceptation d'un partenariat inegal condui
sant ala guerre aux cotes de l'Al1emagne
nazie. •

HOTES
• cr. lexique,
p.39.
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Elisabeth du Reau . Professeur d'histoire contemporaine

a la Sorbonne-Nouvelle-Paris-III

Munich
ou 1a strategie de l'abandon

Munich reste le symbole de la capitulation. Comment la Brance et l'Angleterre

ont-elles pu s'aveugler ainsi et abandonner leur allie tcheque aux appetits du Reich? Retour

sur la longue nuit du 29 septembre 1938.
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A
I,aube du jeudi
29 septembre
1938, \'Europe

_ est presque tout
enticre en armes. A Londres,
les volontaires de la defense
passive crcusent febrilement
des tranchees-abris dans la
Cite_ En France, plus d'un mil
lion d'bommes sont SOliS lcs
drapeaux. A Prague, la mobili
sation generalc est engagee
depuis cinq jours .. _ Ces reac
tions sont la consequence des
rcvendications toujotir' plus
pressantes de Hitler sur une
region tcheque peupJ0e en
majorite d'AlJemands : les
Sudetes (cf reperes cartogra
phiques, p. 53).

Les mesures mililaires
adoptees en Grande-Bretagne
et en France pourraient annon
eel' I'organisation d\m front de
resistance con tre les menaces
nazies. Pourtant, la crise ill ter
nationale ouverte par Hitler se denoue
brutalement en moins d'unc journee, de
l'apres-midi du 29 septembre 1938 al'aube
du jour suivant. Coovies aMunich par Ie
chanccJier du Reich, en meme temps que
Mussolini, Neville Chamberlain, Premie
ministre britann ique, ct Edouard Daladier,
president du Conseil fran~ajs, cedent aux
exigences nazies.

Les faits sont bien COIlIlUS et, soixante
ans aprcs les evenemcnts, la documenta
tion sur Ie suj,et est abondante. Cependant,
I'acces it de nouvelles sources, en France et
au Royaume-Uni1, ct I'ouverture recentc
de certaines archives dans les capitalcs de
l'Est europeen (notammcnt a Dudapes
Prague et Moscou), permettent de renou-

Seton son propre lemoignage,
Edollard Da/adler IU' signa tes accords

de Mu"ich, uI'allbe du 30 seplembre 1938,
qll'avec a.mer/",,,e, eon.,c;mt d'a~;,. ile beme
par Hiller. CHies.ms, if paropl,e Ie docllment

SOliS Ies regards do I-'I'hrer. " droite,
el de Go';,,/(, Q gauche (el. BPK).

veler la presentation de Ja crise dramatique
qui conduit ala « capitulation de Munii:h ».

Face aux menaces qui pesaient sur J'in
dependance de la Tchecoslovaquie, com
ment les puissances occidentales aJlaient
elles reagir ? La Tchecoslovaquie etait I'al
lie de la France qui lui avait promis son
assistance mibtaire en cas d'agression. Le
gouvernement [ran~ais etait-il dispose a
honorer son engagement? Quelle serait

l'attitude du cabinet britan
nique dirig~ par Neville Cham
berlain?

Appele a la prcsidence du
ConsciJ fran<;ais Je 8 avril 1938,
Edouard Daladier souhaitait
etablir avec son partenaire une
veritable cooperation face aux
pretentions de Hitler. A
Londres, ou i.l se rendait dans
les derniers jours d'avril, il
condamnait en ces termes la
politique d'« apaisemem ", sui
vie ,par les partisans de l'octroi
de certaines concessions aux
regimes autoritair~s, moyen
selon eux de saovcgarder Ja
paix : « Si la France ef la Grande
Brefagne conlinuenf de s'incliner
devant ta violence, si I'esp/it poli
tiquequi leur est commun est ins
pire par ta faiblesse, dies ne
feront que pticipiterde nouveaux
appels ala force et en preparer Ie
succes.» Cependant, il subsis
tait dc serieuses divergences

entre les deux aUies, la ligne de l'apaise
ment s'etant cxprimee a cctle occasion
bcaucoup plus nctlement au sein de la
deICgation britannique qu'au sein de la
representation fran<raise. Des divergences
que I'on rctrouvait a l'interieur meme de
I'executif franc;ais et parmi les experts char
ges de conseiJler Ie chef de gouvcrnemcnl.
Aiosi certains membres du haut COll1man
dement mettaient precocement en garde
contre l'imprcparation militaire du pays
face au rearmement allemand.

C'est dans ccs conditions qu'6clata la
crise des Sudetes. Le 12 septembre, Ii
Nuremberg, Hitler lanc;ait un nouveau defi
en cxigeant la Jibre determination des
Allemands de la region. Pour trouver une
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solution « pacifique» ala question, il invrta
aBcrchtcsgaden, Ie 15 septembre, Ie Pre
mier ministre britannique aqui il presenta
ses revendieations : Ie ratlachemen t des
Sudetes al'Nlemagne. fl avait, adessein,
ecartc Daladier, esperant trouver Ie Bri
tannique mieux dispose a son egard :
durant l'ete, une mission effectuee en
Tchecoslovaquie par J'Anglais Runciman
avail cautionne les pretenlions allemandes.
Thutcfois, aJ'occasion d'une nouvelle visile
de Chmnbcrlain aBad Godesberg, les 22 el
23 septembre, tes exigences de Hiller se
radicaHserenL 11 annonr;u qu'il allail recla
mer l'evaeuation par les Tcheques des ter
ritoires qu'il voulait annexer avanl Ie 1"
octobre 1938. Si ceux-ei refusaient, c'etait
la guerre.

A partir de cctte date, la situation ivolua
en Grande-Brelagne. De serieuses diver- i

pothese d'un conllit localise. Or, en France,
une rnajorile de ministres, dont Paul Rey
naud, Georges Mandel et Jean Zay, obtint
de Daladier I'organisation d'un front de
resistance. A Londres, Ie 25 septembre, au
cours d'une importante rencontre franco
britannique, Ie president du Conseil fran
r;ais mit les Anglais au pied du mur : il refu
sail Ie memorandum de Bad Godesberg et
declarait que, en cas d'agression non provo
quie, la Francc remplirait ses obligations a
I'cgard de son allie tchecos)ovaque. La
mobilisation fUl engagee en France, bien tot
suivie par Londres, malgrolcs relicences du
haut commandemcnt brilannique.

Ccpendant, les partisans de la paix, se
fondant sur d'importants mouvements au
sein de l'opinion publique, lant au
Royaume-Uni qu'en France, depJoyaient
une intense activite depuis Je debut de la

senlee par Mussolini, mais dont l'initiative
revenait it Bonnet et Chamberlain.

Si Ie texte des accords de Munich est
bien connu, il n'existe pas de veritable
compte rendu officiel de la conference,
mais plusieurs versions transmises par diffe
rents participants. Les relalions les plus
inleressantes elles plus souvent cities sont
'elles du ministre des Affaires etrangeres
de Mussolini, qui etait egalement son
gendre, Galeazzo Ciano, de I'inlerprete
allemand Paul Schmid I, et de l'ambassa
deur de France, Andre Fran<;ois·Poncet. n
faut aussi souligner I'interet de deux temoi
gnages moins connus, celui d'Edouard
Daladier et celui d'Elienne de Crouy-Cha
ne12, collaborateur d'Alexis Leger, lui
meme secretaire general du Quai d'Orsay
- plus connu sous son nom de plume, puis
qu'il s'agit du poete Saint-101m Perse.

In I~. 11m .., 4 \H. OLn \I'mo I I ...

NOTES
• Cf. lexique,
p.39.

1. us Mernoires
de Paul Reynaud
et d'Edouard
Daladier
(ef Pour en
sa.oir plus, p. 61)
complelenr
les pieces
d'archivcs.
J.:ouvenure plus
genereuse
des archives
de Winston
ChurclUll el
de I'arnbassadeur
brilanniquc
en France,
Eric Phipps,
pennel de mieux
in lerpreter
I'cvolu lion
de la diplornatie
brilannique.

2. Les fonds
personnels
d'Edouard
DaJadier sont
aujourd'hu i
consuHables
aux Archives
nalionales.

ROUMANrE

Vorsovie

POL GNE

La conference commenr;a officielle
ment Ie 29 septembre en loul debul
d'apres-midi ala Fiihrerhaus, Ie palais ala
gloire de Hitler 6difie quelque temps plus
tot a Munich. Mais on devait apprendre,
apres la conference, que Mussolini avail
rellcontre secretement Ie chancelier alle
mand tot Ie matin du 29. Ciano note dans
ses camets, a ce sujet : « Desonnais [e pro
gramme est decide,. ou La conference reussiJ

Annexians hongrOlses J 938 et 19'~9)
I \

Annexion polonoise (Te$chen;..oaolie-1-938)

Etot slovaque (man; 1939) L,. I

I crise. A Paris, Georges Bonnet, Ie ministre
des Affaires etrangeres, devint l'ame d'une
coaLilion opposee a la guerre, qui lrouva
de nombreux concours au Parlement et
jusqu'au sein du gouvernemenl. En rela
tion avec Jes partisans britanniques
de l'apai.'cmcri-t, il cherchait la voie d'un
cornpromis permettant d'eviter l'affronte
m.e.n!: se dessioa ainsi la proposition d'Ul1e
conference a quatre, officiellement pre-

l!exponsion allemande debale
des 1935, avec Ie raltachenre,,'

de 10 Sar", approllve
par plebi!;cile (fa procM"re

/lVClii ele prev/le en 1919).
En revatlche, I'entree des trollpe.f

affemandes e" Rhe,mnie,
fe 7 mars 1936, dans

""l! woe derr,ilitarisee tleplli.f
Ie lraile de Ver.miffes, conslit"e

lin premier coop de force.
E" man 1938, la Wehm,acht

IUnelre en AUlriche;
l'Ansc"'"ss· e.'1 proc/a.."t!

par Hitler el ralifiti'
pttr referend"m.

E" orlobre, e" applicafio"
des accords de 1U""ich,

Ie F"',~er s'empure des S"detes,
region de {a Tchecoslovaq"ie

p"llpfee d'a"e mqjorile
d'.4f1emand.f.

£" sir IIIois, fa lc{,ecos{ovaqllie
e.sl demar/leltie : la /'ol08ne

obfient la rt!gior, de Tesche",
Ie 2 oclobre; la Ho"grie,

IlI1 territlf;re .dllle (JII ,~l4d

de la Siovaquie.
Enji", Ie 15 man 1939,
le.r Ironpes allema"des'

envahis,relll ce qui resle
de la Hohe,ne-Morat>ie.

1.u S10vaqnie d""ienl Ull Etal
va....al dll Reich.

L'EXPANSION DU REICH

gences appamrcnt au sein du cabinet bri
tanniquc : Duff Cooper, premier lord de
I'Amiraute, et Alexander Cadogan, sous
secreta ire permanent au Foreign Office,
envisageaient l'adoplion d'unc ligne de fer
mete si la Francc etait detennililee aagiJ. IIs
pensaient qu'une attitude de resistance aux
demieres exigences de Hitler le dissuade
rail pcut-etre d'agir, et estimaient neces
saire d'envisager dans Ie cas contraire I'hy-
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rapidemenl, ott La solution sera donnee pur
les (Urnes.»

Edouard Daladier, qui traversa une
partie de la ville, de I'hotel des Quatre
Saisons ala Konigsplatz, dans une voiture
decouverte, s'etonna de l'atmosphere qui
regnail dans la foule : "Ce n'etait pas ma
personne qu'on acclamait., mais I'espoir de
La paix. Ces cris etaient une manifestation
contre lu guelTe [...Jet je me suis mis Ii espe
rer que celie foule pouvait peser ~"Ur les imen
tions hitleriennes [... ] que tout n 'eta it pas
entierement perdu. »

Des l'arrivee a la Fah.rerhaus, cette
impression dut etre lemperee. Neville
Chambcrlain, deja la, impassible, Ie salua
sans aucune chaleur. Le presidcnt du
Conseil fran<;ais confiera plus lard a l'un
de ses ministres qu'il so sentit brutalement
isole apres ce premier contact; il dira
alars ce qu'il devait repeter plus tard :
«],avais l'impression d'etre tombrJ dans un
traquenard.» A propO$ de Hitler, que
Daladicr rencontrait pour la premierc
fois, Ie Fran<;ais commentera a posteriori
- tentant ainsi d'expliquer, sinon de justi
fier son attitude a la conference de
Munich - : « Lorsque Hitler an'iva au
milieu de ses aides de camp, j'ai ete tres
impressionne : une !neche tombant sur Ie
front, Ie visage dur et ferme Ie geste saccade,
la voix rauque r...] leI m 'apparaissait
l'homme qui, par fa rose, la violence et la
force, etail devenu dictateur supreme de
1'Al/emagne. ]'uvais dit et repel!! aLondres
que son but hait d'etablir sa domination sur
{'Europe. En Ie voyant, je pensais que je ne
m 'etais pas trompe. »

MOTE
3. ct. Jes
Memo/rcs
d,'Andre
Fran~o.iS·rOJ\CCI

et de Paul
Stehlin auacbe
militaire en
Allemagne,
auxquels
s'ajoute Ie
lem.oignage
d'Etienne de
CrQuy-Chanel.

LA LONGUE NUIT
DE MUNICH

Pendant cette premiere seance,
Edouard Daladicr Clait accompagne
d'Alexis l.eger; ils fai~aient face aHitler.
Neville Chamberlain etait vernl avec deux
collaboratcurs, Horace Wilson ct William
Strang. Hitler ouvrit la seance. Selon !'e
recit de Daladier, Ie ch~mcelier sc leva ct
pronoFH;a un violent requisitoire contre
les Tcheq£1es. « Je reganlai Chamberlain,
raconte Daladier, if prit la parole pour
remercier Hitler de Wn invitation et Musso
lini pour ses bans offices. Voyant que Ie Pre
mier minislre bllumnique n'abordait pas Ie
vrai probleme, je demartelai au Fiihrer* si
son but elail de dimtire La Tchecoslovaquie.
"S'il en est ainsi,jen'ai plus qu'd regagnerla

France. ""
C'est alors q'ue Mussolini j,ntelVint. II

pensait qu',il y avait un. mal:entendu et
affirma que Hitler ne revendiqlJlait que Ics

Allemands des Sudetes. Le Fuhrer Ie
confirma : « Monsieur Daladie/; vous me
dOllneriez Ies 7()leques, je n 'en voudrais pas,
je ne l'I!clame que mes jreres af/emands. "
Puis Mussolini proposa un projet de com
promis qui prevoyait la constitution d'une
commission internationale chargee de
controler l'organisation d'un plebiscite et
la determination des frontieres: fa delega
tion fran~aise demanda a I'etudier ; la
seance fut suspendue. La pause aurait dG
permeltrc une bFcve prise de contact
entre les delegations fran<;aise et britan
nique. II n'en fut rien.

Aprcs la reprise des discussions, les
Fran<;ais adopterent Une partie du projet
de Mussolini. Lcs interventions d'Alexis
Legor, qui avait notamment montre a plu
sieurs reprises que certaines assertions de
Hitler etaient infondees, entralnerent une
reacti.on du FUhrcr qui, se rctollfllant vers
ses collaborateurs, demanda : « Qui est ce
Martiniquais qui me tient tete?" Cepen
dant, si noll'S suivons les jugements de
Rene Massigli, directeur des affaires poli
tiques et commerciales atl Quai d'Orsay,
la delegation fran<;aise ne connaissait pas
assez bien Ie dossier tcheque, Georges
Bonnet ayant laisse partir Alexis Leger
sans instructions precises. En revanche, Ie
president du Conseil disposait d'un dos
sier call fie par Ie general Gamelin qui lui
conseillait d'eviter un demembrement de
la Tchecoslovaquie.

La soiree et la nnit de negociations qui
suivirent furent, de l'avEs de tous les
temoins, plus confuses. Les minjstre et
secretaire d'Etat des Affaires etrangcres,
Ribbentrop (cf portrait, p. 36) ct Weizsiic
ker, assistaient Ie Fuhrer, Attolico et
Ciano secondaient Mussolini. Hider par
lait peu, Mussolini dirigeant les de.!Jats. Le
premier point (evacuation d~s districts a
majorite allemande) fut rapidcmcnt
adopte. En revanche, Ie delai exige par
I'Allemagnc, avant Ie 1" octobre, donna
lieu a d'apres discussions.

Le preSident du Conseil fran<;ais a plus
tard livre sa version dcs faits : « J'ai
defendu les Tcheques de man miem. [...]
J'ai obtenu que Ie systeme des communica
tions est·oueSI gardt1t une certaine cohe
rence pour que Ie pays puisse vivre ecollomi
quement. J'ai obtenu egalement qu'une
bandc de te"ain ala frontiere de la Sih!sie
soit echangee contre une autre [... ] pour
conserverala region une defense homogime.
[...] Mais, 1'e Ie n!pete, j'etais seuf, Chamber
lain nc m 'a nullemellt aide dans ceUe
affaire. 11 s'est obstine adefendre des pafiliS
de vue financiers " - lcs investissemel1ts
britanniques en Tchecoslovaquie etaicnt
en efJet. tres importants, et Neville Cham-

berlain s'interessait de pres au sort des
cntrcprises a capital mute avec forte par
ticipation britannique.

Dans la correspondance qu'il echan
gcait avec scs s~urs, cellIi-ci cxplique tou
tefois Ie deroulement de la conference
d'une tout autre manicre ! n ecrit qu'a
Munich, Daladier s'etait rallie assez rapi
dement au projet italien : « La delegation
fram;aise avait eu une altitude tres passive,
les Fram;ais paraissaient tOlalement demo
rali~-es. " Chamberlain aura it souhaite col
laborer avec Daladier, « mais (ill Ie Irou
vai[t] si timore, si pe/../ sur de lui qu'[il)
avai[t] renonce ".

LA CAPITULATION
DES PUISSANCES
OCCIDENTALES

En fait, selon divers temoignages fran
<;ais3, Edouard Daladier aurait montre
bcaucoup de pngnacite pendant la pre
miere partie de la conference, mais aurait
ete d'esoriente par I'attitude de fa delega
tion britannique qui semblait sous-estimer
la portec d'un demanl.element des fortifi
cations edifiees avec Ie concours fran~ais,

veri.table ligne de defense a sauvegarder.
l D'autrc part, Daladier amaH souhaite

obtcnir une promesse de garantie alle
mande et italienne avant de s.igner un
quelconque accord, promesse qu'i! aurait
examinee en etroite concertation avec les
Britanniques. 1sole, ne parvenant pas a
fairc entcndrc son point OC vue, il aurait
commence a ceder sur quelques points
importants, estimant que la France seu[e
ne pOllvait prendre la responsabilitc de
rornpre - car seule elle ne pouvait faire la
guerre. Au bout du compte, iI considerera
avoir ete heme autant par Chamberlain
que par Hitler et Mussolini.

Pour ce qui est du Premier ministre bri
tannique, les hist.oriens, notamment Alas
tair Parker, pensent qu'il a privilegie la sau
vegarde de la paix, jugeant lc compromis
ncgocie aMunich. honorable puisque Hitler
s'eLait engage a faire respecter les accords
qui maintenaient la souvcrainete de la
Tchecoslovaquie. Chamberlain accordait
donc sa confiance ala parole du chanceher
allemand et acelie de Mussolini. • t en
mars 1939 qu'il realisera son erreur.

Ainsi, fes Anglais reprenaient I'mjtia
tive alars que les Fran<;ais n'avaient pas de
plan de rechange. C'est a1 h 30 du matin,
Ie 30 scptcmbre, que les accords de
Munich furent signes. Le president du
Conseil fram;ais Cluit bien conscient qll'il
avalt dO ceder beaucoup dc tcrrain ; il
n,'avait pas rcussi a prendre I'initiatnve : du
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cote occidental, c'ctait bien Ie point dc vuc
britannique qui l'avail emportc. On peut
des lors comprendre son amertume,
confice aposteri.ori : « Puis ceJutle moment
de la signature. Ceue signature qui m 'enga
geait, qui engageail la France. Rien ne
m'avail jamais semble si diJficile. [...]l'etais
las, ecaure, j'avais l'impression d'avoir ere
joue, berne. [...Jl'avais beau me dire que la
guerre hait eVilee [... ] je sava;s que Ie vrai
probleme n 'elait pas til. [...] l'avais vu. Hitler.
11 repondail exaclemelll a{'idee que je m 'en
Jaisai.s. C'elait un homme decide a lOul. II
ne recltLerait devant rien. »

~accord de Munich prevoyait )a cession
d'importants territoires qui devaient etre
evacues entre Ie I" et Ie 10 octobre sous
Ie contrale d'une force internationale,
sans promesse de
dedommagement.
Vne commission
comp rcnan t cinq
membres (des
representants des
Quatrc et un mem
bre nommc par Ie
gouvernernent de
Prague) dcvart etre
constituee.
l:agenda fixe par
I'accord prevoyait
i'occupation des
zones "a preponde
rance allemande"
et l'organisation de
plebiscites it l'insti
galion dc la com
miss,ion. Celle-ci
devait aussi rogler
Ie trace definitif des
fron lieres. Enfin,
seules la France el
la Grande-Bre
lagne garantissaient
immediatement les
nouvelles Iimites de
l'Etat tchecoslovaque contre loute agres
sion non provoquee : la garantic alle
mande ne sera it apportee qu'apres Ie
reglement de la question des minoritcs
hongroises, qui pouvait passer par un
accord entre les gouvemements interes
ses. Mais l'attitude dc Budapest et de Var
sovie, qui avaient precise leurs propres
revcndications, rendait peu credible la
signaturc de cd accord.

Les repr~sentants tcheql!Jes avaient ete
avertis des 20 h de la tournure que pre
naient l'es deliberations. Apres la signa
ture, ils furent introduils dans la salle dc
confercl1ce. « Cera ressemblait aune lecture
de verdict dans Ie tribunal, rapporte Dala
dieT. Chamberlain fil une breve allocution,
s'efforr;a d'exp{iquer les tennes de I'accord.
Les Tcheques furenl dignes, mais Mastny [Ie

representant de la Tchecoslovaquie aBer
lin] ne pouvail retenir quelques [annes... »

Ils mesuraient I'etendue des pertes qu'ils
devaient consentir : les firmes industrielles
les plus dynamiques se trouvaient concen
trees dans les territoires cedes; et contrai
rement aux espoirs initiaux de la delega
tion fran<faisc, Ie systeme de defense
tcheque etait l'lrgement demantele.

Leschoix operes ont donc conduit aune
dramatique capitulation. Comment en est
on arrive iiI ? Les ddeg'ltions [ran«aise et
britanniqllc ont-dles agi en fonction des
memes criteres ? Poursuivaient-elles 1cs
memes objcctifs? Lattitude de Chamber~

lain est tout entiere inscrite dans Ie discours
officiel qu'il tint au retour de Munich. II se
fit acclamer Ie 30 septembre aLondres en

La poputa.tion jranraise,
dans sa nr4jorite, a apprls avec soulagement

la .,ignatllre de., accords tk Nfunicll.
Ci.des.,us, des cauturiere.' relentt'nenement

dUllS .Iellr atelier<: e/les brand/sse'"
des photographies de DaJadter et Chamberlain

et boi.ent jj fa pab:
(ct. KeysloneISygma).

promettant all)( Britanniques la paix pour
une generation -" It ispeace for our lim.e. »

II avait d'ailleurs conclu avec J'Allemagne
un accord separe de non-agression, Ie 30
septembre au matin.

Le comportement de Daladier est diffe
rent. On conn'lLt la formule prononcee a
I'aeroport du Bourget ou il s'ctounaH de
constater I'enthousiasme de la foule : "Ah
Les c..s, s 'ils savaient I... JJ A ses yeux, Munich
n'avait ete qu'un repit. Les preoccupations

d'ordre militaire ont pese en septembre
1938 de fa«on decisive sur les cboix du gou
vernement franl;ais. Le pays ne disposait
pas, comme Ie soulignera un peu plus tard
Ie colonel de Gau lie, de force d'in tervention
manreuvriere apte it se « projeter» pour
apporter un concours efficace it l'allie
tcheque : « Les memes institulions mililaires
qui, Ie 7 nUlTs 1936 [lors de l'occupation de
la Rhenanie par les troupes allemandes],
nOlls conh'aignaiental'immobilile, qui lors de
l'OIlne.x:ion de l'AU/riche nons jrappaienl
d'inertie fOlale, en seplembre 1938n.ous impo
salenl d'abandonner [es Tcheques4.»

Toutefois, en apposant sa signatu re sur
Ie textc de I'accord, on peut estimer qu'il a
commis une triple erreur : il a mal appre
cie les intentions du partenaire anglais,

persuade d'obtenir
son adhesion sur
une ligne de resis
tance; il a mal eva
lue Ie rapport dcs
forces et acceptc de
signer un texte sans
obtenir la pro
messe signee par
Hitler et Mussolini
de la garantie du
territoire tcheque
subsistant apres la
cession des zones it
majorite alle
mande; enfin, ij a
trahi un allie et
sous-estime scs
ca pacites de resis
tance. En agissant
ainsi, il a conforte
Hitler dans ses pro
nostics de
novembre 1937 :
« La Grande-Bre

I tagne n'interviendra
pas el la France
s 'aIignera.» Le

Fuhrer pouvait des lors poursuivre ses
projets : abattre Praguc et s'attaquer a la
Polognc5.

Lc 2 octobre, dans Paris-Soir, Antoine
de Saint-Exupery traduisait en ces termcs
l'ambivalence des sentiments des Fran<;ais
au Iendemain des accords de Munich:
« Nous avions choisi de sauver 10 paix. Mais
en sauvant (a paix, nous avons muliJe des
amis. Et sans doule, panni 110US) beal/coup
elaienl disposes arisquer leur vie pour les
devoirs de I'amitie. Cera-Iii connaissaient
line sOlte de Iwnle. Mais s'i/s Ol'aient sacrifie
la pai;;, its aumient connu la meme home
c(lndors Us auraienl .I'acrifie l'homme [... ].
Quand la paix noLts semblail menacee, nous
decOllvrioru la home de La guelTe. Quand la
gueln n ' ~emblail mellacee, n9LLS sen
lions la te de fa paix. » •

Hons
4. E:<lrail du
« Memorandum
secret du 26
janvier 1940 »,

dans Trois
ElluJe.S, Berger
Levrault, 1945.

5. Hiller
beneficiail aussi
de I'abstenlion
de I'URSS:
signataire d'une
convention
d'assistance
aerienne avec la
lChecoslovaquic
en 1935,
Moscou
ne proposail
en 1938 que
la mediation
de Ja Societe
des nations.
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Jean-Paul Bled· Professeur d'histoire contemporaine

a I'universite de Paris-Sorbonne

Vienne ..Prague :
la fin d'un monde

13 mars 1938 : I'Autriche est annexee au Reich. Debut avril, 99 % des Autrichiens

ratifient l'Anschluss. A quelques mois de la, la Tchecoslovaquie sera depecee par les accords

de Munich. Enquete au sein des populations de l'ancien empire des Habsbourgs.
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P
our l'Europe centrale, 1938 est
I'annce du grand tollman!. En
I'espace de qudques mois, lies
feux s'etcignent a Viellne, puis it

Prague. Six mois et demi selllcmcllt sepa
rent I'Anschluss", I'absorption de l'Au"
triche dans Ie grand Reich, de Munich ou
s'amorce Ie depecement de la Tchecoslo
vaquie. Les processus condllisant it ces
crises prcscntent d·cvi.dentes analogies.
Sans dovle la Tchecoslovnquie appartient
elle au camp des vainqueurs de la Pre
miere Guerre mondiale. alors quc I'Au
triche figure au rang des vainclls. Mais les
deux Eiats ont en comnmn d'etre des pro
duits du "systeme de VelW~il/es ». Nes sur les
ruines de I'Autriche-Hongrie, I'un et
l'autre sont fragilises par des diffieultcs
interieures. Maitrc dans I'aft d'exploiter
les faiblesses de ses advcrs"ires, HitJer tire
parti de cette vulnerabilite.

Le Fiihrer* fait de I'Autriche sa pre
miere cible. Ses origincs I'y poussent - H
est ne en 1889 it Braunau, petite ville dc
Haute-Autriche -, mais ausst son ideolo
gie qui veut reunir tous Ics Allemands dans
Ie meme Reich. Au debut de 1938, il
trouve en Autriche un terrain favorable.
Non que la population soil, dans sa majo
rite, acquise au nat,iollal-socialisme. Le
taux d 'adhesion n'y depasse sans doute pas
25 %. Mais ,Ie pays souffre d'une grave
cri'se d'idenlite. Apres I'effondrcment de
la monarchie habsbourgeoise, la perte de
I'eurs reperes a massivement porte les
Autrichiens vers l'idee d'Anschluss.

5i le.s chretiens-sociaux s'en sont sans
do ute rapidement eloignes, lel> sociallx
democrates CI1 Ont failt, jlusqu'en 1933, un
artide de lew programme et sc sont alors
eontentes de la metlre entre parentheses;
les successeUfS des liberaux, dont lJeau
coup passent au nazisme dans les annees
1930, cn sont d'ardcnts champions. Meme

les chret,iens-sociaux, s'ils ont romp II avec
I'Anschluss, ne vont pas <Iu-dcla. d'un
patrioti.sme autricllien qui definit les rap
porLs avec I'Allemag,ne par la formule :
"Une nation, del/X ttnts». Hitler peut, en
outre, tirer parti des divisions de la societe
aLltrichienne, accusees par les "ffronte
ments armes entre les tcoupes du gouver
nemelll duetien-social et les ouvriers
sociaux-d6moeratcs de fevrier 1934. S'il
maintient I)'mdre, Ie regime autofitaire du
chancelier Schusc1lDigg ne pourra pas,
face ala mcnace allcmande. s'appuyer sur
un consenSllS national.

MARS 1938:
I.:AUTRICHE SE DONNE

AHITLER

Une tentative de putsch organisce par
des nazis allHichiens, k 25 jlli!lct J934,
s'Ctait soldce par un cchec. Lentreprise
etait alors prernaturee. Quatre ans plas
tard, fa donne a change. ~Allemagne s'est
affirm.cc sur la seene internationale eI a
avance son programme d'arnlements.
Mussotini qui, ell fe 'rier 1934, s'etait erige
en protecteur dc I'Autriehe, s'esl dCtourne
de l'Europe danubienlle apres avoir
trouve aupres de Hitter I'appui que les
democraties oecidentales lui refusaient
dans la crise ethiopienne (cJ Pierre Milza,
p.50).

La marge de manreuvre de l'Autriche
s'en cst trouveo reduite d'uulant. Pris dans
un etau, Schuschnigg n'a ees5e, dqJUis
1936, de cedcr aux injonctions du Fuhrer.
Par l'aocord du 11 jl1iBet 1936, l'Autriche
s'est cngagee areglcr ses relatious avec Ie
ITl' Reich sur Ie fait qu'cllc est egalemenl
un Etat allemand; d'autre part, des per
sonnalites sympathisant avec Ie nazisme
SODt entrl3eS au gouvernement. Pourtant,

Ie 9 mars 1938, Ie chancelier se raidit et
annonce ta tel'\UC d'uD referendum qui,
pense-t-il, manifest.era la volonte des
Autrichicns de demeurer indcpendilllts.

Ce\te decision precipite les evene
ments. Par peur d'un vote defavorable a
i'Anschiuss, Berlin menace, Ie 11 mars,
I'Autriche d'une invasion si Ie projet de
referendum n'est pas retire, puis contraint
Sclmschnigg ilia demission. Un gouverne
ment de complaisallce est charge d'assurer
la transition. Celle-ci est courte. Des Ie 12
marS, Hitler arrivc it Lil1z ; Ic Icndcmain, iI
prodarnc Ie rattachement de I'Autrichc au
Reich; Ie 15, eni'in, iI est acclame, sur la
Heldenplatz, par deux cent mille Viennois
enthousiastes.

Si I'union dc l'Autricbe a t'Allemagne
entre aussitot dans les faits, Hitler entcnd
uemontrer all mondc que les Autrichiens
adherent massivement aI'AnschJuss. Cest
I'ohjet du referendum organis~ Ie 10 avril.
Son resultat est sans surprise: les Autri
chiens ratifient Ie fait accompli a une
majorite de 99,7 %. Les methodes d'un
regime totalitaire n'expliquent pas tout.
I.e vole exprime aussi Ie desarroi du
peuple autrichien, Plus que tout a pcse
I'absence d'unc conscience nationalc
autrichienne. Au debut d'avril, Karl Ren
ner, figure de proue de la social-democra
tic, s'etait prononce en faveur de l'An
~chluss.De son cote, Ie cardinaJ de Vienne,
Mgr IBuitzer, avait invite les catholiques a
voter « oui ». Son appel avait d'autant plus
de chances d'etre enlendu qu'en dchors du
noyall legitillliste des monarchistes, les
milieux eatholiques n'ava,ient jamais
contes-te l'appartenancc de J'Autriche ala
nation allemande.

~ordre regne it Vienne. 'Pourtant,
toutes Ies consciences ne sont pas mises au
pas. Des octobre 1938, des milliers de
jeunes catholiques manifestent devant la
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catbedrillc de la ville leur soutien iltl cardi
nal Innitzer qui a commence de prendre
ses distances par rapport au regime.
Recrutant d'abord parmi les catholiques et
les comm unistes, une resistance entre
prend de s'organiser. Le soutien a I' An
schluss n'en reste pas moins largement
majoritaire. II faudra intendrc 1943 pour
que l'opinion bascule.

La France et l'AngJeterre n'ont reagi a
I' Ansch·luss que par une condamnation
verbale. Dans I'affaire tchecoslovaque,
leur respol1sabilite est encore plus nctle.

En' oc/obre J938,
ell application des l,ccord.. de Mllnich,
Hitler .•'empare des Slide/e.•,
regi/m de 1l:hecoslo_oquie pellpllie en rnl{jo";le
d'Al/emond.•. De_alii 10 disproportioa
des Iorce.•, 10 pop/tlo/ion ae peu/ qlle se res;gller.
Ci.de.ulIs, Ie .•(11111 nati, elles /ormes.. ,
(cJ. Keys/one).

Scule veritilble democratie de I'espace
centre-europeen, la Tchecoslovaquie
reproduit aussi, en miniature, Ies pro
blemes nationalitaires auxquels la monar
chie alltrichienne fut n"guere confrontce.
Elk abrite plusieurs minoritcs nationales
parmi lesquelles trois millions deux eent
mille Allemands sur les bordures de la
Bohbne et de la Moravie et en Silesie,
generalcmenl connus sous Ie nom de
SudetendeUlsehe. Jusq u'alors correctes,
bien que souvent delicates, les relations
entre Tcheques et Allemands se degradent
apartir de 1935, ]orsqu'un parti d'inspira-

tjon nazic rClIssit, ~OllS la conduite tic son
chef, Konrad Henlein, a etendre son
emprise sur ta majorite des Sudeten
deutsche.

Apres I'Anschluss, la Tchecoslovaquie
sera la prochaine proie du Fuhrer. ScJon
un plan arrete, des Ie 28 mars 1938, Hen
lein, docile aux instructions de Hitler, doit
presenter lin catillogue de revendications
telle.~ que Benes, Ie president de la Repu
blique tchecoslovaque, et son gouverne
ment ne puissent les accepter sans
remettre en cause l'integrite du pays.

Ayant rendn tout compromis impossible,
Hitler denonccra kl Ia face du moude I'op
pression dont les Allemands sont victimcs
en Tcheeoslovilquic (ef Philippe Bun·in,
p.34).

Pour meltre ce plan en echec, il faudrait
que la France et l'Angleterre soient reso
lues ad€fendre I'integrite de la Tchecoslo
vaquie. En realite, leur souci de ne pas se
laisser entrainer dans un conflit avec l'Al
lemagne facilite la tache au Fuhrer. Pour
sauver la paix, Franl<ais et Britanniques
presse.nt Benes de faire Ie maximum de
concessions (ef Elisabeth du Reau, p. 52).
Lorsque apres la visite de Neville Cham
berlain it Berchtesgaden, ils "dressent, le
19 septembre, au gouvernemcnt tcheco
slovaque des propositions prevoyant lil
cession al'Allemagne des territoires au les
Allemands representent plusde 50% de la
population, aPrague, la premiere reaction
mele stupeur et colere. Les responsables

I tch€coslovaques n'ont pas de mots assez
durs contre la France qui, estiment-ils, a
ignominieusement trahi leur pays: « C'es(
une lrahison, s'exc!amc Benes, ta Franee
nous a trahis... Ie suis reste fid(He ata France
ella France nous a jeu!s par-dessus bordo »

Au refus de Prague, Fran<;ais et Bntan
niques repondent par ce qui a toutes les
apparences d'un ultimatum. La Tchecoslo
vaquie se trouvant sous la menace d'etre
abandon nee a son sort, Benes considere
n'avoir d'autre choix que dc se soumettre.
Cette acceptation produit sur I'opinion
I'effet d'un choc. Des son annonce, dans fa
nuit du 21 au 22 septembre, des milliers de
Praguois descendent dans la rue; Ie 22, ils
sont deux cent cinquante millc a crier:
« Nous voulons eombaltre !» ; parmi les
ma[]ifestilnts, nombreux sonot ceux qui jet
teot leurs decorations franr,aises.

MARS 1939:
LA TCHECOSLOVAQUIE

A DISPARU DE LA CARTE
DE rEUROPE

I
Le refos de. Hitler dc sc satisfaire de ces

concessions relance, sans doute, la crise.

i
· Mais I'cspoir cst de courte duree. La

conference dc Munich Ie brise net. Le c1i
mat est, cctte fois, tout different. La deci-

j
sion de Benes de ceder aux injonctions des
puissilnces oosignataires de l'accord ne

I
provoque pas de manifestation. La colere
n'a pas disparu, mais elle ne s'exprime

I
plus. La lutle paraissant inutile dcvant Ia
disproportion des forces, c'est main tenant

[

lil resignation qui prevau!.
Le bilan de Munich est facile adresser.

La reculade des democraties occidentales
porte Ie coup de gI'ace all systeme fran<;:ais
en Europc centrale, I'effacement de la
France y Otlvrant tou!es grandes Ics portes
aI'Allemagne. Munich est ilussi Ie premier
acte du dcmantClement de Ia Tchecoslova
quie. Quand Hitlerla raie, Ie 16 mars 1939,
de In cartc de l'Europe, elle n'est plus
qu'un Etat moribond. Dans les semaines
qui ont suivi Munich, elle a dO ceder
d'autres territoires a la Pologne et a la
Hongric. Affaibli, deja sous Ie contrale de
I'Allcmagne, Ie gouvernement de Prague
n'a pll s'opposer au mouvement qui,
amorce des octobre 1938 et encourage par
Berlin, conduit, egalement Ie 16 mars
1939, a la secession de la Siovaquie (ef

I
reperes canographiques, p. 53). La Seconde
Guerre mondiale n'effacera pas Ie trauma
tisme de Munich. Celui-ci va encore peser
longtemps sur la conscience tchecoslo-
vaque. La defiance envers les Occidentaux
contrjbuera notamment a expliquer les
succes du parti communiste en Tchecoslo
vaquie et Ie toumant de 1948. •

MOTE
• Cf. lexique,
p.39.
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Jean-Pierre Azema . Professeur B \'lnstitut

d'etudes politiques de Paris

Pouvait..on resister aHitler?
A Munich, les democraties choisirent la reculade et l'abandon. Ce qui eut pour effet

, ineluctable de conforter Hitler dans sa strategie offensive.

Pourquoi les dirigeants fran<;ais et anglais ont-i1s pris Je pani d'une capitulation inutile?

L'AUTEUR
Jean-Pierre
Azema
a nOlammem
public
De Munich
Ii fa LibhQlion,
]938-1944
(Lc Seuil, 1987,
reed. 1996).
II a dinge,
avec Fran90is
Bedarida,
La France des
Qnnees noires
(Lc Scuil,
1993),
et publie,
ave<; Olivier
Wieviorka,
Vicby, ]940
1944 (Perrin,
1997).

M
etlant fin it une semaine de
tension extreme (Ies Fran

.. «ais, Ie 24 scptembre 1938,
_ rappellent 753000 reser-

visies lOt Ia Royal Navy, peu apres, est
mise en etal d'alene), les accords de
Munich son! signes Ie 30 septembre aune
heure du malin. HitIeF, on Ie s<1it, obte
nait, it quelques variantes pres, ce qu'il
avait exige : il annexerait en dix jams les
territoires tcheques dont la population
ctait de langue allemande aplus dc 50%
(soit phis du ticrs de la Boheme-Mora
vie), !,ans avoir a garantir les nouvellcs
frontieres du pays ainsi depecc.

La c1asse poHtiquc et I'opinion des

dcmocraties liberales qui avaient laisse
mettre en pieces ia Tchecoslovaquie
avaicol estime que Ie maintien de [a paix
ctait preferable a tout. Moins d'un all plus
tard, quand Fran~ais,Anglais et. Allemands
fccbaussaientleurs bottes, Ie Reich etait. Cll

bien rneilleure posture. Aurait-il done ete
preferable d'arreter Hitle.r en sepfembre
1938, au prix de la guerw ? La reponse, cin
q:uante ans plus tard, va de soi, tant les
retombees de Munich ant etc desastreuses
pour lcs democraties liberates, notamment
en confortant Ie pouvoir charismatique du
Fuhrer", Mais pouvait-on Ie fClire? La
reponse est incommode car I'historien rai
sonne rarement avec des « si ».

Q"e/ques jour.; se'liemenJ apres la slgnatr....
d",,' accords de MURk", Hitler en .Isiu dans /a rigion
des Sudel.es (c/. AKG).

II est sans doute plus facile de se
demander d'abord si Hitler ctail pret it
affrollter un conflit qui nsquait de devenir
europeen. C'eSl vraisemblable. H n'ex
c1uait pas de mettre it mal I'Europe de
Versailles sans coup ferir; mllis iJ accep
tait parfaitement les risques de la gucrre
'lui forgerait un homme nouveau. En tout
cas, si ['on en crait Ie protocole Hossbach,
du nom de son officier d'ordonnance qui
rcdigea Ie compte rendu de 1a reunion
tenue Ie 5 novembre 1937 entre Hiller et
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les hauts responsables de la Wehrmacht, il
proclamait vouIoir compenser Ies insuffi
sances dc I'economie de I' Allemagne
nazie grace a roccupation, par la force
armee si necessaire, d'un espace vital*
indispensable, ou se trouvaient la Tcheco
slovaquie, l'Aulriche. voire la Pologne et
l'Ukraine (cf Philippe Burrin, p. 34).

Sans doute une bonne partie des gene
raux ClIlHient-ils regimber, soulignant les
difficuHes que la jeune Wehrmacht aurait
Ii affronter : Ic rearmement intcl1sif n'avClit
commence que depuis les premieres
semaines de janvier 1938, la Kriegsmarine
etait en pleine reorganisation, la Luft
waffe ne possedait pas de bombardiers
sHategiques a long rayon d'action, le
«Mur de rOuest» (la ligne Siegfried) n'of
frirait qu'une resistance mediocre, etc.
Mais Hitler balaya ces objections, tan~
et de queUe maniere ! -Ies opposants, les
traita de defaitistes et d'incapables. II etait
decide a faire sauter Ie verrou tcheque qui
commandait Ia Mitteleuropa, a «ecraser
par la force des armes» un pays symboli
saFll it lui seul Ie traite de Versailles
abhorre.

LA WEHRMACHT
N'ETAIT PAS lNVlNCffiLE

EN 1938

n est par ai/leurs difficile de dire com
bico de tcmps aura it pu teniT I'armee
tcheque, pom Ie cas ou la conference de
Munich aurait echoue. Comme nous
connaissons la suite des evenements et ce
qu'aHait etre la cavalcade triomphante de
Ia Wehrmacht en Pologne en 1939 puis
durant la campagne de France en 1940, on
serait tente d'affirmer que les forces du
Reich o'en auraient fait qu'une bouchee.
Onpeut pourtant en douter. II convient en
effet de faire rcmarquer que la technique
du Blitzkrieg (( guerre eclair }») n'avait
jamais 6te lestee, que 80% des forces aHe
mandes n'etaicnl pas motorisees a
I'epoque, enfin que Hitler et ses generaux
hesitaient sur la mise en ceuvre du «Plan
vert» d'invasion de Ia lthecoslovaquie.

Reste que les Tcheques etaient vulne
rabies: Us avaient a defendre une fron
tiere de 4000 kilometres dont, depuis
l'Anschluss* (cf Jean-Paul Bled, p. 56),
2 000 avee Ie seul Reich (la France pour sa
pitrt n'avait a monter la garde que sur ses
2 000 kilometres de frontieres terrestres
dont 400 avec l'Allemagne). Le pays etait
entourc par quatre nations hostiles (dont
Ia Pologne menee par Ie colonel Beck qui
detestait Ie president de la Republique
tcheque Benes et entendait monnayer un
diffcrend territorial polono-tcheque) sur
cinq de ses voisins (seule la Roumanie

entrctcnaj( des relat,ions cordiales avee
Prague). Si la valeur de I'armee tcheque
n'etait pas asOlls-estimer, avec pres d'un
million d'hommes mobilisables, 200000
d'entre eux etaienl dc langue et de culture
allemandes. Ajoutons que, si les ltheques
possedaient des chars de tres grande qua
lite, la Wehrmacht pouvait, elle, en mettre
en lignc pres de cinq fois plus (2100
contre 418) ;Ie desequi.libre se faisait ega
lement sentir pour les avions de combat
(1 230 contre 600).

Bref, on peu't supposer que les
Tcheques auraient probablement vendu
cherement leur peau. II est neanmoins
tres vraisemblable qu'a eux seuls ils n'au
raient pas pu tenir tete aux Allemands
plus de trois it quatTe mois. II fallait done
qu'ils belleficient de soutiens a la fois
mi/itaires et diplomatiques. Avant d'ana
lyser les responsabilites franco-anglaises
dans Ia capitulation de Munich, disons
quelques mots de I'URSS, qui avait
decla~e en 1935 qu'clle defendrait l'iOle
gritc de la lthccoslovaquie, mais acondi
tion lJ.u'ait joue au prealable Ie traite
d'aide et d'assistancc franco-tchecoslo
vaque. LUnion sovietique, d'ailleurs, ne
resta pas totalement inerte : elle exen;a
notamment des pressions diplomatiques
sur Is Pologne. Mals die mettait de plus
en plus en doute la fiabilite des dcmocra
ties liberales, alors qu'elle-meme n'avait
aucune frontiere commune avec la lthe
coslovaquie. Or si la Roumanie ctait prete
atolerer Ie survol de son espace acrien par
des avions de guerre sovicliqucs, la
Pologlle" elle, refusait Ie passage atravers
son territoire du moindrc element de l'Ar
mee rouge.

C'est dire que c'etaient bien les Fran
r,;ais et les Anglais qui detenaient les cartes
maitresses. Pourlant, lcur relative impre
paration militaire donnait a reflechir.
NOlons en premier lieu que Paris et a for
tiori Loodres n'avaient, depuis 1936. aucu
nement eprouve Ie besoin de provoquer
des rencontres d'officiers d'etat-major a
un haut niveau : c'est en avril 1938 qu'on
reprit langue,. sans grande conviction, du
cote dcs Britannigues. Si les Anglais
avaiel1't veille a moderniser leur flotte et
dans une moindre mesure leur aviation, ils
ne pouvaient guere offrir que I'envo~ sur lc
continent de deux divisions. En cas d'af
frontement avec Ie Reich, it faudrait donc
gagner du temps. Les Franc;ais, eux, pas
saient pour posseder la meiJ[eure armee
du monde; mais depuis 1937 elle s'etait
laisse distancer dans l'aviation (Ie plan V
qui allaH aecclerer la production fut tout
juste lance en avril 1938).

Surtout, Ie rearmement allemand et la
remilitarisalion de la Rhcnanie (ef chro
nologie, p. 38) faisaient ressortir la contra-

diction qui existait alors entre la diploma
tie et la strategie franc;aises : comment
portcr secours ades nations censees offrir
des alliances de revers, alors que de plus
en plus, sous I'influence des « grands
chefs» Petain puis Weygand, la defense
du «fronl continu et inviolable" demeurait
I'alpha et l'omega de notre defense ') Si
certaines phases d'une guerre de mouve
ment n'etaient pas a priori exclues, elles
etaient censees rester cantonnees aux
plaines flamandes (alors que la Belgique
avait depuis 1936 denonce toute entente
prealable en cas de tension), et bannies en
Rhenanie (meme si la ligne Siegfried etait
bien plus vulnerable que ne I'affirmaient
'les generaux franc;ais), Le point important
est que I'ancien combattant Daladier etait
convaincu de l'impossibilite de porter,
dans un premier temps. secours aux
Tcheques.

LAFRANCE
A LA REMORQUE

DE SA « GOUVERNANTE
ANGLAISE»

Lcs "appeasers» anglais, Neville
Chamberlain en tete, ont instrumentalise
a des fins politiques la vulnerabilite rda
tive des forces militaires des democraties
liberales (ef Elisabeth du Reau, p. 52). La
politilJ.ue d'" appeasement », de concilia
tion a I'egard de I'Allemagne, a ete une
politique con stante du Foreign Office
depuis Ie traite de Versailles: un Chur
chill, par exemple, ne I'a pas desapprou
vee avant l'Anschluss. Elle s'est traduite
notamment par l'accord naval germano
britannique du 18 juin 1935 et tout autant
par I'acceptation de la remilitarisation de
la Rhenanie; a I'epoque, it paraissail
necessaire de privilegier l'empire par rap
port au continent, en tout cas par rapport
a I'Europe centrale qui ne presentait
qU'un ,interet mediocre pour les Britan
niques. Chamberlain allait durcir cette
strategie politico-diplomatique, en esti
mant que, si Hitler n'etait qu'un parvenu,
une Allemagne forte presentait du moins
I'avantage d'offrir un barrage au deferle
ment des hordes bolcheviques.

La France de Daladier, Ie plus souvent
ala remorque des evenements, s'est laisse
guider par sa "gouvemante anglaise» (Ia
formule est de \'historien Franc;ois Beda
rida). Le premier reflexe de Paris etait
bien de vouloir defendre Prague; mais
son ralliement a la polilique d'«appease
ment" lui fera trahir son allie tcheque.
Dechire, DaJadier finit par estimer qu'il
fallait gagner Ie repit necessaire pour ren
forcer l'armee fran<;aise et lui permettre
de faire face a la guerre, It fit alars Ie jeu

MOll
• Cf. lexique,
p.39.
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« Mein Kampf»
Dans ,Il;/ein Kampf, public: en 1924,

Ics Occidentaux auraJem pu lire

Ie sort que Hitler n~selvait al'Europe,

L e droit au sol et i\ la terre peut
«_ devenir un devoir, lorsqu'un
grand peuple parait voue ala mine,
adefaut d'extension. Et particll/ierement
quand il ne s'agit pas d'WI quelconque
petit peuple negre, mais de IAllemagne,
mere de lOuie Fie, mere de roule la
civilisation actuelle. [Allemagne sera Line
puissance mondiale, ou bien elle ne sera
pas. Mais pOllr devenir !/.lIe puissance
montliale, elle a besoin de celte grandeur
teniloriale qui lui donnera, dans Ie pr-esen~

l'impOltance necessaire cl qui donnera ii.
ses 6to)'el/.I' les moyens d'exisler.
({ Aussi, nous autres n3lionaux
soeialistes, biffons-nolls dcliberement
l'orientation de la politique exterieure
d'avant-guerre. Nous oommen<;ons 1ft ou
l'on avait fini il y a six cents ans. NOlls
arrctons l'etcrndle marclle des Gerrnains
vers ]e sud et vers I'ouest de l'Europe, et
nOlls jetons nos regards sur l'Est. [...J
,,[... ] "fewl qu'on se reI/de enfin
clairement compte de c ' fail .- l'ennemi
mO/1el, I'ennemi impitoyable dl/ peuple
aliemand esl et reste la !'I·al/ce. [... ]
« [Angletcrre desire que I'Allemagne ne
"oit pas une puissance mondiale ; 1£1
Francc ne veu! pas qu'il existe une
puissance qui s'appelle I'Allcmagne! [...]
" C'est unU]uemem ell France que I'on
remal'qlle aujourd'lrlli /.Ill accord secret
entre les intentions des boursicrs,
in(enlions dont les Juif-s sont les
representants, elles V<T/,a d'une politique
nationale inspiree par le chauvinisme. Kt
c'esl preci.semenl cette identite de l'lieS qui
conslilt/e I.tI/ immense danger IJOf.IT

1'Aliemligne. [...] Carla contamination
provoquee pllrl'afJ1ILr de sang negre sur Ie
Rhin. au cceilr de I'Eflwpe, flfpond aussi
bien a10 soif de I'engeance de eel eIIllemi
h6Mitaire de fJotre pellple qu 'au froid
calml dl./ JlI~f, qlliY voit Ie moyen de
commencer Ie metissage du COII/ineni
eumpeell en .1'011 centre ct, en injectant 10
race blanclre avec Ie sang d"lIle basse
humallile, de poserl.es .IiJndaliol1s de sa
propre domina/io/l, "

(Hiller, Mein Kampf;
Paris. Nouvelles Editions Iwines, 1934.)

(Le~ pas~~ g'~ i,;!l caracll?rcs italiqucs nc llgura,ienL
que dan, I'Ctihion nJlcm'Jnde : ii, avaient ~l<:

supp ~Ie, d,ms In Lraduct;OIl r,c'\Il~"jsc ,Ie 19.14.)

des modere.s fran«ais, que Ie ministre des
Affaires etl'angercs Georges Bonnet, par
conviction et encore plus peut-ctre par
opportllnismc, allait symboliser. II souli
gnait qu'accepter Ie risque d'un nouveau
conflit mondial serait un suicide geopoli
tique : il fallait faire Ja part du feu et se
degager au plus vite des allianees de
revers.

Precisons que I'opinion penchait pour
Ie refus de soutenir militaireruent la leIH~

eoslovaquie, voirc pou,r son abandon a
court lerme. En France, les «bellicistes»
(seloll In denomination perverse donnee
par lems advcrsaircs) avaient asurmonter
la peur q nasi biologique d'un nouveau
conflit europeen, tant demeurait pregnant
Ie souvenir de la Grande Guerre. Inutile
de rappeler Ie soulagement viseeral
d'avoir evite une nouvclle boucl1crie qui
saisit eeux qui nc scraient pourtant que
des Munichois d'un jour ou d'une
semaine. Ajoutons qu'a pll pcser hI crainte
de so retrouvcr dans Ie camp de commu
nistes dont Ie ralliement aJa politi que de
defense nationale en 1935 etait trop
recent pour ne pas ctrc suspect.

LE «LACHE
SOULAGEMENT»

DES PACIFISTES FRAN<;AIS

On s'explique done que, mcme s'ils
etaient moins nombreux qu'on ne veut
bien Ie dire, les pacifistes aient cxerce une
pression efJicace. Reprcnons brievement
leur typologie, puisqu'on distingue gene
ralcment parmi eux trois familIes. En pre
mier lieu, les padGstcs ,integraux - ou
presque - pour qui la Grande Gllerre
devait demeurer ft jamais la « der des
de"s)) ; on trouve parmi eux des intellee
tuels, tels Alain ou Giono, rejoints par un
certain nombre de syndicalislCs. En
deuxieme licu, les paci,fistes de conviction
qui se reclamaient volontiers d'une ana
lyse marxiste, des syndicalistes encore, et
\Inc fraction notable de la SFlO derriere
Paul Faure - celLx-la se refusaient cate
goriquement a entrer dans J'engrenage
qui avait amene Ie declenchement de la
gUCHC de 1914.

Ces derniers etaient desormais rejoi.nts
par differentes sortes de « neo-pacifistes »,

demeures quant a eux nationalistcs et
mililaristes, mais ~mimes par des conside
rations gcostrategiques et ideologiques,
dont l'antibolchcvismc etait Ie uoyau dur ;
i1s estimaient que toutc guerre mcnee en
[avellr des 1cheques oontrc I'Allemagnc
nazie serait ideologique, manipu.lee par
Moscou voire par 1cs Juifs, debouchant

soit sur une defaite de la France soit sur la
devastation de l'Allemagne, ce qui sign i
fierait I'eeroulement des systemes autori
taires, Ie principal rempart eontre la bol
ehevisation de !'Europe. Deja L 'Action
franryaise, apotre du nationalisme integral,
avait titre lors de la remilitarisation de la
Rhenanie par )'" elllJemi hcreditaire)) :
« SurlOlI( pas fa gllerre !)) Prcsque tous ees
pacifistes d'oceasion tombaient d'accord
pour fairc la part du feu en Europe cen
trale, tout en se rcpliant sur la ligne Magi
not et sur I'empire, tout en s'effor~ant de
prendre langue avec J'ltalie mussoli
nienne; ils se refusaient en tout eas a sor
tir du pre carre pour porter secours aux
Teheques. Ces vues etaicnt partagees non
seulement par la droite ultra mais encore
par les neo~radica\lx et les gros bataillons
des parris de la droite dassique.

Les esprits les plus lucides, meme s'ils
avaient cede sur Ie moment au lache sou
lagement de voir la pa,ix sauvegardee,
convinrent cependant tres vite que les
consequences de Munich etaient telles
qu'il aurait fallu risquer la guerre. Car les
retombees de la reculade de Munich
ctaieot d'autant pillS desastreuses qu'elles
survenaicnt apre'S I'inertie manifestee par
Les deux democruties liberales lars ue la
remilitarisation de la Rhenanie, puis lars
de I'Anschluss. En quelques semaines,
s'effondJaient non seulement Je prestige
mais encore la creclibible de la Grande
Bretagne et encore plus celie de la France.
Comment pouvait,il en eIre autrement,
des lors que celle derniere avait aban
donne un allie avec lequel elle avail signe
un traite en bonne et due forme?

Sans doute la these (fonnalisee apres
coup) du repil neccssaire, qui devait per
me tire, en contournant plutot qu'en
affrontant, de gagncr du temps, de par
faire Ie rearmemetlt et de preparer une
gucrre inevitable, o'est-elle pas pour
autant denuce de tOllt fondement. Car les
democraties alla,ient bien acceh~rer leur
programme militaire, notamment les
Anglais, en accroissant notablement La
production de leur aviation de guerre, ce
qui allait les sauver lors de la bataille
d' Angleterre.

Mais Ie cote negatif I'emporte, et de
beaucoup. D,autant que la Wt:hrmacbt
aBait, elle aussi, peaufiner sa machine de
guerre, profitant des enseignements tires
de I'cxamen des fortifications tcheques,
qui etaicnt inspirees de Ja Iigne Magfnot et
avaient du etre livrees intactes. AjoutOllS
qu'apres Ie premier coup de Prague, I'ar
mee allemande mettait la main sur des
chars de tres bonne qualit6 (un Panzer sur
sept au moins ctait d'origine tcheque) que
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les Fran«ais allaient retrouver lances
contre eux en mai 1940.

Tous les ambassadeu rs Erane<ais en
poste Ollt note que Ie prestige Eran,,;ais a
l'etrallger en avait pris un rude coup. Lin
Iluence politique autant qu'economique
de Paris et subsidiairement de Londres
s'effondrait en Europe centrale et orien
tale. A Budapest mais aussi a Sofia, a
Bucarest, voire iI Prague, on se mit af(lire
sa COUT it Berlin, et en tout cas on evita de
froisser Ie Reich. La Belgique, pour Stl

part, SI: fit tres sourcilleuse sur sa neutra
lite, s'jnterdisallt de fait toute concerta
tion d'ordre mil:ita.ire avec ses voisins, en
cas d'invasion allemande.

MUNICH
MENE A LA GUERRE

Quant a I'URSS qui, il est vrai, avait
decide, des I'automne 1937, d'adopter une
position de neutralite dans les conflits qui
pourraicnt opposer Ie Reich nazi aux
democraties liberales, la capitulation de
Munich la confonait dans sa conviction
que la eJrande-Brelagne et la France
n'etaient pas fiables ; Moscou preta allen
tion a la satisfaction manifestee par
i10mbre de dirigeants britanniqucs aI'idee
que l'URSS,I'une des absentes de Munich,
en etait de fait I'autre grande vaincue. Sta·
line et son millistre des AEfaires etrangercs
Molotov s'cn souviendront dans les jour
nees dccisives d'aout 1939.

Le Fiihrer voyait son pouvoir notable
ment renforce de cctte reculade ; il gagnait
sur tous lcs tableaux; la fin heureuse du
suspense gllerrier Hait portee ason cr6.fit,
il apparaissait comme I'homme de la paix,
tout en restanl Ie personnage charisma
tique qui cxaltait Ie nationaJisme d'une
majoritc (fAllemands toujours revolt6'
par I'humiliation de 1919. II s'imposait
egalement aux responsables de I'armee qui
avaicn t jusqu 'alors garde leur autonom ie a
regard du n::,gime et s'estimaient en droit
de trancher de man-iere ultime dans la
decision dc Ja paix et dc la guerre : les
hauts dignitaircs de la Wehrmacht ant ete
muscles voire mates tout au long d'une
crise qui a vu Ie triomphc des « intuitions',
du Fuhrer. desonnais consacre comme Ie
chef apart entiere de I'armee.

Dernier point digne d'etre note: la
declaration de guerre, en septembre 1939,
cst dans Ie droit fit de la reculade de
Munich. Pourquoi ? Parce que, dans I'ete
1939, Hitler est convaincu que les deux
democraties libcrales ne voudront pas
mourir pour Dantzig alors qu'elles n'on!
pas su dMendre Prague cn temps utile.
BreI' Ie monde aHait payer tres cher Ie
triomphe munichois du Fiihrer. •
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EC E CHE'

Michelle Perrot· Professeur emerite d'histoire contemporaine

a I'universite de Paris-VII-Jussieu

1848 :
la revolution des femmes
II y a cent cinquante ans, la revolution de 1848 donne aux femmes, pour la prt~miere fois,

la possibiJite d'intervenir sur la scene publique. Au travers de journaux, petitions, associations ...

Femmes celebres, femmes du peuple, cote acote, prcnnent la parole. Breve liberation

les hommes confisquent bien vite cette parole n§volutionnaire!

Ce qu'U fa rete ir: 1848 voit les femmes investir les Iieux d'ex
pression nes de la revolution: journaux, petitions, assemblees, mani
festations. Quelques personnalites se detachent, dont George Sand
ou Eugenie Niboyet. A travers leurs ecrits, s'exprime un puissant desir
de reconnaissance et d'autonomie que doit couronner I'obtention du
droit au travail, des droits civils, et, selon certaines, du droit de vote.
Mais, loin de repondre a leurs attentes, la W Republique condamne
ces femmes au silence. Et les hommes les rendront responsables tout
a la fois des debordements revolutionnaires ct de I'echec final de la
Republique.

t'auteur : Michelle Perrot a tout d'abord oriente ses recherches vers
Ie monde ouvrier (sa these «Jeunesse de la greve », a ete publiee dans
une version abregee au Seuil, en 1984), la delinquance et les prisons,
puis vcrs l'histoire de Ia vie privee. Depuis vingt ans, elle se consacre
prioritairement a I'histoire des femmes: elle a dirige avec Georges
Duby une Histoire des femmes en Occident (; vol., Pion, 1990-1991).

, ot ele : 1848 a correspondu en Europe i un formidable souleve
ment des peuples, animes d'un meme ideal de liberte. En France, Ie
mouvement revolutionnaire rcnverse la monarchie de Juillet et etablit
la 11< Republique. Des emeutes aVienne, Budapest, Prague et bient6t
en Pologne cbranlent Ie pouvoir autrichien. En Allemagne et en Italic,
les idees d'unite nationale progressent. Partout, les pouvoirs en place
doivent accorder des reformes en faveur des droits et de I'autonomie
des peuples. Mais la reaction va etre brutale. Au "printemps des
peuples., succede un ete de repression.

figure la «petroleuse», femme incendiaire
de la Commune. En ce milieu de siecle, la
barricade devient plus etroitement mascu
line, dans sa representation plus que dans
sa pratique, maniere cJ?evacuer de I'espace
public fa presence des femmes, desormais
figees en allegories et en symboles. Et les

Au mieux, e'est Ie silence: dans la pein
lure des barricades, les femmes sont
absentes, bien plus qu'ell 1830, lars de fa
revo)utioll des «Trois Glorieuses» qui fut a
I'origine de la monarchie de Juil!et; au
alors dans la position de fa femme-qui.
aide, ou sous les traits d'uDe virago qui pre-

'est, semble-t-il, en juin
1848 que La Vaix des
femmes, journal d'Euge
nie Niboyet, parla pour
la premiere fo is des
« femmes de 1848 », les

erigcant, par Ie langage, en aetrices de I'his
toire. eexpression a fait fortune, avec des
eclipses, des refoulements, des retourne
ments lies aux revisions historiographiques
qui menacent partieulierement I'histoire du
feminisme, « niee dans Ie meme temp,~ atl elle
se fait »\ et par les femmes elles-memes.

Daniel Stem (nom de plume de Marie
d'Agoult), qui fut I'amie de Franz Liszt et la
preeoce historienne de 1848 (Histaire de la
Revolution, 1850), oppose les femmes du
peuple aWl: «exeentriques» des clubs et des
journaux. Moquees par les publieistes, eUes
sont toumees en derision par les carieatu
ristes. Daumier consacre aux "bus bleus»,
«divoreeuses» et autres "VI:suviennes» - ces
grisettes qui pretendaient porter les arrnes
camme leurs compagnoIlS - des series a
sucres du Clwrivari. Le th6iltre les prel1d
pour cibles. En 1849, un vaudeville «reac
tionnaire» met en sce.ne Les Femmes sau
cialisles, Mmes Giboyet et Consuelo (ou
I'on peut reeortnat,£fe George Sand puisque
c'est Ie titre de l'un de ses romans), repre
sentees par des cam6diens d'age mur, aux
allures grotesques, voire mOFlslrueuses.

Sand, en raison de sa celebrite et de son
engagement aux cotes du Gotlvernement
provisoire (ef encadre « Deux siecles de
luNes », p. 66), susdte les sareasmes les plus
haineux : "L'egetie», da Sapho de to Repu
blique», «La belle. el sainte muse» est une
«rouge» qui couche el qui louche de I'ar
gent pour ses Bulletins de la Republique;
blessee, elle se eroira obligee de dementir.

J. ('I.. Genevieve

Fr"isg.
"Sing janIe
f~mifljsh: ,

U,j" iJiSIOIre
dc"jf'.J'f'r,,·.\
t'.11-.11
po.ui/)/e ?
Riv(,gcs, 1984,
p.200.

Non
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GOUV£RN£M£NT DES rtMMES.

toyennes, qll'est-ce que la liberte? nne femme. Qu'est-ce que 1 l"pllbHt{1l1 Une
LIne I POUTqUOl lalSSerlons nOllS Ie pouvOIr al1X nOll1.mes 7, . avec ~B. 4u'ils gOlwernent ~l

[I Marcllons sur Ie PrDvisoire masculin, enleVOllS Ie. et qU'i! tombe I I, . anos Menoux.

Le «gouvememenl dl!$ femmes H a fail l'obJet
en 1848 de caricalu!'<'J nombreuses.
Pouf1anl, aVUlII 'tU",e de .son~r0. I'egafile
polilique el atl droil de role, c'e," sur 1'''Balile civUe
q!le portenl leur.< revendlcatiotls (iU,utraliotl
till G,uUlve Jamez, QNF; cl. J.-L Channel).

manuels scolaires peuvent, allegremenl
aujourd'hlli encore - parler du suffrage
«universe!» de 184 . saFis mcme indiquer
qu'i1 n'etait que masculin...

Cependant, I'historiographie contern
poraine a redecouvert les «femmes de
1848», que nollS appcllerions plus volon-

tiers «des femmes en 1848» pour eviter les
pieges d'une trompeuse unite verbale :
fugitivemcnt d'<lbord, lors du premier cen
tenaire, grflce aEdith Thomas, cette pion
niere (ef Pour en savoir plus, p. 67); de
fa<;on beaucoup plus soutenue, aujour
d'bui, en raison des developpernents d'une
histoire des femmes devenlle plus sou
cieuse du politique. Les travaux de Michele
Riot-Sarcey, de Christiane Veauvy et de
Christine Faure, dont l'Encyclopedie poli
tique et Ilislorique des femmes est particulie
remenl attentive il fa dimension euro-

peenne, ant notamment contribue areeva
luer une experience sans precedent.

Dans un monde construit su rune
rigoureuse distinction du public et du prive,
«spheres» wnsiderees comme des equiva
lents des sexes, sur la famille patriarcale,
cellule de base et interlocutrice de l'Etal,
sur la subordination civile de la femme
muriec et l'exclusion des femmes de la poli
tique, 1848 a constitue sinon une rupture,
du mains une breche, ou se sont engouf
frees des femmes, avides de leurs droits ou
simplement rebelles. Bref episode qui
frappe par son intensite, la variete de ses
manifestations, et son extension ala fois
sociale et spahale, sans qu'on puisse mesu
rer vruimeElI la parI de la contagion ou de la
simultaneile. Moment fulgurant d'une
prise de parole ou les femmes se font, pour
une fois, entendre suns mediation.

UNE :ELITE
RB

EPRISE

Mais ces femmes de 1848, qui sont-elles
dans leur diversit6? Des femmes connues,
voire celebres, et des anonymes; des habi
tuees de l'espace pu blic, au mains Iitteraire,
et d'ohscurcs lectrices, rnenageres ou tra
vailleuses des faubourgs et de la province;
de moyennes, voire petites bourgeoises,
'institutrices, publicistes, sages-femmes ... ,
engagees dans un salariat incertain, mais
aussi des ouvrieres du textile ou de la cou
lure; des femmes seules, celibataires ou
separ,ees, attentives au divorce, et des
meres de famille, soucieuses de I'education
de leurs enfants - un des arguments
eiviques de toutes; des femmes pauvres,
prostituees parfois, libere-es de Sain t
Lazare (la prison parisienne des femmes)
des les premiers jours d'une revolution
genereuse qui voit dans ces «filles
perdues» des filles du peuple, et souvent
refugiees dans les lavoi.r$ du bord de I'eau,
hauts lieux de la sociabilite feminine.

Les plus actives ont fait leurs premieres
arrnes dans les joumaux nes de 1830, tel La
Femme fibre. Le socialisme, surtout Ie saint
simonisme, qui prekhait l'emancipation
jumelle des proletaires et des femmes,
appuy6 sur I'unite du «couple-pretre» des
deux sexes rcconcilies, avail constilue un
formidable apprentissage (ef eneadre «Les
socialistes utopistes el les femmes », p. 65).
Toutefois, I'exigence quasi victorienne de
respectabilite morale avait refoule les der
niers eclats d'une liberation sexuelle dont
Claire Demar fut la tragique interprete (en
1834, l'auteurdeMa loid'avenir, desesperee

I
de DC pouvoir I'atteindre, s'etait suicidee),
et doot les premiers romans de George

I Sand (Indiana, Lelio) soot uussi porteurs_
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urba
nisees, alphabetisees,

voyagellses, gagnant leur vic de toutes
les maniercs, errises d'ecriture et de
Iiberte, «i.ntelleclUellcs» avant la lett.re, for
ment I'armature de ce mouvcment. Elles
organisent des reunions, a leur domicile,
«chez celie qui allra Ie plus de chai.yes», se
demcnent dans tous lcs sens, conseientes
de viVIe une conjoncture historique dont il
impone de tirer pm'ti.

ELles s'arpuicnt sur une nehuleuse de
lingeres, brodeuses, couturieres, que
Jeanne-Desiree Gay tente d'organiser en
cooperatives all seindes ateliers nationaux.
Mais au-dclrl - et en dehors -, bien
d'autrcs femmes s'ebranlent, et dans des
milieux tres divers. Les ouvriercs de Saint
Etiennc et du Lyonnais manifestent, vio
lemment, contre les couvents qui leur font
concurrence. Dans Ics campagnes du Var, a
La Garde-Frcinet, lcs femmes font greve,
dCfilcnt dans Ics rucs, organiscnt une
societe de prcvoyance, la Sainte-Made
leinc. Le salariat introduit 11 de nouvelles
formes de sociabilite. Le travail, Ie salariat,
la ville: tel est I'horizon brouillc de ces
femmes d'un peuple aux contours indecis.
Des raysallnes, prescntes au contraire dans
les cmeutcs de suhsistances de lS46-1847,
il est rell question.

Ce qui frarpe. c'est la force relative du
nombre, tant en Francequ'en Eurorc4. Les
associations se chiffrent pas dizaines, les
manifestations par centaines, les petitions
surtout, forme classique de I'exprcssion
citoyenne des femmes, par milliers de signa
tures. A Vienne, en Autliche, une petition
du ((Groupe democratique des femmes» en
obtient plus de mille. Mouvement de
masse? Cest beaucoup dire. Neanmoins,
avec I'extension de I'alphabetisation et du
salariat, on sort du cercle etroit des dames
pour eotrer dans ('ere modeme des foules.
On change, timidement, d'cchelle. Frappe
aussi une certaine moote sociaJe, avec Ie voi
sinage de femmes «auteures", ou de
patriotes de haut vol liees, par leurs maris
souvent, aux mouvements nationaux 
ainsi, eD Roumanie, Anne Iratescu et
Marie Rosetti, et, en Ita lie, 1a princesse
Cristina de Belgiojoso -, et dc femmes du
peupte. Une alliance fragilc, qui ne se
retrouvcra plus au memc degre.

]848 a donne Ie signal d'une incroyable
effervescence femiu.ine. «Apres la revolu
tion de fevriel; Ie GOt/vememellt prov;soire
Jut assaill; par les femmes», lit-on dans La

! ['o!it;que des femmes en aoGt 1848. «Les

Plus qll'C\ucune autre, cctle fcmme ras
sionnee tenta de vivre ensemble I'amour et
la revolution. co dont tcmoignent ses
superbes lettres3.

Mais il y en ellt bicn d'autres : Puuline
Roland (1805-1H52), fille du dirccteur des
Postes de Falaisc, montee i:l Paris rour reno
contrer Ie disciple de Saint-Simon Prosper
Enfantin (ef encadre «Les socialisles /./10
pistes ct les femmes ", p. 65), mere ccIiba·
taire de 4uatre enfants, gagnant sa vie par
I'aiguille et la plume. Institutrice, elle fonda
CD 1849 avec Jeannc Deroin l'Association
fraternelle des institutcurs socialistes.
Arrctee, derortee en Algerie, apres Ie coup
d'Etat de Louis Napoleon Bonap:Jrte, Ie 2
decembrc 1851, cUe mourut sur la route du
retour en 1852. Et encore Suzanne Voil
quin, sage-femme, disciple d'Enfantin, qui
fit en 1834 Ie voyage d'Egypte pour y chcr
chcr, confonnement lila doctrinc saint
simonienne, In "Merc» qui dcvait s'y trou
vel'; Adele Esquiros, Jenny d'Hericollrt,
Elisa Lcmonnier, zelatrice de I'instruction
rrofessionnelle des filles, la toute jeune
Victoire Tinayre. future communarde. Et
'tOlites celles qui ecrivent anonymcment,
signant de leurs prenoms, encore une fois
selon la rratiquc saint-simonicnnc, dans les
coloUDes dcLo Voix des femmes, ou Ie cour·
rier dcs Icctrices. Vne elite dc femmcs,

------------=.,....--c
Car;eal1lre cle George Sand
repre"en/ee en " t'gir;e ,. de L£tlnl·Rollill,
"';II;slre de I'ln/erieur, dOlIl ""e liellt
Ie ponefemlle
(Par;s, BNF; cl. J.•L. ClW"nel).

Michele Riot-Sarecy a ev04ue la trilo
gic Niboyet·Gay-Deroin, «lrois figures cri
tique.I' dll pOl.ll'o;r" (cf Pour ell sapoir plus, p.
67). Eugenic Niboyet (1807-1883), unc
protestante philanthrope, seeretaire de 1a
Societe de la morale c.hnSticnne, visiteuse
de prison et mjlitantc dc I'aholition de la
peillc de mort, publiciste expelimcntee, fut
lu principale animatlice du Club des
femmc~ et de La Voir des femmes. Jeanne
Dcroin (1805-1894), lingerc, puis institl]
trice, compagne d'un socialiste dont elle
eut trois enfants, allachait beaucoup de
prix a I'education. Elle fut candidate aux
elections du printcmrs 1849, avant dc s'exi
IeI' a Londres, Jeanne-Desiree Veret
(1810-1890), devenu Gay par s n ll1ariage
avec un di~ciplc du socialiste anglais
Robert Owen, rencon!Fe 11 Londres en
1817, lors de son premicr exil, lingere,
saint-sill1onienne, ruis fOllrieriste (ef enca
dre «us socia/iSles 1II0pisfes el lesJemmes »,

p. 65), s'investit surtout dans les associa
tions ouvriercs et mena Ie combat pour ks
atelicrs nationaux2 feminins ct Ie droit au
travail des femmes. Delcguee par les tra
vailleurs du Faubourg-Montmartre, elk
militu pour la rresence des femmes it 1a
Commission du Luxembourg, instituee Ie
28 fevrier 1848 pour etudier lcs 4ucstions
sociales, et fut, pour cclle raison, destituee.
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PROUDHOM (1809-1865)
Ouvrier typographc, il dcvcloppe lI1~C

critique violentc contre Ie capital, l'Etat
et la religion:« Dieu c'eslle mal;
la propric!le c 'est ie vo/. " Cette critiquc
de toute autorite Ie rnene ill'anarchismc.
Mais s'il desire I'avenement d'une societe
egalitaire, il est hostilc fl toute
intelvcntioll publique, voirc au salariat des
femmcs, avant toutmcres et menageres,
dans une famille resolument patriarcalc.

nale. Lorsque, mine par les dissensions
internes, Ie journal s'interrompt, JeaJJne
Desiree Gay lance La Politique des femmes,
plus ouvrier, et Jeanne Deroin, L'Opimvn
des femmes, Elle y proteste contre Ie
manque de hardiesse du Parlement qui
maintient les femmes dans la dependance.
"Ne voulant emanci.per 10. femme ni. comme
€Ire humain, ni comme ch.al, ch.ien, tigre,
lion, se/pent [... J, it ell a fail. une chose. J) En
quelques mois, un fleuve de textes et de
mots s'est ecoule, porteur de revendica
tions nouvelles.

Mais queUes revendicalions? A travers
ces eoril<;, s'aftinne un profond desir d'auto
nom ie, de dignite, de reconJlaissance,l'aspi
ratiun a etre consultee' et respectees. Des
ouvrieres s'agitent-elles? Eugenie Niboyet
commente: «Powquoi ces femmes, ordinai.
remenl sipaisibles, font-elles leur 93, pall/quai
elies se revoltenl? Parce que les al.eLiers de
femmes sont diJiges par des hommes, parce
que La faveur est aplus haUl prix que le me/lie
[... ]. Ce que I'ouvr;ere veut, ce n'est plus I'au
man.e organisee, c 'eslle trQlJail justement retri.
but!. [...JLes ouvrieres ne veuJenl pas compti
ql.ler la l/idre dl.lgouvemel71elll .. mais elles veu
len/ etre cOllSultees en ce quiles conceme.>J

Voila bien \'esscntiel : etre enfin rccon
nue comme sujel. Ce qui veut dire: dwits
civils, y compris droit au divorce, droit au

Les socialistes utopistes et les femmes
Les sodalistes utopistcs ont inspire les femmes dans leur recherche

d'une plus grande autonomie.

FOURIER IT L! FOURliRI5ME
Charles Fourier (1772- 1837) invenle
un modele de societe organisee
cn phalanstcres, groupcs d'hommes et
dc femmes mettant en commun Ie produit
de leur travail el parlagcanl les tikhes
domestiques. Critiquant la famille
monogamiquc, il piaide pour une
cOinmunaute scxuellc absolue al'intcriel1l'
du phalanslere, pour les hommes comme
pour les femmes, dites " pil'orales .,
quand eIles changent de partenaires.
Dans la pratique, les chases seront bien
diffcrcntes, et les disciples dc Fourier,
Victor Considcrant par excmplc, metlront
une sourdinc it cct aspect des chases.

LEI 5AIMT·5IMOMIEM5
lIs se reolamcnt du philosophe et
economiste Henri de Saint-Simon (1760
1825) qui plaidait pour Ie developpement
dc la production afin d'ameliorer Ic sort
du peuple. A sa suite, Prosper Enfanlin
(1796-1H64) cree llnc ephemere
communaute socialiste it Menilmontanl. A
ranalyse economique ct sociale, s'adjuint
un courant mystique el religieux,
manifcstant lin interet pour rOricnt,
pronant la rccherche dc la " Mere ».

Les saint-simonicns prechaicnt I'egalite
dcs sexes, et I'affranchissemcut dcs
fcmmes leur paraissait aussi important
que celui des prolctaires, dont ils faisaicut
deux causes jumeUcs. Dans la pratique,
toulefois, la «publicile de!; mceurs "
(c'cst-II-dire la liberte ct la transparence)
profita surtout aux hommes, ct Enfantin
sc comporta en vrai patriarche.
Le saint-simonisme n'cn constitua
pas moins pour les femmes
une extraordinaire occasion de prise
dc parole, privee et publiquc,
et une experience inedite d'emancipation.
donI La Femme iihre est Ie symbole
et Ie fanlasmc.

nues familieres. La princesse Cristina de
Belgiojoso, historienne et journaliste,
grandc figure du Risorgimento (mouve
ment de I'unite italienne), avait cree L'Au
sonio en mars 1846 pour expliquer au
public frall<Jais la situation de son pays.
George Sand lance La Cause du peuple;
l'AJlemande Louise Otto, La Frauen-Zei
lung «( JO'urnal des femmes ", premier
numero en avril 1848); Eugenie Niboyet et
ses amics fOllt de La Voix des femmes (Ie
premier numero sort Ie 20 mars) une tri
bune et un centre de ralliement. Projets ef
propositions s'y expriment : sur Ie travail, Ie
logement, les taches domestiques, les equi
pements collectifs, elles ebauchent des
solutions impregnees de fourierisme (cf
el/cadre, ci-dessLls). Elks en appellent a la
gcn~rosite des riches, organisent des sous
criptions et des quetes, ticnnent des confe
rence.~ sur !'instruction dcs femmes ...

Le plus intcressant reside dans I'exis
tence d'un «courricr des leclrices» ou s'ex
priment des ouvrieres en quete d'cmplui.
La Voix re<Joit Ie soutien d'ccrivains
illustres, de correspondantcs etrangeres;
elle donne des informations sur le mouve
ment en province et en Europe. Elle preJld
position pour Ie vote dcs femmes et sou
tient, sans succcs,la candidature de George
Sand allX CJections a l'Assemblee natio-

Elles participent aux manifestations
communes, nolammcnt allx cortege~ de
fetes, tellc celie de la Fraternite, Ie 20 avril
t84S, par lesquclles la Revolution tcnte de
se donner un rituel dc gestes et de symboles
unificateurs. Mais clles ont aussi les Icurs
propres, surtout pour Ie travail. Quelques
unes, les plus jeunes, pretendent
patrouillcr et ITIonter 1a garde: on reprouve
ces Arnazoncs, ainsi que les barricadieres
nombrellses pourtant. [aeces aux annes, a
la rue, a la parole publique demeure sus
pect et sous contrainte.

Au bout du compte, I'expression ecrite
convient mieux aux femmes. De la petition
aI'opuscule et ala pressc, elles ont lout ose.
George Sand se voue a I'ecrit politique :
Le/tres Illl pel/pIe, Bulletins de 10. Republique,
brochures d'education populaire (Paroles
de Blaise BOllI/in), articles quotidiens ...
rcpresentent des ccntaines de pages d'une
reuvre politique sous·cstimee. Les peti
lions, emanant de groupes professionnels
ou locaux, se multiplient. Sur six cent qua
rante petitions adressces avant Ie 2 mai
1848 a la Commission du gouvcrnement
pour I'organisation du travail, Remi Gossez
en denombre soixante-trois qui emanent de
femmes, blancbisseuses, ouvrieres de rai
guille ou confectiunneuses qui, dans tous
les cas, donJlent priorite all saJaire5 En
Allcmagnc et en Autriche, les «femmes de
Bonn" et celles du Groupe democratique
de Vienne privilegient la participation poli
tique. De maniere generale, les textes
courts - lett res, tracts, manifestes, feuilles
volantes... - conviennent aux femmes qui
n'ont guerc Ie temps de faire plus.

Pourtant, certaines ont lance des jour
naux, dont, depuis 1830, elles sont deve-

unes ecrivaient des leltres, d'autres des pro
jets, d'mltres arrivaient en troupe un. drapeau
en tete, et wutes vel1aient demander protec
tion a 10. Republique.» Leurs fonnes d'ac
tion empruntent a I'alphabet ctemocra
tique du temps. Elles constituent des dele
gations, organisent des comites, des clubs a
la modc anglaisc, avec lectures pubJiques
et discussions sur des themes annonces. A
Lyon, aParis, il y en eut plusieurs, souvent
chahutes par de mauvais plaisants, qui se
gaussent de la gaucherie des oratrices. Les
femmes fondent des associations: coope
rar.ives, mutueUes, societes fraternelles ...
Interdites de hanquets masculins, SOliS
pn~texte de decence, clles en tiennent pOlif
elles-memes : ii Preyssas, petite commune
du Lot-et-Garonne, elles sont cent cin
quante II s'y retrouver.
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RECHE CHE

Deux siecles de luttes
1791 : les fcmmes obtiennent
I'egalite civile dans Ie mariage
et Ie divorce.

1104 : promulgation du Code civil.
Y prevaut un modele de famille
patriarcale ou la femme est placee
sous la dependance de son marl.

1116 : Ie divorce est interdit.

1848

I" ,tvRIIR : Louis·Philippe abdique
ala suite de I'insurrection de Paris
alaquelle les fcmmes prcnnent pan.
Un gouverncment provisoirc
proclame la II" Republique.
1I MARS: Ie suffrage « universel »

masculin cst adopt6.
" MARS: la )ibertc tatale de pressc
et de reunion est accordec ;
les fcmmes prcnnent la parole aux
cotes des hommes.
u-u lUI" : « journees <..Ie luin » ; une
insurrection ouvrierc eclate 11 Paris,
provoquee par la fcrmeturc
<..Ies ateliers nationaux. Les femmes
participent au soulevemcnl.
1I7 lUILur : faisant suile
ilIa reprcssion <..Ie !'insurrection,
I'Assemblec restreint l'activite
des clubs; un decret preeise que
la participation dcs femmes ct
enfants 11 un club ou 11 unc reunion
est i11lcr<..lite.

tlI4 : loi Naquet autorisant
Ie divoree (pour fautc).

1900 : Ie ba rreau est ouvert
aux femmes.

1906 : Maric Corie est la premiere
fcmme nommec professeur
a la Sorbonne.

1910 : loi rcprimant les pratiques
antiwnceptionnclles.

1916 : trois femmes entrcnt <..Ians
Ie gouvernemcnt du Front populairc.

1940 : I'embauche d'unc femme
marice est interdite dans la 1'onction
publiquc.

1941 : une loi assimilc I'avortcmcnt
aun crime wlltre la sOrelc de ('Etat.

1944 : unc ordonnance accor<..le
Ie droit dc vote aux fcmmcs.

1965 ; la permission du mari n'est
plus exigce pour l'ouverture d'un
comptc en bunquc. Le mari ne pcut
plus s'opposer it l'cxercice d'une
profession scparee par sa femme.

1967 : loi Neuwirth autorisant
la contraception.

1975 : loi Vcil autorisant
I'interruption volontaire
dc gros!ocsse.

travail, it I'education et enfin droits
civiqucs. George Sand considere I'egalite
civile comme ul1e priorite absolue. Eugenie
Niboyet milite pour k divorce. Le projet de
loi en sa faveur, presente par Cremieux, en
mai, est chahute par les deputes et reporte
sine die. Jeanne-Desiree Gay protcste
contre Ie earactere charitable des ateliers
nationaux feminins; on les fait surveiUer
par «des dames achapeau qui nonchalam
men! &enl Ie journal, accompagnent chaque
phrase d'[me fraise au sucre et au yin de Bor
demlX, mais n'aident en rien les petites
oUHures qui songent qu'avee un safail'e afa
piece el leur manque de rapidite, elles n 'au
ront que trenle centimes, apeine de quoi
aeheter tlu pain», Selon Ie sociaJiste Phi
lippe Buchez, Ie trawa des femmes «est un
de nOs plus serieux emoOlTOs». On Ie traite
de maniere particuliere, carnIne l.me ques
tion 1. part, prompt a. tl6trir la concurrence
des couvents et prisons, ou Ie travail est
interdit par decre!, tandis qu'on demeure
cvasif qruant 11 I'eg<llite avec les hommes
ordinaires. Lcs femmes sont vues comme
des etres fragiles, it protcger, les jcunes
fi.lles surtau t, que gueue la prostitution. La
notion de droits importc moins.

Les femmes aHem<lndes, Louise Otto
en tete, insistent surtout sur l'educalion
qu'elles veulcnt refonner de fond en
comble, pour les dcux sexes, du jardin d'en
fantsa l'enseignemcnt superieur, et organi
sent des etablissements independallts it la
fois des Eglises et de I'Etat. Pour former les
maltresses, on institlle un «College d'ensei
gnement superieur du S/?Xe jeminin» aHam
bourg, qll~ accucille pres de cent pcrsonnes
cntre 1851 et 1853. En France, Jeanne
Deroin et Pauline Roland creent en 1849
l'Association fraternellc des institutcurs
socialistes, dont Ie programme, rcdigc par
Ie socialiste et ami de George Sand Picrre
Leroux, prevoit I'educatioll coUective dcs
jeunes enfants de' deux sexes, it la maniere
allemande.

La question de la citoyenncte fut, de
tOlltes, la plus conflictueUe. Le desir de parti
ciper a!'espace public - du port des armes
au droit devote, en passant par les \ibertes de
reunion et d'association - etait ardent pour
une active minonte. Etles interdits, formules
des Ie retlux republicain (I.f eflcadre « Deux
slecles de Tulles », ci-contre), furcnl resscntis
comme une sevcr·e remise en OTdre. Lc
decret du 27 juillct 1848 rappela qu'il erait
rigoureusement impossible «aux femmes et
aw.: enfall/s» - certains ajoutaient mezzo
\!Oce «aLLXfm~5}) - de participer iI un club au
a on meeting. Comme si I'insurrection dc
juin etait Ie resultat de la presence insolitc <..Ic
femmes hysteriques, qu'iJ convenait plus que
jamais de contcnir dans Ie prive.

Le droit dc suffrage, surtout, fut
controverse en cctte phase cruciale de

redefinition des limites. II divisa it peine les
democrates, tant pour I'immense majorite
l'exclusion des femmes allait de soi, et if
opposa les femmes entre elles. Anne Verjus
(ef Pour en savoir plus, p. 67) a montre la
mutation decisive qui se produit alors : Ie
passage d'une conception familialiste du
vote. qui faisait du pere de famille Ie repre
sentant « naturel" des siens (conception
qui ne soulevait pas jusque-Ia <..I'objection
fondamcntale dans une societe encore lar-

L'homme donne te biberon : line in~erslon

des rotes trad/lionnels dalls une socieli
constrolte sIlr une rigoureuse dlslinction
du mascul/n et du femlnin (Bibl/otheque
nationaJe; c1. }.-L. Charmet).

gement holiste, c'est-il-dire donnant pno
rite au groupe sur ses composantes), aune
conception individualiste, selon laquelle Ie
vote est un acte pcrsonnel, independant et
potentiellemcnt secre,t (secrct enterine
ulterieurement par l'obligation de l'isoloir,
la loi de 1913 parachcvant celle evolution
juridique et symbolique). C'est, selon elle,
ace moment-Iii sculement que se pose avec
acuite la question du statut politique indivi
duel des femmes, lequel etait loin d'etre
clair pour 1cs «femmes de 1848", meme
quand clles reclamaient Ie droit de vote.

Celles-ci fondent en effet leur revendi
cation sur les qualites des femmes comme
gcnre et sur ce que, ace titre, elles peuvent
apporter dans la cite. «C'esl [me cite mixte,
et non pas net/tre sexuellemenl, fondee sur ies
wpacites p;opres Ii ehaque sexe, que revendi
qu,enl ies feministes de 1848.» D'ou leur
insistance sur la fonction domestique et
materneJle des femmes dans ce «grand
menage» qu'est l'Ihat. «NailS n'aspirons pas
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SAVOIR PLUSPOUR

suffrage- droit qu'elle refuse de fonder sur
la famille. On mesure l'importance du debat
politique ouvert en 1848, et d'ou les femmes
sortent provisoirement vaincues.

En effet, en depit de I'ampleur d'un
mouvement de dimension europeenne, ou
se combinenl, dans des proportions indis
cemables, cffcts de similitude et de conta
gion (entre feminislcs ftanr,;aises, belges,
allemandes, italiennes, etc., des echanges
existent), 1848 fut, acourt terrne, un echec
qui aggrava encorc un peu plus la solitude
dcs femmes dans la cite. Entre mouvement
ouvrier, dont Proudhon, rigoureusement
hostile a toute intervention pubJique des
femmes, est Ie principal inspirateur (ef
encadre "Les socia/isles utopistes et les
femmes ", p. 65), et femirusme, qualifie de
sormais de «bourgeois", la ruptu re est totale.
Tandis que Ie sandisme est rendu respon
sable du dereglcment des mreurs, Michelet,
dans son cours au CoUege de France (1850),
accuSe les ferTLmes de l'echec de la Repu
blique, incriminant leurs Ijens avec les
pretres, selon une these classique qui fon
dera la bonne conscience et la defiance
republicaines aleur egard. D'ou, ajoute-t-ij,
la necessite de les eduquer. Tout cela
annonce un Second Empire d'une moder
rute douteuse quant aux rapports de sexes.

Caricaturees, moquees, dans un defer
lement d'antifCminisme que seule explique
la peur eprouvcc de leur presence, les
«femmes de 1848 », exilees (ainsi pou r
Jeanne Deroin ct Jeanne-Desiree Gay),
emprisonnccs, deportees (Pauline
Roland), reduites au silence, sombrent
dans l'oubli, landis que triomphent bour
geoises et demi-mondaines a crinoline,
dames dc charite et «petites femmes de
Paris ». La « bonne Dame de Nohan t»,
Sand, qui n'a pourtant pas varie dans ses
convictions republicaines et socialistes, et a
pou rsuivi, par son reuvre, une critique
active, nolamment anticJericale, participe
cependant a ce travail d'antimcmoire.
Lorsque Michel Levy, l'editcur de se'
reuvres completes, lui proposa en 1875 
un an avant sa mort - d'inclure ses ecrits
politiques, y compris les Bullelills de la
Republique, qu'en 1848 elle avait rediges,
elk refusa, parce que, dit-elle, «je n'ai
jamais fait de politique propremenl dile".
Ainsi s'ope-re, avec la lassitude des acteurs,
resignes, la plus subtile des formes de la
denegation historique.

Que la revue L 'HislOire ail eu, en 1998,
pour Ie 150' anniversajre d'une Revolution
que, dans les fracas d'tllle fjn de siecJe mar
quee par I'cffondrement du Mur de Berlin
et I'ampleur d'une crise mondiale, on aurait
tendance aoublier, l'idee de choisir comme
figures du souvenir les «femmes de 1848»,

'1 sans doute un heureux signe des temps.
Signe dont if ne faut pas, loutefois,

UN ECHEC QUI AGGRAVA
LA SOLITUDE DES

FEMMES DANS LA CIrt

Dans ces perspectives, 1e refus de
George Sanl! d'e-tre la candidate de «ces
damcs» n'cst pas seulement repugnance de
star aetre manipulee - elles !'avaient offi
cieUement choisie sans l'avoir consultee
mais adhesion aune conception differente
et, acertains egards, plus moderne du droit
de suffrage et de I'avenir de l'«individue»
femme. Sand fait de I'obtention des droits
civils un prealable absolu. «Les femmes doi
vent-dies paniciper un jouraia vie poliiique?
Ou~ un jour, je le crois avee vous, m.ais ee
jourest-ilproche? Non,je ne le eraispas. (... j
La femme etant sous ia tuleile et dans la
dependance de l'homme parle mariage, it est
absofument impossible qu'el/e presente des
garanl!.es d 'independance politique, al7UJiflS

de briser individuellem.ent et au mepris des
lois et des mceurs, celie tutelle que les mceurs
et les lois consacrent.»

II convien t de ne pas "commencerpar mi.
['Oil doit ,finir», «Quant it vous, femmes qui
pretelulez dibuterpar l'exercice des droits poii
tiques (...1que1 biuln'e caprice vons pousse
aux lulles parf.ementaires, vous qui n.e pouvez
pas seulemenl y apporter l'exercice de votre
iruJependance petsonnelie? [... j Vous preten
dez representer queique chose, quand VOllS

n'etes pas seulement ta representation de VOLlS

mimes." Ce n'esl pas au nom du sexe, mais
au nom d'une femme «individue» egale
dans I'unjversalite vraie des droits humai.ns,
que Sand revendique, elle aussi, Ie droil de

aeIre bons ciLoyens, /lOUS aspirol1s seulement
aeire bonnes citoyennes, et si nous rec/amons
nos droits, c'est comme femmes el non
comme hommes», peut-on lire dans La Voix
des femmes, Ie 11 avril. «C'est comme chre
tiennes et eomme meres que l.es femmes doi
vent recfamer ie rang qui leur appartient dans
le temple, dans l'Etat el dans fa famille», dil
Jeanne Deroin qui souscrit au role de pivot
represcnte par la famille.

Mais elle souhaite une famille egali
taire: "LasocieMest fondee sur fa famille: si
fa famille est fondie sur l'inegaiite, fa sociite
reprendrason vieuxpli.» Et d'ajouter: "C'esl
parce que la femme est l'egal.e de l'homme et
qu 'elie ne lui est pas sembfable, qu 'elle doit
prendre pan al'ceuvre de la ref01me sociale.»
II n'est pas surprenant que, dans ces condi
tions, Eugenie Niboyet reclame, a tout Ie
moins, Ie droit de vote pour les veuves et les
f1lIes majeures. En somme, if s'agit moins
l!'une construction anglo-saxonne du genre
- il faut des femmes pour representer les
femmes -, al'reuvre dans Ie futur suffra
gisme anglais6 que d'une vision encore
relativement traditionnelle des choses.
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c E c
Piroska Nagy-Zombory. Docteur en histoire medievaJe,

specialiste d'histoire culturelle et religieuse

Les larmes aussi ant
une histaire

Au Moyen Age, les hommes comme les femmes semblenr avoir beaucoup pleure ;

les sources Jitteraires et les textes religieux en temoignent. Rois, guerriers, amomeuses

et surtout moines et saints y sanglotent alongueur de pages, De quoi intriguer l'historien, force

de s'interroger sur Ie sens et ]'origine de toutes ces larmes .. ,

siede, Ie personnage Ie plus souvent atteint
par I'affliction cst Charlemagne lui-meme.
Ses attitudes reveleot la gradation de ses
emotions: touche, il commence parbaisser
la tete, caresscr sa barbe ct tordre sa mous
tache; enfin i1 se met a pleurer. Au XJII·

siecle, la chronique de Rigord evogue une
scene ou Philippe Auguste, encore jeune,
'gare lors d'une chasse. se retrouve seul a
la tomMe de la nuir. II invoque alors I'aide

du ciel avec des pleurs et
des gemisselUents. Ces
exemples nous etonnent :
contraircment ace que I'on
peut penser aujourd'hui,
rois et chevaliers, au
Moyen Age, ne sont guere
humiJies par les larmcs de
desespoir ou de compas
sion gu'ils sont amenes a
verser; eelles-ci ne remet-
tent pas en cause leur hon
neur. Plus generalement,
ees texEes monlrent qu'i!
n'existe pus, aectte epoyue,
d'interdit porianl sur les
plcurs des hommes.

Chretien de Troycs, qui
eerit a la fin du XII' siecle,
illustre, lui aussi, I'impor
lance des larmes au Moyen
Age. Fait caracteristique,
les pleurs, dans ses romans,
sont generalement lies a
des scntimcnts ncgatifs :
la crainte qu'eprouve une
pueelle lorsque SOil chcvu
I,ier doit se haUre ; la clou
leur ressentie par la jeune
Enide lorsqu'on accuse son
amanl, Erec, de couardise,
dans tree el Enide. Rares

qui auraient change? Au lieu de s'etonner
du comportemelll des hommes au Moyen
Age, il conviendrait pili lot de s'interroger
sur Ie sens et I'arigine des lannes dans un
systeme de valeurs et de comportements
marque par Ie christianisme,

Les sources liueraires permettent de
dresser un tableau de la diversite des pleurs
la'iques, Dans la Chanson de Roland, texte
anonyme que I'on date de la fin du Xl'

ee qu' • t ret r : I'abondance des larmes et la valeur
pOSitive qui leur est accordee au XII"-XJII C siecle ne peuvent
etre comprises que dans Ie contexte d'une culture chre
tienne dominante. Tristesse, souffrance, larmes et salut
ant noue, avec Ie sacrifice du Christ, des liens etroits. Des
Ie VI" siccle, saint Benoit, comme Ie pape Gregoire Ie
Grand, invitent Ie bon chretien arepaodre des pleurs : les
larmes sont Ie signe de la possibilite offerle par Dieu de se
purifier. Plus encore, leur jaillissement devient la marque
<.I'une favcur, attestant d'une proximite avec Ie divino

Mot cl, : I,as larmes, au Moyen Age, craient versees aussi
bien par les moines, les papes, les peres et les meres, les
enfants, les amoureuses, les chevaliers ou les ambassa
deurs. Expression de la compassion ou du desespoir, de la
gratitude ou de la soumission, moyen d'apaiser la colcre
de l'interlocuteur au de Ie convaincre, les pleurs sont
alors un langage connu de tous.

e uteur : docteur en histoire medievale, specialiste
d'histoire culturelle er religieuse, Piroska Na~,'y·Zomborya
soutenu sa these de doctorat sur « Le don des larmes. Un
instrument spirituel en quete d'institution. (Occident, V"

XII' siecle) " a I'Ecole des hautes etudes en sciences
sociales. Elle a enscignc I'histoire du Moyen Age a l'uni
versite de Paris-I er a I'universite des Antilles et de la
Guyane.

,I est peu frequent anotre epoque
- ou peu conforme aux usages
de verser des larmes eo public:
cette expression de I'emotion est
reservee au domaine prive, Une
pudeur ou une reserve qui n'ont

pas toujours ete de mise, et temoignent au
contraire d'un extraordinaire renverse
ment des sensibilites, Car femmes et
hommes, au Moyen Age, semblent avoir
beaucoup pleure : au
miroir des source.,
moines, papes, peres et
meres, enfants, amoll
reuses et guerriers lar
moient, gemissent, sanglo
tent, au grand etonl1ement
du lecteur contemporain.
II y a plus d'un demi-siecle
deja, I'historien neerJall
dais laban Huizinga avait
decrit la "faeilile d'emu
lion ", la "propension aILl:
larmes" caracteristiques
de « I'aprete du gout », de
«La vioLence de coulellr
qu'avoil la vie» a la fin du
Moyen Age (e/ Pour en
savoirplus, p, 77),

Les eerits medievaux
temoignent en effet d'une
reelle abondance des
plcurs - qui s'oppose a
I'absence de leurs repre
sentations figurees a la
mcme epoque J, Pourtant,
peut-on eroire que I'on
pleura It alars plus que de
nos jours ? Ne seraietlt-cc
pas plutot le contexte ct le·s
eireonstances, ainsi que Ie
regard porte sur les larmcs

1. Ju,qu'u iu, f.ill
du In" ~I tk
1'1 ooglio
III olio
nt: oorma:i, pa
d';lllllgc
dl~,
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EC IRe E

u Chr;"t a pleure trois foi" dons sa vie:
lors de I'entree iJ Jerusalem; avant
de ressuseiler La1,l1 re ; pendant sa prii:re
all monl. des Oliv;ers, avant SO" arrestation.
L'icollographie n'Q, pour sa part, reteuu
que ee demier episode, en Ie tronsposanl all
momel/t de la crucifixion. CI-dessus : Le Christ
aJa coloDDe, d'Antoni!llo da Messina, XY sMele
(Par;.,. mu.<ee du Louvre; C/. Girallllon).

sont les lannes de joie, jaillissant n l'issue
d'une tension ou d'un risque, comme celie'
que verse tree lorsque, apres un rude com
bat. il fencl son ennemi en deux. Meme Ie
sanglots d'amour temoignent plus du bou-

leversement de l'amoureuse que de sa feli
cite; ct les parents qui pleurent en donnant
leur fille a nn preux chevalier cxpriment
une emotion melee de tristesse.

A cote de ces maniJestations de senti
ments prives, les pleurs peuvent avoir une
destination publique : certains gestes,
apparemment spontanes, sont en fait stric
tement codifies, selon un rituel precis. La
chroniquedc Rigord relate ai'lls] les lamen
talions d'une ambassade byzantine,
demandant I'intervcntion du roi contre un
usurpateur : racontant Ie sorl lugubre de
l'empereur legilime el t.Ie sa famille, les

envoyes du prince prive de lrone ne peu
venl s'empecher de laisser couler leurs
larmes. Sachant que Ie but de I'ambassade
eSl d'oblenir I'aide franc;:aise, pleurer appa
rail ici comme un moyen efficace d'emou
voir et de convaincre I'auditoire.

Cet episode illustre bien comment de
tels comportements servent de moyen de
communication: les larmes appartiennent
a un ensemble regJemente de gestes ulili
sables sur la scene publique ; veritable lan
gage connu de tous, elles prennent un sens
precis, accompagnant voire supplantanl la
parole. Indiquant !'hostilite, la colere, la
deception, cris, gestes et pleurs peuvent
;Iider at.Iedencher LIn collflit politique. De
la meme fa«on, lorsqu'ils manifestent Ie
repenlir ou la penitence, iis demontrent la
,'oumission au la conversion inlerieure et
permeHent d'apaiser I'anirnosite, divine OU

humaine.

r; Pl.E Gts
PLUS S CERES

UELAPAR LE

Peut-on pour autanl opposer ks plenrs
publics, rituels, strictemenl codifies, et les
lenITIes sponlanees et personnelles ? Un
exempJe permet de souligner Ie caraclere
flou de la frontiere entre « nalurel " et
« rituel ", «emotionnel)} et «fouction
nel» au Moyen Age. Dans un recit de
miracles, les parents d'une petite fille
infirme soudain guerie versent des larmes
de joie et rendent graces aDieu et aSaint
Louis lorsqu'elle eommence a marcher.
Ccl episode, qui prouve la vigueur de
I'amour parental, a aussi nne significalion
religieuse : ces pleurs manifeslent a la fois
la gratitude de ceux qui ont ete sauves et la
profondeur de leur devotion.

Ainsi, les larmes servent aexprimer un
ensemble complexe de sentiments indivi
dnels el de pratiqucs sociales ou reli
gieuses : affection pour un proehe, devo
tion 11 un saint ou it Dieu, voire emotions
publiqucmenlexposees dans Ie cadre d'une
mise en scene reglementee. Que les pleurs
s'adressent aDieu ou a un autre etre
humain, ils apparaissent comme un moyen
de communicalion juge pillS sincere que la
parole - qui peut cacher au taire la verite.
Dotant ainsi les larmes de significations
fortes, les hommes et femmes dLL Moyen
Age ne cherchenl pas, semble-toil, ales dis
silmuler - bien que les traites de bonnes
rnanieres aI'usage des la'ics, de meme que
les regles monastiques recomrnandent de
maderer )a vehemence de toute manifesla
tion emolive.

Restent it eKpliquer l'abondance des
larrnes acelle epoque, ainsi que la valeur
pos,itive qui leur est accordee. Que leur
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2. Model'l1i.,~

par Jacques
Le Goff,
Sai",·Louis,
Paris,
GaJlimard,
]9'15, p. 876.

RECHERCHE
signification soit comprise de tous prouve
I'influence d'un modele culturel don til faut
saisir I'origine. A l'epoque ou nous avons
puise les exemples precedents - Ies xU'
et XlfI' siecles -, les auteurs des textes,
quelle qu'en soit la nature, sont en general
lies elercs. Cela nc doit guere etonner
lorsqu'on sait que, jusqu'au Xll' siecle, la
culture ecrite se transmet presque exelusi·
vement en latin, dans les milicux ecclesias
tiques. Ces documents relle-tent donc une
culture chn~tienne dominante. Or Ie chris
tianisme valorise les larmes.

Dans cette scene de L'Enfer, de DonIe. ce thrnler
(en bleu) el son lfI.ide, Viry:ile (en rouge).
inleTTogent Giovan"t Matatesta et Francesco,
son epouse. Ceux-ci se trou .en' en enfer
afa suite de 10 /raMson de Francesca
qui a trompe son mar; a.ec Ie jrere de eelui-cl ;
Giovanlli les ayalll surpris ler a lUes
/oilS deux. Seul Malatesta, 10Ulejois, plellre
sur SOil peclle (malluscrlt de La Divine Comedie,
fin XV siecle; cl. BibliotJ.eque vaticalle).

Deja, dans l'Ancien Tcstament, celles-ci
sont souvent recommandees lors de la
prierc et dans Ie repentir, dans la mesure
OUi eUes temoignent en faveur du postu]a11t
et de la sincerite <.Ie sa cause, Le Nouveau
Testament rapporte que Jesus lui-meme a
verse trois fois des larmes, alors qu'il n'a
jamais d. Saint Pierre sanglote amerement
apres avoir trahi son maitre, ce qui rachete
sa faute. Quant a Marie-Madeleine, elle
lave de ses pleurs et essuie de ses cheveux

les pieds poussiereux du Christ - geste
d'arnour et de repentir qui peut effacer Ie
pire des peches. Enfin, selon Ie Discours
sur la montagne, pleurer peut mener au
bonheur celeste: « Bienheureux ceux qui
pleurent, parce qu'ils seront consote.~ ", dit Ie
Christ.

Tristesse, souffrance, larmes ct salul
nouent, des lors, des liens etroits : le Chl:'ist,
par son exemple meme, montre la voie <.Iu
sacrifice menant de la douleur lerrestre a la
redemption. Les martyrs dcs premiers
temps chretiens, qui meurent pour Jesus

comme JeSUS est mort pour les hommes, res
serrent cncore la relation entre 1a souffrancc
et Ie rachat. Apres la fin <.Ies persecutions, ce
lien se spiritualise : les maux physiques, infli
ges par autrui, sont remplaces par UIlC dou
leur morale qui se signate notamment par
les plcurs. La tristesse est tOlltefois animee
d'espoir: la souffrance n'est pas valorisec en
soi, mais en vue de la redemption qu'elle
apporte de fac;on certaine.

On chereherait cependant en vain, dans
les sources des premiers siecles, l'expose
Iitteral d'une toile theorie. Mais le desir
d'imiter Ie Christ jusque dans ses souf
frances, la recherche des lannes et de la
tristesse spirituelle, s"incorporent tres vite
am pratiques cnretienncs. Des les dehuts
lie la diffusion du chrislianisme, se deve
loppent dcs prescriptions et pratiques asce
tiques dont font partie les pleurs. Cest
ainsi qu'on uouve dans Ics Apophtegmes

(recueils de paroles memorables) des peres
du desert oudans les toutes premieres
reglcs monastiques des interdictions de rire
assorties d'encouragements - argumentes
- averser des larmes. Ces injonctions,
c!'abord diffuses, sont fixees par la RegIe de
saint Benoit, redigee au VI' sieele, qui regit
la vie d'un nombre sans cesse grandissant
dc moines. I.:affliction spirituelle devient
I'attitude habituelle de ces derniers : selon
un adage,« Ie moine, c'est celui qui pleure ».

ParalU:lement, apparait une reflexion
sur les larmes, menee par des auteurs
influcnts : Jean Cassien, moine beaucoup
lu au Moyen Age, aWrme leur origine
celeste; Ie pape Gregoire Ie Grand, doc
teur de !'Eglise, les <.Iecrit, a I, tin du VI'

siecle, comme UIl. element du sacrifice que
Ie chretien doit presenter aDieu pour etre
ecoute. Tous deux soulignent, enfin, I'utilite
des pleuIs : ceux-ci peuvent effacer la trace
des peches. Or, dans Ie monde ou i1s vivent,
I'existence de I'enfer et la crainte du juge
ment demier sont les ,idees ehretiennes les
plus repandues et les mieux comprises de
tous. Dans cet enscmble ete croyances, les
larrnes deviennent Ie signe meme de la pos
sibilite, offerte parDiell, <.Ie se purifier.

BENOiT ETEINT
LE FEU EN VERSANT

DESLARMES

Thutefois, les larmes son!., par nature,
epbemeres. Elles apparaisseot de fa<;on
inattendue et, au contraiTe, en les cher
chant, souven,t on prie en vain. Des lors
s'elabore une theorie de la correspondance
entre l'etat de I'ame et la capacite de pleu
rer. Les pleurs abondants renvoient a 1a
"mollesse" ou douceur de I'ame - qui
s'oppose a la durete, la "secheresse spiri
tuelle ». IIs temoignent de la disponibilite
de I'ame 11 I'egard du divin,_ de la tristesse
que provoque Ie sentiment d'indignite de
l'homme face II Dieu: c'est la componction,
piqiire divine faisant jaillir les [armes. Ainsi
se repand peu apeu la conviction que les
lannes sont, en definitive, dependantes du
bon vouloir de Dieu. Leur jaillissement
devient la marque d'une faveur - celle de
[a « grace des larmes ", selon l'expression
qu'emploie Ie pape Gregoire Ie Grand au
VI' siecle ; et leur absence, l'objet d'inquie
tudes intenses.

Signes d'une election divine, les larmes
restent donc, avant tout, Ie privilege des
religieux. Au VHf-XX' siecle, il en est fait de
plus en plus mention dans la Vie des saints,
ce qui prouve l'attention que les hagio
graphes leur aecordent : elles souHgnent la
devotion sincere du saint, temoignent de
son repentir, de son hurnilite dans la priere,
de son amour de Dieu. Plus encore, elles

L' HIS TO IRE N° 2 I 8 F F. v R [ E R 1998

70



attestcnt, par leur abondance et leur fre
quence, d'une proximite avec Dieu, et
disent si I'on est, ou non, dote du precieux
« don des larmes". La Vie de Benoit
d'Aniane, reformateur benedictin du JX·

siecle, traite Ie sujet avec maines details. Le
biographe mentionne la « grace de com
ponctiolt" dont jouit Ie saint : ce demier
pleure aussi souvent qu'il Ie veuL Un peu
plus loin, I'auteur relate comment Benoit
ctcint Ie feu qui s'cst ernpare d'une basi
litjuc de la Vierge, en versant des pleurs.
Un nouveau modele ascetique se dessine
ainsi, centre sur la personne du Christ.

On doit attendre Ie XJ· sieele pour que
les pleurs s'inserent de maniere organique
dans Ie discours reJigieux. Dans Ie meme
temps, Ie « don des larmes " se remplit, petit
apetit, d'une teneur mystitjue. Le premier
tcmoin dc cette transformation est saint
RonlUald (mort en 1027): sa vie, accompa
gnee de pleurs des la conversion, est cou
ronnce par l'ecoulement incoercible de
larmes auxquelles se joignent, avec I'avan
cement du saint sur Ie chemin de la perfec
tion, d'autrcs phenomenes mystiques,
extases et illuminations. Et c'est a ce
moment que Ie desir de pleurer, lie a un
intense amour de Dieu, s'l~tend dans des
milieux de plus en plus larges, touchant
desormais les la'ics, On voit, au XII' sicde,
des moincs comme saint Malachie ou saint
Bernard donner, conferer ce don 11 un
autre. Il s'agit, dans les deux cas, de pcr
sonnes desircuses de pleurer de devotion:
Bernard confere Ie don des larmes a un
moine frakhement converti; saint Mala
chie, a un lai'c « honorable, vivant dans la
cminte de Dieu ». Caspiration satisfaite par
le saint montre la diffusion de I'idee selon
laquel1e les larmes sont salutaires,

Saint Louis lui-meme va, jusqu'fl la fill
de sa vie, souhaiter posseder cetle grace:
«Le benoit rai desirait merveilleusement
grace de Ia/mes et se complaignait Ii Son
confesseur de ce que les larmes lui man
quaient, et illui disait debonnairement, hum
blement et en pril'e, que lorsqu'on disait dons
la litanie ces mots: "Beau sire Dieu, naIlS te
prions que III nous donnes fontaine de
larmes", Ie saint rai disait devotement: "0
sire DieuJ je n'ose rec/amer fontaine de
larmes mais me suffiraient petites goulles de
larmes pour {f."oser la secheresse de man
creur... " t:t quelquefois if avoua il son
confesseur en prive que Ie Seigneur lui conce
daft parfois quelques larmes dans sa priere "
lorsqu 'dies sen/ait couler sur ses joues suave
ment jusqu 'il sa bouche, dies savourait In'!s
doucement non settlement avec son creuT,
mais aussi avec son goiU 2. »

Ce mouvement est amettre en parallele
avec t'evolution de la pratique penitentielle
aux lendemains de l'An Mil: plus inte
rieure, pcrsonnelle et affective, celle-ci

RECHERCHE
jouit d'une faveur nouvelle. La ligure chre
ticnnc de Marie-Madeleine incarne parfai
tement cette orientation: la piete qui lui est
vouee, comme Ie nombre de textes la
concernant, s'ampliJie pendant les pre
miers siecles du second millenaire. La
devote amoureuse de Jesus, qui pleure
autant qu'eHe aime, accompagne la figure
du Christ souffranL Par leur forme commc
par Leur contenu, les pratiques de devotion
valorisent ainsi l'echange direct avec Dieu,
sans I'intennediaire de la parole ou de l'ins
tilulion ecclesiastique.

Ce mouvement d'expansion, de valori
sation et de popularisation des pleurs
atteint son apogee a la fin du Moyen Age.
Toutes les sources, ecrites et iconogra
phiq ues, attestent alors de J'abondance des
larmes, Pourtant a celie meme epoq ue
apparaissellt les premiers signes de
mefiance devant I'usage etendu des pleurs.
En effet, les flots de larmes, temoignant
d'un lien privilegie aDieu, semblent peu
compatibles avec la masse d'hommes et de
femmes qui y ont acces.

Le tanssement des plcurs qui s'observe,
"ors des sieeles suivants, dans la sphere reli
gieuse et fU'ique, correspond certes a la
nouvelle condamnation des manifestations
ostentatoires de la piete, jugees dange
reuses, mais allssi, il une plus large echelle,
au processus de «civilismion des mreurs»
analyse par Norbert Elias. 11 aboutit, avec
la modernitc et par lin mouvemcnt qui
n'est pas 'Iineaire, it la circonscription minu
tieuse des lieux ct des temps de pleurer 
qlli, pour familicre qu'elle pllisse nous
paraitre, n'en eonstill.le pas moins tine nou
velle curiosite a question ncr.
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Jerome Thuez· Actuellement responsable de I'organisation des archives de la MGEN

(Mutuelle generale de l'Education nationale} a Paris

La grande aventure
de la 2CY

Oetobre 1948 : la 2 CV Cieroen est pour la premiere fois presentee au public fran<;ais.

C'est un succes. La petite voiture repond parfaitement aux attentes

d'une clientele toujours plus large et desireuse de s'equiper abas prix. Au point qu'elle deviendra

la plus populaire de toutes les automobiles.

auteur : jeune chercheur specialiste d 'histoire ccono
miquc, Jerome Thuez a travaille dans un dOmaine jusqu'ici
peu explore, cdui de I'histoirc des produits. II est I'auteur
d'unc ctude consacree a la 2 cv, redigee sous la direction
de Jacques Marseille.

plus de 100000 vehieules en 1929 a a
peine plus de 30000 en 1935 -, il a
notamment enormement invcsti dans Ie
reamenagement de I'usine du quai de

Javel. II faut trouver un repreneur ala
marque, La famille Miche
lin, Ie plus important crean

der de Citroen, decide de
s'engager.

En quelques mois, Ie
personnel de Citroen
passe de 25 000 a11 500,

les salaires sont diminues
de 5 a 30 %, les ctepenses
seeondaircs (publicite, etc.)
sllpprimees. Les nouveaux
dirigeants decident par
ailleurs de changer leur
strategie, jllsqu'alors fon
dee sur la production d'un
seul vehicule de tourisme ;
la Traction Avant certes se
vend bien, mais Ie contexte
difficile impose de se
renouveler. C'est alars que
("idee dc mettre au point
une voiture populaire per-
mettant au plus grand
nombre de se doter d'une
automobile se fait jour: Ie
marche fran<;ais apparall,
dans ce domaine, comme
largement sous-equipe.

Or, au cours de ces
memes annecs 1930, Fia t
lance en Italic ta 500 dite
« Topo/ino" (<< petite soulis»
en ita Iien au «Mickey
Mouse»), la premiere des
automobiles populaires.
Elle est commercialisee en

C u'·11 laut rretenir : avec la 4 CV Renault, la 2 CV fut la
plus populaire des automobiles nationales. Ce type de voi
lUre repondait aune rc~clle attente des Franc,;ais, comme I'at
teste son sucd.'s dans les annees 1950. Des Ie depart, toute
fois, elle est concurrencee par d'autres modeJes : outre la
4 CY, dotee d'un moteur pillS puissanr, ceux des construe
teurs europeens qui ont acces au mal'che franc,;ais apres la
signature du traite de Rome en 1957. Des les annees 1960,
Ie declin semble inexorable, malgre une legere reprise dans
les annees 1970. Mais, entre-temps, la 2 Cv, prcsente au
cinema et dans les arts plastiques, est dcvenue un mythe.

ot c : I CV. presentee au Salon de I'automobile
d'octobre 1948 apres dix ans d'etudes, est conc,;ue pour
« transporter deux cultivateurs en sabots et 50 kilos de
pommes de terre, a une vitesse de 60 kmlh". Elle est mise
en vente en juillet 1949. Jusqu'en juillet 1990, date de son
retrait du marche, plus de 3,8 millions d'exemplaires de la
« toute petite voiture " seront vendus.

a 2 CV, presentee pour )a
premiere fois au public a
I'oceasion du Salon de
I'automobile d'oetobre
1948, e~t incontestable
ment Ie vehicule fran«;ais

Ie plus populaire, dans tous les sens du
terme. Par son concept d'abord : la petite
Citroen doit rendre l'automobile acces
sible au plus grand nombre. Par les quan
tites produites ensuite: son construeteur a
vendu plus de 3,8 mil-
lions d'exemplaires
entre juillet 1949, date
de sa mise sur Ie mar
che, et j\liUet 1990, date
de son retrait. Par la
cote d'amour, hors du
commun, enfin, dOni
cUe jouit aupres de tous.

Si e'est en 1948,
done, que les Fran«;ais
decouvrent la 2 CV,
celle-ei faisait deja
partie des projets de
Citroen des avant Ie
second eont1it mondial.
Un projet ne de la crise,
pourrait-on dire. En
1934, en effet, l'entrc
prise est victime d'une
faillite retentissante.
Andre Citroen, arche
type de l'entrepreneur
indusuiel audacieux, a
sacrifie la ren tabilite
aux investissements :
alors que Ie marche
automobile stagnait 
les ventes du construe
teur sont passccs de

MOTE
t. Cf. I-I.JI:"oJ]

J«,hill, irroI'
! [a'.W"OIum~

dOC1.l11Jjt:1I1 PI1\' ,
11/77.
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France apartir de 1936, par Simca, qui en
dcm,mde moins de 10000 F, alors que les
voitures nationales les moins cheres cou
tent entre 13 000 et 14 000 F. La Simca 5
obtient tres vile un certain sucees : elle
sera la premiere Fiat a €lre vendue aplus
de 500000 exemplaires.

Cilroen se doit de reagir! Afin de
cemer au mieux la demande, la maison
Michcli,n dole I'enlreprise d'un outil pre
cieux et inconnu jusqu'alors en France:
I'etude ue marche. Celle-ci aidera adeler
miner je vehicule qu'il faut aux Fran«ais et
non celui lju'ils aimeraient aequerir. A eet
effel, plus de 10 000 te010ignages sonl,

, durant plus de einq mois, recueillis a tra
vers tout Ie pays. Lenquete est initiee par
Pierre-Jules Boulanger, bras droit de
Pierre Michelin et qui deviendra president
de I'cntreprise a la mort de ce dernier, en
decelllbre 1937,

Lc cahier des charges dresse pour la
realisation du projcl de la « toute petite voi
ture" (TPV) uecoule directement de cette
etudc, comme en temoigne une note redi
gee Ie 23 mai 1938 par Pierre-Jules Bou
langer (bien vile appelc PlB) : l'industriel
parle « d'une bicyclette a qua Ire places,
e/(/./lche ii La pluie et ii 10 poussiere, et mar
chant a60/65 km/h enligne droite sur roule
plate », Oralemenl, il aurait ajoute que la
TrV devait Hre « une voiture pouvant
trallJporler deux cuLtivateurs en sabots, 50
kilos de pommes de ten'e ou un tonneLet if

une vitesse de 60 km/h pour une consom
mation de 3 lib'es au cent ». Tcl est Ie defi
que doit relever Ie bureau d'etudes de
Citroen,

La brill ante equipe d'ingenieurs
accueille asscz mal un tel projet qui va a
I'encontre de tout ce qu'elle a con<;u aupa
ravant. Cela explique l'extraordinaire
implication du president de l'entreprisc
qui, pour I'occasion, s'entoure de coHabo
rateurs fideles : ainsi I'ingenieur Andre
Lefebvre qui s'est deja iHustre dans la rea
lisation technique de la Traction, L:elabo
ration de la TPV se deroule toutefois dans
Ie plus grand secret, mcme au sein de Ia
societe,

Les bureaux d'etudes ne sont soumis
qu'a une seu Ie contrainte : Ie prix, Une
contrainte qui ne manque pas, cependant,
d'avoir des repercussions sur I'ensemble
du projet, comme I'explique l'ingenieur
Lucien Robin, qui travailla pour les usincs
Citroen entre 1937 el 1974 : « Le prix
impose la (lighele, La legerete impose une
sllspension souple, 10 souplesse impose une

Cj.contre : la 2 CV dans tes annees /950.
Page de gauche: prototype de ta 2ev, en 1939.
Une ,I'ilhouetle depouilUe : ta .oiture
lie passede qu'u" .\·eul pllare,
est pourvlle d'un tJsslJie-gface manuel
el d'ull demarreur amanivelle,

suspension speciale, La Iegh'ele pennet une
faibLe puissance, 10 faible puissance impose
une faible vitesse, La foible cadence interdit
des oLitillages chels, ce qui impose des
fonnes nOli gaLbees l .» Est done mise au
pornt une suspension revolutionnaire 
quoique simple en apparence - qui per
met do faire l'economie de couteux amor
tisscurs, tout en conferant a la 2 CV une
rcmarquable tenue de route,

Les prototypes de la TPV sont en outre
des chefs-d'reuvre de depouillement : Ie
vehicule nc possede qu'un seul phare, il
est POllrvu d'l!Jn essuie-glace manuel et
d'un uematrcur a manivelle. C'est la
recherchc de I'economie a tout prix,
Enfin, Boulanger et Lefebvre preconisent
l'em-ploi de l'aluminium, leger et solidc,
malgre son coOt prohibitif (qui devait

baisser, selon P.lB) et les difficultes tech
niques qu'il pose - il ne peut etre soud€.
Ccs exigences rcndent la realisation de la
TPV inadaptee a I'outil industriel de
I'epoqlle ; sa production n'est pas aI'ordre
du jour. D'autant qu'en cette fin des
annees 1930, un confht semble imminent
et que Citroen doit participer a I'effort de
guerre.

Les hostililes et les penuries de
matieres premieres qui s'ensuivent impo
sent de rationaliser I'etude de la TPY.
Lusage de I'aluminium est ainsi bien vite
abandonnc. Surtout, avee I'arrivee au sein
de I'entreprise du talentueux motoriste
italien Walter Becchia, une grande avan
cee est accomplie dans I'elaboration de la
petite Citroen, Celui-ci con<;oit en effetlc
fameux moteur a deux cylindres refroidi
par air qui ne cessa, ensuite, d'cquiper les
2 CV - mcme si on en a augmente la
puissance au fil du temps. De plus, il finit
par convaincre PJB d'installer un demar
reur electriq ue su r te vehicule.

Le projet TPV se concretisant, il attire
l'attention de l'occupant allemand. Mais
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I Avec Ie recuI, il semble 'bien cependant
que la 2 CV ait ete la« malTaine» de fa R4,

I
earnme l'avoue d'ailleurs un ingenicur qui
travaillait aI'epoque chez Renault: « On a

I
·dresse Ie portrait rohol de ce qu 'aliait eire la

future R 4. Tout erait fait par reference ala

1

2 CV II falla;f qu'elle soit moche, montrant
aussi un caractere ulililaire, »

I Mais Ie probleme n'est pas que 1a R 4
I copie la 2 CV, e'est qu'el1e remedie au

handicap majeur de cette derniere : sa

I sous-motorisation. La Renault cst en effet
proposee avec un mo~eur de 603 cm', bien

Ivite supplante par la version 747 cm',
contre 425 cm' seulement pour la Citroen.

I

I
Cette puissance supplcmentaire, ainsi que
son volume et sa facilite de chargement

I donncnt un avantagc certain ala R 4, qui
I n'apporte pourtant aucune innovation par

annees 1950, date apartir de laquelJe elle

(
parvicnt enfin aassurer une production de
massc.

I
En 1960, plus d'un million de vehicules

ant etc montcs. Citroen a en outre lance la
petite voiture sur Ie marche etranger, jus
qu'alors neglige. Le blocage financier de
l'en treprise lui interdisant tout investisse
ment, elle a cree des filiaies dans les
quelles eUe n'est pas majoritaire mais qui
ont ete de ce fait bien accueillies dans des
pays desireux de s'industrialiser. LEs
pagne lui a ainsi ouvcrt ses portes en 1958,
Ie Chili en 1959, l'Argentine en 1960; Ie
Portugal suivra en 1963. Parallelement,
des accords de montage de petites series
de vehicules ont ete conclus dans de nom
breuses regions, d'Afrique notamment :
Citroen peut se vanter de fabriquer des
2 CV au Benin, au Vietnam, en Indonesie,
au Paraguay ou en Iran, sans toutefois que
ce marche concerne plus que quelques
ceotaincs d'exemplaires. Autant d'opera
tions qui pcrmettront it Ia part relative de
la production exterieure d'atteindre
31,35 % pour la periode 1957-1973
(58,98 % pour la scule annee 1968).

Pourtant, si Ie marche exterieur se
porte bien, I'interieur, lui, doit affronter
une difficulte de taille ; Ie lancement, en
octobrc 1961, de la Renault 4. II souIeve
une vague de protestations chez Citroen
qui s'indigne de Ia volonte de I'entreprise
nationalisec de copier la 2 CV Pierre Ber
eat, qui a remplace Pierre-Jules Boulan
ger depuis 1950, parle dc « nombreuses res
semblances» et, sur dc son bon droit~ va
jusqu'il envisager un proees - mais y
renonce bient6t car « on ne plaide pas
contre /'ttat ».

annee, Les deux cents premiers posses
seurs de 2 CV, qui coute alors 228000
francs (pres de 40 000 francs actuels), sont
d'ailleurs choisis par Ia marque elle
meme ; ils doivent etre les vecteurs de la
publicite de la voiture, Ie constructeur
s'interdisant toute promotion. Les criteres
de selection reposent sur l'utilite de I'au
tomobilc pour chaque profession. On
denombre ainsi 24 agriculteurs, 13 assis
tantes sociales ct 19 agents d'assurances,
qui re<;oivent tous une brochure redigee
par PJB expliquant les rudiments de la
conduite en 2 CV

Tres vite, pourtant, s'ouvre une periode
faste pour la Citroen - Boulanger, qui
disparait Ie 11 novembre 1950 dans un
accident de la circulation, n 'a pas l'occa
sion d'y assister. Ce type de voitorc
repond en effet a une reelle attente des
Fran<;ais, comme I'a prouve Ie succes de la
4 CV Renault, premier vehieule a avoir
depasse Ie million d'exemplaires produits.
En outre, commc l'ecrit Ia Revue automo·
bile suisse, la 2 CV possede une avance
tcchnologique de plusieurs annees sur la
concurrence.

Au point que la demande est, au cours
des premieres annees, sans commune
mesure avec I'offre, meme si les cadences
de production quadruplent en. deux ans :
de sorte qu'en 1951, une 2 CV d'occasion
coilte plus cher qu'une neuve; selon
L 'Awo-Journal, il faut en 1952 compter
pres de vingt mois avant d'obtenir une
Citroen.

Le lancement de Ja version utilitaire
(camionncrte) en mars 1951 confirme ce
succes. Le nouveau modele, qui offre line
charge utile de 250 kg, est un peu handi
cape par la poussivite au Ifloteur. Pour
tant, la demunde est si forte que ce defaut
passe bien vite inapen;u ; Ia camioflnette
represe nterll des 1956 lin quart de la pro
duction de ta 2 CV Une production qui
n'arrive tou,jours pas, cependant, [I

contcnter tous les acbetelirS potentiels.
En dfet, comme I'exphque Lucien

Robin, « dans Ie domaine de /a 2 CV nuus
perdiuns des clients par insufjisance des
possibilites de produC/.iol!, [...] La crois
sance avail ell! deliberement limitee a 100
vehicules parjour chaque annee. Cette deci
sion a ele lourde de consequences ». Cette
falble marge dc mana.mvre s'explique par
Ie fait que Citroen refuse de s'endelter 
la tresorerie de !'entreprise est au plus bas
<.lepuis la fin de la guerre, tandis que les
ta'ux d'interet a l'emprunt sont eleves 
bien que scs camels de commande soient
remplis sur deux ou trois ans pour III 2 CV.
Lusine de Lcva'llois, qui doit aSStlrer la
fabrication de tous Ies elements de la voi
ture, et qui supporte I'essenticl de sa pro
duction2, est engorgee jusqu'au milieu des

Citroen cultive un certain gout du secret.
BO!llanger refuse ainsi de Iivrer un proto
type de la petite voiture a Ferdinand
Porsche, cf(~ateur en 1936 de la " Cocci
nelle» (Volkswagen) rneme quand celui-ci
en offre un exemplaire en gage de bonne
volonte. Lorsque 1a guerrc aura pris fin, iJ
fautl.ra encore atte.ndre trois annees pour
voir sortir les premieres 2 CV des chaines
de production, D'ou Ie sumom de « Tou
joun Pas V1le» que lui altribue la presse
qui commence as'impatienter.

"TO OUR P »

FAlEN AnON
AU La

DE I.:AUTOMO 1LE

Quand enfin la TPV est presentee au
Salon de l'automobile de 1948, la surprise
cst immense, y compris parmi Ies coHabo
raleurs de Citroen, Lobjectif de PlB est
de faire parler du nouveau vchicule meme
si celui-ci n'est toujours pas pret a etre
commercialise. 11 organise donc une mise
en scene theatrale autour de celie que I'on
a baptisee la 2 CV, qui cst furtivement
introduitc de nuit dans Ie Grand-Palais.
Lorsque Ie president de la Republique
Vincent Auriol vient visiter k salon, Ie
dirigeant de Citroen n'hesite pas ase faire
photograph.ier 11 ses cotes aupres de sa
dernicre creation.

lbutefois, la reaction des journalistes a
la vue de cc vehicule si insolite n'est pas
touj,ours bienveiHantc : « Ou eSI l'ouvre
boites ? », se serait exclame un reporter
america in... Seule la Revue automobile
suisse saisit immediatement Ie nouveau
concept propose aU public: la 2 CV ne
pretend pas etre seduisante, mais .I) ellc
ne consomme que 4 ii 5 lit res aux 100 kilo
metres; 2) elle dispose de quatre places
confortables; 3) eHe e~t maniable et
agreable aconduire; 4) elle est remarqua
blement suspendue ; 5) eHe tient admira
blcment la route; 6) «On ne slY]' enrzuie
pas caut en rou/ant a60 km/h "»

Si la presentation de la 2 CV est,
queUes que soient les reserves des journa
listcs, tres rellssie, Ie publi.c se bouscu.lanr
pour veniT voi,r la curiosi~e, son .lance.
ment, lui, est beaucoup plus laborieux. Et
cela meme si Ie directeur de I'usine de
Levallois, prevue pour la fabrication de la I
2 CV, reussjt Ie coup de force de mettre la I
nouvelle Citroen sur Ies chaines de pro-!
duction, a la grande stupefaction des
bureaux d'etudes qui poursuivent toujours

les essais. I
Les capitaux, apres guerre, manquent

crucllement. Les cadences de fabrication I
restent done ridicules, et seuls 876 exem
pIa ires sortent des usines la premiere

Non
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rapport a la 2 CV, bien qu'eUe soit lancee
douze ans apres celle-ci.

Le coup est dur pour la marque aux
chevrons. Les petits defauts de sa voiture
populaire, aisement oublies dans les
annees 1950, apparaissent comme red hi
bitoires La decennie suivante : la produc
tion passe de plus de 160 000 exemplaires
en 1966 amoins de 100 000 en 1967, pour
a peine depasser 60000 en 1968. Une
chute acceleree par l'ouverture du marche
franiYais aux constructeurs europeens,
consecutive a la signature du traire de
Rome en 1957 : La 2 CV doit desormais
campter avec huit concurrentes dont les
plus connues sont la « Coccinelle » et la
Fiat 500.

situation qui sera aggravcc par la fermeture
des usines durant tout un mois en mai-juin
1968 et la signature des accords de Gre
nelle, Ie 27 mai, entre Ie gouvernement et
Les representants syndicaux, qui l'oblige
ront arelever de 30 % Ie salaire minimum
de ses employes. Le declin de la 2 CV
semble inexorable. Au point que la fin de sa
production cst envisagee. Au dernier
moment, la direction du commerce de
Citroen decide de l'adjoindre 11 la Dyane,
destinee, atcrmc, nla supplanter. Le nou
veau modele est commercialise en juillet
1967 et reprend la mecanique eprouvee de
la 2 Cv. Caccueil est assez favorable, mais
la mise en circulation de la Dyane n'a pas
les effets escomptes.

d'cntretien et de reparation. Citroen par
vient a realiser techniquement la TPV,
mais vingt ans plus tard, et on comprend
mieux a quelles difficultes ont ete
confrontes les ingenieurs de I'epoque qui
cherchaient avec l'aluminium une solu
tion qui ne vint qu'avec la ma'itrise du pias
tique. La Mehari aura d'aiJleurs une car
riere honorable puisqu'elle sera produite
a 140800 exemplaires entre mai 1968 et
decembre 1984.

De son cote, la 2 CV connalt une
reprise dans les annees 1970 : sa produc
tion redemarre a un rythme annuel supe
rieur a 100 000 vehicules jusqu'en 1978.
En 1980, elle passe en dessous des 100000
exemplaires montes. C'est que la voiture,

La 2 CVJut presentee PO'''' fa premiere lois
au fH'blic au Saloll de I'alltomobile de 1948.
CitroJin roulait que Ie succesftU lotal.
Une mise en scene thifitraleJul done organise..
auft}Ilr de 10 nOUl'el/e creation, qui arait
eti illtrodulte dons Ie plus grand secrel
ii ('intirieur d" Grand-Palais, iI Paris (ci-dessus).

Mais si la situation est critique pour la
petite voilure, eIle l'est egalement pour son
enlreprise : la bipolarisation de la gamme
depuis la fin de la guerre (2 CV et Ami 6
pour Ie bas de gamme, Traclion puis, apar
tir de 1955, DS pour Ie haut de gamme) el
la faible rentabilite de ses modeles (Ia DS
est extremement couleuse a produire du
fait de sa complexile technique) la font des
cendre dans Ie rouge apartir de 1967-1968,

Un aulre modele populaire voit Ie jour
durant cctte periode, Citroen cherchanl
toujours amultiplier I'offre pour se sortir
de la crise. II s'agit de la Mehari, lancee en
1968 et, comme la Dyane, derivee de la
2 Cv. Sa mise sur Ie marche durant les
evenemenls de mai 1968 passe qllasiment
inapen;rue. Pourtant, cette voiture repond
exactement au cahier des charges de la
TPV d'avant-guerre. Avec sa carrosserie
en plastique tenue par un sysleme de
« clips» - ce qui permet un remplace
ment aise des pieces endommagees - et
son absence de peinture afin de supprimer
de couteux investissements, elle en a la
simplicite, la resistance ala corrosion, l'as
pect Iudimenlaire, la legerete et la facilite

coniYue pour l'immedial apres-guerre,
avail une vocation rurale. Or les modes de

I
deplacement sont desormais courts et
urbains ou longs el aUloroutiers. Le
consommateur a eleve ses pretentions, et
eherche une « petite voilure de moyenne
gamme ». Un nouvel attrait que Renault el
Peugeol accompagnent de leur cote en
IaniYant respectivement la R 5 des 1972 et
la 104 en 1973.

En 1985, Ja Dyane, dont 1,4 million
d'exemplaires ont ete produits depuis
1967, cesse d'elre fabriquee, sans que la
2 CV ne recupere Ie surcrolt de COIl1

mandes. Sa lente chute se poursuit ma'lgte
Ie succes de la serie Charleston: prevue en
serie limitee a8000 exemplaires en 1980,
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eUe restel'a au catalogue jusqu'en 1990. I

En 1986, Citroen lance I'AX, destinee a
remplacer definitivement la 2 Cv.

Parmi les - rares - automobilistes
qui, acette epoque, restent fidelcs aI'ana
chronique «TPV» de 1935-1948, on
compte beaucoup de clients etrangers.
32,7 % dcs exportations interessent In
seule AJlemagne, qui devient en 1984 Ie
premier marche pour la Citroen, devant la
France. La faib1e consommation en carbu
rant dc la 2 CV explique eet engouement
dans un pays qui s'est tres tot preoccupe
des questions d'ecologie. La fermeture de
l'usine de Levallois, Ie 29 fevrier 1988,
s'annonce comme une petite mort pour Ia
2 CV Levenement est effectivement com
pris comme tel, notamment par Ia presse
qui laisse deja sa part it la nostalgic.
I..:usine portugaise de Mangualde, qui
assure desormais la production, apparuit
vite comme peu rentable. I..:arret definitif
de la 2 CV est fixe au 27 juillet 1990.

U'UNEvor
UN LE£ »

Le rctenti$scment de cettc decision cst
enorme, siglle de I'attachement du public
pour la petite Citroen apres quarante
deux ans de bons et loyiwx services - une
dmec exceptionncile pour une voiturc.
Les acheteurs des dernicres annees
etaient toutefois plus souvent des ama
teurs que des consommatcurs. « Adieu la
deuche ", « Adieu ala deux palles ", hlrent
les j:ournaux qlli COllvrent l'evenemcnt,
eomme s'il s'agissait d'enterrer une per
sonnalile. Les temoignages de sympathic
et de regret se multiplienl, revel ant, une
ultime fois, la tres grande popularite dont
jouit la 2 CV aupres des Fran~ais.

Unc popularite qui, durant toute la car
riere de la petite voiture, s'est accrue pro
gressivement et ec, jusqu'en 196H, sans
I'aide de Ia publicite, 5i ce n'est chez les
concessionnaires Citroen, Finalement, la
meilleure reclame aura ete celie que four
nissaient les clients satisfaits. Ainsi, lors du
lancement de la 2 Cv, un elan de sympathie
spontanee se cree autour de la petite voi
turc dont les chauHeurs se klaxonnent
joyeusement lorsqu'ils se eroisent.

A cette publicite gratuite et d'ordr
prive s'ajoute I'apparition de raids aventu
riers apartir de 1952, aonee qui voit Ie duo
Bernier-Huguer parcoudr en 2 CV 13 588
kilometres autour de la Mediterrallee.
I..:exploit n'est pas mince pour les deux
hommes, ni pour la voiture qui n'a jamais
realise une telle distance hors des senticrs
batt us. Les vocations se multiplient, et
I'un des raids les plus remarquables cst

accompli par Ie couple Cornet-Lochon qui,
en 1954, roule sm 52000 kilometres a tra
vers les Ameriques et I'Afrique. Tandis que
Ie recit des aventures de Baudot et SegueIa,
qui battent, en 1958-1959, tous Ies records
avec leurs quelque 100000 kilometres dans
cinquante pays, se vend aplus de 120000
excmplaircs. La 2 CV apparalt bien alors
comme l'instrument ideal pour se lancer
dans I'aventure.

Une dimension que Ci,troen ne peut
laisser hors de son contr6Ie, Reprenant unc
tradition remontant au temps de son fan·
dateur, I'entreprisc organise en 1970 un
raid entre Paris et Kaboul : 50000 jeunes
de moins de trente ans se propasent pour
parcourir les 16500 kilometres, parmi les
quels en seront ehoisis 1 300 repartis entre
494 vehieules. Suivront, en 1972, un raid
Paris-Persepolis-Paris et, en 1973, un autre
en Afrique. Parallelement, Jacques Wol
gensinger, directeur de la communication
de Citroen, lance I'idee des 2 CV Cross,
destinees aperm,cltre il tous de pratiquer Ie
sport automobile allloindre couto La pre
miere cpreuve a lieu Ie 22 juillet 1972 ~I

Argenton-sur-Creuse: ellc rejouit ses assis·
tants, ravis de voir de vieiHes 2 CV enchal
ncr les acrobatics les plus foiles,

En 196H, toutefois. devant les di,ff,icul
tes qui s'aecumulent autour de la voiture
populaire,. ct pour faire [ace alIlle concur
renCe de plus en plus mena<;al1te, Citroen
prend la decision de recourir it la publi
cite. Les profcssionoels de I'agence DeI
pire puis de RSCG (Euro-RSCG aujour
d'hui), notamment Jacques Seguela, n'ont
gui':re de mal atrouver des idees originalcs
pour vanter les me rites de la 2 Cv. I..:hu
mom est Ie vecteur commun de la pillpart
des campagncs. D'aulres imistent sur la
singularite du vehicule ; « l'vlieux ql/ 'une
voili.lre, un style de vie. " Des eampagnes
qu,i ont pourtant une faiblc part dans Ie
mythe qui se construit progressivement
autour de la 2 CV : dalls ee domaine, elles
suivent plutot Ie ruouvement genera.!.

Car un mythe se cree, dans lequel J'art
sous toules ses fonnes a unc large part. Les
arts plastiques, tout d'abord, qui lransfor
ment la Citroen aussi bien en avian qu'en
voiture de sport ou meme en dirigcable. La
bande dessince ensuite qui l'utilise pour
condujre les Dupond(t) dans Tintin. ou, en
Argentine, dans Malalda, ou un homme
accede au reve de l'Argentin moyen en
aequerant une 2 CV produite dans son pays.
Mais surtout Ie cinema; on retrouve la
Citroen dans Les Anwnts (1958) de Louis
Malie, dans la serie des Gendarmes de Sainl
Tropez (it partir de 1964), etc., sans parler du
COl'lliaud (.1964) de Gerard Oury qui
montre Louis de Funes pereutant de sa voi
turc la 2 CV de Bourvi!' Iequel s'exclame,
constatant que son vehicule est en mor-

ceaux : « Ben, !ordment elle va rouler beau.
coup moins bien. I"

Tous ces films permettent de dresser Ie
tableau des va leurs - posilives - incar
nees par la 2 CV ; humour, jeunesse,
decontraction, mals aussi manque d'ar
gent. Un sondage paru dans Ie journal
Special vehicule d'occasion. du 15 fevrier
19'89 revelc d'ailleurs que la Citroen rime
avec « etudiant" (36 %), « 1968» (18 % ;
resuItat paradoxal puisque c'est l'annee
durant Iaquelle elle faillit disparaltre),
« campagne» (18 %), et « hors du temps»
(10 %). I..:itineraire cxceptionnel de la
2 CV nous permet aussi d'annlyser, dans Ie
detail, Ie niveau de vie des Fran~ajs sur
plusieurs decennies : si I'on compare son
prix nominal au saIaire minimum en
France depuis 1949, on cons tate qu'il fal
lait aun salarie touchant Ie salaire mini
murn 3 672 heurcs de travail pour 1'acque
rir cn 1949 contre 1291 en 1990 - soit un
triplement du nivcau de vie.

La 2 CV est done un lcmoin de I'evolu
lion economiquc depuis l'aprcs-guerre en
meme temps gu'eUe apparait comme une
des plus grandes renssites de l'induslrie
automobile. A ec litre, dIe peut etre com
paree ala « Coccindle j) de Volkswagen.
Certes, cette dernicrc a ete produitc apll!s
de 22 minions d'exemplai.res eontre un peu
moins de 4 pour In Cilroen (7 si I'on inclut
les modeles derives). Mais I'une comme
I'autre ont repondu a UD concept de voi·
ture m.inimale permettant d'equiper Ie
plus grand nombre. Surtout, elles sont
toutes deux dcvenues des produits
mythiques, la « Coccinelle j) allant jusqu '3
tcnir la vedette dans line serie de films pro
duits par les studios Walt Disney, I..:avcnir
de Ia 2 CV est assure eneore pour de nom
breuses annees, a travcrs en paniculier ses
modeles de collection - Ies prix des occa
sions ne eessent d'augmenter.

',OUR H, SAVOIR PLUS
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Yves-Marie Berce . Professeur a la Sorbonne

et directeur de l'Ecole nationale des chartes

Rumeurs et epidemies
les semeurs de peste

•
•

A Milan, au debut du XVII" siecle, une terrible epidemie de peste fait des milliers de victimes.

La paniquc s'empare des habitants, qui cherchent des «responsables», en trouvent

et les mettent amort. Qui etaient ces pretenllus empoisonneurs ? A quels motifs etaicnt-ils ccnses

obetr? Leur portrait nous renseigne sur Jes hantises et les fantasmes

des hommes de l'epoque face ala rnaladie et ala mono

Ce q 'i1ta t rete ir : les paniques consecutives it l'ex
tension de la peste ont entraine les communautes atteintes
arechercher des boucs cmissaires, retlets des envies et des
angoisses de I'opinion dominante - les croque-morts,
soup<;onnes de profiter de I'epidemie pour s'enrichir, mais
aussi des minorites supposees mena<;antes.

L'auteur : Yves-Marie Berce est specialiste de I'histoire de
la societe et des institutions de I'epoque moderne. II
oriente ses travaux actuels vers l'etude des representations
et des comportements. Dans ce cadre, it s'interesse a la
paranoia populaire engendree par Ie foisonnement et Ie
caractere ineluctable des epidemies depuis Ie Moyen Age
jusqu'au XX" siecle.

hommes, I'obj.el d'un complot, Ie resultat
d'empoisonnements volontaires.

Ces paniques des annees de peste, qui
ont entralne la poursuite de boucs emis
saires, ont souvent ete baIayees avec
mepris par les historiens du XlX' siecle,
comme des temoignages supplementaires
de l'obscurantisme gu'ils pretaient au
passe. Si I'on prend au contraire la peine

ot ch~ : 18 p ste. maladie infectieuse, contagieuse et
epidemique venue d' Asie, est due au bacille de Yersin. Elle
existe sous deux formes : bubonique et pulmonaire - la
peste pulmonaire etant generalement la phase terminale
de la peste bubonique. A l'origine, Ie mal bubonique
(caracterise par une forte fievre et des ganglions suppures)
touche essentiellement les rongeurs, mais il peut etre
transmis a l'homme par l'intermediaire de puces ou de
poux infectes. Plusieurs vagues de peste ont touche l'Eu
rope ct Ie Bassin mediterraneen entre Ie v· siecle et la dis
parition de la malad ie, en 1844.
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es menaces de la maladie I
et de la mort invitent natu
rellement au mystere et II
la deraisoFl, et lcs periodes
d'epidemie sont propices
aux rumcurs et aux fan

tasmcs. La similitude des comportements
adoptes par des populalions entieres lars
des anciennes epidemies de peste, pen
dant les premiers chocs
choli~riques du XIX'

siec1e, ou encore
aujourd'hui face a des
contagions nouvel'les
(ef eneadre « Les
grandes epidemies », p.
80)" nc peut pas ne pas
frapper 'I'historien. A
travers ces divers epi
sodes courent des
anecdotes qui semblent
defier Ie passage des
siecles : la bantise de la
contagion conduit a
rechercher des
coupables commodes,
individus que I'on
pourra ai,ement idel1
Ii fier et considerer
commc rcsponsables
du malheur commun,
dontl'elimination eafin
devrait enraycr l'epide
mie et venger l'huma
nite outragec. Selon
cette perspective, In
maladie ne serait pas
une fatalite, un fleau de
nature, mais bien un
mal voulu par les



d'ecouter les passions, d'analyser ces jours
de haine. on peut deviner it travers leurs
dechainements les hantises secretes d'une
epoquc et d'un lieu. Le catalogue des vic
times de ces paniques n'est pas indiffe
rent: il varie avec les ages et ret1ete
chague fois les envies et les angoisses de
l'opinion dominanteJ.

Les massacres de lepreux puis de Juifs
accuses d'empoisonner les fontaines
avaient precede puis accompagne l'irrup
tion de la peste en Europe en 1348, sur
tout dans les regions du Rhone et du
Rhin. En Italie du Nord, ou les commu
nautcs juivcs 6taient nombreuses, ce fan
tasme semble disparu au cours du XVI'

siecle. Si les Juifs furent expulses de la cite
d'Udine en Frioul en 1556, si certains mar
chands furent accuses a Padoue en 1575,
ce n'etait pas leur origine qui etait en
cause mais Ie fait que la contagion parais
sait suivre leur chemin de voyageurs
venant du Moyen-Orient, foyer de I'epide-

mie, ou encore atteindre une virulence
particuliere dans lcs ghettos, du fait de
leur habitat resserre. Dans la terrible
atlaque pesteuse de 1630, allcune rumeUF
ne mentionna les Juifs. II arriva meme
qu'a Venise les magistrats viennent aJouer
la police de la sante de la communaute
juive qui avait reussi, dans l'espace etroit
du ghetto, alimiter la contagion et a1'ar
reter plus tot que dans Ie reste de la ville.

Un autre type d'accusation s'etait
generalise alors ; il denon~ajt particuliere
ment les medecins charges de traiter les
pestiferes ou, plus souvent et plus preci
sement, la troupe de crogue-morts,
« cureurs », nettoyeurs ou evacueurs qui
s'occupaient des malades et de I'enleve
ment des cadavres, ce personnel mise
rable et sinistre que les vil1es contaminees
devaient recruter d'urgence en lui pro
meHant des salaires considerables et
immediats. II paraissait scandaleux que
l'on put faire fortune pendant l'epidemie,

RECHERCHE
gagner sa vie avec la mort des autres; on
accusait done ees sortes de gens, it tort ou
araison, de detrousser les malades, piller

, les maisons abandonnees, jeter les mou
rants parmi les morts, s'emparer des heri
tages; on imaginait qu'ils trouvaient tant
de profit dans Ja maladie qu'ils etaient
amenes ala provoquer ou, au moins, it en
prolonger Ie cours.

LES FO Tr:u.&"l &A)

lIT LES BE fTlliRS
SO T,ILS E.MPOI ONNES ?

Les rumeurs d'empoisonnement altri
buees aces individus semblent apparaitre
pour la premiere fois a Geneve en 1530.
Dans toutes 1es violentes epidemies qui
reapparurent ensuite, tous les dix ans
environ, jusqu'a la grande vague de 1630
1631, des scenes sembiabies se reproduisi
renl. Presque toujours, les supposes cou-

Mon
l. eel article
reprcnd
certa.ins
arguments <.!cji,
developpcs
dans
« Les scmeurs
de peste ".
Melanges oJJens
iJ Pierre Chaunu.
Paris, PUF,
J993, pp. 85-94.
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Les grandes epidemies
VI' SJICLI : peste de Justinien,
premiere pandemic peste use touehnnt
I'ensemble da Bassin mediterraneen.

13 Ie 8 : arrivee de la « Peste noire»
en Europe. On estime que celie
terrible pandemic a frappe a la fin
du Moyen Age plus du tiers de la
population europeenne. Elle reviendra
en vagues regulieres, jllsqu'a
sa c1isparition en 1844.

1530 : peste 11 Geneve.
Premieres rllmeurs d'empoisonnement
eontre les "cureurs " ; lis sont accuses
d'imprudence, pnis de volonte
criminelle.

'556 : expulsion des Juifs d'Udine
(Italie).

'576 : peste en Italie du Nord
(Milan) ; en Savoie (Chambery).

'628 : pest<: aLyon. Accusations
contre les protestants.

1630 : peste aMilan. Les personnels
de police et de sante sont rnis en cause,

'665 : peste it Londres.

1720 : peste a Marseille,

'8'7 : apparition du cholera en Asie,

'823 : Ie cholera arrive en Europe.

1832 : irruption du cholera en France,

'837 ; terrible epidemic eholcrique
en Sicile.

1839 : peste de Constantinople,
Regression serieuse de I'epidemie.

'8"" :peste en Egypte. Disparition
de la maladie et fin de la deuxicme
pandemie.

'883 : Robert Koch decouvre
Ie germe responsable du cholera,
Ie vibrio choleme,

18911·1 "'5 : Alexandre Yersin
dccouvre Ie germe responsable de la
peste. Troisieme pandemie pesteuse
debutant Ii Hong-Kong,

1 952 : premier cas de sida
aux Etats-Unis.

'959 : premier cas de sida en Europe.

VIRS '960 : disparition du cholera
sous sa forme «classique ».
Depuis ceUe date, la maladie a pris
une forme bacteriologique et sevit
surtout en Asie.

'976: premiere epidemie du virus
Ebola au soudan et au ZaIre.

1977-1978 : apparition
de la pandemic du sida.

'995 : nouvelle epidemie du virus
Ebola.

pables, denonccs par la foule et supplicies
sur ordre de.~ autorites, appartenaient [I

cette main-d'umvre ephemcre Chargee de
soigner les malades, d'enterrer les mons,
de hnller leurs effets, puis, une fois la
maladie disparue, occupee a eventer,
" pa/tumer" et « essayer» (c'est-a-dire
habiter provisoirement) les maisons
contaminees.

On avait parfois trouve des « preuves »,

reeueilli des onguents jaunatres, dcs pates
puantes, composees, disait-on, de graisse
de morts, redurtes en poudre ou mulees
en bouks visqueuses, jclees dans les puits,
saupoudrees sur les etals des marche-s,
melees a l'eau des beniliers, frollees SUr
les l1lurs des maisons, sous les banes des
eglises, ou plus souvent sur les poignees.
anneallX, loquets et verrous des portes.

Lcs supposes semcurs ou « bouteurs"
de peste etaient appeles «engraisseurs» a
Lyon, « ointeurs» (untori) aMilan. Leurs
aveux ne manquaient pas non plus; ils
relanl,<aient les denonciations et devoi
laient d'odicux pactcs conclus pour s'enri
ehir des de.pnuilles des pcstiferes. Certains
medeeins me me confirmaienl les soup
I;ons cn distinguant parmi les formcs de
cootagiol1 des pestes manu/il(:tae, ou ". epi
demics apportics par {lrt~tlce et non par
in/emperie de {'air ". Le mcdecin protes
tant lyonnais Jean·Antoioe Sarazin;
£(~moiJ1 de la pestc de GCfleve en t571, la
classait dans cette categorie. L.:avocat pro
testant Lambert Daneau, ecrivant aGien
en 1574, y rcconnaissait unc forme de dia
borisme particulierement frcqucntc en
Savoie. Un chil'urgitll dc Saint-LQ avollait
en 1627 avnir appris aVenisc Ie sccret de
maitriser la « peste d'ellvoi ", c'est-a-dirc
de rcussir 11 ~a rcpandrc asa guise, « d.e se
jouerde La peste'comme d'/me pelo/e ", l'cn
yoyant oil bon lui semhlait.

II faut notel' toutefois que ces soup~ons
ne se retrouvent pas !oujours et partollt ;
011 les rcucontre presque uniquemenr
dans les villes du pourtour alpin, Ie pays de
Geneve, Ie Lyonnais. les duehes de Savoie
et dc PlemOnl, les plaines de Lombardie
ct dc Venetie. Comment expliquer cette
localisation? Sans dOllte par Ie fait que
certains habitants des villages monta
gnards ctaicni experts en « pmlul1ls» ;
comme d'autrcs, venus des Imutes vallees,
apprenaienl les metiers de ramoncur,
mal,<0n, eolportellf, instituteur ou mon
trom de marmotles, des migrants saisoA
niers de Maurieune, de Tarenwise et
d'ailleurs chcrehaient particulicrement a

etre embauches dans lcs villes des plaines
frappces par la contagion,

Us disposaient pour exerccr Ie met.ier
de « curcur" de plusieurs ressourccs natu
relics de lems montagnes : des lames de
talc dites pierres a lard ou craie de Brian
~on, de la resine de meleze appelec
manne de Brian~on (que l'on bnllait dans
les maisons eontaminees, avec d'autres
produits eomme le soufre, l'eneens ou la
poudre acanon), du bois de meleze repute
imputrescible et antiseptique, de certains
champignons (agaric} a vertus medici
nales et en fin de la terebenthine dite
larme de sapin ; les bergers du Brianl,<on
nais rccueillaicnt ecs seves au printemps
et a l'autOl1lne dans des comes de vache
eviuees. lis dispnsaient ai.nsi d'un savoir
precieux et dangerenx qui les faisait fre
quenter 1es grandes villcs en temps de
peste, leur permettait de s'y enriehir et de
surcroit semblait les rendre indifferents a
l'emprise de la maladie 2.

A Geneve, les parfumeurs savoyards
avaient Ie tor~ d'etre eatholiques; ils
etaient done souPl;onnes plus vivement
encore de meditcr la perte de la ville. A
Lyon, ils ctaicnt reputes protestants et
semblablcment conjures pour faire tom
bel' la cite sans defense entre les nlains de
scs enncmis. Dans ces pays de fronticre
confessionnelle, la crainte d'un assaut
mene par surprise par les proches adver
sa ires religieux n'etait pas une vaine han
tise, Au cours d'un moment de contagion,
elle offrait une identification evi<knte des
ennemis de ['interieur. Chaque fois, ceux
ei represcntaient une menace partieuJie
remcnt angoissante puisque sileneieuse et
invisible, dissimllicc dans la troupe ano
nyme des journaliers et paysans. De 1530
a 1615, au cours de six epidemies diffc
rentes, Ic~ magistral~de Geneve po1'lfsui
virent environ deux cents bouteurs de
peste et en nrcnt p~rir qml1tre-v,ingt
quatn;. Calvin lui-meme, pr6ent lors de
l'cpidemic de 1545, avait cnt a la realitc
d'une conjuration eontre la ville. Apres la
pcste de Chambcry en 1576, Ie Jue de
Savoic Philibert-Emmanuel croyait Ini
aussi a une propagation maligne: il accu
sait les Turcs d'avoir fait passer a Veni~:e

des marchand,ises illfcctce~.

Lors de fimmense vague de 1628-1631,
Lyon et Milan furcIU Ie thc{itre de tragedies
Ires comparables, survcnues l'une et I'autre
au dehut de la contagion, alars que I'an
goissc commel1l,<ait <II; s'emparer de ehacun
et aVClnl que Ie paroxysme dc monalite
n'accaparc l'attelltion des autoritcs. A
Lyon, I'alarme avait commence a la fin de
l'cr,e 1628. Tandis que ron recensait les pre
miers cas, Ie broil courait qut Ie duc de
Rohan avec son annec protestanle dc Lan
guedoc allait tenter de surprendre la ville.
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Les famBles de bourgeois protestants deve
naient Sllspcctes de vouloir trahir leurs
concitoyens. La decouverte de graisses
etranges dans des eglises ou sur des
.anncaux de ,portes leur fit attribuer Ie des
sein de distribuer la mort autour d'elles.
« eefa anima lellemelltle peuple contre ceux
de la religion pretendue refo/mee [RPR)
qu'ils eslimaient auleurs de ces engraisse
menlS pour se rendre maitres de 1a ville [...J
que lous ccux de fa RPR que 1e peupfe ren
con/rail par fa ville elaient tues,. el pour un
seul jOtI/; ils en tubenl plus de dix [...)3.»

Les aLitorites municipales. pour arreter
I\'emeutc, choisirent de faire desarmer les

Ci-dessus : Charles Borromee
visilanl· les .pesliferes, tableau tk Cerano
(1577-1633). Episode d',me tks plus
vasles vagues ipldemiques des steeles modernes,
celie de 1576 : I'archeveque de Milan,
monli sur une mule, vienl cOlUo(er 1es malades
rassembles dan.~ des baraquements
a i'ficarl tk la ville
(cathedra/e de Milan; eI. Scala).

notables protestants qui se calfeutrerent
chez eux. On fit monter des gardes au'X
grands earrefours et on organisa Ie proces
d'un ouvrier epinglier huguenot accuse
d'avoir graisse des portes. II fUI pendu,
avec au cou un ecriteau Ie donnant comme
« engraisseur de portes el infeetcur public ».

La traque populaire des semeurs de peste
continua en octobre, provoquant unc
quinzaine de Iynchages. Les victimes
etaient Ie plus souvent des cureurs accuses
de piller les maisons infectees, un malheu
rellX surpris avec des traces de chandelle
sur son costume ou encore un apothicaire

qui donnait des potions aux malades. « Un
col/peur de bourses ayant ete pris sur Ie fait
en la place Saim-Nizier fut assamme par Ie
peuple eamme engraissew; en'ant el protes
tant panni fes coups qu'il etai, a fa verile
eoupeur de bourses et larran mais non pas
engraisseur 4. '>

l:affaire des unton de Milan a quant a
elle connu une fortune litteraire exception
nelle, du fait de son insertion dans la trame
romanesque des Fiances, la grande affabu
lation romantique pubUee par Alessandro
Manzoni en 1827. Les premiers cas de
peste etaient apparus dans la ville en
octobre 1629. nsemble que I'epidemie cir-

culant en France depuis 1626 avait ctc
transportee au-dela des Alpes par les regi
ments fran<;ais envoyes en Ita lie dans Ie
cadre de la guerre menee pour Ie duche de
Monlferrat. Ce fut au COUTS du printemps
1630, alors que la maladie prenait son essor
a Milan, que se repandirent les premieres
rumeurs d'empoisonnement. Une enquete
fit c.Jccouvrir de pretendus engraisseurs
parmi Ie personnel de la police de la sante,
noiarnment un officier de quartier et un
barbier chirurgien. Arretes Ie 22 juin, ils
furent supplicics Ie 2 aout et leurs maisons
rasees: une colonnc d'infam.ic errgec aeet
emplacemeni pres de la porta Ticinese
resta deboUI jusqu'au cours du xvrw siecle.
Les proces de com parses n'elaient pas
acheves au debut de 1631 ; ils furent alors
abandonncs du fait du c.J6faut de preuves et
du ralentissement de l'epiJemie.

Les pieces du premier jugement ont ete
publiees, dans la foulce du succes du
roman de Manzoni, des 1839. On peut,

dans Ie detail des interrogatoires, y suivre
Ie train des rumeurs et des opinions qui
circulaient dans les boutiques et les places
de la ville, et jusque dans Ie lazaret ou
etaient parques les survivants : plusieurs
complots, trois au moins, etaient, disait
on, al'ocuvre. Les Fran<;ais tentaient, en
repandant la mort, d'affaiblir la resistance
du Milanais ; on avait effectivement YD,

aux environs, des deserteurs de leur
armee, et I'on savait que leur chef, Riche
lieu, etait bien capable de manigancer de
tels crimes. La garnison espagnole etait
aussi incriminee ; on l'accusait d'etre res
ponsable de la cherte; nombre des
engraisseurs arretes etaient des soldats
espagnols au des boutiquiers de la zone de
franchise sise autour de la citadelle. Enfin,
Ie diable lui-meme s'en serait mele et
aurait pris acet elfet en location une mai
son bourgeoise au cocur de la ville ...

QUIA ODUlT
LE CHO--":="''-L'''I.
A CUSE?

La chranique des paniques des temps
de contagion ne prend pas fin avec la dis
parition de la peste des espaces eUrD
peens. I..:irruption du choleraS, apartir de
1832, presenta des episodes tres sem
blables. Le plus dramatique survint en
1837 en Sicile, au moment de ['arrivee de
la contagion cholerique dans l'lle. Les pre
miers cas furent declares aPalerme et a
Messine et alfolerent aussit6t les popula
tions. I..:organisation d'h6pitaux se faisait
trap lentement, les marches ne fonction
naient plus et les prix des denrees quoti
diennes montaient en fleche. I..:opinion
tant du peuple que des notables ctait por
tee a accuser l'imperitie ou la lachete des
autorites napolitaines. Le patriotisme
insulaire s'etait en effet developpe pen
dant les guerres napoleoniennes, encou
rage par les responsables militaires
anglais. Un courant liberal s'etait enracine
dans une partie de l'aristocratie et avait
nourri les ressentiments et les conspira
tions contre l'autorite du rai de Naples,
attisant les mecontentements, faisant cir
euler des manifestes et hisser des dra
peaux jaunes aux couleurs de ['indepen
dance sicifienne. Ce climat politique ras
sembla en juillet des foules grondantcs. qui
acclamaient les saints patrons, symbolcs
des autonomies communales, sainte
Rosalie a Palerme, la madone de la Lettre
aMessine, sainte Lucie aSyracuse.

Dans celie derniere ville. a son tour
gagnee par Ie cholera, la rumeur d'une
propagation volomaire circula des Ie 15
juillet et provoqua la recherche de cou
pables. Le sort tomba sur un etrange

MOTES
3. Jean G.-illln.
L}oil affliJ!,'e
d(' cO"U{fl~ion .. 'J
Ljon.1629.

4. Reunion
d,' III colltagion
tie Lyo", gazelle
anollyme. L.yon.
1630.

5. Trcs grave
malallie
cpide01ique
originairc
d'A~ie.

Ie choler.
se Qr:tClcri:-,c

par dcs selle;;
frcquentes., des
VOl'll' l)lenLS,
dcs cmmpcs.
un grand
.o;lllemcnl.
I.e vjrus

se IranSnlc(

par mie orale,
par lngc-M;Dn
d'cau
OU (ralim(;rH~

com.aminc'S.

L' H r sTO! R E 2'18 f"F..VRIER 1998

81



REC· E

Mon
6. Le virus
Ebuhl, dODI
on ignore
~D,,"r~ Ie mod"
de lransJlli~i()n,

..,c carllctcrise
par de violenls
maux de lete,
de la fievre,
des doukuIS
allxquclJc.s
succcdcnt
des di.arrhees
c'ODd.llis.an I

a une complele
tleshydr"I<'liun.
Deux epidemics
~c .SOIH

developpCes en
1976 el en 1'195
au Soudan
ct.al1 Zai'rc.
I.e 23 m"i 1995,
$ur cent trentc
sis cas reecnse~.
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voyageur, un montreur de «cosmorama ",
c'est-~l-dirc d'images de foire pn::sentant
des vues pittoresqws du monde. ]j etait
fran"ais, s'appelaiu Joseph Schwentser,
venait de Toulon, partait pour une toumee
au Moyen·Orient et ne s'etait arrete a
Syracuse qu'en raison de I'epidemie qui
faisait alors rage aMalle. On pretend it que
de sa maison partaient des boules empoi
sonnees. Pour Ie tirer des mains de la foule,
Ie maire Ie fit emprisonner avec sa famille
Ie lR juillet Dans les jours suivan ts, Ies
attroupements de pecheurs, d'artisans, de
voituriers, de journaliers persistaient; ils
dcbusquaient de supposes coupables,
presque tous des employes du gouV0rne
ment bourbonien, arretes, attaches a des
piliers du portail de la cathedrale et mis a
mort aux cns de « Viva santa Lucia! "

«LEeR LERA
N'ETAIT PA A TIQUE

MAl BOURBONlEN»

Les 20 et 21 juillet. Schwentser fut
interroge par une commission ext.raordi
naire de notables syracusains, II crut
opportun d'avouer tout atort ct atravers,
de se dire cspion du prefet maritime dc
Toulon et de mentionner un complot
d'empoisonneurs qu'il aurait voulu
dejouer. La commission, siegeant sous la
surveillance de la foule insurgee, examina
des bocaux de prodllits utilises par Ie
forain pour ses experiences de chimie
amusante; une boulette fit mourir un
chien ella commission pronon<;a qu'i,l
s'agissait de nitrate u'arsenic.

Le vieil avocat liberal qui presidait la
seance, Mario Adorno, pllblia aussit6t un
manifeste qui commen<;ait ainsi : "Le.!i
Syrac/fsains a leurs p'cres .l'iciliens. Nou.\'
nous hiitons de V-O/fS dire que Ie terrible cho
Lera asia.{ique qui a fait Innt de ravages a
Naples el Palemle a deja trouve sa Lambe
dans Ja patrie de l'immlJrlel Archtmede, A
peiTle declaree chez nous, ceUe ma/adie sup
posee a ete reconnue n'hre que ie resullat de
poudres el liquides veneneux meles aux ali
ments el aJ'eau [... j,. Celte decouverle sera
profitable a nos chers Ji'eres siciliem' el a
l'h.umani,!! en general. » La maladic n'avait
pillS d'existence, scs effets se confondaicnt
avec ks consequences du pretendu mau
vais gouvernement napolitaiFl : la decou
vertc etla suppression de ces agissements
criminels devaient apporter la sante en
meme temps que la liberte. La revolte
contre l'epiJcmie se transfigurait en
revolte contre I'oppression.

Immediatement imprimee, diffusee
partout, reimprimee a Catane Ie 24 juillet,
cette exiraordinaire declaration declencha
des traques aUK empoisOl'lFIeurs ct des

massacres dans des dizaines de bourgades
et de v~lles. A Catane, une commission
insurrectionnelle, maltresse de la cite, pro
c1amait dans un raccourci theatral que « Ie
cholira n'ctait pas asiatique mais bourbo
Tlien ». A Syracuse, Ie 6 aout, Schwentser et
une quinzaine d'autres accuses enleves des
prisons par la foule etaient traines devant
la cathedrale et affreusement mis amort.
Le lendemain, des troupes envoyees de
Naples debarquaient aMessinc et parve
naicnt aSyracuse Ie 1:0. Des commissions
militaires furent chargecs de la repression.
Mar.lo Adorno fut fusiJle Ie IS aout sur la
placc de la cathedrale. Dans les decennies
suivantes, alors que s'acoomplissait I'unite
itahcnne, des poh~miqU'es opposcrcnt
quelque temps les families des diff6rents
pfOtagonistes, puis cet episode sanglant et
peu glorieux bascllla dans l'oubli.

Le cfetoaurnemcnt tie l'angoisse collec
live confre tin ennemi commun traverse
donc les tcmps. La bonne foi des acteurs
de ces jours de furie n'est pas en cause.
:Leurs passions les aveuglent; ils se
convainquent ilisemenl d'un complot
d'inst.ances a la fois prochcs ct loiotaines,
faciks a incriminer comille les machina
tions ou duc de Savoie contre Geneve, les
prises d'armes des protestants dc la vallee
du Rhonc ou Ie mauvais gouvcmement du
roi de Naples. A notre epoque, les vic
times tlu virus Ebolafj

, qui a sevi au Congo
en mai 1995, sc sont grisees du fantasme
d'une acUon secre·te des Btats-Unis et ont
ete prctcs a soupc;onner et denoncer lcs
illfirmiers au medccins qui 1es elltouraient
et tcntaient de les secourir. 'Lcpidemie
mondiale de sida a donne lieu ici ou la aux
memes types d'affabulation.

Ajoutons, pour conclure, que les
convictions fantasmees ont parfois
quelque commencement de verite, ehy
pothese d'unc intenti~m mauvaise, d'unc
volonte ponctuelle de propagation d'une
maladie n'est pas toujours acxdure. Dan
les annales des epidemies d'e variole, on
rcnconlre des cas aberrartts de meres
desesperccs qui cherchaient a contaminer
d'autres cnfants. Certains faits divers lies a
I'epidemie de sida nous enseignent que la
menace d'une seringuc est dcvenue un
Iiell commun crimiFlel. Alors, faut-il ne
voir que des fantasmes dans ces motiva
tions atlribuees aux engraisseurs lyonnais
en 162R :"Leur dessein elait de faire quitter
les maisons pour plus faciiement exercer
leurs voleries" ? Ce comportement n'au
rait pas ete tres different de celui des
troupes de pillards qui surgissent apres
toutes les grandcs cat.astrophes.

II ne s'agissail pas, bien sur, d'une
grande conspiratioll pour cxterminerla
cite. Encore moins de O1'anmuvres suscep
tibres de creer t'epidemie de toutes pieces.

Les pratiqucs que redoutaient les magis
trats lyonnais pouvaient rei ever des
simples m.aladresses ou imprudences qui
auraient pu echapper aux personnels
charges de traiter les pestiferes. Mais ces
magistrats allaient pi us loin; i1s imagi
naient des malveillances conscientes et
des gestes criminels deliberes dans Ie but
de faire deserter des maisons et des quar
tiers. La possibilite de mal faire, la tenta
tion du profit qui pouvaient exister chez
les uns rencontraient les craintes bien
reelles des autres. Ainsi prcnait forme une
nebuleuse de passiuns, ainsi se prepa
Faient la panique et la persecution.
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Vann Le Bohec . Professeur d'histoire romaine

a I'universite de Lyon-III

Vercingetorix, l'homme
qui voulait etre roi

VercLngewrix : un de nos {{ grands hommes ), ?

lLe p[emier aavoir eu le souci d'unifier Ie terriroire national? La realite est sans doute

moins beJje que cet[e Jegende encore largemenr repanduc.

Mot cle : Vercingetorix. dCfenseur en 52 avo ).-c., face
aux armees de Cesar, de Gergovie puis - avec moins de
succes - d'Alesia, a, a partir du XIX" sihle, ete eleve au
rang de premier des heros franc;ais. Le chef arverne
incarne aujourd'hui encore Ie mylhe de la resistance
nationale contre I'occupation etrangere.

On peut neanmoins essaycr de reconsi
derer la question. Pour eela, il collviendra.rt
d'une part d'extraire Ie personnage du
cadre qui lui a ete impose au XIX' et au XX'

sieele, pour Ie replacer dans son temps,
celui de I'Antiquite eeHiq Ie; celie tikhe
est aujourd'bui facilitce par plusieurs
pUblkations tres recen tes, fondees sartou t
sur l'areheologie. II sumrait d'autre part de
relire ks textes anciens en ],es soumeHaot a
une critique raisonnable. Ainsi de Cesar:
acrtes, il fut I'ennemi de Vercingetorix;
eertes, i1 lenait aussi it Ie grandir pour gra,n
dir sa propre victoire ; mais, pour Ie reste,
il ne manifestait que de I',indifference. En
outre, il ne faut pas ouhlier que certains

auteurs de t'Antiquite ont
su garder leurs distances
par rapport au eonquerant
de la Gaule, en particulier
Tilte-Live el Dion Cassrus
qui ont chacun redige une
His/oire romaine, respect i
vement all debut UU I" et au
IIl'siecle.

A partir de ces sources et
de leur critique, on peut
ret racer au plus pres I'itine
raire de Vcrcingetorix.
Celui-ei est ne aGergovie,
eapitale des A'ivernes", un
peuple celte dont Ie terri
toire eorrespondait a l'Au
vergne actuelle (ef. eneadre
« Les GauJois ef Rome'", p.
87). Quant a sa datc de
naissance, on peut la simer
entre 82 et 72 avo J.-c. : Ie
mot latin qui est utilise pour
Ie dcfinir en 52 avo J.-C.,
"adulescerrs ", correspond a
la tranche d'agc des vingt
trente ans. Son pere, Cel
tillos, dont Cesar dit qu'il

SimoFl (ef Pour en savoir plus, p. 89). Et,
alors que ces deux a'uteurs, avec beaueoup
d'autres, ont loue son patriotisme ainsi que
son intelligence politique et mihtaire,
Jacques Harmand nc voit en lui qu'un
~raltre et un mauvais stratege· : "Lorsque
/'on confrol1te les capacitCs intelleeruelles
liminentes (lUX stupidites, stratigiques el tae
tiques, du persormage, I'hypothese du sot
s 'evrUlouit comme celle du heros. TI ne res-Ie
plus d'aUire explication que celle d'une cnia
lure de Cesar. » Ces divergences tiennent a
des passions plus ou moiFls vives: Ie nalio
natisme chez 'Ie premier, un sentiment
alltiehretien chez Le deuxieme, des sympa
thies proromaines chez k dernier.

Ce qu~iI faut retenir : la poslerite s'est emparee de Ver
cingetorix pour en faire un « lieu de memoire ", allant
jusqu'a. lui attribuer la paternite de la nation France.
Pourtant, Ie vainqueur de Gergovie etait avant tout un
chef de guerre. Son soud premier etait de devenir roi des
Arvernes, et, pourquoi pas?, d'autres peuples de la
Gaule. La passion pour la gloire et I'amour du combat Ie
guidaient bien plus sGrement que les interets de Ia Gaule.

L'iI eur : professeur d'histoire romaine a l'universite
de Lyon-III, Yann Le Bohec consacre acruellement ses
recherches au personnage de VercingelOrix, a partir des
sources traditionnelles, mais aussi des decouvertes
archeologiques reCenleS, s'efforc;;ant de degager la part
de verite historique dans Ie mythe qui s'est forge au XIX'

xx' siecle amour du chef gaulois.

ar un enrieux paradoxe, Ie
ceremonies qui ont eomme
morc enN96 Ie bapteme d
Clovis ont suscite un regain
d'inleret pour Vercingetorix.
Des esprits critiques ont en

dfet voulu rappeler que Ie heros palen
avait precede Ie heros chrClien, dans I'es
poir de faire attribuer au premier, de pre
ference au second, la patemite de la nation
France. Une telle allegation est a reconsi
derer ala lumiere de travaux recents. Car
Vercingctorix est finalement peD et mal
connu et, des que nous ouvrolls Ie dossier
qu,i lui a ete cOflsaere, force est de faire
deux constatatlons : nous n'y tmuvons que
de rares publications; Ie
personnage a profonde-
ment divise les hjstoriens.

Ces incertitudes s'expli
quent. En cffet, nailS man
quons, d'abord et SurlOllt,
de docu men ts a la f(lis
anciens et credibles : notre
principale source u'infor
mations se tmuve daps La
Guerre des Garnes de Cesar,
I'ennemi de Vercingctorix,
qui s'etendit plus sur ses
propres exploits que sur
eeux de son adversaire. Les
lI10dernes ne sont pas plus
objectifs. Vereingetor1ix est
presente comme un aspi
ran tala royau te dans
I'ceuvre de Camille Jullian,
publiee en 1901 «( II [Ver
cingelorixIa da songer iI. rme
royaUie des Caules comme Ii
une gloire possible ", eedt
sans doule son meiJleur bio
graphe), mais comlne un
heros republieain dans un
livre tout recent d'Andre

MOTE

• a. eneadrc
« Les peuples
do: la (jaule ",
p., Ii.
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NOTE

I. Cf. Jean
AndKllU,
" Rome lH·elle
inveuJe
I'euru? .,
L'Hisloire
n° 216,
pp. lH2.

R-CH'

Les peuples de la Gaule

ARVERMIS : peuple de la Gaule etabli
en Auvergne, influent sur ses voisins,
notamment les CADUROUIS.

dans Ie Quercy, ou les GAIALlS, dans
Ie Gcvaudan, et dom la eapitale etait
Gergovie. Avec leur chef Vereingetorix,
ils prirent la tetc du soulevement
contre Cesar en 52 avo J.-c.
BILGIS : ensemble dc peuples
d'originc celte et germanique, parmi
Icsqucls on compte les IULOVAQUIS

(installes autour de Braluspanlium,
I'actuellc Bcauvais), les TRiVIRII

(etablis dans la vallec inferieure de
la Mosclle), les RiM IS (dont la capitale
etait Durocortornln, future Reims,
qui furcnt dcs allies fideles de Rome).
Les Belgcs furcnt vaincus par Cesar
cntrc 57 ct 54 avo J.-c.
CARNUTIS : peuple dc la GauIc
installe entrc la Loirc et la Seinc
autour d'Autricum (Chartres) ct
de Geflabum (Orleans). Cc sont cux qui
donnerent Ie signal de la revolte contrc
Cesar. Les druides tenaient leurs
assises annuelles dans leur territoire.

CILTIS : nom d'un groupe de peuples
indo-europecns qui s'installerent en
Gaule entre Ie VB et V" siecle avo J.-c.
On compte parmi cu; , outre
les Arvernes et les . duens, les LlNGONS

(etablis aLangrcs), les RUTINII

(installes en Aveyron), les ALLOIROGIS

(vivant dans Ie Dauphine) ou encore
les HILVIINI (etablis en Ard\:che)
et les siOUANIS (en Franche-Comte).

iDUINS : Ie plus puissant des peuples
de la Gaule avec les Arvernes, tres
proche des liGUllAVl1 (qui occupent
Ie Lyonnais). Etablis sur la plus grande
partie de la Bourgogne el du Nivernais,
ils ont pour capitalc Bibracte (sur
Ie mont Beuvray). Allies des Romains,
ils rallierent pourtant VercingelOrix lOTS

de l'insurrection gauloise de 52 avo J.-c.
GIRMAINS : peuples d'origine indo
europeenne installes en Baltique
et qui emigrerent VCTS J'Europe
centrale 11 partir du III' siec1e avo J.-c.

HILVITIS : peuple cellique occupant
la majeure partie de l'actuelle Suissc
occidentale. lis voulurent emigrer
vers la Gauk au "., sjec!e avo J.-c., mais,
vaincus par Cesar (58 av, J.-c.),
se virent contraints de retourner dans
leur pays d'origine.

ViMins : peuple etabli
principalement en Adriatique et en
Armorique. Les Venetes d'Armorique
(Ies ARMORICAINS), peuplc maritime
ayant pour capitale Dariori/urn
(Vannes), furent soumis par cesar
en 56 avo J.-c.

avait exerce Ie pouvoir sur toute la Gaulc
- ce qui est manifestemcnt exagere -, flit
mis a mort par les plus riches et res plus
puissants de ses compatriotes, qui Ie soup
~onl1aient dc vouloir devel1ir roi. Cene
accusation, on Ie verm, n'est pas sans [011

dement, et dans Ie nom meme de Vcwin
getorix, qui a ete cvidemment choisi par
son pere, se trouve la racine « -Ii" », «roi ».

De fait, des antagonismcs pOlitiques
vioknts sccouaient alors la pfupart des
Etats qui occupaient Ie centre du pays. Par
tout I'aristocratie s'imposait au detriment
dc la monarchie (011 ne possede en
revanche <lucun document lai5sant soup
({onner un quekonquc mouvement demo
cratique). Les Gaulois etaient divises poli
tiquement et geographiquement (c,f enca
dre « Les Gaulois et Rome », p. R7). Les
peuples de la province romaine, conquise
entre 125 et 118 avo J.-e., eta.ient soumis
au regime de la cite mediterraneenne et
appreciaient finalclllent ta romanisation
(its n'ont pas bouge lors dc I'insmrection
de 52 avo J.-c.). Leurs freres independants
se panageaient en trois groupes : les
Belges (au nordi), Ics Aquitains (au sud
ouest) et les Celtes (entre Loire ct Seine).
Les premiers etaient gouvernes par des
rois ; Ics <lutrcs s'etaient dotes d'institu
tions aristocratiques, et etaient diriges par
des senats, a I'instar de Rome. Mais
chaque peuple se partagcait en amis et
ennemis de Rome, admirateurs et adver
saires du regimc arlstocratique. D~s fac
teurs economiques devaient aussi jouer :
dans les trente ans qui precederent la
guerrc, les Eduens*, lcs Lingons* at Ics
Seqllanes* adopterent un etaton mane
taire calque sur Ie modele romain (on a pu.
a ce propos, parler de « zone du denier» 1).

VE .CINGETORlX FED HE
US GAULOIS HOSTILES

~ ROME

Au debut de la guerre des Gaules, qui
commen({a en 5R avo J.-e. par unc inter
vention de Cesar contre les Helvetes",
dans la Suisse actuelle, Ie jeune Vercinge
torix entra dans I'entouragc du general
romain. II pouvait s'y trouver comme
otage ou, peut-etre tout simplement,
comlllc compagnon, a I'instar de beau
coup de ses compatriotes appartcnant ala
noblesse - en effet, tandis que les aristo
crates gaulois ennemis de Rome se trou
vaicnt contraints de lui livrer des otnges,
ses amis etaient nombreux it envoycr lcurs
enfants s'instruire aupres des Romains.
Ce passage par un etat-maIor aussi
brillant lui fit connaitre des methodes de
guerrc assurement revolutionnaires a ses
yeux. Car, sans mettre en doute Ie courage

des Gaulois, rcconnu par toutes les
sources, il faut bien admettre que I'armee
romaine avait atteint un degre de perfec
tion inegale dans I'Antiquite.

Pour des raisons qui nous echappent,
Vercingctorix fioit par changer de camp.
En 52 avo J.-e., les Camutes*, dont Ie chef
lieu etait Genabum, l'actuel Or:Ieaos, mas
sacrercnt tous les Romains qui s'y trou
v&ient. La nouvelle courut comme une
trainee de poudre et 3tteignit Vercingeto
rix aGergovie. Le jeune homme se rallia
immediatement au mouvement, mais se
heurta a I'opposition de quelques-uns de
scs compatriotes parmi les plus proches, et
dut fuir. II reussit neanmoins a lever des
troupes dans les campagnes environ
nantes, et reprit la ville. IJ remporta alors
un veritable succes politique,en organi
sant une premiere confederation de
peuples gaulois hostiles a Rome, refusant
d'obeir a ses magistrars, de payer Ie tribut
et de se soumettre aun droit qui n'etait pas
Ie leur.

La revolte s'etendit en un premier
temps aux regions qui correspondent au
Senonais, a nle-de-France, a la Touraine,
al'An.iau, au Quercy, ala Normandie, alia
Bretagne ct, bien sur, Ii notrc Auvergne.
Campteur du mouvement inquieta Cesar
qui se trouvait alloTS en Italie du Nord et
jugea indispcnsable de venir sur place
ecraser I'insurrection. I:annee 52 avo J.-e.
allah ainsi voir la confrontation des deux
chefs de guerre.

Il est possible de tracer un portrait de
Vercingetorix a ce moment de sa vie, et
meme Ull portrait physique. Grand et fort,
il possedait une haute stature qui imposait
Ie respect. Quant a ses traits, ils sont
connus grace a des monnaies qui, portent
son nom, et un buste. Des historiens se
sont cependant demande si Ic graveur
avait re,:<u l'ordre de representer Ie chef
arverne, ce qui est au demeurant lie plus
probable, ou Ie dieu qui Ie protegcait. En
outre, conformement aux traditions des
Celtes*, I'artiste a sans doute travai1l6
dans un csprit plus symboliste que realiste,
avec un sens certain de I'abstraction.
Cependanl-, on peut reconnaitre sm ces
picces,sous une chcvelurc mj-Iongue, Ie
visage « paisible et rt!guUer" d'un « adules
cens ", comme Ie decrit jean-Baptiste Col
bert de Beaulieu, Ie grand specialiste de la
numismatique gauioise (c.f Pour en savoir
plus, p. 89).

Au moral, Vercingetorix manifestait, it
I'egard de ses subordonncs, une severite
que Cesar qualifiajt de cruaute. II alliait
une eloquence proprc a seduire ses com
patriotes a I'intelligence indispcnsabk
pour mener a bien ses projets. II savait
retourner une assemblee par Ie verbe ou
par la ruse.
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Les Gaulois et Rome

A 10 lIeille de I'insurrection de 52 all. l.-C., fes peupfes de fa Gaufe ila;eu/ dillisis
entre qua're prollinces: fa prollince romaine, dile de Transalpine, conqn;se enlre 125 et 118

all. l.·C., et soumise au rigime de fa citi mediterrauiemU!, 10 Belg;que, f'Aqu;talne
etla Gaule cellique, Q laque/fe appartenaunl uo/amment les Anen'es.

Tous ne suiviren' pas Vercingitorix forsqu'if enlrepril de se SOl/lever C(mlre fa conquite
de Cisar. Outre fes pl!uples de fa prollince de Transalpine, fes Relt/es, en Champagne, ou encore

le.~ Ungons, Q Laugres, demeurenm' fide/es Q Rome.

HOTE

2. On conna;l
mal Ics druid.:s
el, de ce fait.
on a beaucoup
fanlasme a leur
propos.
Us con"iluaienl
un clergc.
hicrurchisc
et specialise
(devins, bardes.
sacrificaleurs.
C1C.). On leur
confiail
I'educalion des
plus jeunes. et
its jouaient un
nlle politique
qoe I'on
oonstalc .sans
bien pouvoi r
rexpliqucr
aUlrcment
que par
des hypotheses
(ainsi Ie druide
Divicac
est charge d'une
Hmb~s~ade

11 Rome).

~~~~I:SR~~~ises

Peuples all,,!. de Rome 50 hm

cenaine ambigu·ite. Vercingetorix voulait
assurement devenir roi des Arvernes;
cependant, de plus vastes visees auraient
suppose que les Gaulois se soient consi
deres comme un peuple unique, alors
qu'ils se concevaient avant tout comme
une mosa'ique de tribus. Par tradition, les
plus forts opprimaient les plus faibles, en
leur imposant ce qui etail au mieux une
alliance, au pire un veritable imperia
lisme. Cautori te de Vercingetorix souf
frait des divisions et des oppositions

ment esperer la victoire ? Assurement, il
ne partait pas sans forces. II avait pour lui
une bonne partie des Celtes. Mais tous les
peuples de Gaule, notamment ceux de la
province romaine, etaient-ils reunis ases
cotes? Son au torite etait-elle reconnue
sur I'ensemble du territoire ? Sans doute
Cesar lui donne·t-ille titre de roi ; mais il
Ie fait probablement en jouant sur une

Belgique

Aquilaine

Gaule celtique

montra qu'il connaissait J'art de prendre les
viJIes, la poliorcetique. Des les debuts de la
confederation, en 52 all. J.-e., it entreprit
de faire fabriquer des armes, et if fixa les
contingents que chaque peuple devrait
fournir. On vit alors qu'iJ ne laissail rien au
hasard, puisqu'il decida de privilegier la
cavalerie et l'archerie : iJ avait fait Ie choix
d'une tactique qui accordait la premiere
place ii la mobilite et ala legerete.

Mais Vercingetorix avait-il les moyens
de ses ambitions? Pouvait-il raisonnable-

dans ce c1imat que Ie combat du chef
arverne prend scns.

II avait, pour mener a bien ses projets,
ete amene a elaborer une organisation
militaire aussi efficace que possible. II fut
aide en cela par la double formation guer
riere qu'it avait re«ue : celie que lui avait
donnee son entourage arveme et celie qu'il
avait acquise aupres de Cesar. La suite

Certains traits de son caractere resul
taient de son origine sociale. 1ssu de la
plus haute aristocratie, il en partageait la
richcsse et Ie pouvoir. II possedait sans
aucun doute de tres grands domaines et
bcaucoup d'esclaves. Son appartenance a
cette elite lui imposait de manifester des
qualites die guerrier, notamment Ie cou
rage. Elle lui donnait aussi autorite sur de
nombreux clients, des hommes libres et
pauvrcs qui dcpendaient de lui pour tout,
en particulier leur subsistance, et qui, en
retour, e~aient ses obliges. Grace ace sou
tien massif, it lui revenait d'exercer Ie pou
voir politique avec ses pairs, ou de Ie
confisquer s'il reussissait a imposer la
monarchie.

En ceci Vercingetorix a adopte un
modde bilen connu de la fin de l'Anti
quite, celui du chef qui s'appuie sur les
humbles cantre ses egaux. Alexandre Ie
Grand {336-323 avo J.-e.) en est l'exemple
type, suivi par Ie Carthaginois Hannibal et
les Romains Scipion I'Africain et Scipion
Emilien, ou ... Cesar lui-meme. C'est ainsi
qu'apres avoir ete chasse de Gergovie, au
dcbut de la l'cvolte de 52 avo J.-e., Vercin
getorix. parcourut lcs campagnes, rassem
bla ses clicnts, fit appel a des paysans
modestes ct mcme a des hommcs que
Cesar dcsigne comme « des gens sans
aveu.)), c'est-a-dire des pauvres. A l'op
pose, il dut lutter contre les nobles et, au
premier chef, contre son propre oncle,
Gobannitio. Ce dernier avait obtenu que
Vercingetorix fUt banni de Gergovie : les
partisans du regime aristocratique avaient
vite compris Ie danger que celui-ci repre
scntait pour eux. En effet, Ie chef arverne
aspirait aun pouvoir sans partage, assure
ment dc type monarchique, sur son
pcuflle, el peut-etre aussi sur tous les Gau
lois, meme si I'ecrivain grec du 11' siecle,
Plutarquc, dans ses Vies pamlteles des
hommes illuslres, ne voil en lui qu'un chef
de guerre.

Lambition de Vercingetorix ne suffit
cependant pas a tout expliquer. Certaines
caracteristi.ques propres aux Celtes per
mettent de mieux comprendre son atti
tude. Cesar lui-meme Ie note aplusieurs
reprises: de nombreux Gaulois luttaient
pour la liberte (fiber/as), contre la domina
tion de Rome (imperium). On admet en
general, non sans de bonnes raisons, que
les druides2 appuyaient toutes les fOmlcs
de lutte en faveur de l'independance,
merne si Ie c1erge celte ne semble pas avoir
ete unanime dans cene opposition. C'est
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quasi permanentes de ses compatriotes.

Ces conflits entre Celles ont au
contraire grandement facilite !'entreprise
de conquete menee par Cesar, ceux qui
n'claient pas directement concernes
manifestant de I'indifference au sort de
leurs voisins. Les Arvernes n'ont pas
bouge pendant que les Armoricains* se
faisaient massacrer, et ccs derniers ne se
sont pas davantage mobilises quand les
gens du Nord passaienl aleur tour saus Ie
joug. Quant aVercingetorix lui-mcme, de

« Vercingctorix. prll ses plus belles armes,
pal"ll SOD cbeval, el. £rancbit ains; les portes
de 18 ville [AIe.lia]. II vint caracoler
en cerde autour de Cesar qui flail IIssi.• puis,
saulanl.8 bas' de ". mQnlnre, il jetll toutes
ses armes », raconle Plufnrque evoqllant
a reddltlon du chef aneme
(ci-tkss/ls, tableau de Henri ,,"one, XIX'slecle,
u PIlY, musee des Beaux-Arts; d. H. Jossc).

58 a53 avo J.-c., il n'a rien fait - i1lui est
peut-etre merne arrive d'appuyer les
Romains. On peut donc douter de son
« patrio-tisme» gaulois. et penser que la
coalition dc 52 avo J.-c. n'est qu'une
alliance de circonstancc : certains peuples
celtes avaient filli par comprcndre qu'ils
etaicnt condamnes asubir la domination
romaine s'ils ne s'unissaient pas contre
elle. lis se conduisirent alors comme s'ils
n'(lvaient qU'un point en commun : leur
ennemi.

Toutefois, on dist.inguait, au sein de
chaque peuple, des amis et des adversaires
de Rome. Les premiers, qu'ils aient agi
ainsi par conviction ou par interet, res
taient largement majorit<lires chez les
Eduens (au moins jusqu'en 52 avo J.-c.,
precisement), les Rcmes" de la Cham
pagne, les Lingons de Langres, et dans
toutes les cites de la provint.:e de Transal-

pine, la partie meridionale dc la France
actuelle, conquise par les Romains des
120 avo J.-c. (ef encadre "Les Gaulois el

Rome ", p. 87). Les Eduens avaient meme
forge une legende qui faisait d'eux des
freres de sang du pcuple romain. Cette
recherche d'une alliance avec Rome s'ex
pliqaait largement par des conflits locaux
anciens: ainsi les Eduens souhaitaient
obtenir un appui contre l'hostilite de leurs
voisins mcridionaux, les Arvernes; et les
Lingons, contre les Sequancs. En outre,

les Gaulois etaicnt aussi divises, nous
l'avons dil, entre defenseurs d'un regime
aristocratique, majoritaires dans 1'0uest et
Ie Centre du pays, et partisans de la
monarch ie, pillS 1l0mbFeUx dans Ie Nord,
Nous avons vu comment Vercingetorix a
lui-meme ete en butte 11 I'hostilite de cer
tains membres de sa propre famille, favo
rabIes il un gouvemement par les elites.

Ajoutons a taus ees facteurs de
desordre et de desequilihre Ie fait que Ver
cingetorix sc trouv<lit dans une situation
tres dcfavorable, parce qu'il affrontait
cesar, run des plus extraordinaires chefs
de guerre de l'histoirc de I'humanite. Ces
qualites exceptionnelles sont amplement
prouvees par les fouilles effectuees recem
ment aAJesia, pres d'Alise-Sainte-Reine,
dans I'actllelle Cote-d'Or : elJes ont pennis
d'etablir la parlaite connaissance qu'avait
Ie Romain de la poLiorcetique. Par la suite,
Cesar sOest montre grand stratl~ge et taeti
den. II a su remporter des victoires ecla
tantes sur des armees redolltables. servi
qui plus est par des troupes aguerries ct
tIcs eft'icaces. En outre, les Gaulois coali
ses sc trouvaient face it un immense
empire qui rccollvrait I'ltalie, la peninsule
lbcrique, les Balkans, une partie de I'Ana
tolie, la Syrie, la Cyrcna'ique et un moreeau

I
du Maghreb. Ces vastes territoires pou
vaicnt fournir aux armees romaines de l'ar
gent, des vivres et des hommes, pratique
men! sans limitation.

Les qualites de tacticien et de stratege
du chef arverne, mais aussi ses limites, se
revelerent tout au long de la guerre qu'il
mena en 52 avo J.-c., s'e[for~ant de s'adap
ter aux circonstances pour changer Ie
COUl'S du destin, toujours avec courage,
parfois avec bonheur, mais au total ren
contrant plus de deboires que de succes.
Contre les legions de Cesar, pouvait-il
esperer mieux? Dans un premier temps,
apres quelques echecs suhis dans des enga
gements en rase campagne, Vercingetorix:
decida sagement de renoncer 11 affronter
les legions de face. Pour chasser I'ennem.i,
il choisit de I'affamer, et proclama la poli
tiyue de la terre brfilee : iJ ordonna de
rechercher et de tuer les fourrageurs ; it fit
detruirc taus les troupeaux, saccager tous
Ies champs en culture, incendier tous les
greniers et tous les edifices qui se trou
vaient dans les regions parcourues par
l'adversaire. II se trompait cependant, et
lourdement, s'il croyait venir ainsi about
des Romains; nous savons maintenant que
cesar avait organise la logislique de son
armee de manicre tres efficaee. II recou
rait ades hommes d'affaires, foumisseurs
de marchandiscs diverses, au pillage chez
I'cnnemi, it fachat chez les amis, aux requi
sitions; des soldats etaient specialises dans
la mission d'approvisionnement. Ainsi les
legionnaires souffrirent sans doute
quelque peu de la faim, mais pas de
maniere insupportable.

LES GAULOIS PERDENT
LUTECEMAI

CONSERVENT GERGOVIE

Sans qu'il I'eut voulu, une guerre de
sieges fut imposee 11 Vercingetorix. Cesar,
apres avoir detruit Orleans pour venger
ses morts, tenta en effet de s'cmparer
de Bourges (Al'aricl/m). Le Gaulois,
eonscient que la ville crait diIficile a
de£endre, avait recommande de l'evacuer.
N'ayant pas ete ecoute, il y vint avee son
armee, dans I'espoir de pouvoir degager
'es allies; mais it se contenta de jouer les
bservateurs, n'osant pas engager une

bataille rangee dont I'issue, apres les
echecs precedents, lui paraissail sans
doute trop incertaine. Dans ces conditions,
Cesar tinit par s'emparer d'Avaricum, el se
dirigea vers Gergovie.

Vercinge,torix, lance a ses trousses, Ie
preceda dans la ville dont il suI renforcer
les defenses, ee qui lui pennit de rempor
ter un premier et brilJanl sucres. Larmee
romaine subit des pertes importantes, une
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legion fut mise en deroute, et Cesar dut
renonccr a prendre la ca pitale de son
adven;aire. II fit alors route vers Ie nord, en
direction de Sens. Un lieutenant de Cesar,
Labienus, eut beau gagner la bataille de
Lutece, Ie succes de Gergovie I'emporta
dans les esprits des Gaulois : il valut aVer
cingetorix une grande gloire parmi ses
compatriotes. Surtout, Ie jeune chef se mit
a croire qu'iJ pouvait I'emporter sur les
Romilins dans une guerre de sieges.

La revolte s'etendit. Les Bellovaques*
et mcmc les Eduens joignirent leurs forces
acelles des coalises. Une assemblee se tint
au mont E3euvray, aBibracte, la capitale de
ces c.lcrniers, que Cesar qualifia de ({ gene
rale)} «<totius Galliae concilium J», ce qui
est manifestement cxagere : les Lingons,
les Remes et les Trevires* (de Treves) ne
s'y rendirent point, pas plus que les
peuples de la province de Transalpine.
Pourtant, Vercillgetorix etait devenu, par
la force des choses, Ie chef d'une vaste coa
lition. Nous en connaissons la composition
par cesar, qui enumere un grand nombre
de peuples, et donne des chiffres impres
sionnants, dont il convient de se merier.
Pour nc prendre que quelques exemples,
Ie peuple des Arvernes et ses clients, tout
comme wlui des Eduens auraieot fourni,
selon lui, chacun 35 000 hommes; Ie
contingent armoricain 20 000 soldats. ear
mee gauloise aurilit atteint, toujours
d'aprcs La GuelTe des Gaules, un total de
254000 hommes.

Ce moment correspond a l'apogee du
role de Vercingetorix. Disposant de suW·
samment de troupes, Ie chef arvcme put
metlre en place une strategie originale. II
voulut d'abord chasser Cesar yen; la pro
vince romaine, en faisant attaquer celle-ci
par trois armces. Au nord, les Eduens et
les Segusiaves* devaien t combattre Ies
Allobrogcs· du Dauphine; au centre, les
Arvernes, appuyes par les Gabales*,
avaicm pour mission d'attaquer les He!
viens*, qui vivaient ahauteur de Viviers;
cnfin, au sud, les Rutenes* et les
Cadurques* rer,;urent pour objectif la
region de Nimes (cf. encadre «Les Gau/ois
et Rome ,,) p. 87).

Dans un premier temps, I'entreprise
pamt reussir. Mais tout se joua sur un coup
dc des. Cesar entreprit un vaste mouve
ment toumant depuis la region de Sens
vcrs I'est puis yen; lc sud, en direction de la
province. Dans k rncme tcmps, il envoyait
des recruteurs au-dela du Rhin pour lever
des cavaliers germains*, seuls capabIes de
rivaliser avec les Celtes.ll se trouvait a hau
teur de Dijon, aI'est de cette ville, quand it
apprit que Vercingetorix se mettait en
mouvement. Le chef gaulois, quelque peu
presomptueux sans doute, avait en effet
change de pmjet : sans attendre Ie retour

de Cesar dans la province, ill avait conr,;u Ie
plan suivant : s'enfenner dans une place
forte, en I'occurrence A1esia ; les Romains
seraient contraints ay mettre Ie siege; les
Cdtes pourraient ainsi prendre les legions
en lenaille, entre les assieges et une annee
de secours awe effectifs considerables. La
dcstmetion de l'mmee de Cesar serait un
moyen de terminer la guerre. La suite des
evenements a mont.re que c'etait la un pari
dangereux.

« 'EST UN HOMME
COURAGEUX QUE AS
VAINe j Tal QUI ES TRES

COURAGEUX»

eaffaire s'eogagea conformement aux
previsions dc Vercingetorix qui s'en[erma
dans A1esia avec 80 oon hommes. Cesar
vint en eCCet mcrtre Ie siege dcvant 'Ia place,
lIlle longuc langue de tcrr·e (Ie mont
Auxois) encadree par deux COUTS l!'eau et
de multiples hauteurs, dominant line
plaine assez vaste (lcs Laumes). Dix
legions, des allies et des cavaliers germains
prirent position a'Utour de la ville. Des tra
vaux considerables furent effectues : une
serie de camps et deux anneaux d'ouvrages
defensffs, comprenant des fosses, des
palissades et. des pieges multiples, isole
rent totallemeot les Gaulois. L'armee de
secours tant attendue vint pourtant. Elle
comptait 8000 cavaliers et 240 000 fantas
SillS, chifCres rarement atteints dans l'Anti
quite (et sailS doute exageres par Cesar:
I'armee devait a peine depasser les 50 000
hornrnes) qui montrent que les offensives
en d,irectioll de la province avaient ete
abandonnees : les Gaulois misaient tout
sur !'entreprise d'Alesia. Mais l'infanterie
romaine ne pouvait pas etre batlue, et les
cava:liers germains rendirent les services
atlendus. Lcs renforts gaulois furent donc
vaincus adeux reprises et repmtirent,
abandonnant a son sort un Vercingetorix
qui sut vite lirer les consequences de cet
abandon.

Le jeune roi arvcrne se colilduisit avec
grandeur et dignile. II rassembla ses offi
ciers. Reconnaissaot son echec et ses res
ponsabiJi,tes, illeur laissa Ie choix : ils pou
vaient Ie livrer a Cesar mort ou vivant.
Pour la suite, si les sources divergent sur
quelques points, elks s'aecordent sur J'en
semble: «TlercingetOli1: prit ses plus belles
annes, ecrit Plutarque, para Son cheva4 et
frarrchil ail1si Ie.\' purtes de la ville. II vin.t
caracoleI' en cercle au/our de Cesar qui elail
assis puis, sautant {} has de sa mont.ure, itjela
toules .~es annes.. » On fie sait pas si Ie chef
gauJois resta silencieux, dans I'attitude
d'un suppliant, ou s'il prononc;a quelques
paroles (<< C'eSI W1 hommecouragetlxque tu

as vaincu, toi qui es tres coitrageu:()). Quoi
qu'il en soit, Cesar Ie fit enchalner, trans
ferer aRome ou il altendit longtemps dans
un cachot. A la fin du mois de septembre
de l'annee 46 avo l-C., Vercingetorix, cou
vert de chaines, oroa Ie triomphe de Cesar,
puis fut mis amort sans delai.

On peut bien sur campter Vercingeto
rix au nombre des « grands hommes » qui
ont contribue a faire la France. Mais
Cesar et Clovis ont eux aussi apporte leur
pierre a l'edifice, tout com me d'autres
generaux, d'au tres hommes poli tiques,
rois, presidents, et des personnages por
tant des titres divers ou n'en portant pas.
Cependant, I'histoire ne s'explique pas
seulement par l'action des « grands
hommes» : notre pays a aussi ete fait par
des anonymes, par des peuples, les Bre
tons, les Basques et les autres. Vercingeto
rix fut avant tout un aristocrate arveme,
rempli de passion pour la gloire et
(('amour pour la guerre. Cet « homme qui
vONlut etre roi » prit Ie pouvoir dans son
peuple, el reussit a rassembler une vaste
coalition contre Rome. Forme a la tac
tique et ala strategie, celtes et rom8incs, it
ne put cependant l'emporter, car il avail
avec lui des peuples divises, contre lui l'ar
mee romaine et Cesar. _
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Une promenade au long de mille ans d'histoire culturelle : celie du Moyen Age,
per~u a travers ses structures educatives, ses livres, sa langue, et I'omnipresence, bien entendu,

de la religion chretienne. Un pari reussi. Un tres beau livre.

Images et savoirs du Moyen Age

L
'om'rage que publient Ie.> editiuns
du Seuif vient combfer nne lacunc.
Car il rend compte, dam une syn
these uccessible au grand public,

des derniers progres d'un champ du savoir
historique qui a considerablement evolue
ces dernieres anne<::s. Mais surtollt, comme
l'indiqucnt les autcllTS eux-memes dans ]'in
truduction, il releve un veritable d6fi ; appli
quer une notion appurue a l'cpoque
contempurainc, cdle de culture, a une
periode qui n'en connaissait pas I'usage 
Ie Moyen Age.

Pour autanl, Ie peche d'a'llachrollisme,
faute supreme pour Marc Bloch, <::st ici evi
te; la notion de culture permet de mettrc cn
lumiere des faits .iusque-~a ignores, et se
revele un fructueux aiguiJlon. Le cas n'est
du reste pas nouveau; Ie beau livre qu'An
dre Vauehez avait con acre a la spiritua'lit6
du Moyen Age occidental (Le Seuil, 2' edi
tion 1994) etait deja fonde sur une notion
nee au XIX' siecle.

Trois auteurs se sont partuges Ie millenai
re medieval. Michel Sot lwite des innova
tions intervenues SOlIS les rois francs, c'esl
a-dire la periode qui va jusqu'a J'An Mil;
Anita Guerreau-Jalabert evoque les XI'·XlI
siecles; Jean-Patrice Boudet depeint Ie bel
automne de la culture medievalc, au XIV'
xV'siecle.

Tous trois ont, puur I'essentiel. choisi de
s'eearter des categories generales de la line
rature, de I'ar! uu de la religion pour, sui-

"1. LE MOYEN AGE

vant en cela les anthropologues, faire porte
leurs analyses sur lcs systcmes de represen
lation meelievaux. D'ou line approche tres
concrete des rapports entre l'oralite (avec
un d'evetoppemenl sur la question de la
naissance de la langue fram;aise) et la cultu
re ecrite - meme si cette dcrniere est cvi
demment privilegiee, du fait des sources.
D'ou allssi une attention constante aux
modes de conservation du savuir antique, et
a ses modes de' transmission, de I'ccolc

uuu;n \1'1111-:

monastique a l'ecole catheelrale. puis au sys
teme des universites du XII'-XV' siecle, et
enfin ace vehicule privilegie que fu t Ie livre.

Michel Sot munlre que les Curolingiens
imposent une c·critme commode et rede
couvrent la grammuire latine. Anita Guer
reau-Jalabert, puur la periode suivante,
insistc sur la multiplication de~ ouvruges,
l'apparition des eeritures gothiquc et cursi
ve, la mise par <'crit des langues vulgaires,
mais allssi Ie developpement de la litteratu
re ccclesiastique et l'apparilion de la theolo
gie. Puis Paris s'affirme comme capitale cul
tmelle de ~a France, tandis que, comme Ie
souligne Jean-Patrice Boudet, les clivages
demeurent entrc hommcs cl femmes, c1ercs
ct laics, nobles et non-nobles.

Ajoutons, et ce n'est pas Je moindre inte
ret de ce remarquable ouvrage, qu'il est
magnifiqllcmcll! illustre. C'est donc aussi a
un commentllire des images qu'il nous invi
te, nous introduisant ainsi de fa<;on plus
vivante et pIllS concrete encore au coeur de
ce qu'ctait l'univers des hommes du Moyen
Age.

Histoire cltltllrelle de la France
dir. Jean-Pierre Rioux
et Jelln.Fran\;ois Sirinelli.
T. I, Le Moyell Age
par Michel Sot, Jean-Patrice Boudet
et Anita Guerrellu-Jalabert,
Paris, I.e Seuil, 1997,398 p., 340 F.

Jack Lang et Fran~ois lor: Ie rapprochement para!t iconoclaste.
L'ouvrage que signe ~e maire de Blois propose pourtant un recit agreable, et bien documente,

de I'itineraire et des choix politiques du roi de France.

Portrait d'un ptince de la Renaissance
Jack Lan.!; J.ack Lang a apparemment

I construit sa biographie drr
'vatnqueur de Mllrignan

. comme unc tragedie en
trois actes : «Un prine,c it<.llit:n »,
«La construction de rEtatl), «Lc
labyrinthe europeen», Cavantage

d'un tel decoupage etait d"ussurer line eer
laine coherence a chacun des trois themes
abordes, mais Ie risque etail grand de faire fi
de la continuite chronologique et des evi
dentes connexions enlre les trois domaines.

En realite, l'ineonvenient eSI en partie
evite dans la mesure au l'autcuJ en prend
lui-meme a son aise avec son plan inilial...

On pourrait multiplier ici les exempleli.
CitOIlS setllement Ie fait que Marignan e~t

Iraite dans Ie premier aete, Pavie dans Ie
second, et que lcs deux balaiJles sont ainsi
decrites ii trois cents pagcs l'une de I'autre,
alors que dix ans ks scparcnt.

Si ]'00 depasse ('impression genante que
laisse celle desinvolture. un meltra a l'aetiC
de l'auteur, outre SOil style enleve, la surete
de son informalion concernant les aspects
les pIllS .importants elu regne, comme les
finances royales (II partir des lravaux les phiS
reeenls de Philippe Hamon). Ie r61e e1u pur
lement de Paris, l'ilttilude du roi iJ I'egarcl de
1'«l1eresie» lutherienne, puis ealviniste. les
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relutions enlre Franl;ois 1'" et Charles Quint
(Ies pages sur In captivitc de Madrid et ses
suites sont fort bien venues), et aussi, bien
sur, lOllS les aspects «culturels» du sujet.

Au .total, sans faire oublier Ie Fral1l;ois /'"
de Jean Jacquart, ee livre documente et
agreablement ecrit seduit Ie lecteur, tout
,wtant que Fran<;ois 1<' a, il ['evidence, seduit
Jack Lang.

Frallfois /" 011 Ie rive italien
pllr Jack Lang,
Paris, Perrin, 1997,480 p., 139 F.
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LEI PHENICIENS
dir. SabaLino MoscaLi,

Paris, Stock, 1997,
67! p., 195 F

R eedition de I'ouvrage paru en 1988 chez
I. Belfond a l'occasion de I'exposition <</

Fenici», a Venise, cette somme due a d'ex
cellents specialistes (italiens pour la plu
part) des questions pheniciennes accorde
unc tres large place aceux d'Occident, c'est·
a-dire aux Puniques.

On appreciera les chapitres regionaux
(Chypre, Marte, Sardaigne, Espagne notam
ment), ainsi que les etudes thematiques sur
les arts et les techniques. Dommage que la
bibliographie n'ait pas ete mise a jour pour
len.i.r comptc des dernieres publications
inlportantes. Ce livre n'en demeure pas
moins un autil de reference.

GRAMMAIRE EGYPTIENNE
par Jean-Fran~oisChampollion,

presenle par Chrislian Jacq,
Aries, Solin/Actes Sud,

555 p., 158 F

Jean-Fran<;ois Champollion ne vit jamais
'cette grammaire publiee entre 1836 et

1841 par son frere. Bilan de ses decouvertes,
cet expose des « principes generaux de I'ccri
lure sacree egyptienne appliques a la repre
sentation de la langue parlee» est reprodujt
ici a I'idenlique, quoique en format reduit
d'un tiers environ.

Les amateurs qui se pressent aux cours
d'egyptien ancien trouveront la matiere a
mediler sur les decouvertes decisives du
fondateur de l'egyptologie moderne.

AKHENATON,
ROI D'EGYPTE

par Cyril Aldred,
lraduil el prescnle par Alain Zivie,

Paris, Le Seuil, 1997,
330 p., 240 F

Si l'Egypte porte aux reves, Amenophi.s
IV-Akhenaton nourrit les fantasmes :

son icol1ographie etrange (cranes demes •
rement allonges et corps androgynes), les
ruptures de son regne (1358-1340 avo J.-c.)
avec la tradition thebaine, son monotheisme
surtout, atravers Ie culte d'Aton, alimentent
des speculations incessantes. A ce deluge
egyptomaniaque, Cyril Aldred (mort en
1991) opposait la rigueur et ['intclligence du
specialiste, qui ne masque aucune difficultt\
mais connalt I'ensemble de la documenta
tion et 13 replace en perspeclive.

Louvrage se decoupe en quatre parties.
Apres une presentation minutieuse des
sources (completee dans son introduction
par Alain Zivie), qui met en evidence les
incertitudes d'attribution au d'interpreta
,tion, I'auteur s'interesse au contexte d'en
semble, I'epoque brillante ou les grands
pharaon~ de la XVIII' dynastie imposent la
loidc I'Egypte de la Syrie a la Nubie. Cyril
Aldred sou'ligne acette occasion Ie role joue
par les femmes dans la transmission du pou
voir royal, phenomene qui prefigure celui
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de Nefertiti aupres d'Akhenaton. Tout ceci
dans une atmospht:re de raffinement dont
temoigne Ie decor .des tombes des plus hauts
pe~sonnages de l'Etal.

Lau teur ouvre ensuite la bOlte aux
enigmes. Certaines bien connues. D'autres
moins, mais tout de meme importantes,
comme la possibilite qU'il y ait eu une
longue cmcgence entre Amenophis HI et
son fils (hypothese a laquelle Cyril Aldred
est favorable) ou ('interrogation sur les des·
tinataires et Ics utilisateurs reels de la tom
be ci.nquanle-cinq de la Vallee des Rois.
Cyril Aldred propose, a chaque foi!:;, les
enjeux, les Clements de reponse et ses choG<
personnels, sans toujours trancher de fa<;on
definitivc : attitude logique du savant devant
la pari d'inconnu.

On comprend l'interet qu'il y avait a Ira
duire en.(in en fran~ais ce livre indispen
sable, panl en anglais il ya deja dix ans.

AMENOPHIS IV
ET US PIERRES DU SOUIL

par Robert Vergnieux
el Michel Gondran,

Paris, Arthaud, 1997, 199 p., 295 F.

D ne parl indispensable
de la documentation

relative a Amenopl1is IV
Akhenalon est conslitllee
par ce que I'on nommc les
ta/alal : il s'agit de blocs de
gres parallClepipediques,

quasime.nt standardises, qui proviennent
des ediffces construits par Amenophis IV a
Karnak.

Lars de la destruction systematique de
GCS mOllument.s, entrcprise sous ses Slicces
seurs irnmediats puis par la dynastic des
Ramses, on s'employa afaire disparaitre Ies
monuments ou apparaissait Ie culte d'Aton.
Les blocs furent massivement remployes
pour Ie remplissage des pyl6nes (portes
monumentalc{;) ajoutes au sanctuaire de
Karnak: Ie demontage partiel du IX' pyl6ne
a livre envi,ron douze mille talalat, sur les
soixante mille qui doivent se trouver dans
I'ensemble des pyt6nes.

Or ces blocs de gres, ranges comme des
morceaux de Sucre dans leur bOlte, sont pra
tiquement tous graves et etaient peints de
cOlileurs vives. Comment esperer recompo
ser ce puzzle gigantesque? La seule solution
etait informatique, combinee avec les
methodes de I'intelligence artificielle. Les
auteurs, dont Ie premier, Robert Vergnieux,
est un egyptologue inconteste, maitrisent
parfaitement ecs techniques et les anI mises
au service de ce projet patronne et finance
par EDF lis en presentent les premiers
resultats.

Ce sont des pans entiers des decors du
temple d'Aton construit par Amenophis IV
11 Karnak qui sont ainsi reveles. La nOlLvelle
theologie Mcoulant de la veneration exclu
sive du rai pour les rayons solaires y trouve
une illustration tout 11 fait claire, alars que
s'elabore deja I'iconographie realiste de la
famillc rOy<lle qui s'imposera un peu plus
tard dans la nouvelle capitale, Akhetaton
(Amarna). Grace ade superbes images de
synthese, on juge mieux de l'ampleur des
compositions et de l'eclat de la couleur dis-
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paru<:, sans quitter I~ domCline cle ('enqucte
archeologique.

Car les auteurs s'interdiscnl tout assem
hlage qui nc scrait pas assure: ce scrait se
priver it I'avenir de d~couvrir des reponses
<lUX innombrables problcrlll.:s en suspenso
Aussi n·onl·ils rcussi a rcconstituer qu'unc
faible parlie du puzzle, mais combien spee
taculaire, comme celte scene d'adoration ou
Ie roi et la reine, I'un derriere ('autre, se
prosternent sous ks rayons d'Aton. Tout cst
deja en place pour la mutation rAmeno
phis IV il Akh~naton.

Un livre superbe, eomplement indispen
sable it la magistrale biographie d'Akhena
ton due aCyril AJdred.

L'ECYPTE,
PASSION FRAHC;AISE

par Raben Sole.
Paris, Le Sell ii, 1')')7,

41tt p., JJ9 F.

L 'cgyptomanie n'~SI cenes pas Ie propre
de la France: ITgyple faseine bien au

deli! de nos frontieres. Mais Rohert Sole
montrc, avec talent et precision. en s'ap
puyant S1II des exemples nombreux, com
bien notre pays a joue, dans "hisloire de l'E
gyple, depuis l'extreme fin du XVIII' sieele,
un role eXl'epiionnel.

De I'expedition cle Uonapartc ilia veille
de la Grande Gucrr~ pour ('essenticl, la
France exercc sur l'Egyptc une influenc'
intellectuellc, artistique. scicntifillue et. plus
souven t qu'on ne Ie croit, ~conomique, qui
tranche avec la f<tihlcsse des relations poli
liquc-s cxistant entre les deux pays.

Chacun connait ces grands noms de la
presence franc;aise dans la r~gion du Nil.
Jean-Fran~ois Champollion. Auguste
Mariette, Ferdinand de Lesseps ou Gaston
Maspero font partie de no}re pantheon. On
sait moins aque! point l'Egypte rut franco
phonc ct francophile, jusque dans les haules
spheres du pouvoir khedivial. alors meme
que la Granlle-Bn.:tagne jouissait d'une
tutelle politique ineontestee.

Robert Slll~ dresse Ie hilan d'une coloni
sation sans cololls et sans admillistrateurs
(sinon de societes), fondee aussi bien sur
une acculturation sans contrainte des elites
egyptiennes (mais aussi grecques, italiennes,
maltaises. syro-lihanaises) que sur une sym
biosc des interets econorl)iques. ct Ie parta
ge de reves communs. I:Egypte oeeupe ain
si une place absolument unique dans
l'histoire colollial de notre pays au XlX
siecle, dont elle fu t, ;\ sa manien:, I'un des
phI. bcalLx neurons.

Le retrait fran<;ais au xx' sicclc, puis la
desastreuse expedition de S\ll'Z laissent la
communaute franeophone egypticnne
c1esemparee et rOlllpent des liens tisses de
longue dale. C'cst finalement par la culture,
une 10" de plus, par la cooperation scienti
fique maintenue eontre vents ct marce, que
se renoue Ie dialogue. ,

Majs. dans raventLlfe, l'Egypte franco
phone et francophile a Im"gemcilt sombrc, et
Youssef Chahine. Omar Sharif ou quelqucs
rarcs titres de journaux aux tiragcs deri
soires nc peuvent raire illusion: il ne rcste
plus grand-chose du reve egyptien de la
France.

\In\ L'\ \C:L

LE CORPS DU PAPE

par Agostil\o P'JraviL'ini Bagli,mi,
(riJd"i, de l'i[~li~n par Catherine Dalarun Milrovilsa,

Pari" L~Seuil. 1997, 395p., 195 F

T raduction frao<;aise, avec une postface
incdite, d'un ouvrage paru en 1994 et

qui s'uffirme dc.ormais COlllllle un clas
sique. Liluteur y fait apparaftrc les disposi
tifs complexes qui se mellent cn place tout
au long elu Moyen Age pour souligner 1'01'
position entre Ie corps mortel, du pape et
I'institution immortelle de I'Eglise. Cesr
aussi it la COUf pontificale quc I'interet pour
Ie corps vivant du pape se developpe
puisque prolonge I' sa vie revienl alimiter Ie
caraetere caduc et tran::;itoire de I'existence.
«Livre magnifiquc", a ecrit de cet ouvrage
Georges Duby. On ne peut que I'approuver.

SAl NT-MEDARD.
TREsORS D'UNE ABBAYE ROYALE

Lexles el iconographie
reunis par Denis Dcfcnle,

Pari~, SOl1logy. 1997, 384 p~ ill., 350 F

M ausolee royal de Clotairc I'" (511-561),
place sous In protection (('un saint per

sonnagc renommc, Saint-Medard llc
Soissons connaft des debuts €c!atanls. Et cc
monastere fait Jongtemps jeu egal avec
Saint-Denis. Au debut du Xli' siecle, il est
reconstruil. Abelard y est consigne a resi
dence apres Ic concile de Soissons, en 1121,
qui a eondamne son livre sur la Trinite. Tan
dis que la guene de Cent Aos met l'institu
tion en difficulte, la Revolution detruira
l'ensemble de I'abbaye. Seuls quelques rares
vestiges subsistent.

C'est ce destin brise que retrace, sous la
plume des meilleurs histor,icns (comme
Ghisla~n BruneI ou Jo. iane Barbier), cet
ouvrage - au prix fort modique en regard
de la somptueuse iconographie qui y est
presentee.

CRECOIRE DE TOURS
ET L'ESPACE CAULOIS

actel> du congrc; inlcrIlation.II de lours,
uLlvcmhrc 1<)')4,

edit':s par N. Gauthicr CI H. Galinie,
"lours, Rcvue archcologiq\lc

du Centrc de 101 France, I<)lJ7, 365 p ..
prix nOll indo

T.· ours se de\'ait cle celehrer Ie quatorzie
me centenaire de la mort de Gregoire

(538-594), cl Ie colloque organise il cette
occasion, sans prelendrc it I'cxhaustivite,
ofEre un riche panorama de I'interet de son
cruvre pour I'f:tude lie I'espace gaulois.

Temoio exeeplionnel de la Gauk mero
vingiennc, reveque gaulois decrit a travcrs
ses Hi.l'toires (dont Ie titre habituel d'HiSlOire
des hancs parait desormilis trop reducteur
et iojustific) un pays fragmente, au s'dabo
rent de nouvelles hierarchies urbaines
autour des eveches les plus celebres et des
saints les plus vcncres. Familier du monde
des cites, Gregoire a henucoup frequentc
Lyon, Clermont et Tours, pour Icsqueb on

peut conironter son tcmoignage aux decou
vertes archeologiques, e1u moins en ce qui
concerne les deux premieres vi lies.

Pour les campagnes, il fournit indireete
ment une foule d'indications precises sur Ie
mode de vie, I'outillage, I'alimentation, qui
vienot:nt combler fOft opportunement les
immenses lacunes de I'archeologie, celle-ci
souffrant de la relative rarete des sites du VI'
siecle.

Gregoire apporte en outre plus que des
lueurs dans les domaines les plus varies: Ie
monachismc. les variations des frontieres
des royaumes. Ie eulte des saints, I'architec
ture religieuse, les courants de pensee dans
Ie c1ergc de Gaulc. Chacun de ces aspects
fait I'objet dans ces acles d'une synthese
dense et bien informee, donnant a !'en
semble tlu volume une cohesion bienvenue.
A suivre aillsi Gregoire, on voit peu a peu
se reconstituer un monde plus vivant et
vibrant qu'on ne l'imaginl1it, attentif aux
nouveautes et traverse d'elans inattendus.
Tout en cheminant, au quotidien, aux cotes
d'un aristonate gatlo·romain devenu
eveque metropolit,lin, soucieux de
defendre Ie prestige de ses saints prderes,
Julien et Martin (l'elc~hre avec eclat it'lburs
en 1997), et de leur faire dresser les eglises
qu'ils meritent.

Les interveoants du colloque de Tours
auront ainsi aide il rendre it Gregoire une
notoriete qu'il a, hetas!, perdue aupres du
grand public.

"\1'-\\111' SIITU.

DICTIONHAIRE EUROPEEN
DES LUMIERES

dir. Michel DclLln.
Paris. PUE 1997,

I 130 p., 8iO F:

N'on sans avoir rappele, en
maniere de din d'reil, que

<<la forme discontinue et alpha
betiquc a cte un des genres pri
vilegies des Lumieres pour sou
mettre la tradition a 1£1
critique», Michel Delon justifie

I'cntreprise qu'it a dirigee en soulignant,
entre autres, Ie renouvellement des
recherches sur Ie XVIII' siecle depuis vingt
cinq ans.

II cvoque aussi Ic double proces fait
actucllement aUx philosophes et la nccessite
d'y repondre : «La situation ideologiqlle en
notre fin de xx' siedc qui voit disparaitre Iii
confrontation entre Ic.s deux grandes pen
sees heritieres des Lumiercs, Ie liberalisme
ct Ie sociaLisme, remet en discussion les
valeurs fondamentales des Lumihes »,
celles-ci etant denoncees par certains com
me la matrice de tOilS les totalitarismes. Et
Michel Delon de poursuivre : «Ce diction
naire, qui reunit information, problema
tique, interrogation, venues d'horizons
divers, ne sc veut pas il I\~cart de ces debats
contemporains.»

Deception dc ta,jlle : Ic volume ignore Jes
noms propres - meme si I'index reovoie
uux articles ou ils sont cites (Diderot vcllanl
en te.te. avant Voltaire, puis Rousseau). II
n'en reste pas moins que les quelque cinq
cents notices, redigees par pres de deux
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cents speeialislCS, rendront de grands ser
vices, d'autant plus que les renvois it celles
de sens voisin par lesquels elles se tenninenl
eompensent Ie reproehe que I'on peut faire
au genre «dictionnaire», c'est-a-dire de
fournir un savoir eelate.

En outre. a cote des recherches preeises
et ponctuelles que I'on peut y faire, la leetu
re vagabonde de ee bel outil de travail pro
cure Ie plaisir de respirer un peu de la liber
te intcllectuelle, de l'optimisme raisonne, du
cosmopolitisme europeen qui ctaient I'es
sencc meme des Lumieres.

US CHOUANS
par Roger Dupuy,

Pub, Hachelle, «La vie C]uotldienne», 1997, I
290 p., 98 F.

D epuis pres de deux sieeles, Ie
mol «chouan» s'est charge

d'un sens symbol.ique asscz eloi
gne des realites, cependant que
ehouannerie et Vendee onl ele
con fond lies au mepris de la spe

1..-__-' eificitc de ces deux phenomenes
conncxes. En oUlre, Jes travaux sur l'Ouest
suscites par Ie Bicentenaire ont surtout por
te sur la guerre de Vendee, la ehouannerie
continuant 11 etre la grande oubliee de ['his
toriographie revolutionnaire. C'est pour
quoi ce livre, qui allie la serenite a la c1arle
de l'exposition et ala solidite de I'informa
tion, merite d'etre salue.

Inventeur. dalls les annees 1980, du
concept de «resistance a la Revolution»

beaucoup moiHs reducteur que celui de
«Contre-Rcvo(ution», jusque-la indistinete
ment employe, Roger Dupuy a consacre
I'essentiel de ses recherches a la Revolution
dans I'Ouest et etait mieux qualifie que qui
eonque pour reussir une telle synthese.
Bousculant au passage, sans ieonoelasme
affiche, idees re«ues et a-peu-pres, notam
ment sur I'attitude des communautes pay
sannes ou sur Ie role du elerge et de la
noblesse, l'auteur propose un regard, enCin
global et largement neuf, sur la chouannerie
et sur Ies chouans.

La chouannel'ie est d'abord etudiee dans
son deroulement, depuis les premieres
manifestations paysannes en 1791·1792 jus
gu'a la «reehute» de 1832, en passant par la
periode cruciale, c'est-a-dire les annees qui
vont de l'insurrection de mars 1793 a la
pacification de 1800, les formes qu 'elle revet
allant d'une «ll1icro-chouannerie initiak» a
la guerilla elassique, avant de [omber dans
Ie brigandage: la violencc de la repression
entraine, selon un schema connu, la pcrcn
nile de la rebellion.

Enfin, les chouans sont prescnte.s de
fa<;on tres vivanle dans leur diversite : leur
nombre, leur origine, essentiellemcnl pay
sanoe, leurs manieres de vivre et de mourir,
leurs chefs, dont Ie role fut determinant,
lcurs femmes et leurs pretres, dont l'in
tluence fut beaucoup moins importantc que
ne l'cerivit Michele!.

Une carte et une breve chronologie ajou
tcnt a I'interet d'un livre qui comble de la
meilleure fa«On un vide manifeste.

US REVOLTES PAYSAHNES
EN EUROPE, XIV'-XVII' SIECLE

par Hugues Neveux,
Paris, Albin Michel, 1997,332 p., 150 F.

Ce livre reprend de fa«on radiealement
neuve un dossier ouvert parfois par les

contemporains des evenements eux-memes,
mais plus encore par les historiens des
annees 1960 et 1970 : quelle a ete la speci
ficite et la signification des revoltes pay
sannes qui se produisirent un peu partout
en Europe entre Ie xiV' et Ie XVII' sieele?

Depassant la question et les reponses
diverses et contradictoires qui lui ont ete
donnees, Hugues Nevcux met Ie probleme a
plat. Sans pn~tendre etudier a nouveau la
totalite des rGvoltes en question, il part des
donnees fournies par les travaux anterieurs
les plus importants. Melant Ie recit et I'ana
lyse struclurelle, il s'efforce de retrouver
sans a priori. les tactiques et les strategies
d'insurrection, en meme temps que les
objeclifs et les eventuels succes des insurges.
Comme I'ecrit son prMacier, Jean-Claude
Perrot, il « va multiplier inlassablement les
bilans pour redonner substance a son
enquete, examiner ee qui put passer pour
revolte paysanne aupres des contemporains
ou dans la tradition historique ».

La demonstration procede par questions
suceessives. Quels sont les rapports entre
prises d'armes et vicissitudes Cconomiques ?
Comment Ics acteurs se sont-ils representes
les evenements auxquels ils etaient confron
tes? Comment justifiaient-ils leur attitude?

Cette histoire globate des Etats-Unis organisee de
fa~on chronologique. aborde aussi bien les faits poll.
tiques que les grandes tendances economiques. les
corltradictions sociales, les relations internationales
ou les phenomE!Oes culturels. La periode couverte,
de 1900 jusqu'a la deuxieme election de Bill Clinton
en 1996, permet de prendre conscience de I'extra
ordinaire montee en puissance de ce grand pays mais

aussi des heurts qui I'om accompagnee.

La France lSWe en vingt ans, de 1939 a 1958. du rang
de gnnde puis. nee a celui, plus modeste. de puis
sance mayenne. Elle dut pour ce faire ccepter de
nombreu chllngements tant politiques at Institu
tionnels que societaux et culturels. De la de Ia Ill'
acelie de 100lV' Republique, en passant par les ann6es
du regime de Vichy. I'auteur presente les evoluti0n5
fondamemales de la France, desormais engagee, au
sonk d la guerre, sur la voie europeenne.

r e

(6
ARMAND COLIN

te I H sto----_--0__- . .__.. __. _

r---------- .- -

2.56 pages, 98 F 2.56 pages,98 F

L'HISTOIR' N' :ll~ F VRIER 1998

93



LIVRES
Comment appr~cier Ie sm:ces ou ('echec de
tel ou tel mouvement') A to utes ces ques
tions sont apportces des rc.ponses argumen
tees et jamais dogmati!.jues. Ajoutolls que Ie
livre s'inscrit entre deux chapitrcs dont les
titres sunt significatifs de la deman:he prag
matiquc de ['auteur: Ie premier s'intitule
«Qu'entendre par revolte paysanne?", Ie
dernier. «Peut-on parler de revultes pay
sannes? ,)

Celie nouvelle Ieclure d'un episode impor
tant de I'histoire de l'Europe moderne est
une deCilpante Ic<;on de methode historique.

\IV-'\' ~11·:('f.I~

DICTIONNAIRE DU XIX· SltCLE
EUROPEEN

dir. Madeleine Ambriere.
Paris, PUr-: 1997, I 376 p., 9')() F.

eet amhitieux travail est une somme
visant ~l inventorier tous les aspects rus

toriqucs du siecle dernier : la litteratun:, la
scicnce. la tcchnique, la religion, la poli
liljue, l'et:Ollomie, etc. Le maitre d'a:uvrc,
Madeleine Ambricre, secretaire generale de
la Societe d'llistoire lilleraire de la France,
co-c1irige ce dictionnaire avec huit collegucs,
dont les deux historiens Jean-Maric Mayeur
ct Jean Tulard.

C'est un vrai plaisir que de butiner dans
celte reserve de savoirs, ou les occurrences
se nargucnt d'une page a(',lUtre, ,<AJlesthe
sie» suivant «Andrassy» (Gyula), «Mobi
lier» preccdant «Moissan» (Henry) et
«Peinture troubadour», "Pellico» (Silvio).
Immcnsc poeme it la Prevert qui n£jouirait
la pensee OuLiPo et que Georges Perec ou
Raymond QucncClu eussent adon~.

Ncanmoins, on ne trouve pas tout dans
cette encyclopedie, au I'histoire des ma:urs
fait 0trangement defaut : ricn par exemple
~ur ~a prostitution, pourtant etudiee par
Alain Corbin, et si «Aluminium» a droit ~l

lmc entree, « Amour» est inconJlu - 0
Romantisme! Ne boudons pas pour autan!
notre interet: OJl sail bien !.jue tout diclion
naire est arbitrain:, et celui-I~l comme Ie,
autn:s. Mais il nOlIS offre des mises au point
rernarquables c1'information; il rendra de
bOllS el loyaux services.

US CARNEYS DE CAPTIVITE
par Paul Reynaud.

Pans, Fayard, "Pour IIUC hislllirc dll xx'· sieck ",
1997.:190 p.. )so r-:

T rente ct un ans aprcs sa mort, les edi
tions Fayard publient les carnets de cap

tivite de Paul Reynaud, avant-dcrnier presi
dem elu Conseil de la III' Republique qui.
arrete en seplembre 1940, sur ordn: du
marecha! Petain, passa les cinq <IIlnees du
Cllnflit en prison sans jamais avoir etc juge.
Luccasion de rcdecouvrir de maniere toUI a
fail inattendue l'UB des principaux respoll
sahles politiques de rcntrc-deux-gut:rn:s.

Deux regrels cependant. Couvrage, en
pn:l11ier lieu, ne commence qu'a la dak du
I" janvier '/941 : dans une introduction, It
nile de Paul Reynaud, E. Demey, coneeplxi
ce el realisatrice du projet, expliqlle ,
qu'apres avoir etc del' lbcs, les carnets sont I
reappilrUs... amputes de I'annce 1940. En

second lieu, elle avoue avoir procede acer
taines coupes sans toujours en expliciter Ie
motif et surtout sans reveler la teneur prin
cipale des passages retranches.

Le jugement sur I'action menee par Ie
gouvernement de Vichy tient une place
essenticlle clans ces rcflexiolls notees scrupu
leuscment jour apres jour par Paul Reynaud.
Au debut, il s'alt<lque surtoul aux hommes
qui eomposent Ie regime. Au fur et amesure
des evenements, eependant, et en parlieulier
apres qu'cn novembre '1942 Vichy I'eut livre
avec Georges Mandel i'l Hitk:r, la critique se
fait plus acerbe ~l l'encontre du mankhal
Petain, On peut aussi rdever, entre autres
jugements politiques, la con damnation de la
creation de la Legion des volontaires fran
<;ais, considcrec comme « Ie comblc de J'ab
jeetion ». Lueide - malgre Ie peu d'informa
tions 1I0nt il dispose -, Paul Reynaud se
felicite par, aillcurs de rattaque du Japon
contre les Elats-Unis; il predit que la guerre
du Pacifique sera plus longue que celie qui
oppose les Allies aux deux «gangsters» 
l'Allemagne et l'Italie. Quant aux mesures
antisemites prisCoc; par Vichy, elles Ile rClien
nent gut:re son attention.

Mais ces pages, et c'est tout leur interet,
nous rcvelent surtout Ull homme blesse,
amer, tour 11 tour eombatif et resigne. Blesse
tout d'abord dans sa vic privee : Jc souvenir
de sa fcmme, disparue au debut du mois de
jui.llet 1940, Ie hante, Blesse aussi d'avoir ete
trahi : Weygand, qu'il Iient pour rcsponsable
direct lie la lIefaite, Gamelin, qu'it quaJifie de
«notairc de province», Petain, ce «colonel
eo retraite », deviennent ses cibles privile
giees. En revanche, I'ancien president du
Conseil ne voit pas en quoi la dehiicle pOLJr
rait meUre un lcrme a sa propre carriere
politique. Au point qu'avClllt 1944, il ne men
lionnc: presque jmnais Ie nom de De Gaulle ...

1] JANVIER 1898,
J"ACCUSE... I
pill' Alain Pages,

Paris, Perrin, !')<}7, 2~~ p.. ) 19 F

A lain Pages, bon connaisscur de Zola 
il est !'editeur de sa C(JlTe51Jolldonce et

dirige Lex Calliers natura/iSles consacres aux
eludes de Zola ct a ('ecole nalllralisle -, a
cu l'heureuse idee de retraecr par Ie menu
la journee du 13 janvier lX98, date de la
publiealion de la lellre ouverte de Zola au
presidcnt de la Republique Felix Faure dans
L 'Awvre.

Style volontairement narl'atif (<< Un cicl
gris et brumeux couvre la Seinc. Ie long des
quais. Le froid est vif, charge d'humidite»,
etc.). n~eit bien mene : la chronique nOllS
entraine de raube de ce jour glorieux, qui
voit I'arrestatilln du colonel Piequarl et l'im
pression du famellx numero de L itJllrore
cuntenant Ie «J'accuse» de Zola, juSqU'~1

l'evocation, dans la ,oire-e, d'un Edmond
Rostand rcfusant de signer la petition en
faveur de Dreyfus, de peur de compro
mettre.le succes extraorclinaire de son Cyra
110. Plein cle peti-ts fa,its vwis, de person
nages, de scenes on IOuS genres, de la
Chambn: des deputes aux coulisses dcs
theatres, eel ouvrage qui n'a pas I'intention
de boulewrsc·r l'histoire de ('affaire Dreyfus
en st une bonne entree en matiere, vivanle
asOllhait.

DICTIONNAIRE
DE LA PENsEE POLITIQUE

(AUTEURS, CEUVRES, NOTIONS)

par Dominique Colas,
Paris, I...mollSSe. 1997.296 p., pTiX non Ind.

L es diclionnaires nous inon
dent, mais eelui-ci nous

semble particulierement bien
venu. Redige par un specialiste
de Lenine et du len)nisme qui a
aussi travaille sur l'Elat de droit,
cco vademeculU de la pensee

politique rendra d'cminents services, offrant
les entrees les plus diverses, de Hobbes a
Mao ot Hayek (pour Ies auteurs), du Conlral
socia/ de Rousseau ala Societe ollverte el ses
ennemis de Karl Popper (pour les a:uvres),
de «Corruption» ~I «Totalitarisme» (pour
les notions) ... Un index des auteurs ct un
autre des ouvrages rendent I'ulilisation de
eet oUld de travail, dont I'information est
rigoureuse, encore plus aisee.

HISTOIRE DES SCIENCES ARABES.

T. I, ASTRONOMIE, THEORIQUE
ET APPLIQUEE;

T. II, MATHEMATIQUES
ET PHYSIQUE;

T. III, TECHHOLOCIE,
ALCHIMIE ET SCIENCES DE LA VIE

dir. Roshdi R~shed,

tradllil de
I'E/l(')'cf0l'edill oflh" His/ory ofAmb/c Science

(Londres, Routledge, 1996).
Paris, Le Sell i), 1997,383 + 431 + 330 p.,

295 F chaque volume.

A ucun historien n'ignore
I'importance de la science

arabe au Moyen Age. Mais bien
peu seraient en mesure d'en
ellumcrer les apports essentieJs.
Avec ccLte premiere synthcse, a
laquelle ont collabore les

meillcurs specialistes, on pourra appn£cier
plus clairement les resultab alleints il y a dix
sicdes ou plus par les savants d'al-Andalus,
du M,L(oc, de Bagdad ou de Samarcande.

Ce que montre bien co livre, c'cst Ie r61e
double joue par les Arabes au Moyen Age el
au debut cle I'epoque moderne. HeriticrS de
la science grccque antique, ils ont, d'abord,
aide de far,;on decisive a tranSlTIettre ce legs
dont plusieurs pieces maltresses seraient,
sans ellX, perdues,

Mais ils ne se cantonnercnt pas 11 ce role
d'intermedillires: ils assirnilerent et ameliort:
rent de fac;on considerable les connaissanees
de leurs devancicrs dans il peu pres taus les do
maines. Certes, ils fment plus passionnes d'as
trono11lic que cle chimie. Aucun grand domai
ne de In science ne leur I'ur cependant etrangcr,
elks auteurs metlent tous en evidence I'exi,,
lence d'line vraie culture scientifique du mon
de arabe medieval. Culture si impressionnan
Ie qu'elle ne cessa cit: fnsciner 1'0eeident,
jUSqU'il ce que des savants leIs que Galilee,
Copernie ou Fermat mellent en a:uvre de
nouvelles «revolutions» conceptuelle..
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I..:ouvrage est trop riche pour qu'on Ie

resume, et certains chapitres, (res tech
niques, derouteront sans doute les histo
riens qui ne sont pas forcement astronomes
ou mathematiciens, Mais d'autres, moins
ardu_s, donnent une belle illustration des
avancees scientifiques dues aux Arabes,
dans Ie domaine de la geographie ou de la
medecine notamment. Quant au chapitre
final sur les institutions (observatoires,
h6pitaux, bibliorheques, ecoles, etc.), it nous
eclaire sur I'interc~t porte a ces disciplines
par les hommes du Proche-Orient medieval.

Grace it Roshdi Rashed et it ses nom
breux collaboratellrs, nous disposons desor
mais d'un livre de reference indispensable.

LE SIENAT
Index +, Mac el PC, 299 F.

ELYSEE 2. L'EHCYCLOPEDIE
MULTIMEDIA DE LA PREsIDENCE

DE LA REpUBLIQUE
Infolromql1elGener3tioll 5, Mac et PC, 350 F.

L e Senat ne veut rien ignorer de la
modernite. II vient d'ouvrir sur Ie rescall

Internet un site qui presente les senateurs
dans leur vie quotidienne de parlemen
taires. Parallelement, la Chambre haute de
la V' Republique cherche ase faire mieux

connaHre dll grand public avec un CD-Rom
de qualite.

Le disque reprend avec succcs la recette
d'une entrel?rise plus ancienne consacree au
palais de J'Elysee - et remise} jour cette
annee de maniere tres reussie. Elysee 2 offre
en effet un riche panorama slir l'histoire de
lao presidence de la Republique, en melant
agreablement notices et divertissements.
Quarantc-cinq minutes de films, une heure
et demie de documents sonores, des cen
taines de pages d'arc hives, textes et illustra
tions invit~nt adecollvrir la premiere fonc
tion de )'Etat, ceux qu.i I'ont exercee, les
coulisses du palais de J'Elysee, mais allssi Ie
deroulement des SLX dernieres campagnes
electorates, de 1965 a 1995.

Le Senal s'organise autour de trois
themes: Ie present de la Chambre, Ie passe
de l'institution, depuis Ie conseil des
Anciens de 1795 jusqu'a J'epoqlle contem
poraine, et ['exploration du palais dll
Luxembourg. Chacun peut tester ses
conmr[ssapces en repondant aux questions
d'un jeu bien fait. Completant images et
sons, la base documentaire se revc1c satis
faisante. Elle livre les references attendues :
reglement, articles du Code electoral, statis
tiques, Les portraits de soixante senateurs
d'bier et d'aujourd'hui, de Victor Hugo a
Michel Debre, s'imposaicnt egalemenL Un
«trombinoscope» des parlementaires sie
geant actuelJement au Sellat ne manque pas
non plus a l'appet.

Plus intere 'sant, un outil de navigation
memorise Ie parcours de consultation du
CD-Rom. Par ce moyen ingenieux, on peut
faire une recherche particuliere sans consul
ter tout Ie programme, se constituer un dos
sier personnel ou reprendre la decouverte
du disqlle aI'endroil ou on I'avait arretee la
fois precedente.

MONT·SAINT·MICHEL.
HISTOIRE D'UN MYTHE

Rennes. Ouest-France, 1997,271 p,.

rrix non indique.

• Une vue informee et enthousiaste de ce
lieu mythique. Helas, une typographie com
pacte et confuse, comme la lourdeur de l'ex·
pose en rend la lecture bien difficile, II
manque un index.

HISTOIRE
DE LA SECOHDE GUERRE

MONDIALE
par Yves Durand,

Bruxelle>, Complexe, 1997.988 r.,
prix non indo

• Les aspects politiques, militaires, mais
aussi psychologiques de la Seconde Guerre
mondiale, disseques par un historien ineon
teste. Une opportune synthese.

Etudlanl.
299 F
lAS F
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o RELIURES:
Veuillez m'envoyer, Fro nco
de pan, un ecrin reliure l'HISTOIRE
paur les 11 numeros de I'annee
ou prJX de 78 f(nc)
pour la france,
495 FB pour la Belgique,
20 fS pour 10 Suisse.
88 fF (ncl pour les oulres poys
(envoi en recommonde)
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LIVRES----------------

• C. Arnaud·Gillet (presente el traduit
par), EllIrc Dicu cI Salan. Lcs ~'isi()IIS

d Ermine de Reims (1396) retrleillies ef

lrumer/ICS pal' Jean Le Graveur. Florence,
Sismel Edizioni del Galluzzo, 21'6 p.,
80 000 LiTes.

• E. Ballmg<lnner, L. Harf·Lancner
(etudes recueillies par), EnlFe ficlion
el hisloire : 7/'oie el Rome au Moyen Age,
Pans, Presses de la Sorbo nne Nouvelle
250 p., 130 F. '

• J. Harpur, E. Hallam, Le Moyen Age.
J:'oyage au C(1!ur du mondc medieval, Paris.
Ed. Solar, 119 p.. 160 F.

• M. Henry·Claude, L. Stefanon, Y. Zabal·
los, Principes el Iilemenls de I'lIreJrileclure
r~/igit'use mediel'alc, Gavaudun, Lcs
Editions Fragile, 36 p .. 89 F.

• Aotes de Colloque, Le Mariagv au Moyen
Age (xf'·x~· si1;c1e.l'). Clcrmont-Fcrrand,
Association ]II ctait une fojs Montferrand
171 p" L40 F. . ,

Call., DicliulI/wire dl/ 1\1loyen Age. Hisloire
CI50ch!ld, Paris, EncycJoptcdia
Universalis/AJbin MicheL 923 p., 170 F.

'. G. Bouchon, ViI~CO de Gama. Pmis,
Fayard, 409 p., 150 F.

C. Despl<lt. Village de France au XVIlf'
5ii:,le, autoportrait. Sadol/min el III LJaronnie
d'Espa/Tos (1772-1773), Biell'ritz, Atlantica.
152 p., 250 F

• P. Halldrcre, Le Cmnd Commerce
maritime al./ XI/llf sihle, Paris. Scdes,
155 p.. 120 F.
- R. Hernandez Martin, Francisco
de Vitoria ella ,,' let;on surles indiclls ",
Paris, Lc Cerr, 159 p., 145 F.

F Lebrun, L 'Europe etle monde,
xu, XVlf', XVfJf .\;2cll's, Paris, Armand
Colin, 350 p., 13R F

• F. M 'yer. Pauvrele el assistance 5pililuelle.
Les franciscains rhollets de la province de
Lyon aux XVlt el XVllt siecles, Publications
de l'universite de Saint·Etienne, 507 p.,
270 F.

G. Postel·Vinay, 1,a TelTe el {'argenl.
L '(/gnnl!llIre el Ie credil en France tlu XI/W'
au debul du xX' siecle, Paris, Albin Michel,
462 p., 180 F.
.J.-A. Toumerie, Criminel\' el vagabonds
au sidell: des Lumieres, Paris ]mano 250 p
130 F. ' ", .,

• P Tucoo-Chala, Calhaille de BOllrbon,
Unl' calvilli~le nemplaire, Biarritl.
Atlantica, 342 p.. L50 F.

Ch.-R, Ageron (s.d.). L.a Gllerr/' d'Alw;rie
el les A~f',iriells, 1954-./962. Paris, Armand
Colin. 340 p.. 120 F

A. Ballh':rut, L'111l.'eIIliun d'Lln scoulisme
chrelicl/. Lc.I' e('lairclII~~ IIIlioni\'[('s de 19/1
({ 1'i21. Paris. Les Bergers et Ies mag~s.

2U:l p.. 150 F

• M. Bcrtherat, M. de Halleux (s,d.),
100 a/1S d'invenlions, Paris, Atlas, L28 p.,
pnx non Ind.

• F. Carasso, Plirno Levi. Le parti pris
de la darte. Paris, Belin, 173 p., 100 F

• N. Carre de Malbcrg (etabli, presente et
annote par), Ellireliens avec Roger GoelZe,
haw fOIlClioi/lwire des final/ces. Rivoli-/llger
RIl.'oll, 1937-1958, Paris. CoruM pour
I'histoire eeonomique el financiere
de la France, 450 p., J49 F.

.E. Ciladeau, Louis Renault, Paris, PIon,
458 p., 149 F.

• M, Charpentier·Morize,Jean Pen'in,
1870-/942. Savanl el homme polilique,
Paris, Belin, 285 p., 105 F

• G. Cholvy, E:lre c1mftien ell France
auxJx"sit~de, 1790-1914, Paris, Le Seuil,
177 p" 120 F.

• J. Delurneall, L'ilalie, de la Renaissance
d fa fill rlu YI'1lf' sihle. Paris, Armand Colin
366p,,180F. '

C. de Gaulle, LeI/res, notes el camelS.
Complements, 1924-1970, Paris, PIon,
131 p., 119 F.

• M. D. Grmek, Le Legs de Claude
Bemai'll, Paris, Fayard, 439 p.,160 F.

• B. Joly, Dic/ionnaire bi.ographique
ct l;crographiqu(' d/l natiollalismc franr;ais
(J880-1900), Boulangismc, Liglle
des patlioles, mouvements anlidreyfusards,
comires anli,wJmiles, Paris, Honore
Champion, 087 p" 580 F.

'. N. Marie·Schwarlzenberg,
La Russie du crime. Paris PUF 191 P
L8 F. "",

• P. Mi'lza. De Versailles ci Berlin
1919-1945, Paris, Armand COli);' 316 p"
150 F.

• B. Pasternak, Com:spondallcc avec
Evguenia, 1921-1960, Paris, Gallimard,
606 p., 250 F.

E Pouillon, Les Deux Vies d'Elienne
Diner, peintre en islam. L 'Algerie ell'helitage
colunial, Paris, Balland, 312 p.. L60 FA.
Prost. Petite Histoire de la Fi'al7ce
all xX'siecle, Paris, Armand Colin, J43 p.,
84 F.

J ..L. Robert, F. Boll, A. Prost (s.d.),
L '1nvel1lion des ~yndicalismes.

Le syndicalisme el7 Europe occiden/ale
cila fin du XIX' sii"Cle, Paris, Publications
de la Sorbonne, 331 p" L50 F.

• S, Schafer, Children in Moral Danger
and the Problem of Govemmenl in Third
Republic France, Princeton Univl.:rsity
Press, 232 p" $ 49,50.

P SorliJl, Les Fils de Nac/O!: Le « siecle»
de I'image analogique, Paris, Nathan, 20G
p" 129 F
• OZ. Sternhell, La Droile lt~volllli(')l1/'lairc.

[885-1914. Les origines fral7('oises '
dll til,l'Cisme, Paris, Gallimard. " Folio ",
602 p., 72 F.

N. Sutton, 81'//110 /]ellcllleim.
Unc vic. Paris. Hachclte, « Plurid ", 75K p.,

I flO F
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• p, Bauclllin, E. Charon, Nonnandie 44.
Les photos de I'avion cspion, Caen,
Mait'Jacques, 96 p" 195 F

P. Masson, La Bataille de f'Atlantique,
Pilfis, Tallandier, 212 p" prix non indo

• C. Singer, L'Universile liIJi/h, I'unive/:sile
epuree (1943-1947), Paris, Lc;s Belles
Letlres, 430 p" 185 F

Coli., Jl.lsqu 'au bout de la Resislance,
Paris, Stock, 514 p., 170 F.

• J.·M. Bouissou, Le Japon depuis 1945,
Paris, Armancl Colin, ]92 p., 73 F.

• D. Grandcl<~ment, Bao Dai' Otl les demiers
jours de l'empire d'Annam, Paris,
J.·CI. Lattes, 382 p., 139 F

• A. Peyrefiltc, De la Chine, Quand
la Chinc s 'eveillera... L 'Empire immobile,
La Tmgedie chinoisc. I.a ChillI's 'eSI eveillie,
Paris, Omnibus. 1720 p., 179 F "

HIEIUOll':!"i

R. Dupuis, Tribw; peuples elnalions,
Lcs nOuveaux enjeux des' rel'elldicalions
(//.flochIOnes au Canada, Montreal, BOf(~al,

170 p., prix non ind,

• C. Y. Mc Kanna Jr., Homicide, Race and
Juslice in lh.e Ame/ican I#st, 1880-1920,
Tucson. The University of Arizona Press,
2U6 p.. $ 40,00.

• F. Mauro. M, de Souza. Le Bresil du xV
sicde {/ la fin dll nuf sih'le, Paris, Sedes,
no p., 140 F

• J. P S.ulChez, Explorers, Traders and
Slavers. Forgillg Ihe Old Spanish Trail, 1678
1850, Sat! Lake City, University of Utah
Press, 186 p" $ 29,95.

J.-L. Bodinier, J. Breteau,
N. de La Casiniere, Le Quai de la Fosse,
Rennes, Apogee, 92 p., 198 F

• C. Bouneall, Modernisalion ('/ /el'liloire,
L 'eleclrijicalion du grand Sud-Ouesl de la fin
du XIX" siecle ci 1946, Talence, Federation
historique du Sud-Ouest, 736 p., 440 F.

• P. Boyer, Les FOJ1ijicoliol7S
du Briant;onnais, 1700-1840-1880-1930
Aix-en-Provence, Edisud, 143 p., ,
prix non indo

P. Coftier, L 'Eveil d'w1 monde ouvrier.
1789-1919, Calvados, Cabourg, Cahier
du temps, 167 p" 140 F.
.0, Guelliot, Diclion/laire hislorique
de l'arrondissel11ellt de Vouzie/:s, t. I,
Charieville·Mezieres, Terres ardennaises,
9- p., 100 F.

• P de Moncan, Les GrallCls Boulevards
de Paris. De la Baslille {/ III Madeleinc Paris
Le Mcel:!1l:, 208 p., 39U F , ..

J, Sdlier, Alias historiqu ' des prol'inces
el regions de France, Genese d'l/II pel/pic,
Paris, La Decouverte, 223 p., 295 F.



FORMATION EMPLOI

CONTAG: PUBUCAT, 17 boulevard Poissonniere, 75082 PARIS cedex 02, Tel. 01.40.39.14.13, Fax 01.42.33.00.48
-
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RESPONSABI:E DU CENTRE
DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES

•• •••••• • •• • ••••••

• .......~ Vous avez plus de 25 ans, un niveau
Bac + 2 ou plus, une experience

professionnelle, de reelles aptitudes pour la vente
et un interet prononce pour Ie livre etles prodults culturels.

La Chambre de Commerce et d'industne de Lyon, dans Ie cadre
de I'lnstilut de Promotion Com merclale L1bralrle et Mull/media,
vous propose une formation de haul niveau d'une duree de
7 mois, remuneree el validee par un litre homotogue de niveau til
(Bac +2).
CeMe formation oHre, depuis 1979, des debouches dans lOUie la
France <"brairies tradilionnelles, grandes libralries, grande
distribution). Prochaine session: 16 mars 1998.

Vous eles salarle(e) d'une entreprlse el envlsagez un Conge
Indlvlduel de Formation, ou demandeur d'emplol, envoyez
c~AAI Ii n E tettre, phOIO el CV a IPC Librairie el

DE co.,Jot~ CE c~ilili Mullimedia - Chambre de Commerce el
--- . d'lndustrie de Lyon - CP 305 - 14 rueL" ON Gorge de Loup - 69337 Lyon cedex 09.

••••• •••• •

Archiviste-documentaliste titulaire du grade d'aHache de conservation du potrimoine, vous avez en
charge I'encadrement du service affecte 0 10 collecle, 0 10 conservation el 0 10 promotion des archives
communales et de 10 documentalion. Outre Ie managemenl des agents, I'organisation des activites ella
gestion du budget, vaus assurez I'animation technique {eloboratian et suivi des tableaux de tri, cotation,
redaction des instruments de recherche, indexation des registres, administration et developpement des
bases de donnees archivistique et documentaire, mise en place d'une bose de donnees juridiques}.
Vous conlribuez egalement a 10 recherche historique sur 10 ville d'issy.
Experimente, vous disposez d'un DESS en techniques d'archives et de documentation. Maitrise des
logiciels Avenio et Alexandrie appreciee..

Adresser lettre, CV et photo a M. Ie Depute-Moire, CAM, 47 rue du Generol Leclerc,
92131 Issy-les-Moulineoux cedex.

de 2eme classe pour la nouvelle mediatheque

bibliothecaire territorial
ou conservateur territorial de bibliotheque

Vas missions: constituer Ie fonds audio etvideo (acquisItion, indexation, catalogage), preparer I'ouverture de Ia
nouvelle mediatheque, contribuer a Ia poJitique de developpement de la lecture publique ouverte aux nouvelles

technologies, gerer la mise en valeur du secteur, suivre I'informalisalion de la medialheque, animer "espace et plus
largemenl, au sein de I'equips, animer la mediatheque.

Vos atouts : bonne culture musicale, aptitude a I'innovation et a la commUnication, aptitude au management,

sens du service public, sens de I'organisation et des responsabilites, connaissance de I'informatique et des nou

velles technologies de I'information. experience dans un paste similaire. Poste apourvoir au 1.4.1998.

Merci d'adresser lettre manuscrite. CV detaiM et photo aM. Ie Maire. Vice-President du conseil regional, hotel de
ville, BP. 823, 11108 Narbonne cedex.

,
ECOLE DU LOUVRE
Inscription au lest probatoire d'entree en premiere

annee de premier cycle du 1" decembre 1997 au
23 fevrier 1998 indus.

RENSEIGNEMENTS :
01.40.20.56.15.

Retrait des dossiers:
34, quai du Louvre, 75001 Paris,
ou par correspondance.

Depot des dossiers :
par correspondance uniquemenl

avant Ie 3 mars 1998
(cachet de la poste faisant foj).

Hauls-<Je-Seine

.50.000 habitants
Ville ,ceueillanle
el dynamique. it
I'fcoule de sos

habitants

.3:iCl11 Is
• prelerJ"re
de IAIJde. carre/our

I ~>e dv Sud
• Sfte touriS/lque
cxccpl>emet en Dar

dUfe de lamer

FORMATION
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REVUES

ANNALES
DE DEMOGRAPHIE
HISTORIQUE
Redacteur en chef:
Patrice Bourdelais
Centre Roland-Mousnier
Uuiversite de Paris-Sorbonne
1 rue Vil:lor·Cousiu
75230 Paris cedex 05

QUERELLES
D'HUMANISTES

L es qucrelles clltre hurna
nistes etaient regies, SOliS la

Renaissance, par un code adm,is
de tous. n v allait de leur han·
neUL Selon"Isabelie Pan,tin (uni
versite du Maine), l'affroille
ment pOllvait meRle etre an
nonce a I'avance, comme t1e fu~

lc Cas lorsquc Pic dc la Miran
dole, en 1486, sc r,cnelit aRome
pour soutenir In contestation
des neuf cents theses dese,s
Concll/sioncs ou, un sieele plus
tard, lorsque Giordano Bruno
vinti't Pads pour def~J1dre ,~s

Cem Vtngf Articles sur La l1alllre
el Ie mOl1de cO/lire les peripareti
dellS_ 11 arrivait flussi que des
maitres laissent Ie soin il run de
feurs brillunts elc:ves de les
representer, su rtout s'ils tle
vaient s'opposer a un anonyme,
ce qui etait dechoir.

ElllfuEle n° 5_

de desinfection rigoureuses
pour que la tendance s'inverse a
la fin du siecle.

Joseph Bernabeu Mestre et
Teresa Ball_ester Artigues (uni·
versitc d'Alicante) analysent
pour leur part les singulilrites
demographiques et regionales
du retour de la Lepre dans l'Es
pagne contemporaine (1878
1932), et Olivier Faron (Paris
IV) les IISpccts sociaux de
I"epidemie de cholera qui sevit a
Milan en 1836 (cl Yves·Marie
Berd, p. 76). Unc mention par
ticuliere aussi it I'artide de
Patrice Bourdelais (EHESS), en
ouverture de ce numem, sur
l'etat des recherches cn matiere
d'histoire des epidemics. Une
h,istoire qui fait partie de notre
actualite, comme nous Ie rap
pelle malheureusement le cas
<.Iu sida.

"

etudiees a partir des observa
tions chiffrees de la matcrnite
de Port-Royal. La multiplication
cles gestcs ,intcrventjollnjstcs (Ie
deplacement de I'enfant dans
l'uterus en vue d'une presenta
tion plus favorable avant I'ac
couchement, Ie forceps, Ie per
forateur, la cesarienne, etc.)
dans des c:onditioJls d'bygiene
tres aIeatojres explique la sur·
mortalite maternclle (jusqu'i'J.
15 % de deces autour de 18(0).
II faudra une prise de
conscience du corps medical,
I'usage systematique d'antisep·
tiqucs et J'introduction de regles

ment. Son influence fut inde
niable.

Pour autant, la marge entre
!aire croire, objectif de toute
propagande, et !oire ogir restair
immense. La proportion des
resistants aCLifs (3 %) en
temoigne. Plus que Icur degre
d'engage01ent, c'est Ie desir des
Fran«ais de voir la victoire des
Allies et la liberation du pay,~

que reflete Ie taux d'ecoute de
la BBe. Quant a leur opti
misme, iI dependait ii I'evidence
plus des evenements militaires
que des emissions. Mais, au
dela, la radio a agi sur les repre
sentations mentales, confere sa
d,imension Icgendaire 11 de
Gaulle et contribue au my the
d'unc nation se liberant par
elle-meme. Elle a egalement
participe a la rehahilitation <.Ie
l'Union sovietique.

Melanges de l'F;cole fram;aise
de Rome I. 108, 1·1996.

Populations, medecine et epidemies
Les Anna/es de demographie historique fOrlt peau neuve. Avec

un numero consacre aux grandes epidemies qui ont ravage l'Europe.

C
e n'est pas une nou
velle revue mais c'est
(:\. surement une rcvuc
qui se renouvclle. Les

Annales de demographic hisro-
rique, fondees il y a pIllS de
trente ans par les papes <.Ic la
dClnographie historigue en
France (Marcel Reinhard, Louis
Henry, Jacques Dupaquier,
Pierre Goubert, Jacqucs
Armengaud), viennent de repa
ra'itrc cn ec dehut d'annec sous
un autre p<lrrainage (le.s editions
Oc.lile Jacob), un autre habillage
(fini Ie titre en caracteres muges
sur couverture blanche) et sui
vant une autre frequence (d'an
nuelle la revue deviem semes·
IriclJe).

Jean·Pierre Bar<.let et Jean
Pierre Poussou, les directeurs,
Patrice Bourdelais. Ie rcdactcur
en chef, s'efforcent de sensihili
scr les leeteurs aux nouveaux
axes de recherche de la demo
graphie historique et a sCs me·
thodes. Dans ce v91ume inaugu
ral. intitulC « Epidemics et
populations", on lira ainsi rin
tcrcssantc contribution de Scar
(ett Beauvalet (Paris-IV) et
Pierre Boutollyrie (hopital
Broussais) sur les CauSes <.Ie la
recrudescence des fievres puer
perales au milieu du XIX sieele

lei,
LONDRES

L a guerrc dc propagande
_ dans laquelle les Alleman<.l '

etaient passes maitres les pre
miers, mais ou s',engagercllt
bienU)t les Resistances euro
peennes, appor,(a une dimen
sion nouvelle a la Seconde
Guerre nlOndiale. QueHc rut Ie
pouvo!r <.Ie la radio de Lond£es
sur I'opinion publique
frall~aise? Jean-Louis Cre
mieux-Brilhac s'attaehe a en
evalucf la portee et les limites.
D'abord destinee a justifier la
poursuite des combats ct ~I sou
tenir I'espoir des Fran~ais tout
en clemystifiant la figure de
Petain. la BDC franl;aise devjnt
apres L94.2 un catalyseur de la
Resistancc et une armc pour
raction, dormant des ordrcs,
engageant les jeunes areioindre
II s maquis, jouant un r(lle de
dans la phase du dcbarque-

• Guillaumet :
Un des as et un des martyrs
des ailes franCjaises,
dans la grande Iignee
des Mermoz et
des Saint-Exupery. 396 fois
la Cordillere des Andes,
84 fois I'Atlantique Sud,
12 fois l'Atlantique Nord...
Jusqu'a ce 27 novembre 1940,
ou iI fut aba"u au-dessus
de la Mediterranee
par un chasseur ita lien.
lCARE n' 162.

Narcotrafiquants :
Le « Triangle d'or l> qui
s'etend sur une partie
de la Birmanie et sur lequel
a longtemps regne la figure
mythique de Khun Sa
est une des « zones grises l>

grosses productrlces d'opium
et d'hero·ine.
"'istoire d'un puissant gang
(rimine! et de ses complicites
politiques.
NOTES D'INFORMATION
DES LABORATOIRES MINOS.

Rubrique realisee
par Daniel Bermond

'. Mozart: Le
17 novembre
1763,
une famille
autrichienne,
'Ies Mozart,
falsait elape
0' Gournay,
au cceur

de la Picardie, sur la route de
Paris ou Wolfgang, qui
n'avait pas huit ans, allait
faire merveille. Le 10 mai
1776, venant de Londres, la
meme famille traversait
encore la commune.
Entre-temps, Ie petit genie
etait devenu un genie tout
court.
ANNALES HISTORIQUES
COMPltGNOISES n' 69.70.

• Anatomie : Grace
Ii I'imagerie numerique,
iI est possible de reconstituer
des visages Ii partir
de cranes et de deceler
les malformations ou
les handicaps dont
souHraient nos ancetres.
P1usieurs necropoles
medi4~valesdu Val-de-Marne
viennent d'etre I'objet d'une
va.ste etude Ii partir
de ces nouvelles donnees.
ARCHEOLOGIA n' 340.
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POUCHKIHE L'AFRICAIH

Alexandre Pouchkine - « Ie
premier des Russes ", disait

Doslo"ievski - avail du sang
africain. Son arriere-grand-pere
maternel, Abraham Petrovitch
Hanibal, originaire d'Abyssinie
ou, plus probablement, selon les
recherches de Dieudonne
Gnammankou (EHESS), de
I'aetucl Cameroun, iltustre, par
son cas particulier, Ie fait qu'il
existait bien une « route de I'es
clave ", drainant de Constanti
nopk a Moscou un march/;:\ il
est vrai de peu d'importance,
d'enfants africains. Ce person
nage, devenu general d'anille
rie, disciple de Vauban, fut Ie
famcux « Negre de Pierre Ie
Grand» dont Pouchkine ressus
cita la memoire dans Hne c:euvre
remarquable malheureusement
res tee inachevee.

A pl usieurs reprises, l'auteur
d'Eughze OlUiguine se t1atta de
cet heritage, en depit des ava
nies qu'il dut subir de la part
d'une certaine societe russe, peu
d,isposee a accepter en son sein
un ecrivain, fDt-il illustre, aux
origines si decriees. La lettre par
laquclle il apprit que sa femme
Ie trompait avec l'officier fran
ltais qui altait Ie tuer en duel
n'etait-eHe pas cache tee d'un
sceau estampille de deux huttes,
symboles du sauvage dans I'ima
ginaire raciste ?

Diogime nO 179.

PREMIERS
GHETTOS IUIFS

C'est a partir du XIV' siecle
que les Juifs des cites ita

liennes sont tenus de se rassem
bIer dans des zones de segrega
tion qui donneront naissance
aux ghettos (du nom de ce quar
tier de Venise ou ils commen
cent ase fixer en 15(6).1£ phe
nomene va s'accentuant au XVI'
aJa suite de la bulle de Paul IV
Cum nimis absurdum (1556).
DonateHa Calabi (Institut d'ar
chitecture de Venise) date
d'ailleu rs de cette annee-Ia Ies
murs encerclant I'espace reserve
aux Juifs de Rome. D'autres
villes pontificales suivront
(Bologne, Ancone, Ascoli,
Imola), de meme que Florence
et Sienne OU est entre prise a
cette occasion une vaste renova
tion urbaine.

A Ferrare, les Juifs beneficie
rent au cours du XV' siecle de la
protection des dues qui ac
cueiJlircnt meme les refugies
d'Espagne, du Portugal, d'~Ic

magne, de Naples au de Milan.
Lorsque la ville passa SOUS tu
telle pontificate, les dues d'Este

transporterent leur capita Ie a
Modene OU lcs suivirent nombre
de leurs sujets juifs, Pour ceux
qui resterent, les vexations com
mencerent, tan dis que Ferrare
se dotait d'un ghetto he risse,
comme ailleurs,~d'une enceinte
et de griJles.

Annales 1997-4.

VAUBAH, MARECHAL
ET AGROHOME

V auban n'elait passeulement
Ie biltisseur de [orteresses

qui contribua adonner consis
tance au ({ pre can·e» royal.
Emmanuel Le Roy Ladurie
brosse de ce technicien de l'art
militaire un portrait tout en
contrastes. Le marechal de
France n'etait pas etranger aux
choses de la terre et aux ques
tions d'irrigalion, il se melait
volontiers de politique et, tout
en Clyant I'oreille de Louis XIV
qui Ie menClgeait, il ne rechignail
pas ajouer auprcs de ce dernier
d'un droit de remontrance.

Vauban desapprouva la revo
cation de I'edit de Nantes et son
Pro.iel d'nn.e dime royale, publi<§
l'annee de sa morl (1707), ren
contra I'hostilite du roi qui Ie fit
condamner « Ii la saisie e! au
pilon ". Le grand serviteur
conc;ut-il une amertume telle
qu'il n'aurail pas supporte I'af
front? Sajnt-Simon, qui ne Ie
tenClit guere en grande estime, Ie
dit, mais sans doute il tort. Vau
ban? Un esprit libre dans Ie sys
teme louis-quatorzien.

His/oire ef sociilis n° 69

IARDIHS D'ORIEHT

D ans te paysage medieval, les
jardins etaient omnipre

sents : «courtils» inseparables
de la demeure paysanne, objets
de tous les soins, au reole de
vegetation autour des remparts
urbains et jardinets minuscules
ou veritClbles pares a l'interieur
des murailJ.es, jardins des cha
teaux, jardins des c1oitres. La lit
terature en regorge egalement.

I.:Orient demeure tou tefois Ie
lieu par excellence de ces es
paces d'agr6ment, symboliques
ct reels. Christiane Deluz
montre combien les pelerins
goOtent, a travers Ie prisme des
souvenirs bibliques, aux jardins
de Terre sainte, Marco Polo et
d'aulres auteurs evoqucnt aussi
longuement celui, fabuleux, du
Vieux de la Montagne et de ses
Assassins. Jardin peuple de

\

femmes (( bien il7slruites ii faire
aux hommes loWes caresses ef
privaufes imagin(lbles ».

I Cahiers du Leopard d'or n° 6,

UH DREYFUS AHGLAIS ?

Pourquoi Chamberlain se
, separa+il de son secret<lire

d'Etat ala Guerre, Leslie Hore
Belisha, Ie 4 janvier 1940? En
raison de son arrogance et de
son incapacite as'entendre avec
I'etat-major? Parce qu'il avail
voulu imposer a l'armee des
rHormes brutales et s'etait
davantage soucie des conditions
materielles de la troupe que de
la modernisation de I'arme
ment? Ou bien faut-i] voir dans
ce depart la pression de plus en
plus forte alaquelle etait soumis
Ie Premier ministre de Sa
Majeste de la part d'un com
mandement general fortemenl
antisemite? Pour Richard Wil
kinson (Marlborough College),
cette mise it pied frappait un
politiq ue pe u conventionnel,
dont les origines et les manieres
heurtaient des officiers issus de
la meilleure societe.

History Today vo1.47 (t2).

MYSTERIEUX MAHUSCRITS
DE QUMRAH

Qui etaient les Esseniens
habitant Ie site de Qumran

ou fment retrouves en 1947 les
manuscrits de la mer Morte ')
De quand datent ces documents
et que disent-ils ') En quoi ont
ils boulevcrse les eludes
bibliques? Et qu'en est-il de la
polemique sur Ie retard mis ala
publication de certains texles au
motif qu'ils comporteraienl des
revelations embarrassantes?
Autant de qucstion~ auxqllelles
tente de repondre Emile Puech
(CNRS), l'un des meilleurs spe
cialisles des manuscrits, du site
et de la communaute de Qum
riin.

Le Mondede la Bible n° 107.

BESTIAIRE QUEBECOIS

Le castor, l'ouLarde, l'ours, Ie
cClribou et Ie saumon font

partie du patrimoine canadien,
eL l'eLhnologue Michel Noel
montre la place eminente et
sacree qu'occupaient ces ani
maux dans les mythes amerin
diens. Le castor apparaissait
meme dans I'heraldique du
Canada au XVH' siecle. Quoi de
plus norma) pou rune societe
qui Lirai! une de ses principales
richesses du commerce de la
fourrure ? Au fait, qu'est-ce que
ce mammifere au corps eton
nan t, a ta queue de poisson?
Les naturalistes de I'epoque se
perdent en conjectures, raconte
Franc;ois-Marc Gagnon (univer
site de Montreal).

Cap-allx-Diamants n° 51.

LA b J ~ )E

REVUES

tv s
• Leopo'id IU : Un roi
controverse pris dans
10 tourmente de 10 Belgique
occupee et sur
Ie comportement duquel
Flamands et Wallons
se dechirerent apres 1945,

SEPTENTIIION dtcembre 1997.

• 'Tamerlan : De Samarcande
Ii Herat, de Boukhara
Ii Bursa. entre Asie centrale,
Inde. Iran et Asie Mineure,
Ie rayonnement de la culture
timouride (xv"-XVIII' siecle)
dans les domaines artistique,
politique et economique.
Actes du coUoque de I'lnstitut
fran~ajs d'etudes sur l'Asie
centrale qui s'est tenu durant
I'automne 1996.

CAH/EIIS D'ASIE CENT/lALE 3-4.

• Toponymie : L'histoire
d'es villes commence par celie
de leurs rues, mais
I'entreprise est difficile
si I'on considere les obstacles
qu'ont rencontres trois
historiens amateurs
de Marseille (XVIII'-XIX" siecle).
LE MONDE ALPIN fT RHODANIEN
;1·4/1997,

• France: Un regard anglo
saxon sur I'ecole sociologique
et ethnologique fran~aise

du XX" siecle (de Durkheim
a Bourdieu, de Mauss a Levy
Strauss) et un instantane
sur la France d'apres
les legislatives du printemps
1997.

MODE liN AND CONTfMPO/lARY
F/lANCE yol. 5, n' 4.

• Resistance: Un mythe ?
Douglas Porch bat en breche
I'idee que I'action de 10
Resistance ait eu sur I'issue
des combats en France
Ie poids que la geste gaulliste
a voulu lui a"ribuer
longtemps apres la guerre.
THE QUATERLY JOURNAL OF MOllTAllY

HISTORY VOL, '0, N" 2.

Fran~ois Furet : au
sommaire du dernier numero
de Commelltaire, la revue
dirigee par Jean-Claude
Casanovo, la suite et la fin
de la publication des le"res
echangees entre Fran~ois

Furet et Ernst Nolte
concernant Ie fascisme,
Ie communisme et I'histoire
du xx' siecle.
COI,v,UNTAIRE n' 80.
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A qui appartiennent les archives des presidents?, Daniell3ennond, p. 6-8
L'Empire gauJois n'ajamais existe !, Bertrand Lanllon, p. 10-11
Amours d'lUl tisserand dans l'ancienne France, Fran~ois Lebnm, p. 12-13
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Les Martiens ont cent ans!, Claude Aziza, p. 15-16
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Boutouyrie, p. 16·10
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p.20-21
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Brest-Litovsk : Ie prix de la paix, Sabine Dullin, p. :)6·37
La guerre civile pour avenir, Catherine Gousseff, p. 38-39
Combien de victimes ?, Alain ilium, p. 40·43
Aux origines dn parti cOlTununiste fran.;ajs, Stephane Courtois, p. 44-45
Les premiers missionnaires de la cause, Sophie Cceure, p. 45-47
Les Russes croient-ils encore Ii Lenine ? (entretien), HClcne Carrere
D' Encallsse', p. 48-49

Les prophetes de la fin du Ulonde, Martin Aurell, p. ,50·54
Atatiirk, ou la naissance de la Turqllie moderue, Fran<;ois Georgcon,
p.56-62
« II faut detrnire Carthage! ", Yaun Lc Iloher;, p. 64-69
La carriere brisee de Jean de La Fontaine, Patrick Dandrey, p. 70-73
Le phenomene Goldhagen, Edouard Husson, p. 81
n n'y a pas de peuple assassin !, Philippe Burrin, p. 82-85
Le metier d'historien, Fran~oisBedarida, p. 08

N" 207. I'EVRIER 1997
Platon est-il africain ?, Maurice Sanre, p. 6-7
Genocide et grand spectacle, Anne Grynberg, p. 8-10
Lettres d'arnonr du Moyen Age, Jacques Berlioz, p. 10-11
De Gall.lle intime : III melancolie d'lLD grand homme,
Jean·Noel ,Jeanneney, p. 12-13
On a retrouve les legions de Varus !, Yann Le Bohec, p. 14-15
Les combats dll « New York Times", Nicole Ilacharan, p. 15-17
Le saere du cana! du Midi, ,Joel COl'lletl.e, p. 17-18
Jean-Louis Flaudrin, archeologue du sexe et de la cuisine,
Fran~ois Duray, p. 10-20

DOSSIER: Les soldats de la France, de la levee en masse a III fm
des couserits, p. 22·49
Les F'ranC;ai9 ont-ils encore une patrie ?, Miehel Winock, p. 24·27
Aux armes, citoyens !, Maurice Vaisse, p. 28-39
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La levee en IlUISse II sauve III Revolution l, Jean-Paul Bertaurl, p. 30
C'est Louis XN qui a invente Ie service militaire ! (entretien),
Andre Corvisier, p. 40-4 J
Les Invalides ; de I'hospice au Ulusee, Fran<;ois Robichon, p. 42-43
Les officiers sont-ils de droite? (entretien), Raoul Girardet, p. 44·45
Les gaietes de I'escadron, Claude Aziza, p. 45
Les soldats de la paix ou la grande illusion, Jean-Christophe Rutin,
Thierry Tardy. p. 46-47
Le bel avenir de l'armee, Marie-Catherine Oppenheim, p_ 48-49

Les Vikiugs Ii la conquete de la Normandie, Jean-Yves Marin, p. flO-57
Hong-Kong: les beauxjours d'une colonie anglaise, .Jeau-Lue DOlllenach,
p.58-G5
D'nne guerre de I'opium a I'autre, Stephanie Lautard, p. 60
10

' Juillet J997 ; quel statut pour Hong-Kong?, Stephanie Lautal'd, p. 65
Chretiens et martyrs dans l'Arabie heureuse, .Joelle Ileaucamp.
Franlloise Ilriquel-Chatonnpt, Chrislian Robin, p. 66-69
La ranc;on d'un rai: deux millions pour liberer Franc;ois ),., l,
Philippe Hamon, p. 70-74
Conuuent Femand Braudel a ecrit «La Mediten'anee ", Paule Braudel.
p.84-89
Les pouvoirs et la presse, Jean-~IarieColombaui, p. 101

~ 208. MARS 1997
La Resistance ordinaire de Lucie Aubrac (entretien), Olivier Wieviorka,
p.6-7
Et Calvin lit regner J'ordre moral a Geneve, Leon JeUroec, p. 8-9
On a vole les reliques de Marie-Madeleine !, Jacques BeJ'lioz, p. 10-11
Vn parti pour de Gaune (eutretien), PietTe Lefrauc, p. 11-12
Les Francs sont-its allemands ?, Pierre Monnet, p. 14-16
mysse, Ie roi chasseur, Herve Duchene, p. 16·17
Les savants fons de l'mute 731, Christian Kessler, p. 18-19
Les douze travaux de Jacques Marseille, Jean-Maurice de Montremy,
p.20-21

DossfER : Venise, I'aventure d'nne Republique maritime, p. 22-47
Vne cite au peril des eaux, Itlisabeth Crouzet- Pavan, p. 24-29
Venise se noie !, Fabrice Nicolino, p. 28
Marchands et navigateurs it la conquete du monde (entretien),
Ph ilippe Braunstein, p. 30-35
Les mille petits metiers de I'arsenal, Bernard Doulllerc. p. 32
Venise, capitale de I'unprimerie, Florence Langevin, p. 34
12 mai 1797 : la Republique meurt sans combattre,
Jean-Fran~oisChauvard, Xavier Tabel., p. 36-41
Venise, mere des arts: quelques figures iIIustres,
Jean-Maurice de Mout.remy, p. 40-41
Casanova et la fete venitienne (entreticn), Maurice Lever, p. 42-43
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Venisel'autrichienne, Alvise Zorzi, p. 44-45
Economie d'Wle ville-mllsee (entretien), Massimo Cacciari, p. 46-47

EnquHe sur un rite medieval: Ie demelObrement des corps, Agostino
Paravicini Ilagliani, p. 48-53
Lutte de classes chez les fer.miers d'ne-de-France, Jean-Marc Moriceau,
p.54-59
Fastes et splendeurs de Ill. cour de Perse, Pierre Briant, p. 60-67
1957: Ie traite de Rome est-ilune inventiou americaine ?,
Jean-Michel Gaillard, p. 68-73
Faut-il avoir peur du « politiquement correct» ?, Clair\' Zalc,
Ruth Zylbelman, p, 80-84
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TRIBUNE

Vive la Nation!
La nation: une idee depassee ? Certainement pas,

n§pond ici Ie geographe Yves Lacoste, qui vient de publier chez Fayard

un vibrant plaidoyer en sa faveur.

Une idee constitutive, au contraire, de la democratie fran~aise.

A laquelle il faut rendre son poids d'histoire et de pedagogie.

C
'est bien beau de

. rappeler la cla
. meur de Valmy et

de vouloir, a partir
de la, tenter de

s'opposer a la diffusion crois-
sante des slogans nationalistes
xenophobes, dans les milieux
populaires notammel1t. Encore
faut-il y etre compris et memc
tout simplement entendu. Pour
cela, il faut d'abord que s'ouvrc
progressivement un large debat
sur I'idee de nation et sur ses tres
dissemblables significations dans
Ie contexte actue] de chomage,
d'Union europeenne et d'immi
gration.

Mais un tel debat n'est pas
facile, meme chez les inte'llec
tuels : non seulement on ne 1'a
jamais vraiment mene, mais YvesLQtosle.

depuis des annees on evite meme
de parler de la nation. On se contente de vertueux ana
themes, a I'encontre des nationalistes qui s'en targuent
pour proner comme solution au chomage ('exclusion
de ceux qui ne seraicnt pas de « veritables Franr;ais»
meme s'ils sont nes en France.

Aujourd'hui, les risques de Ia victoire du Front
national aux prochaines elections et la prise de
conscience de ce qui peut en resulter pour la France
incitent a reflechir nombre de citoyens. Et d'abord,
ceux qui ont Ie gout et Ie souci de l'histoire - et ils sont
nombreux dans notre pays. TIs commencent arompre
Ie silence embarrasse mais «politiquement CO/Teet» que
depuis des decennies la plupart des intellectuels et des
hommes politiques entretiennent al'egard de I'idee de
nation, preferant prudemment invoquer la Republique
- ce qui, en fait, laisse Ie champ Iibre au discours des
nationalistes.

En effet, il faut avoir Ie sens de la complexite du vrai
raisonnement historien pour reOcchir serieusement a
I'idee de nation, et admettre que depuis deux siec1es
eUe a eu des signif,ications con tradictoires et des conse
quences tres difIerentcs pour ce qui est de la democra
tie. C'est en verite faire Ie jeu des nationalistes que de
repeter ]e discours simpliste selon lequel ('idee de
nation, surgie d'abord "a gauche» comme expression
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majeure de la democratie, puis
de la volonte d'independance
d'un peuple, serait ensuite deve
nue « reactionnaire », et ne pour
rait plus etre desormais qu'un
slogan xenophobe d'extreme
droite. Car, qu'on Ie veuille ou
non, pour la plupart des gens, la
nation reste une idee-force.
Aussi faut-i1 leur faire com
prendre que leur interet veri·
table et celui de leurs enfants
n'est pas qu'elle produise de I'ex
elusion, mais I'integration de
tous ceux qui vivent en France.

eidee de nation, en France,
exprime aujourd'hui encore des
valeurs et des volontt~s tres diffe
rentes selon les forces politiques
qui la proclament. La n~cuser,

comme Ie pronent certains, pour
favoriser Ie developpement de
mouvements ideotitaires (qu'ils

soient regionaux ou religieux, qu'il s'agisse de la Corse,
de la Bretagne ou des quatre millions de musulmans),
c'est oublier qu'elle est un des fondements de notre
democratie et de notre vie politique. Mais c'est surtout
laisser cette idee-force au Front national qui depuis
quinze ans l'utilise pour arriver au pouvoir, en recla
mant la «preference nationale ", c'est-a-dire I'exclusion
d'abord des immigres, puis de ceux qui ne sont pas
« Franr;ais de souche". Le tres c1assique dictionnaire
Larousse ne dit-il pas, helas ! sans mesurer la portee de
ces termes dans un pays ou pres du tiers de la popula
tion a des ancetres immigres, que «fa nation est un
ensemble d'bres humains vivant dans un meme terrilOire,
ayant une communaute d'origine, d'histoire, de culture,
de traditions... " ?

II est donc urgent d'ouvrir Ie debat sur les diffe
reotes conceptions de]a nation, telles qu'eHes s'expri
ment plus ou moins clairement dans les divers milieux
sociaux. Et non moins urgent d'ecouter ce qui s'y dit,
meme s'il s'agit de propos errones, stupides ou scan
daleusement racistes, afin de pouvoir mieux les refu
ter. II est necessaire de faire l'inventaire des diverses
fal10ns dont en France, selon les regions et les milieux
culturels, on parle plus ou moins confusement de la
nation. Yves Lacoste.
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