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Dossier Mitterrand

Daniel Nvons
Montbeliard

e dossier que vous consacrez it Fran<;ois
Mitterrand : complaisant ".

« age 69 est cite parmi les neuf groupes
industriels nationalises en 1981 la "CGE

(actuelle Vivendi)'~ erreur souvent commise.
« II s'agissail de la CGE (Compagnie gene

rale d'elcctricite) et non de la CGE (Compagnie
generale des eaux) dont la nationalisation avait
ele envisagee, mais non retenue. Ce qui peut

ajouler a la confusion
c'est que Saint-Gobain
nationalise avail tente
de prendre Ie controle
de la CGEaux, opera
tion ratee. Par contre ij
recuperait 19 SGE (du
groupe CGElectricite)
laquelle se lrouvait
retrocedee ala CGEaux
avec Ie secleur Entre
prises de Saint-Gobain
au moment de la repri
vatisation. Un projet
socialiste sur la mltiona
lisation de ]'eau exislait
(avec perequation du
prix de I'eau). Mais, a
rna connaissance, il
n'est jamais parvenu au
stade de debal national.

« Faut-il y voir Ie
poids financier de la

CGEaux et de la Lyonnaise des Eaux dans
d'autres domaines ? .. Certaines affaires revelees
depuis quelques annees inciteraient aIe penser. "

Michel Lecrot
Rueil-Malmaison

ravo pour votre c1ossier, mais pourquoi, au
Ilombre de vos questions, pour la plupart

interessantes et surprcnantes - croyait-il en
Dieu ? -- ne pas avoir indus celJe-ci : "Mitler
rand a-t-il invente I'extreme droile ?"

« Evidemment non, auriez-vous repondu.
Mais il I'a encouragee. Et vivement. Par le sys
terne de la represenlation proportionnelle. Par
la place faite, sciemment, aJean-Marie Le Pen
dans les medias ...

({ Si cette composante de la vie politique fran
<;aise a pris son essor durantles deux septennats
c1e Mitterrand, ce n'est pas un hasard. Le souffle
est retombe depuis que notre machiavelique
president a quitte Ie pouvoir.. Mais la demo
cratie n'est pas sortie grandie de I'episode. »

Lau re nt Bin et
Toulon
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Vos lettres Ie montrent. Notre dos
sier n 'a pas epuise la comjJlexite
d'un per.wtlnage et tl'une l'poque.
Cependant, certains episodes
sont aujourd'hui clarifies: Vichy,
les rapports de Franrois Mitter
rand avec Ie socialisme, son
adhesion ti l'l'conomie de mar
che, sa po/itique europeenne, etc.
Ce sorlt ces bilans et d'autres que
les auteurs de notre dossier /JOltS

ont livres. Sans complaisance.

Qu i etait Fran~ois Mitterrand ? Quels rapports
entretenait-il avec Vichy, Ie socialisme ?
Vous etes nombreux aapporter ici de nouvelles
pieces au « dossier Mitterrand », ouvert
dans notre numero 253. Toujours en vente.

A u tres tnleressant dossier Mitterrand, je
« voudrais verser deux pieces relatives}l Sa

politique exterieure, pre carre du chef de l'Elat.
« Premier point son attitude durant les

guerres en ex-Yougoslavie avec la purification
ethnique qui s'est soldee par 200 000 morts envi
ron, Bosniaques musulmans pour la plupart.

« Devant Ies prises de positions de Mitter
rand dans cette tragedie, un certain nombre de
specialistes denoncent la manipulalion de
I'ONU et I'instrumentalisation de l'humanitaire
par Ie polilique. I1s elablissent un lien entre ces
guerres, l'effondrement
de I'URSS et la crispa-
tion dl] nationalisme
fran<;ais face ala reunifi
cation allemande.

« Ie serais tente d'y
voir la pression pro
serbe de la hierarchie
miJitaire fran<;aise
conjuguee aux effets
pervers d'une vision
presidentielle qui s'en
raeinait dans I'histoire
des allianees a la veille
de la guerre de 1914.

« Second point ;
quelques lignes (page
55) abordent la P9li
tique africaine de l'Ely
see. Or son soutien, tant
politique que militaire,
au regime rwandais
c1'Habyarimana a joue
un role non negligeable dans la preparation du
genocide. Fin 1993, toutes les chancelleries
savaient, par Ie canal de l'ONU, que quelque
chose d'epouvantable se preparait au Rwanda;
ce genocide fit environ 800 000 morts du 6 avril
a juin 1994, TUlsis et opposants hutus confon
dus.

« Doit-on se conlenter des conclusions offi
cieJles? Ne peut-on y voir un effet de I'obsession
de la francophonie de MiHerrand ? "

A ncien eombattant dans les djebels alge
(( riens, j'aurais bien aime dans Ie dossier
Mitterrand quelques pages sur son action en
tant que ministre de I'Interieur, puis garcle des
Sceaux pendanlla guerre d'Aigerie.

« "Reussir afromperlOuJ Ie monde toutle temps. "
Sur sa politique repressive pendant la guerre
d'Aigerie, cette phrase, dans I'article d'Aiain
Gerard Slama me semble un peu courte. "

M. Fouchier
Marsee

taus les iours
illS h 21, iI 17 h 19, ci 20 h 23,

i1221104etil23h2S

Retrouvez la chronique
de lean-Michel Gaillard

II e

Le onzieme numero

des Colleetirms de L'Histoire,

intilUle « Le temps des

colonies », est actuellement

disponible en kiosque.

Vous trouverez au sommaire :

1) LE TEMPS OE lA CONQvETE :

la prise d'Alger, l'avenlUre

du Tonkin, les ambitions

africaines et Ies interets

du parti colonial

2) LE SYSTh\lE COWNlAL : pillage

de I'Afrique, main basse sur

les terres algeriennes, mirages

el fascinations esthetiques,

exposilions et domination

economique.

3) LES CAAQUL\l:EII'TS OE L'EMPIRE :

la grande revolle indochjnoise

de 1930, I'itineraire

de «Viollette l'Arabe ",

les portraits croises

de Ferhal Abbas et Messali

Hadj, Ie cas Senghor, etc.

• Rappelons que Ie numero

special consacre au « Dossier

Minerrand ", qui a

particulieremenl releuu

l'auenljon de nos lecteurs

(ef ct-contre), est

en vente jusqu'au 25 maio

En lum prochain,

les « Legendes du Midi",

de I'heresie cathare 11

l'affrontement entre

" rouges)) et « blancs ",

en passant par l'hislOi.re

d'une langue, d'une civilisation

et de ses paysages,

seront au creur de ,notre

dossier mensueI.
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Chers megots Les Indiens : ecologistes ou ennemis de la nature l
Larticle de Philippe Jacquin ti Les Indiens d'Amerique ont detruitla nature» (n° 253) a pu deplaire. Extraits.

17 parait toujours aussi d!fficile d'imaginer que I'homme depui!) des
generatiolls ait pu modifier, en profondeur, les ecosystemes.
Nous conna;ssons pourtant I'ejjicadie des chasseurs du Neo/ithique
en Amerique du i'iord et ail/eurs.
A I'am'vee des Ellropeer~s, les Indiens leur proposent WI produit
de peu de valeur marchande pour elLt, la peau de castor, contre
des objet!) de peu de valeur marehCllufe pour les enmhisseurs, Ie fer, Ie
jusi/, I'alcool. Les Indiens savent tres bien mana!uvrer les Europeens
dans Ie commerce de la joumlTe et en tirer parti pour s'equiper,
En fait, 10. balance desforces change au xvu( avec l'immigration
et, au sieele suivant, avec I'industrialisation.
En Ce qui conceme les bisons, les lraml/x actuels demon/rent
/'importance des formes de clwsse destmetrice comme l'affolement
d'un lroupeau vers une falaise vu l'inceruJie d'une prairie. Mais, bien
sUr, un chasseur blanc, en 1870, peul Iuer dela mille betes parjOllr !
/I est impossible de comparer {a destmetion, au xx' siec/e,
de noire environnement par noire complexe industriel et noire mode
de vie avec I'impact de~' societes tradilionT/elles sur la nature.
Et je reste projondement attache aux cliltures indiermes, conscient
de leur passe tragique et altentif iJ leur destin. Mais je conserve
lIIonjugement critique iJ l'egard des Americains et... des Indiens.

Philippe JaGquin
Professeur d'anthropologio iJ I'universite de Lyon-II

Marche aux megots place Maubert

pendant l'Occupation (n° 253).

«L es badauds qui ont aime Ie
spectacle des rues de Paris

aux temps ou cel1es-ci apparte
naient aux pie tons pou rraient
rep rocher a Didier Nourrisson
d'avoir enterre trop tot Ie mar
che et la bourse aux megots du
quartier Maubert. Its ant en
effet connu un regain de pros
perite pendant les annees de
l'Occupation, a partir du
moment ou Ie gris etla cigarette
ont etc vendus sur ticket.

« II y avait au bas de la rue
Lagra nge des bistrot crasseux
ou se retrouvaient les artisans
negociants de la cigarette
reconstituee. Dedans et sur Je
trottoir, on voyait les megots se
transformer sous leurs doigts a
I'aide du petit appareil a rouler
la feuille de papier, et on assis
tait a la vente a une clientele
impatiente, assez nombreuse.

« La clientele de la Maub' et
Ie cours de la cigarette reconsti·
tuee entre 1940 et 1944: il y ala
matiere a une recherche qui
passionnerait les amateurs de
micro-histoire. )'

N. Richter
Bernav

FOR M S CTEUAS

Cecile Rey, rHistoire,
57 rue de Seine,

75280 Paris cedex 06.

courrier@histoire.presse.fr

«F aire de l'Amerindien Ie
seul respon~abJe de la

quasi-disparition du castor et du
bison sous pretexte de son statut
de chasseur et faire de l'Eu ro
peen Ie messie ecologiste sont
une simplification de la realite.

« Philippe Jacquin parle Ires
justement d'une des finalites du
commerce des peaux ani males :
acheter des armes et de I'alcool
aux colons europeens, puis, apres
les bouJeversements politiques
du XVIII" siecle, an nouveau
peuple americain. Mais qui des
Rouges ou des Blanes a favorise
ce troc? C'est pousses par la dif
ficulte de vivre aux cotes des nou
veaux arrivants que les peuples
indiens ont dG s'abandonner au
nouveau systeme economique
implante sur Ie continent.

« Il faut attendre les revolu
tions industrieIJes pour parler
veritablement de nocivite de I'ac
tivite humaine. Mais peut-etre
puis-je avancer I'id~e qu'au-dela
de I'article proprement dit, la
methode du chercheur ameri·
cain Shepard Krech III, qui est
de redistribuer it chaque peuple
sa part de responsabitite dans la
degradation des rapports de
I'homme avec son milieu, cs't
aussi un moyen donne a l'Etat
americain d'exorciser sa crainte
refoulee des effets pol1uants de
son activite economiquc. Je fini
rai par rappeler que les peuples
amerindiens ontleguc des adages
tels que: "Les parenls n'lu!rilenl

pas leu.rs tenitoires de leurs anee
Ires mais les empl1mlenl iJ leurs
enfanls." Adage qui rend peu
probable I'intention de nuire au
vaste ecosysteme du continent
americain. »

Jeremie Sibertin·Blanc
Nancy

L 'article de Philippe Jac-« . ,
qum va a contre-courant

du conformisme ambiant. Mais
il est plus nuance que son titre
provocant ne le fait croire.

L

« Certes, les Indiens ont mo
diM la nature. Comme tous les
hommes depuis Ie Neolithique.
Bien sGr, ils se protegeaient de
la nature plus qu'ils ne la prote
geaient. Comme tous les
hommes qui vivent 11 son contact.

« Reste qu'il n'y a aucune
comparaison possible avec les
ravages de nos civilisations
industrielles actuelles. Gardons
Ie sens de la mesure. })

Charlotte Pen icard
Internet

D 'Ai fU

Chartiste
et fier de l'etre !
Apologie de l'Ecole des chartes
(n° 252).

Stalingrad, la bataille qui a change la guerre
De nouvelles precisions sur la « guerre amort )I entre Hitler et Staline, apartir de 1941 (n° 252).

V OllS serez peu t-etre eton-
« 'd 'nes e constater qu un
chartiste puisse avoir une messa
gerie electronique. Si I'on se fie 11
volre sommaire en anglais, les
chartistes appartiennent it une
pcriode revolue : n'est-ce pas la
signification de Quaint? D'apres
Ie Harrap's, Quainl signifie
Hetrange, bizarre, Sllranne",
voire "cocasse". Un chartiste
siege avotre comite de redac
tion. Est-ce pour Ie pittoresque ~

« Un archiviste-paleographe
sans doute fossile. »

F. Boyer
Limoges

«S talingrad a pris un~ signifi-
catIOn par~lcultere en

France occupee ; Ie resistant
polonais Andrzej Bobkowski
note dans son journal (En guerre
el en paix, Noir sur Blanc, 1991)
la reception de cette victoire :
"La Russie, ah, fa Russie. On a
I'impression que Ie monde enlier
regarde de ce COle, comme pour
admirer Ie soleillevant. [...] 011
assiste (/ une hypnose collective. "

« Cet "effet Stalingrad" a tte
conforte par la propagande
communiste mais aussi par des
publications et notamment un
livre: celui de Theodor Plievier
(1892-1955) intituk Sla/ingrad.

Vous auriez pu egalement signa
ler le livre d'August von Kage
neck: La Guen'e iJ I'Est. Hisloire
d'Hn regiment allemand, 1941
1944 (Perrin, 1998). »

---J,....e-a--n-..,.L-ou....,i-s-=P-a-nn~e

Brunoy

Q uelques precisions a pro
« pos de l'article de Jean
Jacques Marie Hies Allemands
liberateurs de l'Ukraine 'J".

« Le me rite de l'auteur est
d'avoir traite cet aspect avec
jllstesse et sobriete. II a perti
nemment releve Ie passif russo
sovielique vis-a-vis des Ukrai
niens : guerre civile, destruction

de I'intelligentsia ukrainienne,
russification, collectivisation
forcee et famine de 1932-1933
au caractere genocidaire, qui
expJique I'accueil des Alle
mands dans un premier temps. »

Jacques Chevtchellko
Tours

Sout mention con/roire de son outeur,
louIe lel1re porvenue it 10 redod;on

de L'His/oire esl susceplible d'efre publiee
dons Ie mogozine. Por soud de brievere

el de c1orte, 10 r1ldoc1ion se reserve Ie droit
de ne publier que des ex/roils

des lel1res selec1ionnees.

L'HISTOIRE lSd MAl 2001
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« Et Rome
fut detruite ... »

L
immense succes du film de Ridley Scott, Gla
diator, couronne par cinq oscars, entretient
dans l'imaginaire moderne Ie mythe d'un
declin entame de l'Empire romain avec la

mort de Marc Aurele et la fin des Antonins.
Au m' siecle commencerait Ie « Bas-Empire », voue a

une irrepressible decadence avant que les Barbares ne
s'emparent definitivement de Rome en 476.

Pour Montesquieu, I'explication etair militaire
« Rome s'erait agrandie, parce qu'efle n'avait ea que des
guerres successives. Romefat detruite, parce que Wules fes
nations l'attaquhent it fa fois, et penelrerent P{[/1out. »

Voltaire, dans son Essai sur les mccun, met, lui, l'ac
cent sur la division d'origine religieuse : « Le christia
nisme ouvrait Ie ciel, mais perdaitl'empire. »

Idee que reprend I'anglais Edward Gibbon, dans son
ceh~bre Dec/in et chute de l'Empire romain, publie en
1776. Mais en insistant sur l'inevitabilite du declin,« effet
naturel et in.evitable de {'exees de grandeu.r N.

Plus tard, des historiens ont invoque Ie declin demo
graphique. Tandis gue d'autres pretaient davantage
attention a I'usure economique de l'empire. Mais, tou
jours, on voyait Rome tomber finalement comme Jeri
cho, acoups de trompettes guerrieres, embouchees par
Jes envahisseurs barbares ...

Ces !egendes, elles ont ete revues et corrigees par
l'historiographie moderne. « Bas-Empire », qui connote
une fatalite de la mort, a ete rem place par I'expression
« Antiquite tardive ». Celle-ci (JlI'-Vl' siecle), loin d'etre
une epoque mineure. s'iltustre par les productions du
plus grand eclat de la civilisation romaine.

Quant a la chute, il faut en repousser la date d'un
millier d'annees, puisgue I'Empire romain, dans sa com
posante orientale, devenu byzantin, ne s'achevera qu'a
la suite de la prise de Constantinople par les Tum; en
1453.

II existe donc un grand ecart aujourd'bui entre la
representation plus ou moins poetique, cinematogra
phique, dramatique a coup s(k de la disparition de
l'Empire romain et I'histoire des bistoriens.

Notre dossier (cf p. 33) vise a Ie reduire a la lumiere
des travaux les plus recents, sur une question toujours
renouvelee.

On vena cependant que les Romains eux-memes, au
faite de leur civilisation, avaient de.ja I'idee de la deca
dence. Tant celJe-ci est ancree dans la psychologie col
lective des peuples, qui sont habites par la peur du ehan
gement et de J'avenir.
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AGENDA

CHANTIER
D'ARCHEOLOGIE

Le site de Boves, dans la
Somme, a ete occupe des I'e
poque carolingienne, au IX' siecle.
Ce chateau sur motte, entoure
d'une enceinte, fait depuis 1996
I'objet de fouilles archeologiques
menees par I'universite de Picar
die. Un stage a la fois pratique et
theorique, au mois de juilJet pro
chain, accueillera les etudiants en
hisloire et en archeologie.

Rem 03.44.90.0218.

DtCOUYREI

DE NOM..BREUX AUTRES

RENDU-YOUS

INITIATIVE

SCIENCE FICTION
I.;ailiance paradoxalc d'une

epoque passce et d'une litterature
tournce vers Ie futur ... «I.;Anti
quite dans la lilterature fantas
tique », ce sera Ie themc du pro
chain colloque de I'Association
pour la recherche et I'etude de
I'Antiquite plurielle ( LAP).

US II I MAl
it Lid) .!Jt~RoI. 71U60.

Rens. 01.44.24.24.85.

Colmu

lIerancourt

Parll

BYIANCE, VERSAILLES...
Le palais : it la fais architecture

d'intimidation et espace de luxe et
d'ostentation. Comme expression
du pouvoir a Byzance au IV siecle
jusqu'en Europe au Grand Siecle,
il sera J'ohjet d'un colloque aI'uni
versite de Paris-8 organise par
Marie-Franee Auzepy, professeur
d'histoire medievale, et Joel Cor
nette, d'histoire modeme.

1.1 S "..-1 ""30
au mllsn, d' J1 ,el. d~Efilloire,

22 bis rue Gabriel-Pfri,
93100 Sainl·Denis.

Rens.0149.40.68.24.

ENTRE ART IT RELIGION
Les religieuses et I'image du

Christ. Pour une etude de la
femme entre art et religion, aI'oc
casion de I'exposition sur « Les
dominieaines d'Unlerlinden »,

Jean-Claude Schmitt, directeur
d'etudes al'Ecole des hautes etu
des en sciences sociales, dirigera
un colloque international.

II lA.lj1 I
a 13 salle des CalherineUes,
8 rue Kleber, 68000 Colmar.
Rens.03.89.20.15.50.

love.

Pau

Montauun

Salnl·Denh

Marly·hl-RoJ

COLONIES
• Bruno Etienne, professeur a
l')nstitut universitaire de France,
animera la seance sur « Lesprit colo
nial » du cycle « Le XX' siecle des
historiens », ala BNF, en collabora
tion avec L'HiSLOire (ef COUll. p. 4).

L IIlAI
ala BNF, quai Franl;ois-Mauriae,

75013 Paris.
Rem. 01.5379.59.59.

LA FRANCE DU REPLI
• Ce ne sont pas seulemenl des
hommcs (exiles antinazis, Juifs)
qui se refugient dans Ie Midi
apres I'attaque allemande de mai
1940. Ce sont aussi des entrepri
ses, des collections arti,tiques qui
sont transportees. Comment s'or
ganisa ce « repli » d'une ampleur
in ega lee ? C'est Ie theme J'un
eolloque : parmi d'autres, Jean
Pierre Azema animera une seance
sur Ie repli dans Ie Sud-Ouest;
Philippe Joutard s'interessera aux
collections du Louvre en exil.

D 1'04 H MA'
al'Ancien Com~ge et au theatre
municipal, 82000 Montauban.

Rem. 05.63. 66. 0311.

Rubrique realisee
par Cecile Rey

•

'fONDUES

FEMMES EN ASSOCIATION
1901-2001 : la loi sur les associa

tions a cent ans. Parmi les benevo
les, infirmieres inlassables ou
bibliotheeaires improvisees, de
nombrenses femmes. Un colloque
a I' Assemblee nationale se
demandera si cela a contribue a
leur emancipation socia Ie. Un
autre au Centre historique des
Archives nationales fera Ie point
sur I'histoirc associative des fem
mes.

A P ICTIII ME 'LiI:S 14· ! MAl
n L 'lUI

II I'Asse lee nationale, 75007,
et 87 rue Vieille·du·Temple, 75003.

Rens.01.40.2762.94.
~emmes{!t!ls~<Ki{ltu:lI!'l c:>r'J

VOLTAIRE IT JEANNE
Le XVI' siecle est it I'honneur a

Pau. A travers deux colloques. Le
premier consacre a La Hen/lade,
ce poeme epique qu'en 1723 Vol
taire consacra it la periode des
guerres de Religion. Le sccoud iI
une approche Ires large de Jeanne
d'AJbret, la mere d'Henri IV
depuis la part qu'elle prit dans la
defense de La Rochelle la proles
tante en 1568 jusqu'a I'etude de la
reine de Navarre par I'historiogra
phie du xrx' siecle.
HI'SP CTIViI II 1.11 10 , "'..

ITIl 17A 19M.
au musee national du ChMeau,

64000 Pau.
Rem. 05.59.82.38.12.

En 1945, 20000 femmes auraient
ete ton dues cn France. A quelles
motivations. il quels modeles venuS
du fond des ages ob6issaicnt donc
ccs clranges sanctions? Ul'lC confe
rence de Fabrice Virgili. cherchcur il
l'lnstitut d'hislOirc ~du temps pre
sent, pour Ie Inusce de la Resistancc
et de la Deportation de ['[sere.

15 MA
,lItX Archh'es departemeutaJes

de "Isere, 2 rue Auguste·Prudhomme,
38000 Greuoble.

Rel/s. 04.76.54.37.81.
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TETES D'AFFICHE

Profession: geopolitologue

CLOTTES A. CHAUVET
Voila six ans que la grotte Chau

vet a revelc ses peintures vieilles
de trenle-cinq millenaires. Autour
de Jean Clottes, des prehistoriens
dressent Ie bilan de leurs decou
vertes touchant tant 'lUX origines
de cette caverne, aux dessins qui
en couvrent les murs, aux tech
niques utilisees qu'aux interprela
Ions possibles d'un art difficile
ment sondable. La Groue Chauvel,
I'arl des origines est public au
SeuiJ.

HERMAPHRODITES
Les hermaph rodites ont fascine

I'~poque classique el les Lumie
res, Ideal transcendant les deux
sexes OU aberration de la nature?
Patrick Graille publie Les Henna
phrodites (XVIf' el Xi/life sieeles) aux
Belles Lettres,

LE FRANC, LE PAPE
ET L'EMPEREUR

• Entre 1914 et 1921\, Ie franc subit
les assaut conseculifs i:t la guerre, it
la reconstruction et it la situation
internatiOflale. Entre le gouverne
ment de la Banque de France 
{( Ie pape » - et Ie ministere des
Finances - {( I'empereur » - la
politique monetaire du pays
devient I'enjeu d'un affrontement
qui ne s'apaise qu'avec la stabilisa
tion de Poincar€ et que retrace Le
Pape ell'Empereur (Albin Michel)
de Bertrand Blancheton (universite
de Bordeaux-1V),

BOUDDHA DE A A Z
Pour la premiere fois, Ie boud

dhisme sous forme de diction
naire, l..:equipe reunie par Philippe
Cornu aborde eettc philosophie
dans 111 multiplicile de ses eeoles,
de ses riles et de ses traditions, et
it travers ses grandes figures. Le
Diclionnaire encyclopedique du
bouddhisme paral! au Sellil.

LES ROUTES DE LA LAINE
I Avec Les Routes de la laine (J.
a. Lattes), qui suit Les Roules de
fa soil' et Les Routes du coton,
Jacques Anquetil acheve son trip
tyque sur l'histoire des textiles.

LA ROSE POUR PASSION

Le X1X', siecle des rhodophiles
et des rosornanes, Fran~ois JoyauJl
pubLie La Rose, une passion fron
~'aise chez Complexe.

'NAZISME E:T CANCER
La medccine nazie fut une des

premieres i:t developper une poli
tique de prevention contre le can
cer. Elle entreprit notamment une
importante campagne anti-tabac,
Ro'bert Proctor (universite de
Pennsylvanie) met en evidence
dans La Guerre nazie conlre Ie
cancer (Belles Letlres) les liens
entre soud sanilaire, prophylaxic
raciale el eugenisme.

OUOI DE NEUF
SUR STALINE !

Une biographie de Staline, mais
pas n'impone laquelle, Jean
Jacques Marie, coJiaborateur regu
lier de L 'Histoire, a ell acces it des
archives illaeccssibles jusqu'ici,
Son Siafine (Fayard) est tres
attendu,

SACRE CAPETIEN
Jacques Le Goff, Eric Palano,

Jean·Claude Bonne et Marie·Noel
Colette on! ctudie un manuscrit du
XfIl' sieclc, un riluel comportant
quinze e[lluminures et detaillant
lcs grands moments du sacre du
roi de France, lis analysenl ce" rile
de pa,l'.I'age » par lequel Ie prince
revet les h<lbi1S d'envoye de Dieu.
Le Sacre royal al'epoque de Saint
Louis paralt chez Gallimard.

D lIns l"tmiwrs des revues,
il cst f<Jrc qll'UFl concept finissc

par s'identifier il rune d'entre elles.
Pourtant, cOlOment nc pas apparcntcr
Herodorc. qui celebre celie an nee
ses vingt·cinq ans, au terme et ilia
notion de "geopoliliqlle ".
Yvcs Lacoste, son dircctcur depuis
Ics origincs. a contribue il I'emergence
d'unc disciplinc qui, au fil des ans,
de I'actualite el des 11umeros de la
revue, s'est imposce comme une cle
de ]a comprehension du monde.
11 existc mainlenant autour
eI'Herodole une " ecole g('Opoliliqllc

fiW/~'llise" qui rcvendiquc S011 originalite, Yves Lacoste insistc sur
I'clargissemelll du champ de la j!.copolitiquc : ., II 1/1' S 'agil 171m
se/i/ement des colI.f7ils mIre des EwlS pour de.l· l'I!giollS 011 des zones
d'inf!llence. Par gc'opolilique, ilflll/l cll/endre de,wrmais 1011I1' rim!ile
de pOl/voir.s· sur des ICITitoires, y compris CI I'il1/6iellr d 'Ull mell1c Ellll, "
Vingt-cinq ans (llJ76-2001) el un cClIticme llumern aujourd'hui:
Herodole ct son fOlldatcur ont bien merile de I'auteur ties His/oires,
vivant il y a vingt-cinq siecles ct som Ie signe duqud il se sont
places,

LE: PHENOMINE SARTRE
AUlour d'iingrid Galster (profes

seur Il I'u niversit6 de Paderborn.
AJlemagFle), des philosophes, des
historiens (Michel Contat, Domi
nique el Jean-Toussaint Desanti,
Jacques Leearme, Pascal Ory,
Michel Winock) s'interrogent sur
La Naissance dl/ phenomene Sante
(Le Seuil). Ingrid Galster publie
egalement un Sartre, Vichyel fes
il/ldlccluels chez L:Harm<jlt<m qui
reedite Le Thealre de Jean-Paul
Sarlre devam ses premiers criliques.

PRESTIGIEUSE
ALLEMAGNE

• Jusqu'en 19]4, de Max Planck II
Albert Einstein, l'Allemagne a pu
etre consideree comme la patrie
des plus beaux cerveaux sCienti
fiques. La rencontre de la recher
che et de I'industrie a perm is I'e
mergence de groupes comme
IG-Farben ou BASE L'AII'lIIagne
d'Albert Einstein (Fayard) de Fritz
'Ster,n (Columbia) revient sur ces
annees d'excellence.

Rubrique realisee
par Daniel Bermond

IOGRA 'HI
Catherine Masson signe 10

premiere biogrophie d'une grande
figure de l'Eglise du xx· siecle :
Le Cardinal Lienort, eveque de Lille,
/928-1968 (Le Cerf).

Christian Duverger s'est
interesse 6 Carles Ie conquistador,
chez Foyord.

Jean-Paul Bertaud consacre
un livre au Duc d'Enghien, louiours
chez Fayard.

OLto

NO I ATlO'
Jean~Fran~oisTexier

est nomme sous-directeur de
I'orcheologje 6 10 direction
de I'architecture et du polrimoine.

1M POCH
• Le Miroir d'Herodote de
,Franfiois Hartog esf publie dons
10 collection « Folio Histoire "
(Golljmord).

(Islam au peril des femmes. Une
Angloise en Turquie ou XV/ll" siecle
de Lady Mary Montagu,
Vingl ons opres, La Decouverte
reedite ce pelit bijou, avec
une introduction de Pierre Chuvin
et Anne Morie Moulin.

En portenoriot avec les editions
Zero heure (www.OOhOO.com). les
Presses de Sciences Po inougurent
10 « Collection electronique "
en reeditont deux premiers tilres :
Medias el democro/ies :
10 derive de Roland Cayrol el
Lo Gauche et 10 peur Ijberole
de Thierry Leterre.

U E

I I OP
Elisabeth du Reau publie chez

Complexe L/dee d'Europe au xx'
s;ecle. Des mythes oux reolites.
• Dons une nouvelle edilion revue
et corrigee chez Complexe :
His/oire de 10 consJruction
eurapeenne, de )945 0 nos iours
de Marie-Therese Bitsch.

L'empereur en vedetfe dons
10 collection de Lorousse « La vie,
10 legende " dirigee par
Christian B',e1 avec Ie Napoleon
de Gerard Gengembre.

A signaler 10 reedition chez
Tollondjer de Nopaleon et /0
noblesse d'Empire de Jean Tulard.

L'HISTOIRI':." 1'~ MAl 20U1
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EXPOSITIONS
'\1;"'1:1 ,111.(4

Comment, en Alsace et en Moselle au temps de I'annexion,
Ie III" Reich mit I'archeologie au service de I'ideologie.

Archeologie ala mode nazie

.Tusqu'an 31 aout
au Musee archeologiqlle,
2 place du Chateau,
67000 Stnlsbourg.

de guerre par les Allemands 
qui se targuaient notamment
d'avoir, contrairement aux
Fran<;ais, effectue la fouille sys
tematique des gisements decou
verts it I'occasion du creusement
de la ligne Maginot I

Mais Ie musee s'inleresse
egalement au discou rs ideo
logique qui accompagnail ces
decouvertes. Lors de grandes
expositions org, nisees a Stras
bourg et aMetz. Ou sur Jes ima
ges, dans les manuels destines a
la jeunesse.

On y retrouve Ie theme du
guerrier-paysan germanique, Ie
souvenir des rites funeraires
vikings; les grands symboles,
tels que la svastika, ce motif
solaire protoh istorique repris
par Ie regime nazi.

L'aigle prU551en
a rep,l. aes droits Sur Strasbourg

(image de 1941 ; el. drl.

Ainsi qu'ils allaient tenter de Ie
demontrer, grace aux ressources
de I'archeologie en particulier,
tout Ie temps de leur occupation
des deux regions.

Ce detou mement de l'his
loire a des fins de propClgande
est Ie theme d'une exposition au
Musee archeologique de Stras
bourg.

Sont ainsi presentees d
nombreuses pieces parmi celles
mises au jour durant les annees

A
uculle eglise n 'est
plus belle en Europe,« aucune cathedrale
du Reich n 'est plus

allemande ", affirmait a propos
de la cathedrale de Strasbourg
Ie chef de la Presse du III' Reich.
C'etait a la suite de la visite du
monument par Hitler, Ie 28 j.uin
1940, jour anniversaire de la
signature du traite de Versailles
en 1919, moins de deux semai
nes apres I'annexion de l'AJsace
par l'AHemagne.

La relation de ce voyage,
dans la presse allemande, insiste
sur ['emotion du Fuhrer a la
contemplation des beautes archi
tecturales de ('edifice. « Qu'en
pensez-vous? Devons-n.ous ren
dre aux Fral1t;ais ce joyau ? ",
aurait-il demande asa sortie aux
soldats amasses sur Ie parvis.
« Jamais .I ", se seraient-ils ecrie
en chceur.

Cet episode illustre I'interet
du national-socialisme pour
I'histoire et Ie patrimoine alsa
ciens et mosellans, eminem
ment allemands 11 leurs yeux.

ITALIiS. L'ART ITALIEN
AL'EPRiUVE DE LA MODiRHITE
(1880-1910) ;

D'ANNUNIIO (1863-193 BI ;

CARLO BUGATTI (I B!6·19ilO).

Jusqu'ou 15 iui'llet
au musee d'Orsay.

VOIR. NEPAS VOiR LA GUiRRi,

Jusqu'ou 2 iuin au musee
d'hisloire contemporaine-BDIC,
Hotel nallional des Involides,
et au Toit de 10 Grande Arche,
La Defense.

LE CHEVAL, SYMBOLi
DE POUVOIRS DANS L'iUROPi
PREHISTORIOUE.
Jusqu'ou 12 navembre au musee
de Prehistaire d'lle-de-France,
4B avenue Elienne-Dailly,
77140 Nemours.

L'EUROPE EN ..tTn.
Jusqu'ou 30 juin au Centre
culturel, 22 rue de 10 Belle-Feuille,
92100 Boulogne-Billoncaur1.

LOUISE MICHEL, 1830·1905.

Jusqu'au 29 juillet au musee
de I'Histoire vivante, 31 boulevard
Theaphile-Sueur, 93100 Montreuil.

LA MEUSE MEROVINGIENNE.
VILLiS ET ARTISANS.

Jusqu'ou 1B iuin au musee
des Antiqui\es natianales, chateau,
78100 Saint-Germain-en-Laye.

ARCHrvES

Une indiscretion ... Dans les livres de comptes de Marie-Antoinette.

Les atours de Marie ..Antoinette

MERVEILLES D'OR IT D£ SOlE.

TRboRS TEXTI LiS
DE NOTRE· DAME DES DOMS.
Jusqu'ou~ iu;n au Polais
des popes, 84000 Avignan.

VIE IT MORT D'UN CHEVALIER.
LA CHEVALERIE EN AOUITAINE
AU XIII' SIECLE.
Jusqu'ou 30 iuin ou musee
d'Aquitaine, 20 cours Pasteur,
33000 Bordeaux.

L'HEURE DU THE. Li THE DANS
LA PEINTURE OCCIDENTALE
DU XVII' AU XX' SIECLE.
Jusqu'ou 17 iuin au musee
des Beaux-Ans, 1 rue de Verdun,
11000 Carcassanne.

DE BlBt CADUM A MAMIE NOVA,
UN SIECLi Di PiRSONNAGES
PUBLICITAIRES,

Jusqu'au 31 aaul " 10
Fondation Prouvost, Seplentrian,
59700 Morcq-en-Baroeul.

Rubrique realisee
,par Cecile Rey

Fragment du dama5
des Ie Quatre parties du monde n,

Lyon, 1784 tel. CHAN).

D
epensiere, fantasque :
telle etait Marie
Antoinette - on I'a
assez repete. Mais

comment se deroulait son exis
tence au quotidien, entre les rigi
dites du protocole de la cour et
ses besoin de fantaisie ?

L'epouse de Louis XVI n'a
pas manque de moderniser Ie
decor de Versailles, d'y imposer
sa mode avec la complicite de sa
modiste, de sa couturiere, de son
coiffeur. On invente pour elle Ics
effels les plus extravagants.

Cepcndant, la moindre de ces
folies est inscrite sur les registres
de I'administration. Ce sont eux
que nous uevoilent aujourd'hui
les Archives nationales : livre

des atours ou sont inventories
les echantillons des robes de la
reine, factures, reg}stre des
comptes de Mme Eloffe, sa
modiste. Mais aussi papiers de
Marie-Antoinette et gravures de
mode.

Un monde d'elegance et de
raffinerie exquise, qui aida sans
dout~ I'" Autrichienne " a sup
porter son long exil en France.

Jusqn'au 14 mai
au musee d'Histoire
de France, 60 rue
des Francs-Bourgeois,
75003 Paris.
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EXPOSITIONS

Le mouvement Pop, c'est a la fois Ie reve et la contestation,
Ie retour au reel et I'experience revendiquee. Bref, les annees 1956-1968 au vif.

On est tous des enfants du Pop !

Des vignettes de bandes dessinees : .'artiste Bmericain Roy Lichtenstein puise directement
dans la culture populaire pour ses panneaux ge8nls. Ci-dessus: As 'opened FI,e, 1964 lei. ADAGP, Paris 20011.

L
e Pop Art est ala mode.
II suffit de constater I'e
cho que rencontre l'ex
position du Centre

Georges-Pompidou, dans les
magazines specialises, mais
aussi bien dans la presse femi
nine, pour s'en convaincre.

II suffit de suivre les reactions
des visiteurs de ladile exposi
tion. On est Ii'! en terrain de
reconnaissance: ce fauteuil rose
!luo, cet impermeable rouge en
plastique signe Courreges sont
tres « tcndance ». Et jusq u'aux
« tubes» (Beatles, Velvet Under
ground, Pierre Henry, etc.) dif
fuses en fond sonore ...

Certes. Mais cet effet de
mode permet-il de com prendre
Ie Pop Art ? De saisir, au-delil
de la reference obligee aAndy
Warhol ou a Marilyn Monroe.
I'unite de ces « annees » (1956
1968) aujourd'hui evoguees
avec une eertaine fascination?,

phemsre,
consornmable, jeune,

glamour

Une definition precise du
Pop Art a ete donnee pa r ses
concepteurs memes, en I'occur
rence Ie graphiste Richard
Hamilton. Ce courant se veut
« poputaire (con9u pour W1 grand
public), ephemere (solution a
cour/. tenneY, consommable (faci
lemenl ouMe), bon marche,
fabdque en selie, jeune (destine
aux jnll1es), spirituel, eratique,
fantaisisle, glamow; Luerati! Ce
n'est qu 'un debut)) (1957).

Alors que la guerre froide a
laisse place i'! une peu convain
came coexistence pacifique,
que, apres I'intervention des
chars sovietiques a Budapest,
apres les premiers coups pones
au systeme colonial, les certitu
des politiques se fissurent, Ie
Pop Art s'offre comme espacc
de liberte, d'ouverlure.

« Espace " d'expression, en
effet, davantage qu'art, car
inspire du quotidien Ie plus pro
saique, de la publicite, il entend
allssi s'adresser al'homme de la
rue. Sont abolies les notions de j'

beaux-arts, de subjectivit€ de
I'artiste.

« QueUe eSI La difference entre
voir quand vous I'egardez auLOW'
de VOLtS el voir quand vous regar
dez r.me peinture ?", demande en
1965 un journaliste de la BBC a
I'artiste americain Jasper Johns.
« Dans Ie meilleur des cas, if 11)
en a pas ", repond celui qui en
1958 avait choisi comme slljet de
tableau Ie drapeall americain.

Cette ambition conduit a des
experiences aussi diverses que
celles de Mimmo Rotella, Ray
mond Hains ou Villegle dont les
tableaux consistent en des asso
ciations d'affiches recuperees
dans la rue, recollees et lacerees.
Daniel Spoerri « piege }) les

reliefs d'un repas : nappe, assiet
tes sales, capsule de bouteille,
megot ecrase - on decouvrira
ainsi Le Dejeuner de Marcel
Duehamp (1964) ...

Annan enferme dans des bOI
tes en plexiglas des deche ts
domesriques recuperes dans les
Hailes ou une collection de pul
verisateurs d'insecticide Fly-tax.
Tous se reconnaissenl dans Ie
« nouveau realisme )}, cette lec
ture inedite, premier degre, du
quotidien Ie plus banal.

Plus sp~cifiquement pop art,
tres figuratives, les oeuvres de
Roy Lichtenstein reproduisent,
agrandies cent fois, des scenes
de bandes dessinees populaires.
Celtes d'Andy Warhol transfor
ment les bottes de ketchu p
Heinz, )'image de Marylin ou
cclle de Liz Taylor en icones de
la societe de consommation.

La musique, Ie cinema, l'ar
chitecture sont egalement tou
ches. C'est Ie temps des habitats
gonflables, en capsules. Dans Ie
design, de I'inspiration spatiale :
lOU{ est confort, couleurs,
transparence.

Le Pop se reclame ala fois du
reel et de I'experience, du reve
et de la contestation. Un mouve
ment dont l'unite tient sans
doute davantage a la chronolo
gie qu'allx ri'alisations artis
tiques.

D'ou, incontestablement,
cette frustration lars de la visite
de I'exposition - en grande par
tie dissipee a la lecture du tres

complet catalogue. Frustration
liee aun parcours labyrinthique,
qui nous egare d'une etape,
d'une tendance al'autre.

Frustration liee aussi aune
expression artistique indenia
blement contestataire, avant
gardiste, mais dont la modemite
nous echappe parfois. Le mou
vement Pop, sans doute davan
tage que d'au tres courants de
creation, entendait reagir ason
epoque. Intervenir en direct.
D'ou les « interventions)} : Yves
Klein par exemple peinturlurant
en bleu, devant Ie publ ic, Ie
corps de femmes nues qui, «pin
ceaux vivants ", creeront ensuite
une oeuvre spontanee. De tout
eela il ne reste bien sur que des
photographies.

Finalement, c'est, pour celui
qui Ie decouvre aujourd'hui, la
grande limite du Pop Arl, ce

courant revendiquant l'imme
diatete, l'ephemere, la banalite.
Se trouver Ie contemplateur de
creations qui n'ont pas ete
conc;ues pour emouvoir. Libe
rees de toute subjectivite, les
oeuvres, purement plastiques,
n'etonnent plus guere les indivi
dus gaves de publicite et de tele
vision que nous sommes. Le
Superman d'Andy Warhol ne
conserve qu'un interet histo
rique de temoignage.

On ne saurait en dire autant
de la plupart des creations des
nouveaux realistes. Car il s'agit
bien la d'oeuvres, ou I'artiste n'a
pas renonce anous interpeller.

I
Ainsi quand Niki de Saint

Phalle faisait exploser a coups
de carabine des poches de pein-
ture sur ses toiles. « Degoulis "
de couleurs. Qui degagent une
surprenante energie.

Ou les montages extraordi
nairement puissants de I'Ameri
cain Robert Rauschenberg.
Rien que du materiel de recup~
ration: une bache usee, une
plaque de metal rouillee, de la
ficelle, un coq empaille, de
vieilles photographies ... Vne
evidence, un quotidien plaque
sur la toile. On reste saisi.

Jusqu'llu 18juin
au Centre
Georges- Pompidou,
75001 Paris.

L'K1STOlR" MA1200!-----
13



;'

MEDIAS
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FRANCE 3

Quatre heures de documentaire sur France 3, tous les mercredis
du 25 avril au 16 mai, pour evoquer les actualites filmees. Passionnant

(Mejat, un des cameramen, rap
pelle que ces images furent cen
surees en France).

Mais aussi la guerre d'Espa
gne, filmee tant du cote des
nationalistes que de celui des
republicains, ('incendie specta
culaire du zeppelin Hindenbwg
en mai 1937 ou encore )a guerre
sino-japonaise couverte aShan
ghai pour Universal par Howard
Winner qui decrit ici ses condi
tions de tournage. On decouvre
aussi, pour la premiere fOls, les
lUshes de Gaston Madru sur la
liberation de Pans.

Cet exercice d'archiviste est
passionnant, jamais pontifianl,
toujours didactique, et formida
blement distrayant.

Les actualites filmees subi
ront de plein fouet la concur
rence de la television. Le coup
de grace est donne lors du cou
ronnement de la reine d'Angle
terre en 1953. Les compagnies
d'actualites ont loue toutes les
cameras Technicolor disponi
bJes. Or Elisabeth a souhaite
que l'evenement soit couvert en
direct par \a television ...

Les Americains cesseront
definitivement les jOllrnaux fil
mes en 1968. En Europe, ils se
poursuivront jusqu'en 1980. •

Cameramen angl~ds pour
Ie eouronnement d"Eli"laabetll :II

en 1953 (el. British Palhe)

poignantes : les inondations de
1910 ; une benediction du pape
Leon Xlll en 1898, inquiet d'a
bord de poser devant la camera
puis visiblement satisfait de se
preter au jeu ; la capture du
gangster anarchiste Bonnot en
1912; I'assassinat d'A1exandre 1"
de Yougoslavie Ie 9 octobre 1934

Les actualites font leur cinema

L
a serie documentaire
La Grande A venture de
la presse filnu!e, que
propose France 3 ies

mercredis 25 avril, 2, 9 et 16 mai
a23 h 15 dans Ie cadre des Dos
siers de I'hisfoire est un pur regal.

Elle retrace I'epopee des
actualites filmees, de ces came
ramen qui imprimerent Ie siecle
sur pellicule.

Le travail effectue par Ie
realisateur Serge Viallet et par
Jerome Kuehl, un des meilleur
specialistes des archives cinema·
tographiques, est phenomenal.

lis ont exhume des centaine
d'beures de films: en particulier
les fonds Gaumont et Pathe, Ie.~

deux compagnies pionnieres
qui commEncerent la produc
tion des actualites cinematogra
phiques resp(;ctivement en 1908
et 1909.

Historiens, sociologues et
temoins nous permettent d
mieux comprendre la gram
maire de ces documents : les
machines a bruiter, la colorisa
tjon des images, la prise de son.
Egalement Ie sort qui leur fu
reserve: utilisation ades fins de
propagande, manipulations...

Defilent aI'ecran des sequen
ccs inou·ies, droles, inattendues,

DVD
ILASCAUX, dans 10 colledion

« PoleHe D, pn§sente Loscaux,
prehistoire de /'ort (1995) el Lo Nvit
des temps (1942) de Roger Verdier,
Ie premier film reo lise svr
10 decovverte des celebres groHes.
IArte Video el les Edilions
Monlpornosse, 158 F).

ADIO
CONCORDANCE DES TEMPS,

I'emission de Jeon·Nael Jeanneney
sur France-Culture lOUI Ln IAMEDIS

A 10 H, sero consacree, LE 5 MAl

0« Sonir d'une guerre civile:
I'exemple de 10 Vendee» avec
Jean-Clement Martin; LE 12 0
« La sede Falungang : resurgence
d'une oncienne trodition chinoise»
avec Jean-Luc Domenoch ; LE 19

0« Landru, Petiot, Guy George:
10 figure du luevr en serie », avec
Anne-Claude Ambraise-Rendu.

RAGTIME de Milos Formonn,
fresque hislorique sur I'Amerique
d'avant 1914, sort enfin en DVD.
Accompogne d'une biogrophie
de Formon el d'vn documentaire
sur I'hisloire du ragtime. IOpening.
189 F)

L.· VII 0
.VOUS IL'AVIEIMANQUE LORS DE

LA PREMIERE DIFFUSION. Jeux de
roles a Corpentros, Ie film de Jean
Louis Comolli, est propose sur Arte
LE t /IlA1 Ato H ~5. Comment, de moi
1990 0 juillet 1996, Ie Front
notionolo ioue avec 10 rumeur
sel on 10quelle des « iii s de
nolobles » auraienl profane Ie
cimetiere juif de Corpenlras.

Treize romans expliques par I'histoire.

C'est l'histoire d'un livre

LE MONDE CHANGE, I'emission
de Patrick Chompre, sur RFI, TOUS

us lOURS Aa H 10, propose:
LE 1'·/.tAI, a I'occosion de 10 fete du
trovail, « Les ulopies II avec Thierry
Paquot, sociologue el urbaniste ;
U J, « Lascoux, premier plonetarium
de I'humanite ? », ovec Chonlal
Jegues-Wolkiew·lez, paleoostronome ;
LE '0, « Pompei et les sciences ».

1ST VA
THE BEAT GENERATION : sur

10 roule du cinema, eslle theme
de 10 progrommalion de 10

Cinemotheque de Toulouse,
DU t2 /IlA1 AU 17 JUIl( : i:App6t (1953),
I:Equipee sauvage (1953),
Paris Texos (1984}, etc.

Rubrique realisee
par Laurent Neumann

M
eier histoire el lit
terature : c'est la
bonne idee qu'onl
eue Ie realisateur

Philippe Lallemant, Ie journa
liste litteraire Frederic Femey.
animaleur de Mois d'aweur et
I'historien Michel Winock.
Cetle collection de [3 episodes
de 13 minutes, intitulee L'avez
vous lu ?, revisite 13 romans
majeurs. Frederic Ferney fait
I'exegese de l'ceuvre, Michel
Winock, pour sa part, eclaire Ie
contexte historique. Le tout
illustre par de nombreux docu
ments d'archives.

La Cinquieme com- Cloches de Bale d'Ara-
mence la programma- gon, La Peste de Camus
lion de celte serie Ie 26 et L 'Espoir de Mal-
avril avec, au pro- raux.
gramme: Le Rouge el Ie Rien que des grands
nair de Stendhal, Bel classiques dont cette
Ami de Maupassant, releeture audiovisuelle
Memoires d 'outre.- ravira autant les amou-
IOmbe de Chateau- reux de \a litterature
briand, Les Miserables que les ferus d'histoire.
de Victor Hugo, Les 0' EF~,.",>s,.,,,, Qu i, mieux que Zola
lIIusions perdues de Balzac, en 1877, a su restituer la misere
L'AsSOlnmoir de Zola, Le Jour- socia Ie de son epoque ? Com·
nal d'une femme de chambre de ment ne pas se passionner pour
Mirbeau. Les Mysferes de POlis, la guerre d'Espagne en relisant
d'Eugene Sue, Voyage au L'Espoir de Malraux? C'est Ie
bout de la nUll de Celine, Les pari reussi de cette serie.
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MEDIAS

Arte, France 2, « histoire » .. , On ne manquera pas ce mois-ci d'entendre
parler a la television de Fran~ois Mitterrand et du tournant de 1981,

10 mai 1981 :vingt ans deja

• LE ROMAMCIER CHILIEN LUIS
SEPULVEDA 0 engoge Horvey Keitel
pour son premier long melroge,
Ninguno Porte: un veteron
omericoin pris dons un coup d'E10t
en Amerique du Sud.

• COLUMBIA compte beoucoup sur
Ie nouveou film de Michoel Monn,
Ali, don11e tournoge vient de
s'ochever: une biogrophie de
Mohommed Ali.

cud: .A
ROBERT REDFORD vo produire

Ie prochoin lilm de Wolter Solles
(Centrol Do Brosil), une odopfolion

des iournoux de ieunesse de
Che Guevoro, relotont un voyoge
o moto 0 trovers l'Amerique du
Sud. Son titre: Motorcycle diories.

• TRIO DE CHOC POUR LA
JOCOMDE. Robin Willioms, Antonio
Bonderos et Renee Zellwoger
pourroient loire equipe dons
Lovers. Liors el Thieves, Ie prochoin
lilm de Jeremy Leven: Ie vol
de 10 Joconde ou Louvre en 1911,

• MIKITA MIKHALKOVveut
lourner 10 suite de Solei' trompeur,
Ie film qui lui volut Ie Grond Prix
du jury 0 Connes en 1984. So lille
y incorneroil une infirmiere jetee
dons 10 lourmenle de 10 Seconde
Guerre mondiole.

l
Ane, pour sa part, propose, Ie

9 mai a20 h 45, dans Ie cadre des
Mercredis de I'hisloire, un docu
mentaire inedit de Jean-Michel
Meurice et Fabrizio CaLvi: La
Pn:se du pouvoir par Fran~oisMil
len·(lI1d. La conquete du parti
socialiste par Ie futur president,
les negociations avec Ie PC, la
victoire electorale, La composi
tion du premier gouvernemeJlt
de PielTe Mauroy, Ie ~poif ~)'Slem

it la franc;aise, les reformes, la dis
solu tion, les JegisLatives, les
nominations. Et surtout L'ap
prentissage du pouvoir.

Le tout commente par line
pleiade d'acteurs de I'epoque :
notamment Andre Roussselet,
Louis Mermaz, Pierre Mauroy,
Claude Cheysson, Marceau
Long, Jacques Attali, Jean
Peyreievade, Robert Lion,
PierrE Marion, GilJes Menage,
Alai n Boublil, Thierry Pfister,
ainsi que le chancelier al1emand
Helmut Kohl.

1958) ", " Le conquerant (1958
1981) ", ,< Les illusions perdues
(L981-1988) » et « Splendeur el
miscre du pouvoir (1988-L995) ",
ultime volet ou les auteurs
egrenent Ie chapelet des affaires,
des suicides et des revelations
genantes ...

E
n mai, Ja plupart des
Ch.alne de television
celebrent - et en
grande pompe I ..-- Ie

vingtieme anniversaire de I'alTi
vee de Ja gauche au pouvoir.

Historiens, journalistes et
politologues attendent avec
impatience la diffusion sur
France 2 des enlretiens entre
Jean-Pierre Elkabbach et Fran
c;ois Mitterrand : vi ngt heure~

d'enregistrement resumces en
cinq episodes. Nul ne sait pour
tant ee qu'ils contien nent ni ce I
qu'ils valent. ..

« histoire » (dible et bouquet
TPS) bouscule eHe aussi sa grille ~

de programmes, reservant six j
soirees, les 20,21,22,27,28 et 29
mai, a l'evenement. Sera notam
ment rediffllsee la serie docu
menlaire de Patrick Rotman et
Jean Lacouture Fran~ois Mitter
rand __ Ie roman elu pOIivai/; cons
tituee de quatre episodes: « Les
annees d'apprentissage (1916-

De la TSF au cable, I'aventure de la radio et de la television.

Cecho du siecle

et

SEAN CONMERY 0 commonde
" Jimmy McGovern un scel'lOrio sur
Morie Stuort. Autour duqu III
oimeroi1 reunir 10 creme du cinemo
ecossois : oinsi Robert Corlyle
et Ewon McGregor.

.MILOS FORMAM prepare un long
motroge sur Ie peintre espognol
Goyo.

diffusen! Ie 1m mQi
de 14 a15 h,

leur emission mensuelle

« Questions d'histoire »)

• !l'IE XII ET US JUJrs. Le Vico/re, 10
piece de Rolf Hochuth, lit scondole
en 1963. Coslo-Govros en loit
un film ovec M01hieu Kossoviu el
Bruno Gonz.

e1iovisuel. Ou ['on retrouvera
Georges de Caunes, PierrE Les
cure, Michele Cotta, Georges
Fillioud, Michel Drucker ou
Alain Peyrefitte.

Cette shie fonctionne
comme une petite encyclopedie
audiovisuelle : Ies 13 premiers
episodes evoquent I'aventure de
la tele et de la radio de fac;on
chronologique (" La TSF Illobi
lisee ", « De Gaulle, un souve
rain cathodique ", « Mai 68,
ivresse et gueule de bois ", etc.),
les 13 suivants abordent chacun
un genre (les jeux, Ie spon, les
emissions pour enfants « De
Nounours a GoJdorak ", la
publicite, lil fiction, les journaux
televises, les varietes ... ).

Pedagogiques, ces films pre
sentent de nombreuses anecdot~ .
marquantes. A vos cassettes I •

(¢ H IsrOIRE »

Beatrice Bretty tourne
pour la television en 1936
lei, Roge r.Violiell

, H istoirE" (cable et« bouquet satellite
TPS) a La bonne
idee de program

mer dans son integralite, chaque
samedi a partir du 5 mai, a rai
son de deux episodes par
semaine, la serie documentairc
de Jean-Noel Jeanneney, L'E
cho du siixle.

Commandce et deja difftlsee
par La Cinquieme, celle collec
tion, adaptee du dictionnaire
que l'historien a publie en 1999,
retrace en 26 episodes de 13
minutes l'histoire de la radio et
de Ja television en France apar
tir d'images d'archives et e1'en
tretiens avec les acteurs de I'au-

L'I-IIS10IRE N° '<~ MAl ;nr'l]
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]-4 mars

Pur loud de brie'ele II de durte,
10 reduo;.n Ie rew,e Ie droot de ne publier que des

IltroitS des Qoid", ~Iertionnes.

we. In''l.Im.•IIIl1...ITlfl .... RNl.

~ ~ Ces momagnards
, - qui parlent ,liiUdlu

DES ITALIENS
Q'UI PARLENT LE TOITSCHU

• Dans Ie Val d'Aoste, une
minorite ethnique parle Ie toits
chu, une langue archa'ique pro
che de l'allemalld medieval. Ce
sont les Walser, une population
d'origine germanique qui a emi
gre de la Suisse vers les Alpes a
partir du XIlI' siecle.

Les Walser se sont etabJis
dans des zones isolees, presque
inaccessibles. lis viven! aujour
d'hui dans ('ouest de l'Autriche,
Ie Sud du Liechtenstein, quel
ques zones de la Savoie fran
«aise. et surtout dans Ie nord de
I'Italie, au leurs villages se dis
tinguen! du reste du Val d'Aoste
par l'architecture, les traditions
cuIinaires. et Ie parler local.

C'est dans la commune d'Is
sime que l'on trouve Ie plus
aneien peuplement walser; les
liens avec les can tons suisses
ayant ete rompus tres tot, la lan
gue n'a pas evolue depllis Ie
Moyen Age. Cependant, depuis
Ie XtX' siecle, les villages sont
peu a peu sortis de leur isole
menL. Et s'ils cllltivent toujours

I leur particularisme, les Walser
sont aujourd'hui nombreux a
travailler dans les stations de ski
locales et as'adapter aux chan
gements culturels.

COURRIER INTERNATIONAL
n° 540

immense profit d'u.ne alliance
avec la Russie. II y a une compte
mentO/ile enlre ces deux pays qui
n.e ressemble pas ala relation lis
see entre la France el I'Aliemagn.e.

I S'd eSI un. pays ou noire langL/e eSI
\ vraiment con('ue comme la lan

gue de la culture et d'une certaine
fonne de civilisation, c'esl bien en
Russie. »

RELAHCER LE COUPLE
FRANCO-RUSSE

• Interrogee par Le Figaro sur Ie
role de la France au XX[' siecle,
('historienne Helene Carrere
d'Encausse evoque une relance
du couple franco-russe.

« Longlemps, j'ai cm. qu.e la
France elail achevee, par opposi
tion a une Russie doni j'ai tou
iours mesure I'inachevement. »

'Mais, " depuis trente an.\~ peUl
etre meme depuis cinquante ans,
['incertitude conode petit ii petit
les remparts de !'assurance fran
f;aise. Bruxe/les s'esl impose
comme un echelon decisionnel
plus fOrl. La chule du mur de Ber
lin a delruit les reperes du monde
de la guen'e fmide, et il n 'existe

I
plus de S)'steme de reference. »

Face a ces incertitudes, la
France pou rrait tirer " un

Paris vient
de changer de bore\.
Un cvencment dont
Ie retentissement
eqllivaut au
basculemcnt de
la capitalc il droitc,
Ie 13 mHi /900, qui
inaugurait un siede
de rSgne
conservateur.
L'bislOricn Jean-

Nod Jl:anneney, memhrl: de notn: comite de redaction, revient
sur l't~pisode du dehllt du siecle : "L 'evenement est un coup
de lonnen·e. Les eleeleurs' /vmpel/f d 'Ul/ coup avec une lradition
anciel/lle qlli faisa;1 de Paris un 1){1~'lion de la gauche. »
Une gauche affaiblie par l<i division c"tr~ socialisles
et radicaux, qui no relrollvera Ie pOllvoir que bricvcrl1ent,
en 190H - grace ill'action de Jean James qui poussa les deux
familIes al'union -. puis ,lla Liberation, enrre 1944 ot 1947.
Comment expliquer ces reviremonts ? Ont joue les dchats sur
1'1 morale publiqlle. « Nul dorlle qlle la longue domination des
gauches 11/'Holei de Ville n 'ail ah()uti, vel's La ./in du x/x siecle, ii
divers reldcl1emems de 1'11Onw!lete des elliS Oil de /'administration.
lA/ droire s'en eoi'I emparee, agitall/ Ie t'hhllt! de la cOlmp/ioll.
Un G1l{ument (J jililmouche, hier comme aujourd 'hui : 11I1

c/ulilgemellI d'equipe serair indispensable, par-dcl() In preferences
parlisanes de cliacrm, pour me[{re.fin Ii UII sYSIe,llC que sa sade
dun;e (/[/mi/ pe/verli. "
Jean-Nod kanneney souligne allssi l'imponancc dcs
«marqlleurs symboliqlles de !ronfiercs will/relies ». f)'ou l'enjeu
de la denomination des rues. En 1909. la droitc re,prit a
nouveau Paris en menant campagnc au nom de l'ordre puhlie.
contre line gaul.:hc qui souha~tait donner il une rue lc nom
de I'Hnarchisk espagnol Francisco Fern::r.

u: NOUVEL OBSERVATEUR
11° 1897

Paris change de bard

Certaines epizooties sont Ia
consequence directe de I'action
de I'homme. Ainsi, la myxoma
tose a ete « lransmise volontaire
menI aux lapins pourles detruire,
au debul des annees 1950, en
Australie e/ en France. Un pGl1i
culie/; Ie docteur Annand-Delille,
declencha une veritable cata
strophe ecologique et economique
apres avoir voulu delnlire tes
lapins qui infeslaient sa prop/iete
d'Eure-el-Loir en lachant un cou
ple inocule dans son pare. Des
centaines de millions de lapins de
garenne (puis les lapins de c1a
pier) mowurenl de la myxoma
lOse dans lOll Ie I'Europe ».

Sur Ie meme sujet, on pourra
lire I'article de Jean-Marc Mori
ceau, « La grande peur de la
peste bovine », p. 58.

Lf. MONDE
27 mars

Cette hypothese suscite deja
des recuperations douteuses par
I'extreme droite, pour laquelle si
les « Blancs » son! arrives en
premier, les Indiens n'ont aucun
droit sur la terre.

En attendant, Ie squelette a
ete saisi par la police et un pro
ces decidera de son sort.

LIBERATION
27fevrier

HECATOMBES D'AHIMAUX

Comment, dans Ie passe, a+
on tente d'enrayer les epizooties
(epidemies parmi les animaux)? I
Robert Delort, specialiste de I
('histoire des animaux et de 1
leurs relations avec !'homme,
souligne que, " pendant Ires
longtemps, on a cherche asoigneI'
les epizooties lOuchanl Ie betail.
En ce qui concerne la fievre
aphteuse (ou "cocolle"), qu'on
connatl bien depuis Ie xvr siecle,
on recommandait de praliquer
sur les ovins des saignees, des
soins allX pieds et mime des gar
garismes» I

LES PREMIERS HABITANTS
DE L'AMERIQUE

Aux Btats-Unis, les decouver
tes d'ossements sont l'enjeu
d'nne apre batailJe entre les
chercheurs et les Indiens (cL
Philippe Jacquin, « Qui etait 1c
premier Americain ? », L'His
loire n° 246, pp. 24-25).

Un squelette vieux de neuf
mille ans, retrouve en 1996 a
Kennewick (Washington), est
reclame par les tobus indiennes
qui souhaitent I'enterrer en
paix. Une loi adoptee en 1990, Ie
Native Amelican Graves Protec
tion and Rapatriation Act, pro
tege les sepullUreS des Amerin
diens et impose aux chercheurs
de leur remettre les restes
humains ayant un lien avec une
tribu.

Pourtant, les premieres ana
lyses de ]'« homme de Kenne
wick» ont suscite la curiosite des
anthropologues : il presente des
traits europeens, et ne serait pas
un ancetre direct des Indiens.
Les premiers habitants d'Ame
rique pourraient ainsi etre venus
d'Europe.

l'HISTOIRE N" lq MAl 2001
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Dossier : La Corse est,
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Dossier ~ La grande avenN..
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Dossier : Freud, la Te.VO~
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La vie revee
di\ndre Malraux

Qui etait Andre Malraux? Difficile de demeler Ie vrai du faux
tant I'ecrivain a sculpte sa legende. Forgeant de tomes pieces

plusieurs de ses exploits. Sur ce personnage devenu mythique,
Olivier Todd nous livre une enquete serree.

Mon
1. Oli\'ier 1i ,dJ.
Andre Malroll.T,
Paris. GalJimard,
2001
Les r~"Ile.rche~

de l'aul~ur

all-X l.lrel1ivcs
de VUlC<'nnes

(p"illl" OLrtil~

miliiaire),
d'Al,-en·!'rovenoc

(poUT I'
pertgrtlliJlions
en lodocbille),
de Moscon
(pr>UT ks
r~lit1.1(1IlSt:ntre

MalralJ.\
el Eisclmein
qn,md ,~lui<i

CI1'fl_" g.e::t
de f,"i'e un liIm
de La COlllh!lOn
hwnoll1e). du
Quai d'Orsa)'. de
la BibliOlhi:que
Doucet, ele.,
l";'nlolgnent
d'nne demarche
d'llisiNien
db.-ide"
consulter IOUles
]cs sources
dispunibles.

Du Cambodge a 13 Resistance (sur
Ie tard...) : Andre Malraux

en 1933 (en "aut) et, en 1944,
(en bas) en fringanl omcier

de "arme., de libllrallon (el. Roger·
Yiollel et Rue des Archives).

ichel Winock
Professeur aI'lnstitut d'eludes

politiques de Paris

C
e n'est pas l'homme

« . qui jail 10 legende,
c 'est la tegende qui
jaill'homme. » Ceue

phrasc de Malraux rapporlee
par Olivier Todd pourrait servir
d'epigraphe a I'excellente bio
graphie qu'il vient de publier
sur I'auteur de La Condilion
humaine, al'occasion du cente
naire de sa naissance t. La
confrontation attentive entre la
vie de Malraux et ce que celui
ci en raconte donne ace livre Ie
ton de la ctemythification.

AJoutons tout de suite: sans
que Ja memoire de I'ecrivain en
souffre veritablement. Olivier
Todd n'exerce pas J<l fonction du
justicier tardif ; il s'entete, sim
plement, iI retablir une verite
historique que la legende a
recouverte ou arrangee.

Comme lous les ecrivains
aventuriers, a J'instar de T E.
Lawrence son modele, qu'il se
vanter<l d'avoir rencontre S<lns
I'avoir jamais vu, M<llraux a
mallie en permanence la fabu
lation sur ses actcs, ses rencon
tres, son passe, ne rccLJlant jamais
devant des mensonges qu'on ne
pardonnerait pas aun enfant.

En veut-on quelques exem
pies') Autodidac{c, il sefera pas
ser pour dipl6me des Langues
orientales, et mietlx encore doc
leur es Ietires (honoris causa).
Sa prem iere aventLJ re qui Ie
mene. avec sa femme Clara, au
Cambodge, ou iJ se fait pillard
du temple Bente<lY Srei, ce qui
lui vaut d'etre inculpe pour vol

et mutilations de monuments
publics, l'entralne a affirmer
qu'j[ a accompli une operation
de sauvctage de bas-reliefs
menaces par la jungle. Pour
finaneer un retour en Indo
chine, iJ vend des faLLx Picasso et
des faux Der<lin,

.1 affirme
avoir retrouve las l1Jines

de l'ancien pEdals
de Ie re e de S ba

Montant line galerie d'reu
vres d'art chez Gallimmd, it
invente pour la presse qu'illit Ie
s<lnskrit, qu'il etudie Ie persall,
qu'il est reste trois mois et demi
au Pamir, au iln'ajamais mis les
pieds. « Un byzantin de bar », dit
alors de lui Paul Valery. Plus
fort: n'ayant fait acetle epoque
qu'un bref sejour aHong Kong
et a Macao, et alars qu'i) Il'a
j<lmais ete mele de pres ou de
loin a la revolution chinoise, il
repete, occupe du soin de sa
legende :"Je suis aile en Asie a
vingr-trois ans, comme charge
de mission arclu!ologique. .J'ai
alors abandonne I'archeologie,
organise Ie mouvel71.enl Jeune
Annam, puis su.is devenu com
missaire du Kuominlangenlndo
chine el enfin aCanton. ')

Devenu un auteur it succes
avec La Condilion humaine,
pour lequel il obtient Ie prix
Goncourt en 1933, il se lanct:
dans une folIe equipee
aerienne, avec Edouard Cor
glion-Molinier, au Yemen, ou il
affirme avoir retrouve les ruines
de I'ancien palais de la reine de
Saba, dans une serie d'articles
de L'lnrI'Qnsigeanl.

Authentique combattant de
la guerre d'Espagne, il multiplie
tout au long de sa tournee de
propagande en Amerique du
Nord, en 1937, les recits de
vaillance imaginaires, comme
d'avoir detruit I'aeroport d'AI
vida aOlmedo, au d'avoir re<;u
une balle dans Ie br<ls qU<lnd il
a'a ete que « contusionne » au
cours d'lIn decollage rate.

Resistan t de la onzieme
i1eure (il ne Ic devient qu'en
mars 1944, lorsqu'il apprend
I'arrestation de ses deux demi
frercs), il fai t accroire qu'ille fut
des decembre 1940. II pretend
alors sans la moindre preuve
avoir ete charge par Ie CNR de
diriger la Resistance dans les
trois c1epartements de Correze,
de Dordogne et du Lot, et, sous
Ie nom du-colonel Berger (nom
prete ason heros des Noyers de
1'Altenburg) . il repete qu'il est
« investi )' par Ie general de
Gaulle et Ie commandant des
FFI, Ie general Ka:nig, ce qui
est pure invention.

On peu plus tard, sans la
moindre troupe sousses ordres,
il se donne pour chef de tous les
FFI de Dordogne. En unj
forme, orne des galons de colo
nel qu'il s'est octroyes, il s'atlri
bue la responsabilite de
parachutages dus a un autre.
Pris par Ics AJlemands, alars
qu'il circule, intrepidc, en
Citroen du cOte de Gr<lmat, il
fera croirequ'on l'a misau pelo
ton d'execution. D€livre gracea
1'6vacuation des Allemands, il
dira qu'il a ete libere par une
action de commando.

Vrai rcsponsable, ceUe fois,
de la brigade AJsace-Lorraine,
il gonflera toujours dans ses
recits Ie chiffre de ses effectifs.
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ACTUA T

Andre Malraux: un combattant aulhentique
avant d1elre un propagandisle peu soucieux de I'exacte veritf).

Ci-dessus : en novembre 1944 en Alsace, apres la reprise
de Salnle-Odile par la brigade Alsace-Lorraine lei. Rue des Archives),

Plus tard, ministre de la Cul
ture dll general de Gaulle, il
aura I'occasion de s'entret.enir
brievelIlent, au cours d'un
voyage en Chine en 1965, avec
Ie president Mao - un entre
tien banal, qu'il t.ransformera
dans ses Antimemoires en une
rencontre historique de trois
heures avec Ie Grand Timonier.
II enjolive, brode, truque,
esbroufe, mystifie.

Son univers
rlB sent pas

I naph aline. mais
la poudre et Irop um

Faut-il Ie regreller ? II fau
drait alars lui en vouloir aussi
des Chel7es qu 'on abae (1971), la
relation de ce rendez-vous fabu
leux avec de Gaulle, aColom
bey, apres la retraite de 1969,
quasiment inventee de bout en
bout, mais pur joyau dans Ie
genre. Voila par quoi la mytho
manie de Malraux appelle I'in
dulgence : dans ses livres
comme dans ses propos de
table, il sculpte sa vie a pleine
pate et metl'histoire en scene,

Romancier, Malraux a
ouvert I'imagination de ses lec
teurs au grand large, aux hori
zons de l'Asie immense, a la
guerre d'Espagne ... Son uni
vers ne sent pas la naphtaline,
mais I'opium et la poudre. Ses
personnages ne s'epuisent pas
en introspections, mais parlen!
de 1a guerre, de la revolution, de
la mort, de Dieu, de la mort de
Dieu.

II y a, ehel eel homme epris
des grandes actions, une hau
teur, qui peut deplaire mais qui
eloigne de toute mediocrite. Le
gout de Malraux pour les grands
personnages n'est certes pas
d'un democrate pur sang, mais
son sens de la fratemite confere
une elevation de eceur et
d'esprit a Ja pietaille decidee a
s'arracher a la servitude.

Malraux, mieux que per
sonne, a su montrer la dignite
humaine des gens les plus
modestes, habites, al'instar des
paysans de L 'Espoir (1937) (et
du beau film qui en est tire), par
une noblesse naturelle dont ils
n'ont meme pas conseience.
« On peut aimer que Ie sens du
mol "Qlt'; ecrjt-i1danssa preface
du Temps d~1 mep/is, soit : tenter
de donner conscience a des hom-

mesde la gmndeurqu 'ils /grwrenl
en enr_ "

Humanistc, cet ecrivain n'a
pas eteseulementun enfiJeurd
grands mots; il a ete aussi un
homme d'action, servi par Ull

courage qui confine a la teme
rite. Lorsqu'il revient au Cam
bodge sur les heux deses for faits
de marchand d'art sans scru
pule, c'est pour se lancer dans Ie
journalisme anticolonialiste,
avec L'lndochine puis L'lndo
ch.ine enchalJuJe,

La mise sur pied de I'esca
drille Espana a laquelJe il se
voue des les debuts de la gucrre
civile et l'audace dont il fait
preuve au cours des combats

antifranquistes force I'admira
tion de ses compagnons d'ar
mes2 It attend plus longtemps
que d'autres d'entrer dans la
Resistance, son efficacite y est
douteuse, mais sa hardiesse, son
donquicholtisme ne se demen
tent pas. Malraux ne cesse de se

compromettre, d'exposersa vie.
Sa lucidite politiqueest-elle a

la mesure de son courage?
Contraircment a bien d'autres
intellectuels, Malra ux a com
pris, dans les annees 1930, que
I'anlifascisme, c'etait d'abord se
prepareI' a affronter l'Allema
gnc nazie et non les Croix-de
Feu.

En me-me temps, et dans
celte perspective, son souci
d'efficacite - un leitmotiv chez
lui - Ie pousse a Lin compa
gnonnage de route avec Ie parti
communiste, qui I'aveugle ou
lui interdit de porter son regard
sur les lI1onstruosites du regime
staJinien. Devenu compagnon

de route du parti communiste,
il raconte, ason retourd'URSS,
en 1934, que la-bas, il n'y a plus
de nevroses, que I'angoisse de
la mort a disparu dans la «palrie
de 1(1 Me/ie ».

Apres la guerre, it devient
gaullistc. II a d'abord pris de

Gaulle pour un« fasciste », mais
la figure du Libcrateur s'est
imposee alui (Ie 8 mai 1945, ils
avaient assiste tous les deux sans
se saluer au Te Deum de la Vic
toire dans la cathedrale de
Strasbourg) ; au debut du mois
d'aout suivant, il repond favora
blement a une invite du Gene
ral, qui Ie re<;oit pendant une
demi-heure - une demi-heure
de seduction mutuelle reussie.

e e lIeu
roman de Malraux

c'est sa vie

Desonnais eloigne des com
munistes, Malraux est bom
barde ministre de l'Information
en novembre 1945, avant de
participer en 1947 a l'aventure
du RPF, puis de redevenir, en
1958, ministre du general de
Gaulle (et de lui seul, caril quit
tera Ie gouvernement des Ie
General parti). Cet itineraire lui
altirera bien des sarcasmes et
des injures, maislui vaudra fina
lement, en 1996, Ie Pantheon
ce Pantheon ou il avail pro
nonce, en 1964, la memorable
oraison funebre de Jean Mou
lin, dans laquelle se trouve
explique son propre passage de
I'internationalisme proletarien
au gaullisme :

«Ecoule aujourd'hui, jeunesse
de France, ce quiful pour nous Ie
Chant du /vIalhew: C'eslla mar
che filnebre des cendres que voici.
A Colede cellesde Camo! avec les
solda's de I 'An 1/, de celles de Vic
tor Hugo avec Les Miserables, de
wiles de Jaw·es veilleespar la Jus

\tice, qu'elles reposent avec leur
long cOitege d 'ombres defigwees.
Aujourd'hui, jeunesse, puisses-ILl
penser a cel homme comme lu
aurais approche tes mains de sa
pauvre [ace infonne du demier
jow; de ses levres qui n'avaienl
pas parle,. ce jo~{r-Ia, elle ewil Ie
visage de la France3 »

Comme Ie suggere Olivier
Todd, lemeilleur roman de Mal
rauxestsansdoutesavie,lasur
intensite d'une vie reelle autant
que revee - celie d'un aventu
riel' de haute volee et de grand
style, au service des causes du
siecle autant que de sa gloire. ]I

restera un modele d'intellectucl
engage, .iusqu'au face-a-face
avec la mort - u!timc raison de
la fascination qu'it n 'a cesse
d'cxercer. M. W

HOlES
2, Cf. MIchel
Winock.
<~ Codyssee
de Malr3U'( >~,

L 'HIS/OIIl! nO 200,
pp.36-39
(dOSSIer
(, La gUCITC

d'Espagne ,,).

J. Andre
Malraux,
Ora/sons
filllehres, Pans,
Gallimard, 1971,
p.136,
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MENTA LITES

« Douce France »,

une rengaine du Moyen Age
La « Douce France» de Charles Trenet :

une realite beau coup plus ancienne gu'on pourrait Ie croire

C'est dans un texte du XlI' siecle que l'on trouve pour la premiere fois cet adjectif associe

au nom du royallme, Un couple qui traversera les siecles.

Image all~o,;quede la fin du xv' .Iecle : Frence prle en compagnie
de 8" deux premie.,; fil., Ie roi de.. Francs CloIIls (481·51 I) et Pepin Ie Bref

(751.768), premier de. Carollnglen.. (..... "'gl,.. de Charles VII,
pa. Martial de Paris, dlt d'A""ergne, IIers 1484 ; Cl. BNFI.

NO II
l. L. Gaul,er,
« L'tdee
politi'!ue Jans
les ChaJlwns
de gO,r, , Revue
des questions.
hi.Huriqu('s,
L. VIJ, 196Y,
pp 79-lt~.

2. C Bruhl,
NaiSSflJ1ce

de <lelLl pt:Jlplcs.
.. Frnnfai.J 1I

c( • AllcIM'ul.\·"
{"-If sih'k,
PaJis, Fay", d,
J994.

3. cr. sur
ce lheme
G. Duehel'
Such:Jux, « Les
Anglais onl·i.ls
une queue? »,

L'H/\'roi,'r:'
n° 219, p. 20.

Gaston Duchet·Suchaul
Archiviste pall!ographe

ranee. Depuis quand
appelle-t-on ainsi
notre pays? Depuis
quand exprime-t-on

un attachement affectif ason
egard ? C'est au Moyen Age
que se fait jour I'expression
« douce France ", a travers
laquelle transparai't I'emer
gence d'un sentiment national.

Camille Jullian, dans De la
Gaule ala France (1922), fait
remonter I'origine du nom de
France a843 et au traite de Ver
dun: « Le traite de Verdun Irar,;a
pour Ie royaume des Francs occi
dentatLt un empire lOut d'un
tenanl, lei que 1'!IiSLOire I'avail
prepare, tel que la nalwe s)' jUt
resignee, Les hommes du temps
Ie reconnurenl presque aussitOI,
en reselvanl pour lui Ie nom de
Francia, puis de France.

« Ce 110m ne fUI plus UI1 nom
mobile el fuyanr qui suivait 101it

UI1 peuple dal1s ses conqlletes .' it
s'atfacha a une conrree el a10
nation qui l'habitair. " Ecrit qua
tre ans apres la fin de fa Pre
miere Guerre mondiale - et
par un membre de l'Institut 
ce texte s'inscrit dans Ie
contexle nationaliste de l'e
poque, II presente I'interet de
s'interroger sur l'histoire du
nom de noIre pays. Or, pour ce
qui concerne la date de 843, sa
preeminence est un pur produit
de I'imagination de I'auteur.

En effet, loin d'flvoir salue,
ou meme pressenti l'eveil d'une
nationalite, Ies contemporains
n'ont prete qu'une attention
distraite aces accords de Ver-

dun, partage dynastique de
I'empire de Charlemagne entre
ses trois petits-fils, Charles Ie
Chauve, Lothflire I" et Louis Ie
Germanique, Et la denomina
tion de Francia n'a nullemenl
ete reservee alors au seul
royaume occidentaL

a croisade, « chose
com I e aIs

chre!llente entfere »

En fait, chacun des trois sou
verains l'a utilisee pour desi
gn er son roya ume propre. DelL'(
a trois cents fins plus t6t, aI'e
poque merovingienne, on par
lail deja de Francia pour desi
gner l'ensemble du Regnum
Francorum regi par les rois a
longue cheveJure.

Ce n'eSI pas avant le XlI' sie
ele que Ie nom de Francia s'im-

pose pour designer Ie royaume
que nous conn aissons. Ainsi, un
auteur anonyme, dit Ie Pseudo
Turpin, eprouve a cette epoque
Ie besoin de se demander pour
quoi « la len'e qui etait dbwm
mee auparavanl Gallia s'appelle
desOlmais Francia, c'est-a-dire,
explique-t-il, fibre de toUle servi
tude imposee par d'aulres peu
pIes, car honneur et domination
lui sont dus sur IOUS les peuples )).
Et Leon Gautier n'a pas recense
moins de 170 emplois du mot
« France» dans La Chanson de
Roland, probablement redigee
ala fin du Xl' siecle '.

Peut-on toutefois parler des
cette epoque d'un sentiment
national? Un autre element de
ce texte pourrait permettre de
repondre dans ce sens : on y
lrouve tres frequemment I'epi
thete « dulce" «( douce») asso
ciee a« France", Bomons-nous
a citer ici la plainte de Roland

devant son ami Olivier frappe a
mort : « Douce France, com.me
ru vas lester vide de bons vaSSal£(,
humiliee et dechue. » L'adjectif
« douce ", outre sa valeur affec
live, evoque ici Ie climat, mais
aussi les terres cultivees - et
non pas rudes el incultes - du
pays.

II convient cependant de
nuancer nos perspectives: Ie
Xli' siecle fut, en France, Ie
lemps des principautes ; Ie ter
rain etait occupe aJors par de
grands et puissants feodaux, qui
reJeguaient ie roi dans une posi
t·ion de faiblesse et d'impuis
~ance. Certes, cdui-ci tirait de
son caraclere sacre une sorte
d'aura. Reste que tes temps n'e
laient guere favorables al'eclo
sion d'un que1conque senti
ment national.

Pourtant, au-dela des dis
cours, certains evenements
semblent s'inscrire dans une
dimension nationale. Parmi ceux
ci, les croisades, dont la pre
miere est prechee en 1095,
«Chose com /nune ii la chretiente
entieJe », selon I'expression de
Carl Briihl2, celie enlreprise a
aussi ete, pour chaque peuple,
une occasion de prendre cons
cience de son identite et. de sa
difference face aux au\res «na
tions" participant aI'aventure,

L'eveque Otton de Freising
evoque dans sa chronique les
querelles et les rixes qui oppo
saient souvent les Frand romani
aux Franci teutonici, et montre
Godefroi de Bouillon s'inter
posant entre eux.

Quant a Eudes de DeuiJ,
moine de Saint-Denis, qui a
accompagne Louis VII lors de
ia deuxieme croisade (1146
1148), il expJique : « Les notres
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Monaco,
quel est ton secret ?

Irouvaient Les Allemands insup
pOJ1abLes. » On voit ici que Ie
sens d'une identite nationale
nait d'abord par opposition a
l'autre3.

Et que dire de la bataille de
Bouvines, Ie 27 juillet 1214, qui
marque la victoire de Philippe
Auguste sur les troupes coali
sees de I'Anglais Jean sans
Terre, de I'empereur Otton IV,
et de Ferdinand de Portugal,
comte de Flandres, et dans
laquelle certains ont voulu voir
un premier elan national? Au
risque de eommeLLre un fla
grant anaehronisme ...

A la meme epoque, on re
trouve I'expression de " dou.ce
France» dans Ie Carolinus. Berit
en latin enlre 1196 et 1200 par
un chanoine de Saint-Victor
appele Gilles de Paris, a l'in
tention du fils de Philippe
Auguste, Ie futur Louis VIII, il
presente Charlemagne comme
modele au jeune prince. A plu-

sieurs reprises, I'auteur s'a
dresse a la Francia personni
fiee : « Toi France puissanle, LOi
La bonne, LOi La douce. » L'ex
pression finira par devenir un
lieu commun - on la relrouve
dans de nombreux texles eerits
entre Ie XJ' et Ie xV' siecle.

.. oi B ce
puissante, toi la bonne.

toi la dOUGe "

Ainsi Ie poete Eustache Des
champs, ne vers 1346, au
moment meme ou la Peste
noire faisait son apparition en
Europe. Mele de pres ala vie
politique, il est un precieux
temoin de son epoque. Or on
ne releve pas moins de 114
mentions du nom « France»
dans son oeuvre.

Nous y retrouvons egale
ment une nouvelle fois I'invo-

t"j lX.,lnn tllil

AL T

cation a )a « douce France ».

Celebrant la naissanee du fils
de Charles VI, il s'eerie :
« Douce France, prends en toi
reconforl,/ Reveille to~ sois de
joie pleine/ Car il est ne qui dvil
par son/ Eifel Ie reslaurer... "

Ce senliment, si exalte dans
son expression litteraire, prend
fortement appui aussi sur I'hos
tilite que voue Ie poete a I'en
nemi anglais. Car Eustache
Deschamps est contemporain
des premieres annees de la
guerre de Cent Ans, ponctuees
d'une serie de desastres fran
c;ais, aCrecy en 1346, aPoi tiers
en 1356, a Azincourt enfin en
1415.

Mais e'est sans doute quel
ques annees plus tard, avec
Jeanne d'An;, qui sut porler si
haut Ie nom de France, que I'on
peut commencer a parler d'un
sentiment qualifie de « natio
nal ", faute de mieux.

G.D.-S.

La France a recemment denonce les pratiques financieres et fiscales
de Monaco, qui a revendique en retour sa pleine souverainete.

Point d'orguc de cent cinquante ans de malenrendus ?

Jean.Remy Bnias
Docteur en histoire contemporaine

, annee 2000 a marque
une crise dans les rela
tions franco-mone

---- gasques. Le 31 oeto
bre, Ie prince Rainier III
annonc;ail au Figaro: « La prin
cipaute de Monaco en/end re
/rolJversapleine souvera;nele" ...

D'ordinaire paisibles, les
relations franco-monegasques
n'ont jamais ete exemptes de
tensions passaghes. Poussees i
de fievre au simples malaises, J
ces crises sont simplement la :

ran~on, au xx' sieele, de l'ambi- (j 1Irl~:mIlI:IBtmmDrmmDi
gu'iLe. La France, en effet, est I • • . • :. :

toujours res tee condescendante
face aune principaute dont l'in
dependance, sans etre denon
eee ouvertement, n'a jamais ete
totalement aceeptee, toisant les
tapis verts de ce vestige des
temps gOlhiques.

De leur cOte, les princes ont
asci lie entre resignation et ten
tation de repollsser les Ii mites
d'une souverainete etriquee,
loul en sachan! utiliser leurs
liens avec Ie grand voisin, dans
une loyaute melee de rouerie.

Cest en 1860quecommence
veritablement l'histoire des
relations franeo-monegasques.
Napoleon HI a obtenu Ie ratta
ehement du comte de Nice ala
France J• Peu apres, en 1861,

••

.11
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C'est a la fi n du XIX· siecle que Monaco est devenu Ie temple du jeu.
Un statut qui nourrit aujourd'hul son contentieuK avec Ja France.

Ci·dessus : Ie casino, s8ns date (cl. Roger Viollett.

OT

I. En c~hange

de l'inteIVenlion
fIan~ajsc

en Iialie ronlCc
I'OCCUp'lfl(

aUlrrchicn
en 1859,
la France obi ie nt

du Piemonl
13 cession
de la Savuie
el du cornie
de Nice.

I

deux anciennes possessions de
laprincipaute de Monaco, Men
ton et Roquebrune, deviennent
fran~aises moyennanl indem
nile au prince.

Charles III Grimaldi, qui voil
son domaine reduit aquelque
150 hectares entre mer et falai
ses, choisil alars, lout en conser
vant sa souverainete, de passer
du protectorat sarde acelui, plus
souple, de la France.

Ce decor qui aurait pu etre
celui d'une mart lente sera fina
lement celui d'unc « success
stOIY". Grace nolamment adeux
atouts: Ie «Rocher» devient Ie
temple du jeu en 1863, sous re
gide de la SBM (Societe des
bains de mer) ; en 1869, Ie

prince, dont les caisses sonl
pleines grace aux prelevemenls
sur les produils du jeu, octroie a
ses sujets Ie rare privilege de ne
plus payer d'impols directs.

r€lJuge \I a e
du Qual d'Orsay

I' gar e rnler III

Rapidemenl enrichie, la
principaute s'achemine nean
moins au debut du xx'· siecle,
sous le n!:gne d'Aibert I" (1889
1922), vers une sujetion poli
tique accrue. Despote eclaire a
la monegilsque, Ie prince ocea
nographe offre a I'exterieur I'i-

mage d'un erudit a la passion
desinteressee. Mais Ie peuplede
Monaco supporte de plus en
plus mal la confusion enlre les
affaires privees du prince et cel
les de I'Etat.

En 1910, le consul de France
multiplie les depeches aParis:
Ie pouvoir d'Albert l" vacille.
Celui-ci n'a alors d'autre choL,{
que de demander ala France Ie
soutien technique de ses juris
consultes. Ainsi nalt la constitu
tion de 1911, directement inspi
ree par Paris, et qui instaure un
semblant de reequiJibrage des
pouvoirs : un Conseil national
est desormais elu au suffrage
universe\.

La dynaslie est egalement

menacee d'extinction : Ie prince
Louis, fils d'Albert, n'a pasd'l1e
ritier legitime. Si Louis dispa
rait, Ie trone passem au plus pro
che parent, Ie prince d'Urach,
un Allemand. Perspective inac
ceptable pour la France.

Avec l'appui aussi actif qu'in
dispensable dc Paris, Louis re
connalt en 1918 une enfan t
na turelle nee en Algerie lorsque
lui-meme y servait comme offi
cier fran<;ais : Charlotte. Deve
nue princesse, mariee en 1920 a
un prince de Polignac, die donne
naissance a deux enfants, dont
un fils, Rainier, en 1923:laconti
nuite dynastique est assuree.

Le verrouillage de la princi
paute a ete comph~te avanl

meme la fin de la Premiere
Guerre mondiale par Ie traitedu
17 juillet 1918, officialisant et
precisantla misesous tutelle: en
cas de vacance de la couronne
sera cree « un Etal aUionome
SOLIS Ie 110m d'Etat de Monaco »,

protectorat fran~ais.

Avec l'avenemen ten 1922 du
faible Louis II, la dependance
de la principaute ala France est
encore renforcee : une conven
tion du 28 juillet 1930 reserve les
hauts postes gouvernementaux
el adminislratifs ades Fran~ais.

L'effondrement militaire et
politique de la republique en
1940 place Monaco en position
delicate. Marechaliste, comme
nombre d'officiers de sa gene
ration, domine par son ministre
d'Etat, Ie !ouvoyant Emile
Roblot, Louis II cultive l'ambi
gu·ite. Certes, Ie consul de Vichy
a Monaco se plaint de n'avoir
obtenu qu'une application par
tielle de la legislation anti
semite. Mais, parallelement, I

l'Allemagne, dont les capitaux,
en 1942, mellent a flot Radio
Monte-Carlo, esl menagee.

Le 27 aout de cette anne-e, 66
Juifs sont raLles aMonaco, sans
opposition du gouvernement
princier. Apres la guerre, Louis
demeurera en place, mais use et
sans credibilite.

Asa mort,en 1949,sonpetit
fils Rainier III monte sur Ie
trone avec Ie prejuge defavora
ble du Quai d'Orsay :«anli-fran
r;ais », lit-on dans certaines
notes. De fait, dans les annees
1950, la France s'agace de la
fougue avec laquelle Ie jeune
souverain desire marquer son
independance. En 1952, Paris
crait deceler dans l'arrivce du
miIJiardaire Onassis au sein du
capital de la SBM une provoca
tion princiere en rupture avecla
domination traditionnelle des
interels monegasques et fran
<;ais danscette societe. L'opacite
du systeme financier et bancaire
de Monaco, ou Lleurissent les
societes, suscite la reprobation,
tout autan t que sa fiscalite
attractive pour les Fran<;ais.

La lente accumulation des
litiges debouche sur une crise
majeure, en octobre 1962. De
Gaulle pretexte une offensive
maladroite de Rainier sur Ie
capital de RMC, controle par la
France par Ie biais de la SOFT
RAD: il riposte par des contro
les douaniers aux portes de la
principaute. Finalement, David

doit s'incliner devant Goliath:
n vertu de la convention du 18

mai 1963, les Fran<;ais residant
a Monaco seront assujellis a
I"impot sur Ie revenu.

Formant depuis 1956 avec
Grace Kelly un couple uni qui
joue de son image, Rainier peut
alors se consacrer pleinement a
la grande affaire de son regne :
Ie developpement economique.
Les successeurs de De Gaulle Ie
laissent desormais en paL'{. Et,
en 1993, Monaco entre a
I'ONU, aboutissement d'une
requete de soixante-dix annees
qui date du temps de la Societe
des nations et n'a pu aboutir
qu'avec l'aval de la France.

n paradis fiscal
s ucieux

de re- orer
son image de marque

Pourtant, dans les annees
1990, une nouvelle evolution se
dessine. Alors meme que la
richesse et Ie dynamisme mone
gasques n'ont jamais ete aussi
importants (300 milliards de
(rancs de depots bancaires, pres
de 3 800 entreprises), Ie parti
cularisme fiscal de la princi
paute porte atteinte a son
image.

En juin 2000, l'OCDE range
Monaco sur une liste de 35
« paradis fiscaux ». En France
meme, la version publique en
juin 2000 du rapport parle
menta ire du depute socialiste
Arnaud Montebourg, «Monaco
et Ie blanchiment ", est suivie en
octobre pa r un rapport du
ministere de l'Economie preco
nisant une refonte des conven
tions financieres et fiscales
I'ranco-monegasques.

Blesse, Ie prince repond en
remettant sur Ie tapis son vieux
reve :obt.eni r la denonciation du
traite de 1918et des conventions
de 1930, c'est-a-dire la fin de la
tutelle fran<;aise. On voit mal
comment Jes choses pourraient,
d'un cote comme de I'autre, en
rester lao

La France acceptera-t-elle
de troquer la reduction des pri
vileges monegasques con Ire
l'emancipation politique de Ia
principau te ? L'economie mone
gasque a-t-elle interet it un tel
marchandage ? Te Is sont les
enjeux des negociations en
cours. l.-K B.
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Le tour du monde
d'un insecte mexicain

tus. C'est ainsi qu'ils decou
vrent, emerveilles, la cochenille
et son colorant carmin.

Cette magnifique leinturc
rencontre tres vite un grand SllC

ces au pres des conquerants. Les
premiers echantillons circulent
en Espagne entrc 1520 et 1530.
Des 1565, on attend 115 tonnes
de graines fines aSeville, d'Ol!
elles sont acheminees adestina
tion de toute l'Europe.

La teinture est reservee aux
meilleurs tissus : des textiles
nobles comme la laine, la soie et
l'alpaga. Les techniques s'ame
liorent: au xvrc sieclc, les Espa
gnols fixent ~e colorant sur la
fibre grace 3 un compose d'e
tain, de sel et d'acide nitriql1e.

hierry de Monevllle
tente de percer Ie secret

d la cochenille

A la fin du xVI' siecle, la
COChcllille voyage aussi vers la
Perse et !'Asie centrale. Elle
arrive cn Chine des la fin du
XVll'OU clle remplacesouvent la
laque vegetale dans la leinture
des soieries. En 1774, la Nou
velle- Espagne produit plus d'un
million de livres de colorant. Ce
commerce occupe Ie troisieme
rang des exportations du Nou
\'eau Monde vers l'Europe,juste
apres I'or et l'argent.

Pour preserver son mono
pole, l'Espagne entoure I'ele
vage de la cochenille d'un grand
mystere. II faut attendre 1777
pour qu'un voyageur fran~ais,

Thierry de Menonville, lance
une expedition dans la province
mexicaine de Oaxaca, ou if s'em
pare de quelques precieux
insectes vivants. II essaie d'ac-

La cochenille : du cactus H nopal II

0':' etle vit au colora nt rouge
carmin qU'on en tire pour les
MoNes lei. auteur).

teinles differcntes de rouge:
corail, vermilIon, orange, enfin
violet,gracea une aJterationchi
mique provoquee par du jus de
,itron. Ces couleurs etaient uti
lisees pour les poteries, les etof
fes, les fils ... Les Indiens zoque
de la vallee de l'Oaxaca tei
gnaient ainsi lellrs vetements :
huipils, tuniques feminines
richement brodees, de colon et
ponchos de laine. Avec de la
cochenillc sauvage, ils pei
gnaient leurs maisons.

Les populations du Sud-Est
du Mexique appreciaient egale
menl l'insecte seche pour ses
venus medicinales, comme
ongllent sur les blessurcs et
contre Jcs maux de tete au de
cceur. Plus tard, il sera adopte
par les medecins europeens qui
Ie prcscriront en sirop dans Ie
traitement de Ja coqueluche et
des loux d'irritation spasma
diques.

Lorsque les Espagnols arri
venl au Mexique en 1519, ils s'e
tonnent de voir !es indigenes
recolter des insectes sur des cac-

n onguent
pO r les blessure5,
un remede contra
les maux de tete

au Codex Mendoza, un manus
critazteque du debut du XVI' sie
cle, nous savons qu'une ving
taine de« peupfes" versaient 4(
« magots » de graines fines de
cochenille par an a la cite de
Mexico-TenochtitJan. La cache
nille etait transportee en liberte
ou enfermee dans un sac. On
preparait allssi des petits pains
appeles nochestLifaxcalli et Ila
panezlli, Oll « cochenille cen
dree», dequalite inferieure, que
l'on vendait sur les marches.

Pour obtenir la graine, on
recoltait les femell;s adu!les,
pleincs d'owfs, avant la ponte.
Les cochenilles, qui pouvaienl
alars peser juSqu'3 4,6 grammes,
elaient sechees. Elles perdaient
70 % de leur paids dans t'ope
ration, mais la graine fine recu
pereeconlenait LO%dematiere
colorante rouge carmin.

A partir de cetle base, les
indigenes produisaient quatre

Martine Pedron
Ethnologue

C'est aujourd'hui Ie selll colorant d'origine animalc autorise par J'Union europeenne.
La cochenille, insecte d'Amerique qui transforrne en carmin Je jlls de cactus dont elle se

nourrit, a fait des Ie },..'VlC siecle Ja fonune elu Mexique. Recit.

a cochenilJe, COCCl.IS

cacli de son nom
savant, est un insecte

riginaire du Mexique
qui vit sur Ie cactus « nopal »
c'est-a-dire Ie figuier de Barba
fie. La femelle a la propriete de
transformer, par reaction chi
mique, Ie jus du cactus dont elle
senourriten un acide rouge car
min du meilteur effet.

Sechee et n;;duite en poudre,
la cochenille etait .iadis fort
recherchee com me teinture
naturelle par les peuples preco
lombiens. Avant que les
conqllistadores nc lui fassent
traverser les mers...

La «culture" de lacochenille
est tres ancienne all Mexique.
Les Mayas l'avaient domesti
quee et en faisaient un com
merce important. Les Mix
teques (3 partir de 1200)
l'elevaient egalemen l. Quan t
aux Azteques, ils firent sa
renommee. 1/s la nommaient
noc17ezl/i ou « sang de figue » et
la faisaient venir des provinces
voisines, comme tribut : grace
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climater la cochenille aSaint
Domingue mais sa mort, en
1780, met fin acetle entreprise.

D'autres pays EurOpeens
chercheront a leur tour a
implanter la cochenill dans
leurs lointaines colonies. Les
Hollandais developpent avec
sucres sa production aJava jus
qu'i! la fin du XlX' siecle. Quant
a I'Angleterre, eJJe s'en sert
durant tout Ie XYll' et Ie XVIII

siecle. Le colorant donne Ie
rouge cramoisi dit magenta de
certains uniformes des armees
europeennes. En 1792, la
cochenille servira meme atein
dre Ie rouge du drapeau trico
lore fran<;:ais adopte par la

Revolution. Son declin com
mence avec l'independance du
Mexique en 1820.

La concurrence de la
garance, dont la racine donne
une substance colorante rouge
pourpre, l'industrialisation des
metiers a tisser, Ie developpe
ment de la chimie appliquee aux
fibres de synthese m(;itent la
cochenille en danger. Son ele
vage pour l'exportation est
abandonne.Jusqu'au XX' siec1e,
ou l'insecte est de nouveau lar
gement employe.

Le colorant organique mexi
cain retrouve en effet de son
in teret lorsque des entreprises
pharmaceutiques et alimentai-

res nord-americaines decident
de bannir I'emploi de l'aniline,
un colorant chimique decouvert
en 1826 et juge toxique depuis.
On se remet rapidement i\ plan
ter des cactus nopals dans les
campagnes du Sud-Est mexi
cain et i\ cultiver la cochenille.

Chorlzo, fromages,
_irops de grenadine

et rouge a lewes

A I'heure actuelle,les princi
paux producteurs mondiaux
sonlle Mexique, Ie Perau et les
lies Canaries ou la cochenillc

s'est particulierement bien
adaptee au climat chaud et sec

e Lanzarote.
Aujourd'hui, la teinture de

cochenille sert presque essen
tiellement dans l'industrie
agroalimentaire (colorant
E120) pour colorer differentes
saucissescomme Ie chorizo, des
produits lactes tels les yaourts,
certains fromages et gateaux, et
des sirops de grenadine. EI1e
entre aussi dans la composition
de certains cosmetiques, dont
les rouges alevres. C'est Ie seul
colorant d'origine animale
autorise par la Communaute
economique europeenne.

M. P.

Paul Reynaud,
fossoyeur de la HIe Republique ?

Le 16 juin 1940, Paul Reynaud demissionne de la preside nee du Conseil.

Permettam aPhilippe Petain d'aeeeder au pouvoir. Quelle est la responsabiJite dans

l'effondrement de la Ille Republique de ee)ui donr Emmanuel Berl eerivait

« Sa pensee a ele beaucoup plus!eTme que sa conduite J) ?

HOT

I. l1"bllult
Tellier prep.LI"
llil~ bil1!lfuphic
de Paul Re)'llaud
I' Ut" les editions

yard

Thi,bault Te'mer
Enseign8nt aI'universite
Lille ·11I·Charles-de· Gaull e

E
n 1943 a New York,
sous Ie pseudonyme
de Perlinax, Ie jour

.. naliste fran~aisAndn~

Geraud fit para'ltre un ouvrage
au titre brutal: Les Fossoyeurs.
II entendait designer les verita
bles coupables de l'effondre
ment du regime republicain,
trois ans plus tot.

Et, en premier lieu, Paul Rey
naud, qui, en tantqu'avant-der
nier chef de gouvememenl de
la lIl' Republique, occupait une
place de choix dans son requisi
toire. L'analyse hislorique
confirme-t-elle I'accusation
lanceE par Ie jOllmaliste l ?

Le 21 mars 1940, lorsqlle Ie
radical Edouard Daladier,

Pau4 Reynaud J mlnl.he
des Finance.,

en f~vrler 1940 lei. Lepl-Vlollet).

apres presque deux annees pas
sees ala tete du gouvemement,
porte sa demission au president
dela Republique, Paul Reynaud
fait figure de favori pour lui suc
ceder. 11 a ete I'un des rares
hommes politiques as'opposer

aux accords de Munich,signes a
I'automne 1938 par la France et
I'Angleterre avec l'Allemagne
nazie: it s'etait elevecontre ran
nexion du territoire tchequedes
Sudetes par Hitler.

A 1£1 tete du ministere des
Finances depuis cette date, il
avait pris une place determi·
nante dans la preparation du
pays a la guerre dont la per
spective dans son esprit ne fai
sait plus guere de doute des Ie
debut de 1939.

II eta it partisan de la plus
grande fermete a l'egard de
I'Allemagne, et la declaration
de guerre, Ie 3 septembre 1939,
marquait en quelque sorte la
verification de ses theses. Pour
autant, est-il vraiment l'homme
de la situation?

II se trouve en effet bien
isole : ses amis politiques de la
droite moderee ne lui onl par
donne ni ses prises de position

iconoc!astes, notamment en
faveur de la devaluation (il a
procede lui-meme adeux deva
luations, en 1938 et 1940) ou de
I'alliance militaire franco-sovie
tique de 1935, ni sa tendance a
faire la le<;:on du haut de la tri
bune du Palais-Bourbon.

Lors de la seance d'investi
ture ala presidence du Conseil,
Ie 22 mars 1940, toule la droite,
a laquelle pourtant il appar
tient, vote contre lui. Aucun
parti politique n'accepte en
outre de Ie soutenir, lui-meme
ayant rompu avec Ie sien, l'Al
liance democratique, deux ans
plus tot.

Ce sont les socialistes, ses
adversaires en theorie, qui, sur
incitation de Leon Blum, lui
apportent l'appui necessaire.
Une majorite extremement
courte, a une seule voix pres :
268 suffrages en sa faveur,
156 contre el 1 Ll abstentions.

L'HlSTOIRE N" 25. MAl 2001

24



ACT
..

ALITE

CI·dess us : Ie 20 mal 1940, Pa ul Reyna ud, president du Consell,
e nloure du general Weygand el, derriere lui, du malll,chal Petaln.

Ce de rnler a eteo nomme deuJ( jours plus tot vice·preside nt du Conseil.
C'esl lui qui finalement Imposera sa vision des chases lei. Roger Viallel).

Paul Reynaud n'a done pas a
sa disposition les moyens de la
politique qu'il entend mener. A
la Chambre, Ie clan defaitiste
poursuit son travail de sape
dans les debats. Par ailleurs, ce
sont toujours les radicaux qui
continuent 11 maitriser Ie jeu
ministeriel. Le meilleur exem
pie etant celui de Daladier qui
refuse de ceder Ie portefeujlJe
de la Guerre au nouveau chef
de gouvernement. II faudra
altendre une semaine apres Ie
debut de I'offensive allemande
pour qu'il se resolve alaisser Ie
ministere de la Defense natio
nale aReynaud.

Au-dela de cette contin
gence politique, ce dernier ne
renonce en rien, dans la
conduite de la guerre, aux
orientations prises par son pre
decesseu r. II pours uit Ia tac
tique qui consiste 1l mener les
combats loin de la France, sur
les theatres d'operations scan
dinaves, con fortant ainsi la
dr61e de guerre. Le 19 avril
1940, devant les parlementai
res reunis en comite secret, 'j

propose d'accentuer Ie blocus
de I'Allemagne en s'attaquant
a ses ravitaillcments, Ie fer all
nord. en Scandinavie, Ie pelrole
au sud, dans Ie Caucase sovie
tique - ce dernier projel res
tant sans suite.

e choix d'un thea re
d'o eration

econdaire
en Scandinavie

Cette politique, du point de
vue strategique, avait sa cohe
rence : asphyxier economique
ment l'Allemagne, detourner
du sol fran<;ais lcs theatres d'o
peration miJilaires. En la pour
suivant, Paul Reynaud restail
fidelc alui-meme : il avait ete
parmi les premiers aaffirmer
que la guerre se gagnerait d'a
bord sur les plans economique
et financier.

II etaitd'autre part conscient
des carences de j'armee fran
~ise : il n'avait eu de cesse de
les denoncer depuis 1935, date
a\aquelle il avait propose - en
vain -, avec Ie colonel de
Gaulle, ala Chambre des depu
tes, la creation d' un corps spe
cialise de 100000 hommes com
pose d'unites motorisees et. !
blindees.

II est certain cependant que
cet engagement sur un thei\tre
d'operations secondaire ne
contribuait pas a dOnner au chef
du gouvernement l'image de
« nouveau Clemenceau » qu'il
souhaitait arborer. Mais Paul
Reynaud ne disposait pas de
politique de rechange. Aucun
dirigeant de I'epoque ne propo·
sait une ligne differente de celie
suiviedepuisseptembre 1939
hormis ceux qui, comme Pierre
Laval ou Marcel Deat, se decla
raient ouvertement hostiles a
I'engagement fran<;ais dans ce
conllit.

L'attaque surprise de la
Wehrmacht, Ie 10 mai 1940,
aurait pu faire basculer les equi
Jibres traditionneJs, comme cela
fut Ie cas en Angleterre, au
meme moment, avec Ie retour
de Churchill au pouvoir.

Or Paul Reynaud est alars au
plus bas sur Ie plan poJitique.
Lorsqu'il 5 heures du matin il

apprend la nouvelle, il n'est plus
que celui qui a rcmis la veille sa
demission au president Lebrun,
au terme d'un affrontement
avec Edouard Dal adier lors
d'une reunion ministerielle
durant laquelle il a tente, sans
SLiCCeS, de proceder au limo
geage du general Gamelin,
commandant en chef des forces
allites, qu'il rend responsable
des echecs en Scandinavie.

L'invasion allemande du 10
mai a neanmoins une conse
quence politique immediate:
Paul Reynaud reprend sa
demission et elargit la base poli
tique de son gouvernement cn y
faisllnt entrer deux personnali
tes de droite: Louis Marin pour
la Federation republicaine et
Jean Ybarnegaray pour Ie Parti
social fran<;llis de La Rocque.

S'agit-il pour autant d'L1n
cabinet de guerrc comme celui
que forma Georges Clemen
ceau en 1917, et dom I'unique

but etait de vaincre coilte que
coil Ie ? Certainement pas. II suf
fit pour s'en convaincre de
considerer I'entourage de Paul
Reynaud.

Trois hommes ant ici joue un
r6ledeterminantdans Iesensde
la recherche d'une paix de com
promis : le conseiller miJitaire
du president du Conseil, Paul de
Villelume; Ie secretaire du cabi
net de guerre, Paul Baudoin; Ie
secretaire general du ministere
des Finances, Yves Bouthillier.

Paul Reynaud s'est-il cons
ciemment entoure de ces paci
fistes ? A vrai dire, son isole
ment politique I'll desservi au
moment de constituer son
equipe. II a dil se toumer vers
les cercles financiers dont il dait
proche et qui n'ttaient pas, loin
de la, lOus favorahles a une
entree de la France dans la
guerre.

u uvernemen ,
partisans de la guerra

at partisans de
I'armlstice s'affrontent

Reste que, sur certe question
fondamcntale, Paul Reynaud
pone une responsabilite
entjere. Pourquoi ne pas avoir
confie I'animation du comite de
guerre aCharles de Gaulle, qui
I'avait alerte il plusieurs reprises
sur la necessite d'inflechir dans
un sens plus fermc La conduite
du gouvemement ?

Soulignons ici Ie r6le d'un
quatrieme intervenant, Helene
de Portes, la maitresse de Paul
Reynaud, dont I'intluence a
joue pour barrer la route a de
Gaulle et pour favoriser celie
des trois susnommes.

Finalement, dans Ie nouveau
gOllvernemcnt, les partisans
resolus de la guerre com me
Georges Mandel. ministrc des
Colonies puis de l'Interieur a
partir du 18 maio Cesar Cam
pinchi, ministre de la Marine
militaire, OLI Ie socialiste Geor
ges Monnet, ministre du Blocus,
catoient des hommes qui ne tar
deront pas il se manifester en
faveur de l'armistice. En pre
mier licu, Philippc petain.

Apres 1945, on a rcproche il
Paul Reynaud d'avoir nom mete
Marechal vice-president du
Conseil : ce dernier developpa
tresviteson propre jcu politique
en exigellnt des Ie mois de mai
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NO

2. Emmanuel
Berl, La FIn
dela 1/1'
Rt!publique,
Paris.
Gal!im.:!
196H. p.j6.

la fin des combats. Mais Paul
Reynaud pensait ainsi rassurer
les Fran<;ais sur sa volonte de
gagner la guerre.

Comme on Ie sait, cc choi>;
eutbien d'aulres consequences,
dont I'epilogue se situe Ie 10
juillet 11 Vichy lors du vote des
pleins pouvoirs au futur chef de
1'« Etat fran<;ais ", Faut-i1 pour
autant accuser Paul Reynaud
d'avoir ele I'un des fossoyeurs
de la III' Republique ?

Tout se joue les 15 et 16 juin
aBordeaux OU Ie gouvernement
se replie, Une majorite de

ministres se declare favorable a
la solution preconisee par Ie
president du Conseil ; procla
mer Ie cessez-Ie-feu qui evite de
reconnaitre la capitulation.

Mais Paul Reynaud laisse
Camille Chautemps, vice-presi
dent du Conseil, developper sa
these selon laquelle, avant de
decider si Ie gOllvernemenl par
tira en Afriquc du Nord, il
convient dc s'assurcr des condi
tions de J"armistice aupres des
Allemands. Cette proposition
trouve un echo chez les hesi
tants, de plus I:n plus nombreux.

Le lendemnin, malgre I'ul
time tentative de Charles de
Gaulle pour retoumer la situa
tion en arrachant in extremis au
Premier ministre britann ique
Winston Churchill Ie principe
d'une union franco-britan
nique, dans la plus gfClnde
confusion, et alors qu'il n'y a pas
eu de vote du Conseil, Paul
Reynaud estime qu'il est mino
ritai.re par rapport aux partisans
de la proposition de Chau
temps. CI6turanl la reunion, iI
annonce sa demission. Philippc
Petain devient Ie nouveau chef

du gouvernement. Paul Rey
naud a-t-il volontairemcnt
laisse Ie champ libre au mare
chal Petain ?

II ne peut alui seul etre taxe
de « fossoyeur de la III' Repu
blique ", SallS con teste, il a ete
jusqu'au bout un republicain
sincere qui souhaitait la victoire
de son pays sur l'Allemagne.
Cependant, il a manque d'une
volonte politique claire. En
cela, la citation d'Emmanucl
Bcrl, " Sa pensee a ifle beaucoup
plus Jenne que sa conduile »2,

paraH fandee T '1: •

Le magot des paysans
En 1587, aurour de Lisieux, ce n'est pas du pain mais de l'argent que l'on distribue

aux pauvres des paroisses. Durant l'Ancien Regime, en effet, la monnaie servait bien,

jusque dans les campagnes les plus profondes, aux reglements quotldiens.

Deux recenrs colloques et un livre Ie demontrenr avec force.

Un hDmme de 101 iI sa table de .ravall lit ..n CDntrat 8 des pa)'san,.
Table.... de Pa..1 de Yos, 1643 (Turin, Galerie Sada..ba ; ci. Da911 Orlij,

o s
1. cr. Antoine
Folbir> (dir.),
CArgenl
des villages
dn X/If au XVII!

slide, actes
decolloque.
Rennes. BHR
n° 4, 2000.
Colloque
de Gercy, 2000 :
« l:Argenl des
carnp3gn~s ~)

actes apara]'1 reo

2. Cr. Jerome
Jambu,
L :4rgelTl dllns
les campagnes
nonnandes
it I'cipoque
modeme,
Le Pays d:4uge,
1550·) 726,
Paris, ADHE,
2000.

Jerome Jambu
Titulaire d'une mailrise

n\compensee
par Ie prix Jean·Bouvier
d'hisloire economique

elude de la monnaie
a longtemps ete Ie
domaine reserve des

..............- numismates. Elle sus
cite dcsormais Ie vif interet des
historiens, comme cn temoi
gnent notamment deux recents
colloques1. Et Ja circulation
monetaire apparalt comme un
element essenticJ dans la
connaissance de la vie econo
mique et socialc du monde rural,
en France, sous I'Ancien Regime,

Contrairement ace que l'on
a longlemps pense, I'argent
monnaie rle s'echangeait pas
alors exclusivement en circuit
ferme au sein des elites (nobles
et ecclesiastiques, bourgeoises
et citadines): on Ie retrouve aux
mains du peuple des campa
gnes. Couramment utilisee, de
bronze, d'argent et d'or, la mon
naie servait aux reglements les
plus quotidiens comme aux
transactions importantcs2.

En 1587, on ne distribue pas
de pain aux pauvres des parois
ses autour dc Lisieux, mais des
deniers, Meme les plus humbles
soM integresdans un circuit d'e
change qui necessite I'argent: la
monnaie n'est plus une mar
chandise,

II reste cependant tres diffi
cile d'erl mesurer la diffusion
exacte, les sourccs demeurant
particuliercment discretes sur
Ie sujet. Les inventaires apres
deces, par exemple, sont trom
peurs jusqu'au debut du XVIII'

sieele : it faut que l'cncaisse

metallique soit fort importante
pour qu'on la trouve mention
nee dans la succession.

Heureusement, d'autres
actcs notaries - traites de
mariage, ventes de terrc, de
rente ou de cheptel, baux
fournissent une mine dc rensei
gnements. La dotd'une fille, par
exemple, dont 1a partmonetaire
ne ccsse d'augmenter tout au
long de l'Ancien Regime, se vcr
sail« en metal de bonne mise »,

e 011 es louis,
<, tank d'or

que 'argent"

Lorsqu 'un notaire est assez
avise pour preciser la nalure
d'une transaction, on decouvre
que les contractants possedent
de bons «francsd'argem, leSIons,
et quarts d'escus » ainsi que de
solides « louis, tanl d'or que d'ar
gent ». Les terres ne se vendaient
qu'en « bonnes especes ",
nolammcnt lorsqu'elles etaient
modestes, Ie metal noble cons
tituant une garantic.

Certes, Ie « haricotier» (petit
proprietaire) du Beauvaisis ou
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Ie « joumayeur}) Uournalier) de
Nonnandie ont peu de chances
de disposer de quantite d'ar
gent. En outre, it est exception
nel que d'importanls capitaux
soient mobilises : l'argent, dans
la ptupart des cas, ne passe que
tres furtivement dans Ie foyer
on parle alors de thesaurisation
transitoire.

Cependanr, on est etonne de
trouver lant d'or au XVI' siecle
et tant d'argent au XVII' clans les
mains de la paysannerie nor
mande. Les actes notaries des
campagnes toulousaines du
milieu du XVIlf siecle contien
nent autant de reglements en
especes que ceux des campa
gnescnvironnanl Lisieuxa la fin
du XVJ' siecle.

Comment expliquer cette
monetarisation des campagnes
a partir du XVI' siecle ?Tout d'a
bord par la diminution des salai
res en nature au profit des ver
semenls en monnaies. Les
saisonniers agricoles eux
memes participerent ample
ment it ce phenomene tout au
long du XVIl!' siecle.

Les travaux de la proto
industrialisation ont enx aussi,
des lCl fin du Moyen Age, forte
ment contribue a la monetari
sation des campagnes : les pro
ductions de lin et de chanvre par
exemple dont les marchands
des viBes textiles s'approvision
naient dans les foyers paysans
etaient retribuees en argent.

L'augmentation de la pres
sion fiscale, ensuite. a, dans
la premiere moitie du XVlI' sie
cle, acceJere Ie processus de
monetarisation. L'impot plus
lourd necessitait en effel la
transformation des produe
tions en especes. Au point que
les campagnes ne sont pas en
reste - quoique avec un peu
de retard sur les viJles - en ce
qui concerne ['utilisation dt!
papier-monnaie emis dans
Ie cadre du Systeme de John
Lawen 1719-1720 - dans Ie
reglement des dettes en parti
culier.

Autant de raisons qui expli
quent que ['on compte auxxvW
et xvm' siecles chez les meu
niers normands et les fermiers

d'lle-de-France (Ies plus riches
des ruraux Clgricoles) au moins
quelques centaines de livres en
louis d'or et d'argent (pour Ie
reglement du fermage) et en
piecettes (sous de bronze ou de
billon, metal sans grande valeur,
pour les depenses courantes :
salaires aux joumaliers, etc.).

our les fermlers
des ur e cu

pour res bourgeols
des bourses b od 'e

En 1710, on trouvait 24 sols
dans les poches d'une auge
ronne det'unle qui n'avaitque 60
livres de biens, produit de
quelques menus travaux. En
1724, Ie iournalier Pierre
Gohier avail I'occasion de mani
puler un louis d'or, resuHat d'un
emprunt qu is'averera di.fficile a
rembourser. On pourrait multi
plier ces exemples pour tout
l'Ancien Regime, dans quasi
ment toutes les regions qui font
la France d'aujourd'hui.

Ou ces pieces etaien t-elles
conservees? Dans un des nom
breux coffres fermanl a ele de
la maison, avec Ie Jinge Ie plus
fragile, parfois I'etain, et les
papiers de famiJle (un traile de
mariage, quelques reconnais
sances de dettes et de rentes).

Les plus modestes se
contentaient de leurs poches
pour deposer de rares especes,
mais les fermiers, meuniers, et
autres coqs de village utili
saient des bissacs de cuir.
quand les bourgeois et la
noblesse disposaient de bour
ses brodees d'or. Trcs vite, loin
d'elre thesaurisees, cesespeces
allaient etres utilisees et rein
troduites dans Ie marche.

En suivant a la trace eet
argent circulant dans les cam
pagnes, on decouvre des ren
seignements precieux sur les
reseaux d'echange (ateliers de
frappe, distribllteurs, mon
naies etrangeres utilisees, etc.)
et sur les capacites n~eJles de la
paysannerie fran<;aise qui fit la
richesse du royaume.

1. J.
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lnde ..Pakistan •
• demain la guerre l

C'est ['une des zones a risque de la planete.
Le SOlis-continent indien, ou tensions ethniques, religieuses et economiques maintiennent

entre I'lncle et Ie Pakistan un etat de guerre larvee.
QU'accentuent encore les disparites demographiques.

tUnES
l. Pour 1')47, ce
sont l.:s dlitfrc,

du Pakist'lJl
llecideotal.
Le l';lkiSinn e'!
-II ,o.'mIX)~C

de <leux panic:, :
. l' I t, ce qui
c.on~lItue J'ael ue!
P"ki aD, rEst,
, ~aJe

,IIIJG1C m<!.inritl!
nmsulml1l1e,
dncnu
Jnd~pcmlalJ1

sOIl._Ie nQm
de Bnni;I'luesh
aIn suite
de la gucrre
pHklsHlno
im.licnne
de 1971

2. Le doctclIr
Ambcdkar
a p:lnicipe
~ 111 r daction de
la C n,tllUlion
q1l1 a aboll
rimou bilite
au pi, n
mSlilutlonnel.

Youssef Courbage
Directeur de recherche aI'INED

e Pakistan vient de
rallier leclub des puis
sances n ucIeaires,
achevant la creation

d'un triangle surarme : lnde
Pakistan-Chine, I'une des zones
les plus dangereuses du globe.

Car les deux premiers de ces
Etats sont en contlit latent. lis
n'ont pas surmonte les douleurs
de la partition de 1947, lorsque
les Britanniq ues aecorderent
l'independance au sous-conti
nent indien en distinguant
I'lnde a majorite hindoue et Ie
Pakistan musulman. Lesmassa
cres ct deportations qui eurent
lieu it I'epoque - plus de 15
millions de refugies, hindous et
sikhs vers l'lnde, musulmans
vers Ie Pakistan - impregnent
encore 1a memoire collective.

e Pakistan devrait
bient6 evenir

Ie premo r pa s
musul an du monde

La demographie avive
aujourd'hui ccs rivalites. Entre
1947 et 2000 fa population de
I'Inde a ete multipliee par3, pas
sant de 340 millions it 1,010
milliard. Et celie du Pakistan par
4: de 37 a141 millions l .

Les augmentations it venir
devraient etre tout aussi colos
sales. L'lnde depasserait la
Chine en 2045 avec 1.5 milliard
d'habitants. Le Pakistan attein
drait Ie quatrieme rang mon
dial, devenant Ie premier pays
musulman avec 331 millions
d'habitants.

A moyen et me me it long
terme, Ie Pakistan ne saurait
atteindre les chiffres de popula-
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tion de I'lnde. Cependant, sa
croissance demographique est
spectaculaire. La recondite des
Pakistanaises est presque deux
fois plus elevee que celie des
lndiennes :5 enfants par femme,
contre un peu moins de 3. A tort
ou a raison, cette difference
nourri t .Ie malaise en tre les deux
voisins, les nationalistes indiens
y soup<;onnant un element de
l'expansionnisme pakistanais.

Par un programme de plan
ning familial volontariste. Ie
gouvernement indien s'est
quant 11 lui constamment attele
a reduire La croissance demo
OJ aphique. En 1975-1977, des
millions de sterilisations forcees
furent ordonnees - des primes
etaient offertes aux agents de
sante qui sterilisaient des fem
mes, meme aleur insu. Mais les
Indiensont main tenant admis la
pertinence de la limitation des
naissances, fondee sur des
methodes reversibles. Au
contraire du Pakistan, ou popu
lation et dirigeants ne I'accep
tent que du bout des levres.

Signalons egalement, dans
ces deux pays, la rap ide evolu
tion de la pyramide des ages. Les
classes d'age qualifiees de « dan
gereuses" (souvent sans emploi
etreceptives auxdiscoursde.ffiCl
gogiques), les 15-24 ans, sont
tres presentes en lode et au
Pakistan (23 % de la popula
tion). Elles connaltront des evo
lutions opposees : une forte
diminution en lnde et une <tug
mentation au Pakistan (18 % et
26 % en 2025). Le marche de
l'emploi verra la pression des
jeunes s'attenuer en lnde, tan
dis qu'au Pakistan ceux-ci se
bousculeront encore plus nom
breux et risqueront d'aller gros
sir les rangs des ch6meu rs, voire
la clientCle des gangs et mafias.

La transition demogra
phique en lnde ne fait d'aiUeurs
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'nde Pakistan Bangladesh

I I

n'est pas une condition suffi
sante pour la paixcivile. Cesont
surtout les affrontcments enl re
sunnites (77 %) et chiites
(20 %) qui defraient la chro
nique, avec en arriere-plan la
sourde rivalite enlre l'Arabie
Saoudite et !'Iran, meme si les
hindous (1,5 %) et leschretiens
(1,5 %) ne sont pas epargnes
par la violence quotidienne.

De part et d'autre d'une
[rontiere contestee, l'lnde et Ie
Pakistan constituent done bien
un cas d'ecole pour les strate-

I:
Inde Pakistan Bangladesh

,.,

troisieme pays musulman du
monde. Celte croissance demo
graphique alimente les fantas
mes de certains nationalistes
indiens. La population musul
mane connal! 3 % de croissance
annuelle, contre 2,2 % chez les
hindous. Les premiers meltent
plus d'enfants au monde que les
seconds : 3,59 enfants par
femme contre 2,78 - et cela
meme chez les plus instruits.

Les plus extremistes des
nationalistes hindous ne voient
done leurs compatriotes musul-

61

• I

324

'--__=t.
Inde Pakistan

Dep"ls 1950, 'a populalion de I'lnda a et" multlpliee par 3. Celie du Pakistan par 4. La rivalile dentographique
se compllque d'une quesUon rellgleuse. La croissance da la population musulmana est en eftet Ires lorte,

8U Pakistan, IIU Bangladesh Ccree en 1971). Mals aussl en Inde, ou elle depasse d'un point celie des hlndous.

La poussee de la population musulmane

Musulmons

o Hindo(Js et QuIres

len millll:)f\~:

pas que des heureux. Dans cette
democratie federale, Ie nombre
de sieges au Parlement, Ie bud
get des Etats sont proportion
nels ala population. Or la baisse
de la fecondite concerne les
Etats du Sud (Andhra Pradesh,
2,25 ; Kamakata, 2,13 ; Kerala,
1,77 ; Goa, 1,77), plus avances
que cell>: du Nord (Uttar Pra
desh, 3,99 ; Rajasthan, 3,78 ;
Bihar, 3,49, etc.), penalises dans
leur representation politique.

La question essen tie lie,
cependant, reste celie des diva-

ges religieux. Les hindous ont
beau representer 82 % de la
population de l'Inde, Ie parti
nationalistc hindnu au pouvoir,
Ie Bharatiya lanata Party (B1P),
n'en cultive pas moins un com
plexe d'inferiorite envers les
autres confessions. Les sikhs
(dont la religion est issue de
I'hindouisme mais emprunte a
l'islam Ie monotheisme) sont
suspectes de separatisme au
Pendjab (nord du pays) et les
chretiens de propager les
conversions panni les intoucha
bles : pour lutter contre I'infe
riorile, liee 11 la naissance, atta
chee acette caste (16,7 % de la
population inditmne en 1991 ),1
docteur Ambedkar a preconise
que ses membres abandonnent
l'hindouisme pour d'aulres reli
gions plus un iversalistes, dont Ie
ch rislianisme2.

Mais c'est surtout I'islam qui
inquiete tes instances pOliliques
indiennes. Les musulmans n'e
taient plus que 35 millions dans
ce pays en 1951 et leurs elites se
ret'ugierent toutes au Pakistan.
IIs sont desomlais plus de 130
millions: l'Inde est devenue Ie

mans qu'« au Pakistan au au
cimeliere». lis procederent en
1992 ala destruction de la mos
quee d'Ayodhya, dans l'Uttar
Pradesh, puis aun terrible mas
sacre qui fit 2000 viclimes
musulmanes aBombay.

ninde, ero nee
conomlque et baisse

du faux de croissance
demographique

Celie [antasmagorie chau·
vine est exacerbee par Ie senti
ment que l'ennemi est ala fois
al'interieur el al'exlerieur. La
forte montee demographique
musulmane ne concerne pas
seulement I'Inde mais aussi Ie
Pakistan et Ie Bangladesh, d'ol!
partent des centaines de
milJiers d'emigrants clandes
tins vers l'Inde.

A con/rario, l'exemple du
Pakistan montre que l'homo
geneite religieuse alaquelle ses
dirigeants aspiraient (97 % de
musulmans actuellement, 83 %
au moment de la partition)

ges internationaux charges de
localiser les fulures zones d'ins
tabilile. En lnde, un develop·
pement economique rapide
double d'une baisse soulenue
du taux de croissance demo
graphique (1,5 % en 2000) peut
favoriser la reduction des
inegalites, que celles-ci soient
fondees sur la region, la classe,
la caste ou la religion.

Au Pakistan, en revanche,
l'augmentation de la popula
tion (2,5 %) obere celie d'un
produit interieur brut qui pro
gresse bien plus lentement
qu 'en Inde. Une croissance
allssi faible du niveau de vie
(1,4 % a2 % par an), quatre fois
pIllS bassequ'en [nde, n'est-ellc
pas de nature aaviver les riva
lites regionales et intereth
niques?

Tout porte a eroire que Ie
conflit qui a debute en 1947 a
encore de beaux jours devant
lui. Surtout si la question du
Cachemire n'est pas reglee el si
Ie Pakistan essaie d'exporter
ses difficultes internes chez Ie
voisin indien.

r.c.

~nmll 1940,
Ie Midi de' Fiance

dCY1ent une tun;
de ItPI .

Un ou¥ra~

llerMmc~

Mythu des ongrnc:s.
leu IGg
utilisatiaM palltiqllcS
de l'Antiquiti.
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PORTRAIT

1950 : naissance 0 Paris.

1970 : Nicolos Werth entre
a l'Ecale normole superieure
de Saint-Cloud.

1973 : ogregolion d'hisloire.

1978 -1979 : senior fellow
a Columbia University (New York).

1980-1983 : ledeur
o I'universite de Moscou.

1986-1989 : attache culturel 0
I'ambossade de france 0 Moscou.

1989 : Nicolas Werth entre
ou CNRS.

..

Son pere, qui avait quitte la Russi e en 1918, fut co rresp anda nt
de guerre anglais sur Ie front de l'Est pendant la Seconde Guerre

mondiale. Sa mere, une diplomate britannique en paste a Moscou.
A travers son c:euvre magistrale sur la societe sovietique, Nicolas Werth

est revenu, depuis plus de vingt ans, a son pays d'origine,

La patrie russe
de Nicolas Werth

HICOLAS WIRTH A PUBLIE

• fIre communiste en URSS sous
Sta/ine, Poris, Gollimord, 1981.

• La Vie quatidienne des paysons
russes de 10 revolution
ala colledivisotion (1917-1939),
Paris, HocheHe, 1984.

.les Proces de Moscou, 1936
19'38, Bruxelles, Complexe, 1987.

.I-fistoire de l'Union sovietique,
de l'Empire russe 0 /0 eEl, Poris,
PUf, 1990, 5" ed., 2001.

• Ropports secrets savilidiq ues,
1921-1991, en callaborotion ovec
Goel Moullee, Poris, Gallimord, 1994.

La Russie en revolution, Paris,
Goilimard, 1997.

II. A HOTAMM£HT PARTICIPE A

_I.e Livre noir du cammunisme,
Poris, Loffont, 1997, reed. Pocket,
1999.

Stalinisme et nazisme. Histoire
et memaire comparees, Henry
Rousso dir., Bruxelles, Complexe,
1999.

'PAHS « L'HUTOIR[ »

« Goulag : les vmis chiffres ",
nO 169, pp. 38-51.

« Comment Staline 0 offame
/'Ukroine », n° 188, pp. 78-84.

.4< La prise du pouvair par les
bolcheviks ", n° 206, pp. 24-35.

I( La Russie sovie'ique :
revo/ulian, socialisme et
didature », n° 223, pp. 8-21.

• ., Deportation, Gou/og,
famines ... L'URSS ou Ie ft?gne
de /0 terreur ", n° 247, pp. 54-59.

A
vant de parler de. lui,
Nicolas Werth park
de son pere : Alexan
dre Werth, ne en 1901

a Saint-Petersbourg, d'une fa
mille de negociants allemands
venus des pays Baltes au XYlO'

siecle, qui fut emprisonne par la
Tcheka en 1917, s'enfuit de
Russie en 1918, emigra en An
gleterre, devint correspondant
de guerre envoye par la BBC en
Russie sovietique en 1941, de re
tour en Europe de I'Ouest en
1948, suspect aux deux camps en
pfeine gucrre froide, vivotallt des
lors aParis, et se suicida en 1968,
en apprenant I'entree des char~

russes 11 Prague.
Nieolas Werth est ne a Paris

en 1950. Ses parents s'etaienl
rencontres it Moscou pendant la
guerre, chez Boris Pasternak: sa
mere faisait partie du corp,
diplomatique britannique. Des
ses plus jeunes anllees, il a ele
confie a sa famille paternelle,
emigree en France depuis les
annees 1920, etablie comme
dans une citadeJle dans un
immeubk du XVI' arrondisse
ment, pas loin de J'eglise ortho
doxe : Ie russe est sa langue
matemelle, il a choisi la nationa
lite franc;aise aseize ans.

Alexandre Werth n'etait pas
un russe blanc, comme Ie restc
de sa famille. Ni un revolution
naire. II etait nostalgique de la
Russie d'avant la tourmellte, la
Russie souffrante, celie qu'il
avait c6toyee pendant les qua
tre annees de guerre ; ct il avail
subi I'un des plus profonds
chocs de son existence en se
trouvant., sur Ie front de I' 'st, au
contact de la barbarie nazie, lui
qui eta it impregne de cultun: )
allemande.

oyage dans une terra
incogn(ta : la societe

paysanne russe d'avan1
181 co lectMsation

En 1968, I'annee de la mort de
son pere, Nicolas Werth est en
classe preparatoi!e aHenri-IV
- il integrera I'Ecole normale
superieure de Saint-Cloud. En
1975, if obtient un paste de lec
t.eur al'universite de Minsk. 11 n'y
trouve pas les sources sur les
quelles il aurait souhaite tra
vailler. «.Ie suis done aIle mi sont
les archives, en l'occL/lTCnce aux
Etals-Unis)l : il passe deux ans it
Columbia, oll se trouve Ie seul
fonds sovietique disponible en
Occident, celui dcs archives du
parti de Smolensk, saisies par les
nazis a l'automne 1941, recup·
rees par les Allies en 1945.

II en tirera son premier livre,
ElI'e comJnuniste en URSS SOliS

Staline, publie en 1981. A travers
les comptes rendus des reunions
de cellule, les autobiographies

redigees par 1es militants, Ie recit
des purges, c'est Ie portrait col
lectif des nouveaux croyants
d'une religion seculiere. Mais ce
qui Ie frappe surtout dans Ie
fourmillement des textes, c'est Ie
desordre, I'inefficaeite du sys
Ierne: « Une fois que I'on a pade
de IOlalitarisme, on n'a lien dit,
expose-t-iJ. On ne peut s'el? tenir
Iii si ['on veul rendre compte de la
camp/exile des situations. C'esl un
concepl plus operaloire pour les
politologues que pour les hisLO
riens. "

Ce qui resiste aux schemas
abstraits, l'epaisseur vecue des
experiences singuJieres, il fallah
aller la chercher plus loin, au
dela des cercles du Parti et du
milieu bien quadrille de Ia ville.
Dans les campagnes russes, cette
"telTa incognila» qui, quai qu'en
aient dit les directives du Comite
central, souhaite les bureaucra
tes de Moscou, ecrit les histo
riens convaincus que Ie commu
nisme avait lamine une societe
tout entiere, a survecu en preser
vant ses pratiques, ses croyances,
sa civilisation. D'ouLa Vie quoli
dienne des paysalls russes : l'his
toire de fa resistance, ouverte ou
larvee, ala collecrivisation.

La matiere de ce deuxieme
livre, Nicolas Werth la reunit
alors qu'if se trouve en poste a
Moscou. entre 1980 et 1983, dans
une atmosphere" nils lowde, la
fin de Brejnev, Ie regne crepuscu.
laire d'Andropov : j'ewis fecleur
mais je n 'avais pas d'eludiants.
puisqu'on se mefiail alors, en
URSS, de faqon Lancinanle,
paroxystique anouveau, de lout ce
qui venait de l'Occidenl ». II est
aUe a fa rencontre de la societe
russe d'avant 1917, celie des
rumeurs, des rites. des modes de
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~( II Y a des pratiques terroriates qui sont proprea au communlsme )J (el. J. SassierjGallimBrd).

vie en commun : « La force d'iner
lie, {a resistance au seils meca
nique du te/me ", voila ce que
livrent les sources, pour qui les lit
sans a priori ideologique.

Apres ? Dne interruption de
deux 'lnS. pour partir en Chine,
ou Nicolas Werth choisit de sui
vre sa femme. Deux ans qui lui
ont profite ? Pas vraiment,
avoue-t-il, mi-confus, mi-nar
quois : il a fait un peu de chinois,
mais enfin iJ n'a « pas de plan de
cam:ere ». II retrouve Moscou,
entre 1986 et 1989, pendant les
annees Gorbatchev : un extraor
dinaire laboratoire d'idees, de
revendications, d'expressions.
Attache culturel a I'ambassade
de France, il aurait pu se trouver
cantonne a des taches ingrates,
comme « d'aller chercher les invi
tes de I'limbassade al'aeroport, de
leur faire visiler La ville el de les
remetlre dans l'avion ». Ce n'est,
heureusement, qu'une partie de
ses attributions: son superieur
hierarchique a l'intelligence de
lui demander un rapport hebdo
madaire sur la vie cultureIIe

sovietique. Une fabuleuse expe
rience, au contact de gens qui
redecouvrent la liberte, et en
jouissent « sans aucune faculte de
prevoir I'avenir, entierement dans
{'ebullilion du present ».

La tsm le dechainee
par Ie Livre n r

du commun;sme

Entre au CNRS en 1989, il se
voit confier, sur l'impulsion de
Marc Ferro, une mission qui Ie
ramene une fois de plus dans la
capitale sovietique, ou i\
depouillera, en compagnie de
Gael Moullec, les rapports
adresses aux dirigeants du
PCDS, par les directions locales
du Parti ou par la police poli
tique, sur I'elat de 1<1 societe, des
annees 1920 a 1953.

Le livre qui en sortira, Rap
pOTts secrels sovieti.ques perroet de
saisir 1a nature du totalitarisme
qui est « d'&re dynami.que, d'etre
un mouvement ", se nourrissant

de lui-meme, jamais acheve,
puisque « 10 terreiu-est un mode de
gouvernement qui pravient aussi
d'une frustration, parce que l'U/o
pie du controle total exerce sur une
societe n 'est jamais realisee. D'OlI
celie dynamique de 10 violence,
sans cesse reactivee car Ie regime
/o/alitaire ne rest jamais parfaite
ment, si I'on peuI dire, el par conse
quen/ /ente, dans une course en
avanl qui ne fini/ pas, de pallier
celie inefficacite insupportable".

A partir de 1993, Nicolas
Werth s'installe en France. En
1995, il entre a l'Instilut d'his
toire du temps present - « un
endroit au je me sem bien, enfin".
C'est de la qu'il affronte, en 1997,
la tem pete dechainee par 1a
publication du Livre nair du com
munisme, ouvrage collectif dont
Stephane Courtois a signe la pre
face, controversee, et auquel
Nicolas Wer:th a apporte, sous Ie
titre « Un El<lt contre son peu
pIe ", une Ires longue contribu
tion : Ie biJan de 1<1 terreur exer
cee par Ie pouvoir contre la
societe sovielique entre 1917 et

PORTRAIT

1953. Aujourd'hui, iljuge que c'e
tail « malgti toUI, un livre utile ».

Mais il aurait prefere que I'ou
vrage flit I'occasion de reflechir
sur la question de la specificite
des formes de crime commu
nisle. Car" ity a bien des pra/iques
le/Torisles qui sont propres au
communisme. Elles s'exercent
dans un premier temps conlre des
resistances reelles de !a societe. Et
puis, dans un second temps,
immanquablemen.t, surgit celle
ideologie faus/ienn.e, celie course
effi-enee allne sorle d'abso/u ideo
logique ».

u hcation
es rapports de I olice

Htlque
a chives du ag

Ce qui n'exclut pas les diver
gences dans l<l pratique, les speci
t'icites nalionales, « Ie naliona
lisme anli-occidental en Chine, Ie
racisme au Cambodge, au bien,
plus generalement, dans les annee
1960 et 1970, celie acceleralion et
radicalisation qui provienl du fail
que Ie ditigeants de ces regimes ant
Ie sentiment que Ie temps leur est
compte, qu'il ne joue p{us en leur
favew; que pew-Nre l'his/oire leur
donnera tort ".

Aujourd'hui, Nicolas Werth
prepare pour les editions du
Seuil un livre qui s'intitulera Pou
voir et sociele en Russie sovii/ilJue,
1917-1953. Et il poursuit en Rus
sie la publication des rapports de
police politique sur l'etat des
eampagnes, pour les annees
1918-1939 (quatre volumes, dont
deux sont sortis), dirigee par
I'historien russe Viktar Danilov.
II participe aussi a la publication
de six volumes de documents sur
Ie Goulag.

Feutre, contenu, parfois
moqueur mais Ie plus souvent sur
Ie qui-vive, Nicolas Werth decou
rage loute familiarite et n'a pas Je
gout des confidences. Alexandre
Werth « avail laisse Ie registre
emo/ionne! deborder sur l'ensem
ble de sa vie ». Son fils s'est mis en
reserve de la passion et des C<lta
strophes qu'elle engendre. Ce
qui lui a permjs d'ecrire, en
silence, methodiquement, une
ccuvre toute d'analyse, de
rigueur et aussi de profonde
emp<lthie, sur Ie pays d'ou il
vient, et qui s'est effondre dans l<l
tounnente de 1991.

Veronique Sales
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TRIBUNE

Vous avez dit
« principe de precaution» 7

•
Des imperatifs economiques qui ne s'avouent pas comme tels.

L'utilisation hypocrlte de rlsques imaginaires encourus par les consommateurs.

Voila comment, au lieu de vacciner les animaux, on les abat par milliers.

Corinne Lepage, ancien ministre de l'Environnement,

condamne ces autodafes d'un autre age.

'AUfI R
COrlil'l~ Lep;rgc
(:I cr~ mini~!'l;

de l'E'I\il'lln-
•1 IIJcll! entre
1'195 e( l~tj7

e dtbat qui a surgi en
France et en Europe sur
Ie point de savoir si la
bonne attitude a adopter
consiste, comme I'ont

decide les gouvernements, a abattre
systematiquement les betes atteintes
de la fievre aphteuse ou meme simple
ment susceptibles d'avoir ete contami
nees, ou bien s'il faut les vacciner pour
empecher fa propagation de la mafa
die, est crucial.

Tout d'abord, chacun I'aura compris,
il n'y a ni politique de prevention ni
principe de precaution en jeu lorsqu'on
decide d'abattre des animaux qui ne
sont pas malades. Et qui, meme s'ils
I'etaient, gueriraient a98 % de la mala
die qui les aura it frappes I

Aucun souci de l'environnement,
aucune consideration de sante pubJique ne peuvent justi
fier ces charniers et ces holocaustes qui paraissen t appar
tenir it un autre age.

En deux mots: ce sont des motifs d'ordre economique
seuls qui expliquent ce choix, justifie par Ie fait que toute
exportation se revelera it impossible aun pays qui aurait
implicitement reconnu etre atteint de la fievre aphteuse
parce qu'il aurait pris fa decision de vacciner.

Ce choix, assume par des gouvernements par ailleurs
prom pts a condamner les attitudes pretendu men t
archaiques des defenseurs du principe de precau tion,
appelle a la reflexion. Jusqu'a present, la vaccination avait
toujours ete presentee - ce qu'elle est dans l'immense
majorite des cas - camme un progres en matiere de sante
publique, ayant permis J'eradication de maladies touchant
I'homme comme la varioJe, les animaux commc Ja peste
porcine. Si, en 1991, la decision d'arreter en Europe la
vaccination contre la fievre aphteuse a pu etre prise, au
motif que la maladie avait ete eradiquee sur ce continent,
c'est precisement parce qu'une campagne de vaccination y
avait porte ses fruits .

Anterieurement, nos campagnes avaient ade multiples

reprises connu la fievre aphteuse (ef
p. 58). A J'epoque, les animaux etaient
Ie plus souvent abattus, mais pas
necessairement : la plupart d'entre
eux guerissaient et s'ils produisaient
moins de Jait durant un certain temps,
la rentabilite se retablissait progressi
vement.

Les animaux d'elevage atteinls
etaienl ainsi mis en quaranlaine et, au
boul de quelques semaines, voire de
quelques mois, les choses renlraient
dans l'ordre. Dans les annees 1950, on
n'hesitait meme pas a manger les
betes abattues attelntes de flevre aph
teuse. II n'en a apparemmenl jamais
resulte aucune consequence nefaste
pour la sanle des consommateurs.

Ainsi, l'abattage, sous sa forme la
plus barbare, detendu par les tenants

du liberalisme absoJu - habituellement pourfendeurs du
principe de precaution! - n'est en aucun cas un remede
ala situation presente.

II est tout a fait fallacieux de Ie presenter comme un
moyen d'eviter Ja propagation de la maladie : seule la vac
cination serait ameme de Ie faire.

Ajoutons que l'environnement est curieusement mis a
mal par ces nouveaux defenseurs de l'hygiene et de la
nature puisque les charniers sont autorlses alors que ne
l'est pas J'enterremenl d'un chien dans un jardin !

Certains Etats, les Pays-Bas, voire la Grande-Bretagne,
songent aujourd'hui a changer de politique et achoisir. la
vaccination, Quitte du reste a sacrifier les betes vaccinees
pour pouvoir reprendre Jes exportations.

Nous <lvons decidement tourne Ie dos a la fois au pro
gres scientifique et aux valeurs humanistes que notre
societe pretend sauvegarder.

En definitive, Ie progres est bien devenu un alibi ageo
metrie variable, uniquement destine a caulionner des
decisions economiquement contestables et moralement
injustifiables.

Corinne Lepage
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La chute
de l'Empire romain

ne date marque traditionnellement la chute

et la fin de l'Empire romain : 476. Quand Ie souverain

barbare Odoacre depose Ie dernier empereur

d'Occident, Romulus Augustule, Or les historiens ont etabH

que cet episode n'est qu'une peripetie au regard du profond

bouleversement

qu'a constitue, depuis

Ie debut du ye siecle,

l'arrivee en masse de tribus

barbares determinees

as'installer dans l'empire

plut6t qu 'a Ie renverser.

Un changement

dans Ie rapport de forces

geopolitique entre

Rome et ses voisins, done.

Et en aucun cas une

decadence!
L'HISTOIRE N' 2 \ MAl 2001

33

SOMMAIRE

34 LA PLUS GRANDE
REvoLUTION
CEOPOUTIQUE
D'OCCIDENT
par P'ierre Chuv,in

39 US BIIRBARES :
DES nO~'Ams COMME
LfS AUmES?
d'ap I1Is Stepbaue Le ~ecq

44 CONSTA,NTlNOPLE,
NOUVELLE ROME
par Stephane
Yerasimos

46 DE GI'BBON
A« GLADIATOR I).

LES PROPHfrES
DE LA DECADENCE
par Clen Bowersock

48 MARC AUREu. K£HNEDY
n KHROUCH1CHfV
Jlar CllIUlte IIzizi!

52 « UN tVENEME.NT
AUSSI FASCINANT
QUE LA DISPARITION
DES DIINOSAURES »
entretien
avec Paul Veyne

Docul!t!1l
36 U OERNIER [MPE.REUR

MISB 41J POIMI

38 UN JOUR o'Aoirr 410

48 ANTIQUI1E TARDIWE.
MODE O'EMPLOI

RrJl'£1I£s CMlTOCJLlf'lill)UI ~

42 II' SI tClf ;
lE CRAND EMPIRE

395 ; LI PARTAG£
oRIOO-OCCID ENT

VI' SIEClE :
CONSrumltOPU H
us ROYAll MES DARDARI S

REPorEs CltnONOlO~IOIlI:S

43 DE IHlMUWS II U\ eH liTE
DE L'EMPIRE

5S Pou" IN s,!,'l'()fR pws



DOS
bA CHUTE DE L"EMpmE ROMAIN

Pierre Chuvin . Professeur a I'universile de Paris-X-Nanterre

La plus grande revolution
geopolitique d'Occident

En 476, lin chef barbare, Odoacre, depose Ie petit Romulus Augustule.
Pour les historiens, cette date symbole marque la fin de l'Empire romain cl'Occident.

Cependant, plus qu'un evenement catastrophique,

ce que Ie v· siecle a vu se produire, c'est une serie de mutations economiques,
demographiques et politiques sans precedent.

Et Ie panage de l'heritage romain entre Constantinople et les royaumes barbares,

L'.AU U
Pf"f. ur
it rllniwn;ile
de Par('·X·
Nanterre,
Pierre Ch'lvi!l
est membre
du comile
de redaction
de L'Hisroire.
]I 3 publie
Chmtllqlle des
dermers pmens
(Le, Iklles
Lellrc~'r=ayard,

ICJCJI) et (raduit,
av~

M.·C Fayant.
13 Descnpl1'oIJ
de Salllrc-Sophie
par Paul
Ie Silentiaire
(A. Die, 1997).

Rome, it son apogee, constituait un
empire tel qu'on n'en avail jamais connu,
A partir du regne d'Auguste, en 27 av, J.
C, et pour cinq siec1es, 60 millions d'habi
tants, de la Grande-Bretagne it la Meso
potamie, de la Germanie au Sahara, se
trouven! sous son contrale administratif et
militaire. Quand ce colosse s'est-il effon
dre?

II y a des reponses traditionnel1es a
cette question sur un evenement qui fut
vraiment (res attendu I Car la chute de
Rome est jugee imminente bien avant Ie
debut de I'empire, des I'an 110 avo J.-e,
par le rai berbere Jugurtha, s'exc1amant,
lorsqu'iJ en est chasse et qu'il fa quitte it
jamais : « Ville II vendre, el qu.i perira bien
tot, si dIe trouve un ache/eur' ! »

Rome, pourtant, a tarde it periL Qui I'a
tuee?

• Premiere reponse, l'empereur Cons
tantin, Ie 11 mai 330 sur Ie site de Byzance,
10rsqu'iJ inaugure sa nouvelle capitale,
Constantinople, une « jeune Rome ",
capilale d'un empire qui, agrands pas, va
devenir chretien. Mais J'empire continue,
la « vieille Rome" aussi.

• Deuxieme reponse, Ie roi barbare
Odoacre, Ie 22 aout 476 it Ravenne, 10rs
qu'il depose en douceur Ie dernier empe
rem et envoie it Constantinople les insi
gnes du pouvoir imperial, reconnaissant
ainsi la « jeune Rome" comme unique

L'HlsrolRE I' 2'J MAl 2001
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Uevenell1cnt de 476 n'est qu'une peri
petie, mais eJle se situe dans line periode
qui marque, de l'aveu a peu pres general,
la fin de l'Empire romain : elle part de la
mort en 395 du dernier empereur qui ait
reellement regne sur I'ensemble de I'em
pire, Theodose I", suivie par une irruption

MOTlS
t.Sa!luste,
jllgunha, 35.

2. Le Saint
Empire romain
german
avait ell' 1'0 ~

par Orhon I" en
962. Repren~m
l'nerilage
de I'Empire
rome;n. i1 devall
rasse:mbler
Jes Etats el
les princip-dures
de l'Occldent
cnreuen
SOUS une meme
monarcnie
fI se )jmira
prauquemenr
11 "AJlemaglle
et i1l'1ralie

3. La date n'est
pas sure
11 l'annee pres.

Qui, Apres la chute de Rome, l'Empire
a sUfYecu al'Est. L'heritage a ete recueilli
par les heritiers institutioJJnels, que nous
appelons Ies Byzantins, et qui eux-l11emes
fit:' se disaient que « Romains ».

Rappelons qu'une ville de i'est de la
Turquie gardc aujourd'hui Ie nom d'Erzu
rum, adaptation turque d'une expression
arabe, « la terre de Rome ", Ardh al
Rum .. « Grecite " se elit romiosyni,
« romanite" pour les Grecs d'aujourd'hui.
Et qui ne conna'lt Ie terme, devenu mepri
sant, de rowni employe par les musul mans
pour designer les chretiens ?

A bien des egards, les califes de Damas,
de Bagdad et de Cordoue furent aussi les
heritiers de Rome: ils se coulerent dans
son administration, gardant quelque
temps Ie grec comme langue de chancelle
rie. Des 636 en effet, la bataiIJe du Yar
mouk Iivra aux musulmans l'essenticJ du
domaine oriental de Rome3 : la Syrie, la
Palestine, ['Afrique du Nord - l'Bgypte
fut perdue en 646.

L'islam lui-meme commen~a par rc
cueillir une grande part de l'heritage et,
de la seconde moitie du vll' siecle jusqu'au

milieu du XIII", Ja majeure partie du
defunt Empire romain connu£ une

civilisation urbaine dont ['eclat
n'avait rien it envier aux

pIllS belles heures de
Rome.

Ainsi, Ie bas
si n mediter

raneen,
apr es

5 l il fallait 'rouver les indices
d1une <t decadence I> de l'Empire ramain
au IV"·"o siec.e, Us ne seraient certainement
pas a chercher dans ('architecture.
Le regne de Constantin (306·337) est marque
par .'edification de monuments glgsnlesques.
Ainsj, ci-contre, I'arc eleve it Rome en 315
OU, ci-dessous, la basilique de Treves
lei, Da911 Orti et Vanni A,ehlve/Corbis·Sygmal.

majeure des Barbares en 406 CI un pre
mier pillage de la capitalc en 41 () par les
Wisigoths d'Alaric.

Cette periode de bouleversements
amenera, en Occident, la formation de
royallmes s'accommodant de Ja vacance
du trone imperial rOll1ain, ala fin e1u v' sie
cle et au debut du VI' - Ie plus connu,
chez nous, de nos roya umes est cvidem
ment celui de Clovis.

Ce qui s'est produit au cours du V" sie
ck en Occident a ete en effet un change
ment de nature, fondamental ccrtes, du
pouvoir politique. La chute de Rome,
c'est un choix divergent fait (ou impose)
en Orient et en Occident. En Orit:nt, il se
traduit par Ie triomphc: de I'absolutisme
imperial.

En Occident par la mise eLl place d'un
systeme politique qui donnera naissance
aux royalllllCs de !'Europe medievale et mo
derne, puis aux Btats-nations du XIX' et du
xx' siecle. Et ce processus-lit n'est pas celui
d'une annee mais celui d'un siecle : Ie V".

YRJIlI NlliiNl'

source de lCgitimite imperiale (cj: docu
ment, p. 36),

• Troisicme reponse, Ie sultan ottoman
Mehmet II, Je 29 mai 1453, en prenant
Constantinople, ultime reduit de I'Empire
romain J'Orient - un empire qui tenait
dans une ville et ses faubourgs.

• Quatrieme reponse, l'empereur corse
Napoleon I", Ie l" aout 1806, notifie la fin
du Saint Empire romain germanique,
lointain avatar de I'empire d'Occident 2,

Chacune de ces dates contient une part
de la reponse ... mais aucune ne I'epuise.

[!JPASSE
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LA C'H UTE DE: l' EMPf RE ROMAI H

?

Loin d'aftaibllr I" po..voir Imperial,
Ie christianisme 1'8 sauvent renforce. Portrait
d'une prlncesse de la femille de I'empereur
Constantin. Peulaotre sa seconde epous.e,

Fa....ta (fr"sq.." d" palais Imp6rial de Trev"s,
M ....ee episcopal),

pas cacher la profonde impregnation
greco-romaine des arts et des litteratures
qu i s'epanouissent alors.

Bouleversement demographique enfin,
celui que nous avons Ie plus de mal a
apprehender, fanle de mesures precises.

rs I E CHA STIA E
[_ A.· MIN' L' M I

Des l'Antiquite, Ie christianisme a ete
rendu responsable de I'affaiblissement du
pouvoir central. C'est paradoxal, car des
empereurs chretiens furenl de remarqua
bles gene raux et de grands hommes d'Etat.
Mais Ie tulle polytMiste officiel avait pour
but e.. sentiel d'assurer la stabilite et Ja pro
sperite de l'Etat : les sacrifices gagnaient a
Rome la faveur des dieux, tes serments
pretes devant les aUlels l'assuraient de la

, fideJite des sujets, les empereurs etaient
promis Ii la divinisation. Des lors que ['em
pereur abandonnait ces pratiques, prospe
rite ct stabilite se trouvaient mcna<.:6es.

Cela, c'etaille point de vue des tenants
de la religion traditionnelle. Ce qui cst sur,
e'est que Ie christianisme n'a pas tue I'em
pire en minant sa force militaire. II est au
contraire arrive au pouvoir grace a son
efficacite dans ce domaine : « Sous ce sigm:
[Ia croix) ru vaincras », c'est ce que Cons
tantin avait lu dans Ie ciel avant la bataiJle
decisive dite du Pont Milvius, qu'il rem
porta contre l'empereur d'Occident
Maxence et qui lui livra Rome (312).

7'

La chute de l'Empire romain est un
theme spectaculaire, par les scenes de
pillage qu'il evoque, par I'idee (fausse
mais si poetique) d'une violence suhie et
acceptee par Ie civilise face au "barbare ». ~

El pourtant, si les Romains ont une J
reputation de b[ltisseurs, si I'essence de ...._-L..::..-J;. -.4~::..

I'empire semble se reveler dans leurs edi
fices gigantesques, alors la periode qui
commence au regne de Constantin (306
337) devrait etre consideree comme celie
de leur apogee'

L'arc triomphal de Constantin est Ie
plus grand qui subsiste. Et quoi de plus
impressionnant, aujollrd'J1Ui, sur Ie
Forum romain, que la basilique dite de
Maxence ? Dans une loin tiline province
mosellane, que la basilique constanti
nienne aTreves ? Les seuJes stntnes colos
sales qui nous restent de I'Antiquite ont
ete coulees ou taillces pour des empe
reurs du IV' siecle. Les thermes les plus
vastes de Rome (avec ceux de Caracalla)
furent batis par Diodetien entre 298 et
306 pour desservif la " sooeme region» de
fa Ville (Quirinal et Viminal).

Et Constantin, quelques annees plus
tard, en fit construire d'au tres, aujour
d'hui tolalement detruits, pI us petits mais
tres so ignes, correspondant a une wile
plus rcsidentielle de Ja mcme region. Ces
constnletions 11 viscc utilitaire temoignent
d'un dynamisme urbain persislant. Au
debut tiu IV' siecle, Rome allait mourir,
soit; mais elk ne s'en doutait guere.

II faut done nous defaire de I'idee que
nons avons a expliquer une decadence
alors que les reussites sont aussi patenles
que les echecs. Considerons plutot ('" Anti
quite tardive" (IV-VI' sied .) comme line
epoque de changements profonds.

Et dans tous Ics domaincs : politique et
religieux, etroitqnent assodes comme
toujour . avec Ie triomphe du christia
nismc. Economique et social, avec une
mutation profonde des villes et des rap
ports ville-campagne. Culturel, avec une
montee des particularismes qui ne doit

bien des nux et renux, reste jusqu'a
aujourd'hui divise entre Est et Sud a pre
ponderance islamique alars qu'Ouest et
Nord demeurent a preponderance ebre
tienne. C'est I'avenement de I'islam, plus
que la "chute de Rome ", qui a profonde
ment modifie Ja geographie politique et
culturelle de la region.

DOC U M E NT

Les evenements de 476

raeon [es en 1776

par Edward Gibbon. Exuaits

Le dernier empereur

O
doacre mena quelque

« temps une vie errante
parmi les Barbares ;

I'intrepidite de son caractere
et sa situation Ie disposaient a tenter
les entreprises les plus hardies.
II fut admis au service de J'empire
d'Occident, el obtint bientot un poste
distingue dans les gardes.
Ses compagnons lui donnerent Ie titre
de roi ; mais il s'abstint, durant tout
son regnG, de la pourpre et du diademe,
pour ne point eveiIJer la jalousie.
Les Barbares etaient accoutnmes a la
royaule, et les dociles Italjens etaienl
disposes areconnaitre sans mnrmurer
I'autorite qu'il consentirait a exercer
comme vice-gerant de I'empereur
d'Occident ; mais Odoacre avait resolu
d'abolir ce tilre inutile et dispendieux.
Le malheureux Augustule fut force
de servir d'instrument asa propre
disgrace: il signifJa sa resignation
au Senat, et cette assemblee adressa
une lettre aI'empereur Zenon,
qui venait d'etre retabli snr Ie trone de
Constantinople. Les peres conscrits
declarent qn'uo seul monarquc suffit
pour delCndre J'Orient et l'Occident.
lIs consen tent 11 transferer Ie siege
de I'empire aConstantinople,
et renoncent au droil de se choisir
un maHre. IJs assurenl que les verlus
d'Odoacrc meritenlloutc leur
contiance, et supplient I'empereur
de lui accorder Ie gouvernement
du diocese d'Italie. La genereuse pitie
d'Odoacre epargna le jeune homme
qu'il ne pouvail craindrc. II lui assigna
pour retraite Ja maison de Lucullus,
siluee dans la Campanie, et lui assura
un revenu de six miIJe pieces d'or.
Lorsque les Vandales repandirent
la terreur sur les cotes de blllcr,
1a maison dc LucuIJus, situ6c
sur Ie promontoire de Misene, prit
insensiblement la forme et Ie nom
d'une forteresse, retraite obscure du
demier empereur de ('Occident. "

His/Dire du dec/in et de fa chute de
{'Empire romain, reed. Le Seuil, 1994.

5. Les Parlhes,
peuple "anitn.
[one 'nl au
m' S'L'C!e avo .I.-c.
unc dynastle
don\la
puissance
s'flendil en Iran
el en Babylonie
au 1~ siccle
avo J.-c.
Les Parthes ne
=....er.:ot
d'a1lrolller les
Romains it partir
du I sieele
av.l-C.
La dynaslie
~i melll
b"aIlJe'lOe des
Sammdes cr~n

entre 224 1651
un vaste empire
,'elendan\
du Khorussan a
la M ; opolmme.

4. Muahi"a•. 18,
19.
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_ IRE EST·IL N
E ASSIEO '-E?

L'Emplre
romaln au tv·
sU~c", : un
COl0559, qui
ne salt pas
qu'il va
sJeffondrer,
Et qui ,;Ieve
des statues
8 son
image.
Ci-contre:
un
empereur,
sans doute

Valentlnlen ."'
(364-375].
Sculpture
provenant de
Constantinople,
aujourd'hui
a Bar~etta,

dans Ie Sud
de t'ltalie
lei. Pagli Orti).

Non. II se maintient au cours d'un
long IV' siecle de reorganisation et

meme d'essor urbain dans certaines
regions, malgre deux catastrophes: Ie 27
juin 363, la defaite et la mort de l'empe
reur Julien devant les Sassanides, en
Mesopotamie. Quinze ans
plus tard, Ie 9 aout 378,
Ie successeur de

Julien en Orient,
valens, est ecrase
par les Goths a
Andrinople

gence de royaumes dont les mal
tres se sont d'abord montres tres
attaches arespecter les formes de
la legitimite romaine.

Examinons ces Barbares de plus
pres. « Barbare " est un tenne cultu-
re! et non ethnique - c'est I'etranger
non assimile. La plupart ne voulaient
pas detruire I'empire, mais s'y
installer et, a leur tour, devenir
des « Romains ». Curieusement,
la representation courante
neglige I'adversaire Ie plus tenace,

surtout ilia fin de I'An
tiquite : l'ennemi ira
nien, d'abord parthe
puis, a partir de 224 et
beaucoup plus redouta
ble, sassanide5 - aussi
civilise que Ie Romain,
resistant al'assimilation et
qui fit peser aux frontieres
orientales LIne menace cons
tante, et epuisante.

A I'Ouest, il faut relativiser
les choses. La pression aux
frontieres, les migrations de--l peuples ne datent pas du v'
siecle. Sans remonter jusqu'a

l'installation des Gaulois dans la Lombar
die actuelle vers 400 avo J .-C, les Teutons et
les Cimbres sont ecrases par Ie general
romain Marius aAix-en-Provence et aver
ceil, en 102 et 101 avo J.-C Un demi-siecle
plus tard, la conquete de la Gaule par
Cesar est pour une part preventive, face au
pouvoir grandissant du roi sueve Arioviste.
En 9 ap. J.-C, un chef germain, Arminius,
chasse les Romains de la rive droite du
Rhin.

Le prince, neveu et fils adoptif de I'ern
perellr Tibere, qui Ie pun it re<;oit Ie surnom
de Germanieus, «Germanique" au sens d
« vainqueur des Germains ", qui sera porte
par nombre d'empereurs du II' siecle, en
meme temps que celui dePanhicus, « vain
queur des Parthes », qui commemol'e des
victoires sur Ie front oriental.

All milieu du lJ' siecle, en Pannonie
(plaine du Danube), Marc-AureJe se debat
contre les Marcomans. Un siecle plus lard,
des Goths envahissent la Dacie (Rouma
nie), s'installent dans Ie delta du Danube,
pillent Ie littoral de la mer Noire et I'Asie
Mineure. En 267, ils arrivent jusqu'a Athe
nes. Des Alamans envahissent les territoi
res de la rive droite du Rhin, les Francs
lancent des raids en Gaule et en Espa
gne. Aurelien (270-275), vainqueur
des AJamans, des Goths et des Palmy
reniens, entoure: Rome de murailles :
meme la capitale de I'empire invinci-
ble ne se sent plus en tOlale securite.

t

Eglise
chreHenne
n

merveilleux
instrument
au service
du pouvoir

Les Barbares. Ou Ie grand frisson. La
mise en scene de I'assaut contre Rome, les
vagues successives, hur/anles, se brisant
contre Ie mur des legions: c'est I'image du
film Gladiator.

En fait, les troupes de chaque cote de la
ligne de front se ressemblaient beaucoup.
Heterogenes, les armees « barbares »
comptaient parfois aussi des Romains ...
De plus, les « assauts" ont ete entrecoupes
de longues periodes d'accalmie. EI les
chefs de ces coalitions, souvent, ne cher
chaient rien d'autre que leur integration
dans I'empire. Rien ne leur convenait
mieux qu'un grade superieur dans la hie
rarchie militaire romaine. D'ou I'emer-
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Mais Ie christianisme ne se borna pas a
ce role. II revetit aussi les habits, neufs pour
lui, d'une religion institutionnelle.1I profita
avec brio de ce qu'il etait deja organise en
« eglise", c'est-a-dire en ecclesia, tenne qui
a de fortes connotations politiques en grec:
c'est I'assemblee des citoyens, ou ils exer
cent sur la conduile des affaires de la cite
un contr6le direct.

L'ecclesia des chretiens, bien differente,
designe une nouvelle fonne, ouverte et uni
vcrscllc, de communaute, de solidarite, de
responsabilite. Elle se reunit non pas pour
Ie bien de la cite, mais pour
eprouver la presence du
Christ et entendre son ensei
gnement : « Car La Oil deux au
trois seronl reunis en mon nom,
je semi au. milieu d'eu~. »

L'opposition des attitudes
chretienne et paJenne est bien
caractcrisee par cette phrase.
Pour les polytheistes, la divi
nite est presente dans une
pierre, une statue, un site, un
lieu ou un objet vers lequel il
faut alief. Pour les chretiens,
elle se trouve dans la commu-
naute formee au nom du
Christ. L'Eglise n'est pas morcelee en cites
rivales, mais unique comme I'est Dieu, et
fermement hierarchisee. Dans les provin
ces, la stabilite en poste des eveques elus, a
la difference des gouverneurs nommes, leur
assura competence et autorite, et leur per
mit de jouer les interfaces entre Ie pouvoir
central et les fjdeles. L'Egiise a represente
ainsi un merveiJleux instrument administra
tif, qui restera au service du pouvoir en
Orient jusqu'en 1453 et au-dela. Et se reve
lera capable en Occident, Ie moment venu,
de suppleer la carence de ce pOllvoif.



Un jour d'aout 410

acrobatiques. Toutefois, a defaut de chif
fres absolus, on arrive a se faire une idee
des evolutions, grace a I'etude de I'occupa
tion des terroirs, a la multiplication et a la
rarefaction des site~.

On estime 121 population de I'empire au
I" sieele a50 ou 60 millions de personnes, et
ce chiffre a dG rester apeu pres stable jus
qu'au v' siecle, qui marquerait Ie debut
d'un declin dans la longue duree. II faut
tenir compte des epidemies : une « peste»
(c'est-a-dire une epidemie meurtriere),
rapportee de Mesopotamie par les legions
romaines, sevit dans l'empire, surtout en
Italie et en Egypte, pendant quinze ans a
partir de 166. Une autre encore de 251 a
268, sans compter 121 grande peste bubo
nique de 542. Elles sont sources de troubles
qui aggravent les effets de la depopulation.

Mais, une fois Ia sante et l'ordre revenus,
combien de temps fClUt-il pOllr combler les
pertes ? Un indicateur de depression
demographique est fourni par les terres en
friche et les villages desertes, en Occident
notamment. A 121 fin du tV' siccle, les terres
abandonnees son I nombreuses en Italie ou
en Gaule et ni les allegements fiscaux ni les
contraintes n'ont empeche l'exode.

Tous les mouvements de population a
l'interieur de I'empire ne sont du reste pas
dus a des phenomenes negatifs : il sen
produisait par exemple aJ'occasion des
fondations imperiales, dont la principale
est celie de Constantinople en 324, ou des
transferts du siege de I'administration
im periale pour J'Occident, qui delaisse
Rome et lui prefere Milan ou Treves, voire
Aries au Ravenne.

?'

En 260, Pempereur romaln Valerien s'agenouille devanl son valnq...e"", Ie rai sassanlde Shapur 1
tNaqsh·1 Rustam, Iran; cl. Dagli Orll).

II est evidemment lreS difficilc de parler
de 121 demographie de J'Empire romain,
puisque les statistiqllcs manquent totale
ment. Mcme en Egyptc ou nous sommes
plus pres que partoul ailleurs d'avoir des
donnees precises, grace a toute 121 pape
rasse administrative que Ie climat a conser
vee, les deductions se revelent tres vite

(Edime en Turquie d'Europe) et meurt lui
aussi au combat. Mais, dans Ie meme
temps, les Goths furent admis dans )'em
pire par traite ct installes en Thrace des
380 par Ie successeur de Valens, Theodosc
I", landis qlle les empereurs d'Occident,
Valentinien I<T ei Gratien, maintenaient la
frontil:re dll Rbin.

Certains Barbares sont arrives aux plus
hauts postes de I'empire : Ie Vandale Stili
con, protecteur du poete C1audien,
brillant general, devint regent de rempire
d'Occident apres 121 mort de Theodose, all
nom du fjls mineur de ce demier. Rien ne
permet de dire que ces gens etaient moins
cultives que leurs adversaires de romani
sation plus ancienne. Si la vitalite d'un
Etat se mesure a sa force d'assimilation,
celie de l'Empire romain d'Occident etait
encore tres grande au debut dll v'siecle.
Rome fut largement defendue, et avec
succes, par des g~l1eraux d'origine
franque, vandale ou gothique. Les migra
tions furent loin d'etre tOlltes des inva
sions et d'apporter toujours 121 ruine.

LA CHUTE DE L'EM,PIRE ROMAIN

En 410, deja, un raid des

Wisigoths avair prouve

que 1a capita1e du moncle

n'etait plus invincible

E
n decembre 408, les Wisigoths,
menes par Alaric, se
presentercnt une premiere fois

devant Rome. S'etant rendu maItre
du port, Alaric inlerrompit
Ie ravitaillement de la capitale.
En echange d'une enorme ranl10n et de
la liberation des cscJaves germaniques,
la ville cJt:vait etre liberee. En janvier
409, une ambassade se rendit
a Ravenne, residence de I'empereur
Honorius. ElJe fit part ace demier
des exigences d'Alaric: 121 Venetie,
la Dalmatie, Ie Norique et Ie titre de
maitre des milices. L'empereur refusa.
A la fin de juiHet 410, Alaric soumi!
Rome aun troisieme siege qui ne dura
que quelques jours. Le 24 aoGt,
la porte de Salaria fut ouverte
de l'interieur : les Wisigoths entrerent
dans Rome sans mtme avoir adonner
ras. aut. La durcc limitec du pillage
laisse apenser qu'il yeut
un arrangement entre Alaric et Jes
senateurs.
Des Ie 27 aout, les Wisigoths quitterent
Rome. ils prirent Ie chemin de
I'A rique, province riche en cereales.
Mais une tempete detruisit leur notte,
et c'est en Narbonnaise qu'ils purent
s'installer entre 411 et 418. Cette
t:rrance montre bien que Ie but
d'Alaric n'ctait aucunement d'abattre
I'empire d'Occidcnt. Les Wisigoths
etaient des refugies en quete de terres,
de ressources et de dignites romaines.
Le danger ecarle, restait aRome,
appauvrie et affaiblie
demographiquement, apanser
ses plaies. Pourquoi un tel malheur
eWit-il advenu alars que l'empire
s'etait converti a121 vraie foi ?
C'est 121 meditation sur 121 prise
de Rome qui alimenta 121 Cite de Diet.!
d'Augllstin : « Tout eeta n'a ete consrmit
que pour s'euouler un jour ", affiITl1e
t-il dans un sermon.

D'apres Bertrand Lant;on,
EHistoire nO 234, pp. 37-38.

DOSS
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Mais, surtout a partir du y' siecle, les «capilulation" plus ou moins fictive ou la fuite des anciens habitants, mais a pu
mouvemeuls de refugies dominent : ceux d'un traite. Ces arrivants trouvaient une profiter aussi de I'existence de grands
qui arrivaient dans I'empire de I'exterieur, place. Des migrations en nombre ont pcr- doma ines sous-exploites, par exemple
ceux qui fuyaient les regions en proie aux mis de peupler ou de repeupler certaiJJes dans la region d'Orleans. Mais si on parle
troubles. Au V" siecle, I'administration regions lOt y ont laisse une forte empreinte Ide demographie, n'entrent pas seulement
chercbe afaire face aux problemes de per- dans les toponymes : la Bourgogne des en compte des chiffres globaux de popula-
sannes deplacees, tion, qui scrOllt tOlI-

en les reinstallant V' " ' jours imprecis, mais
sur d'autres terres, I Illag s desertes en Italle, vii lages pros,peres en Syne J aussi les inegalites

parfols en le~ rame- en tre regions. Aux
nant chez elles, apres Ie retour al'ordre, et Burgondes, la Lombardie des Lombards, villages abandonnes en Italie s'opposent
en leur faisant restituer une partie cle leurs voire l'Ite-de-France, denomination qui des villages prosperes en Syrie.
anciens biens. vient d'une expression germanique signi- Dans un monde rural il 80 % au moins,

S'agissant de ce quc nollS appelons les fiant« la Petite France ", Ie coin de pays ce ne sont pas forcement les regions
invasions, les Romains preferaient parler etranger ou les Francs se sentent chez eux. potentiellement les plus riches qui se
d'" accueils » (receplio) dans I'empire de Cela suppose un repeuplcment cir- retrouvaient les plus peuplees. Les condi-
populations exterieures, it. la suite d\me conscrit, mais dense, qui a entraine parfots tions de J'exploitation agricole amenaient

Les Barbares : des Romains comme Ies autres !
Des Ie JU" siecle, l'Empire romain a ete soumis ala pression de peuples « barbares »

venus du Nord et de J'Est. II les a, dans un premier temps, parfaiternent integres.

Combats entre des Romains
el des Barbares, detail

d'un sarcophage du 1I1~ sieclel

Rome, musees du Cap'to'e.

L
es migrations barbares s'inscrivent dans un pJle
nomene historique de longue duree, qui connut
sa phase decisive au v< siecle, Dcs confederations

d'un type nouveau eraient en dfet apparues dans Ie cou
rant des 11' et 11j" siecles : les Saxons des cotes de la mer
du Nord, les Francs de la rive droite du moycn et du bas
Rhin, les Alamans d'entre ha\lt Rhin et haut Danube.

D'autre part, d'importan ts mouve
mcnts migratoires avaient, des Ie It sie
ele, commence de transporter des peu
pies dcpuis les contrees bordieres des
mers du Nord jusqu'aux frontieres de
l'empire : les Burgondes, de Pomeranie
jusqu'en Souabe-Fran.conie, les Vanda
les, dll Danemark juSqU'il la vallee de
rOder ct au Danube moyen, les Goths,
du Sud scandinave et de la basse Vistlile
jusqu'aux rives de la mer Noire et au 0

delta du Danube.
Le fait nouveau de la deuxieme moitie

du IV" siecle fut l'irruption en Europe de
certains pcuples des steppes - iraniens
comme les Alains, au llirco-mongois
comme lcs Huns qui s'installent sur la rive gauche du
Danube moyen apartir du v' siecle. Le premier eITet de
l'avaneee des Huns fut la deroute des Goths de la mer
Noire. Si certains - les Ostrogoths (<< Goths de l'Est »

ou « Goths brillatlts ») - se soumirent un temps, d'aut
res - les Wisigoths (<< Goths de l'Oucst » ou « Goths
sages ») - obtinrent en 376 de l'cmpereur Valens Ie
droit dc s'abriter dans "empire.

Mais Rome ne les ravitailJa pas regulierement

eomme elle s'y etait engagee, ce qui provoqua leur sou
levemcnt. II fallul altendre leur victoire sur l'armec
imperiale en 378 pour qu'un veritable statut leur fUt
reconnu : Ie foedus convcnu en 382, L'inslallation offi
cidlc des Wisigoths dans I'empire eut surtout des repcr
cussions religicllses, car les Goths avaient ele Ie premier
peuple germaniqut: converti au christianisme, mais plus

particuLierement aI'arianisme, qui devint
la marque culturelle distinctive de plu
sieurs peuples germaniques.

Le 31 decembre 406, une masse
enolllle de Vandales, de Sueves et d'A
lains avaienl franchi Ie Rhin et entrepris
une longue errance a travers la Gaule.
Une royaute sueve parvint ase stabiliser
en Galiee. Quant aux Vandales ct aux
AJains, ils s\~tablirent en 429 en Afrique.
La percee de 406 fut Ie prelude a une
dderlante : les Burgondcs s'installcrenl
sur la rive gauche du Rbin. Les Alamans
prirent d krmes positions en AJsace et
dans lc Palatinat.

Puis les Francs continuerent de s'infil
trer dans la Gaule du Nord. Quand vel'S Ie milieu du
v siecle ils emergent plus nettement dans les sources, ils
semblent domines par deux groupes : les Francs rhenans
et les Francs de I'Escault. Enfin, pillS au Nord, apparalt
une piraterie reputee "saXOnne ", milis qui fut tout
autant jute et aogle et memc franque et frisonne. Elle se
mua en un vaste mouvement eolonisateur ct la Bretagne
devint I' (( Angleten'e ».

(O'apres Stephane Lebecq, CHistoire n° 222, pp. 32-39.)
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?

maniere radicale et immediate. Au debut
du VIII' siecle, Ie plan d'Anjar, fondation
omeyade7 dans la Bekaa, evoque encore
un camp romain par sa regularite ortho
gooale. Le debat public, Ie fameux « franc
parler" (panhesia) si vante dans Ie monde
c1assique, ne s'evanouit pas tou t a fait,
mais change de lieu et se deplace de I'a
gora vers les cours des mosquees, pour Ie
preche du vendredi.

Le mode de vie greco-romain nous est
bien connu. Bains, spectacles: concours
sportifs et musicaux, chasses, combats de
gladiateurs, courses de chars, theatre,
notam ment les pantomimes, tres appre
ciees, mimant des episodes mytholo
giques, par une gesticulation codifiee,
sur accompagnement musical, lectures
publiques ou Ie conferencier devait etre
tui aussi un veritable acteur. II change len
(ement... Les empereurs veillent, dans
leurs edits, a ne pas enlever au peuple la
joie des fetes. tout en rognant les aspects
palens de celJes-ci.

Une partie de tout cela disparalt nean
moins. Les combats de gladiateurs cessent
en un siecle Environ, apres que Constantin
eut en 325 preconise de remplacer Ia
condamnation aux jeux par Ie travail dans
les mines. Les multiples grands concours
qui se repetaient tous les ans, tous 1es deux
ans ou, pour les plus importants, tous les
quatre ans, connaissent des sorts divers.
Les « concours olympiques » a Olympie
meme sont supprimes aussit6t apres l'in
terdiction des cultes pai'ens en 392. Et
ailleurs, quelques decennies plus tard,
malgre des reprises (3 Antioche, jusqu'en
512?) ou des tentatives de reprise (a Chal
cedoine, en face de Byzance, en 434-435).

Les «chasses )} s'interrompent lorsque
l'approvisionnement en betes sauvages
devient trop coOteux, Le theatre decline
sous I'accusation d'immoralite, voin:: d'ob
scenite que portent contre lui les religieux.
Cette derniere part de I'heritage ne sera
relevee dans aucune des eivilisations qui
succedent immediatement al'Antiquite. II
faudra attendre la Renaissance ...

Le modele elassique de eomportement
et la mythologie d'agrement, popularises
notamment dans les recitals, en prose ou
en vers, donnes par des litterateurs itine
ral11s, entretiennent cependant la ferveur
pour Ies cites, qui n'ont jamais ete aussi
fie res d'entendre raconter leurs immemo-

Ces baig neuses en cc bikini ", representees
sur des mosaiquos siciliennes du IVr siecle.

a Piazza Armerina, atteslent,
;, travers la r~tlcence exprlm~e vis-a-vis

de 1a nudlte, de valeurs 9slhetiques
et morales nouvelles.

utilitaires et prestigieuses, des fondations,
par exemple pour I'education des enfants
de citoyens pauvres,

Cet evergetisme ne disparait pas tout a
fait durant l'Antiquite tardive, c'est-a-dire
a partir du IV' siecle, mais les charges qui
pesent sur les membres des conseils muni
cipaux (les curiales) s'aluurdissent. Ceux
qui Ie peuvent essaient d\~tre cxemptes.
Au bout se profile la disparition de la cit~

traditionnelle, autogeree dans Ie cadre de
l'empire.

Gardons-nous cependanl des interpre
tations hatives. Ce declin des cites est sur
tout Ie fait de l'Occident. Et meme en
Occident on voit dans l'Antiquite tardive
se developper de nouvelles capitales,
comme Treves ou Milan, ou des centres
nouveaux, Ravcnne, Aquilee ...

Quant a I'Orient, les grands centres y
demeurent florissants, des metropoles
comme Antioche gardent largement leur
eclat, certaines cites, comme Beyrouth,
brillent grace a leur latinite d'une splen
deur qu'elJes n'avaient jamais connue, un
port comme Gaza exporte a travers toule
la Mediterranee son vin et les produits de
luxe de la region.

C'est seulement fa conquete arabe qui
bouleverse la geographie administrative
et commerciale du Proche-Orient, et pro
voque, souvent sur d'autres sites, un nOll
vel essor des villes, beaucoup plus precoee
et plus brillant qu'en Occident: Alep et
Damas supplantent Antioche et Apamee.

Mais I'urbanisme ne change pas de

L'Occident connait, c'est vrai, des Ie III'

siecle, une retraction de ses centrEs
urbains. Comme Rome a l'epoque d'Au
relien, les viBes se barricadent alors der
riere des remparts pour mieux se prote
ger. Mais cela ne correspond pas 3 une
diminution proportionnelle de la popula
tion. Des cites comme Nimes ou Syracuse
enfermaient auparavant dans leurs
murailles des zones non urbanisees : des
jardins, voire des paturages etaient ainsi
abrites des maraudeurs.

Le retreeissement s'accompagne d'une
densification de I'espace urbain. Des
monuments, notamment les tombeaux qui
encombraient les abords des villes, sont
detruits pour fournir des pierres aux nOll
velles fortifications.

On assiste parallelement 3 une main
mise croissante de l'Etat sur les finances
des villes. Le systeme ancien reposait lar
gement sur l'evergetisme, c'est~a-dire la
generosite des citoyens les plus riches qui
depensaient une partie de leur fortune au
service de leur cite, par des constructions

en effet la fuite des paysans et I'abandon
des terres, un phenomene bien connu en
Egypte, qui a du se produire partout ou
des exploitations surtaxees jouxtaien\ de
possibles refuge~. Ainsi, des zones diffici
les acontroler par Ie pouvoir central pou
vaient se retrouver riches en hommes et
devenir des fennents de trouble, com me
Ies marais du Bas-Delta egyptien.

Les grandes villes aussi attiraiellt les
populations, assistees par les distributions
de ble (qui s'interrompirent au v' siecle a
Rome). Or les citadins vivaient dans des
conditions sanitaires plus precaires qu'a la
campagne. Le sort de la cite de Rome etait
lie il une structure centralisee drain ant les
ressources des provinces pour l'entretien
de cette enorme excroi~sance.La perte de
ces provinces (par exemple Jors de ]'instal
lation des Vandales en Tunisie apartir de
435-439) entraJ'ne Ie declin de la ville
qu'elles nourrissaient et Rome perd des
habitants.

C'est Constantinople, personllifiee par
Ie poete Paul Ie Silentiaire, et non plus
Rome, qui pourra dire vers Ja fin du regne
de Justinien :« Vers moi touf navire dirige sa
promesse de vivres, en se reglant sur La
course circuLaire des deux Oursej~ afin q~/e

j'offre it mes enj'ants une prospelite ntisse
lante", JJ

OTES
6. Paul
Ie SiJentiaire,
De;cnprlOn
de S";l/Je·Supil;e,
v.232·234.

7, [nsLallee
aDamas,
Ja dynaslie des
Omey,,(\e~ regna
sur J'ensemble
des musulmans
de 660 a750,
PULS" ConJoue
Sur F1::,pagne
entre 755
e11030.
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Achille el Patracle, lea deux compagnons de I'II/ade, representes Sur des mosa'iques d'Osrhoene,
en Syrie, au IV" slecle. Homere demeure, mals les noms des deux heros ont ele Iranscrtts en syrlaque.

tueJle qui n'a pas moins de merite peut
etre que son o;uvre religieuse.

Au total, il n'y a pas eu eviction de la
culture greco-romaine par une culture
« germanique » mais symbiose rapide au
moins au niveau materiel, comme Ie mon
tre Ie mobilier funeraire : il ne refiete pas
I'importation dans I'empire d'un art venu
de I'est, mais constitue un produit original.

Au debut du vI' siecle encore, la cour
de Theodoric aRavenne (493-526) garde
tout son eclat et I'architecture dll mauso
lee de ce roi, couvert par un monolithe
d'onze metres de diametre, tout comme Ie
deeor de mosai'ques dans les eglises, du
debut du y' siecle jusqu'a I'epoque de Jus
tinien (a partir de 540), temoignent d'une
splendeur ininterrompue. Ravenne a eu la
chance, si I'on peut dire, de voir tres tot
son port ensable et de perdre aussi loute

importance politique (des 751), ce qui a
facilite la conservation de I'un des decors
de l'Antiquite tardive les plus somptueux
qui nous soient parvenus.

A cette epoque, deja, « Rome n'est plus
dans Rome» ; la Ville enfin reconquise
par un general de Justinien en 552, pJu
sieurs fois pillee depuis 410, est bien
dechue. Mais son heritage n'est pas perdu.

La tradition culturelle greco-romaine,
si puissante et attractive qu'elle ait pu
etre, voit ainsi sa predominance decliner
jusqu'iI se fondre dans de nouvelles cultu
res, apartir du Y"-VI' siecle, dans Ie cadre
des nouveaux Blats que nous avons evo
ques. Heritiers de Rome, ils sauront aussi
des lors se demarquer d'elJe. •

entre les cultures grecque etlatine. La fon
dation de Constantinople, l'essor des eco
les de droit de Berytos (Beyrouth) ame
nent un developpement du latin dans
l'Est,

Dans I'Ouest, Ie grec avait connu des
heures de gloire au II' sieck. II ne perd
definitivement ses positions en Gaule
qu'au ve siecle, mais il se maintient en 1Ia
lie jusqu'au debut du VI' au moins. II D'y a,
vers la fin de l'Antiquite, nul antagonisme

entre les cultures grecqlle et
latine.

En revanche, on observe, en
Orient surtout, une montee de
certaines langues nationales :
en Egypte c'est Je copte, en gui
survit la vieille langue des pha
raons, grace ill'alphabet adapte
du grec. C'est une simplifica-

tion radicale qui permet I'essor d'un chris
tianisme « indigene» encore vivant de nos
jours et signe l'arret de mort de la religion
pharaon iq ue.

En Syrie c'est aussi une forme moder
nisee d'une vieille langue, l'arameen d'E
desse, appele syriaque, qui a supplante au
cours des premiers siecles de I'empire
I'hebreu et Ie pllenicien. En Asie Mineure,
Ie grec se generalise.

En Occident, les elites dites germa
niques, en fait tres melees, ou bien s'assi
milent ou bien juxtaposent deux cultures.
Un Goth chretien, et mcmc eveque, UlfiJiJ,
peut precher en grec, en latin et bien sur en
gothique, I1traduit la Bible en gothique et,
ce faisant, accomplit une ceuvre intellec-

n Orient
comme en
Occlden,
la civilisation
antique
tarde
amourllr
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riales traditions d'origine, et nous valent
des o;uvn:s parmi les plus abondantes de
toute l'Antiquite, celles du prosateur
Libanios d'Antioche au rv' siecle ou du
poete Nonnos de Panopolis au '1'.

Certes, ils ne songent pas a la fin de
l'Empire romain ! « Les Saisons roya/es
avaient pris Ie sceptre de Zeus, Ie manteau
du Temps, la baguelledel'Olympe)), ecritce
dernier, « pr<isageant fa souveraineui if/des
tmctible" des ltaliens. Des vers qui datent
de la decennie 460-470 pro-
babJement, aux heures a
nos yeux les plus irremedia
blement sombres de !'em
pire d'Occident. Mais, vue
de Syrie ou d'Egypte, ou
vivait Ie poete, la situation
n'etait pas si dramatique.

Le patrimoine monu
mental subit bien sur des
destructions, it cause du
vandalisme chretien, aussi
de I'abandon et de la des
uetude ou sombrent les
edifices pai'l:ns. Mais Ie pouvoir veille ega
kment asa conservation. La creativite des
artistes reste grande, a travers les change
ments conceptuels (la fin du realisme) et
techniques. L'essor de la mosa'ique, Ie
declin de la ronde-bosse marquent des
manieres differentes de jouer avec la
lumiere. Et I'art profane deploie encore
bien des seductions, ainsi sur les textiles ~

retrouves en Egypte, Le faste de la cour i
impcriale atteint des sommets inegaJes.

La transformation complete des modes
de vie ne sera pas effective avant Ie debut
du VIII' siecle. Les Omeyades (comme
d'ailleurs les Carolingiens) gardent plus ~ •
d'un usage antique, la sociabilite des bains !
par exemple, Des evolutions Jentes font :; ~_~!!!!!!!!!
passer des thermes au hammam, qui fini
ront par representer deux aspects opposes
d'une meme pratique hygienique et
sociale, qui s'individualise.

Le corps humain n'est plus figure ni
expose dans sa nudite. Cette reticence est
attestee des Ie debut du IV' siecle par les
baigneuses en « bikini)} des mosa'iques de
Piazza Armerina en Sicile. Elle cor
respond a une tendance generaJe, un
changement d'attitude iI I'egard du corps
qui concerne aussi bien les polytheistes
que les chretiens, les musulmans ou les
Juifs. Mais ne generalisons pas trop vite.
Les califes omeyades font peindre sur les
murs de leurs bains de plantureusesjeunes
femmes dans Ie plus simple appareil...

La civilisation antique, on Ie voit, tarde
amourir. L'Antiquite tardive est marquee
d'abord par une interpenetration plus
grande peuH~tre que jamais auparavant
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r '£tll,
, TL.~!W[QVE

Juste avant sa mO,rt, en 395,
T"&odese partage I'emplre entre ses deux liIs.
L'unlte est definilivement brlsee.
Tandis que les attaques barbares penetrent
de plus en plus loin : Rome est pillee
en 410 par I'es wisiget.hs d'Alarlc.

A la fin du It· slo,cle, so"s Septime
Severe, I'empire atleint sa pius large
extension. Les Romains domlnent
un territoire qui s'etend de la IGrande.,
Bretagne .. I'Arable, de la Dacle .. la Maurela"le.
Les Barbares cependant, de/a, menacent aux frontleres.
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Constantinople et les royaumes barbares
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Au VIii' siGele, l'Emp'lre romai" survit a I'est.
Sous Ie r8gne, d'e Justinien (527.5651, un ultime effort
de recon"lItulion esl lenle. En, vain.
C'est desormals, en Occldenl, Ie temps des royaumes
berberes : celul des Francs en Geule
au des Wisigoths dans 18 penlnsule Iberlq,ue.

De la fondation de Rome a1a prise de Constantinople
• 753 AV. J .-C. : date (fictive) de la
fondation de Rome.

• ' 509 AV. J.-C. : debut de la
Republique romaine.

• 1'46 AV. J. -C. : fin de la troisieme
guerre punique, Carthage est detruite.

• 91 AV. J.-C. : bataille d'Actium ;
Octave I'emporte sur Antoine. Annexion de

"Egypte : Rome domine I'ensemble du
bassin mediterraneen

• 27 AV. J.-C. : Octave-Auguste met
en place les institutions de l'Empire.

,.27 AV. J.-C.-68 AP. J.-C. : regne
des Julio-Claudiens.

, 69-96: regne des Flaviens.

9,6 -1 92 : " dynastie " des Antonins,
consideree comme I'apogee de I'empire.

212 : la citoyennete est accordee a
tous les hommes libres de I'empire.

• 235-284 : « anarchie militaire " ;
invasions.

• 285-305 : sous Diocletien, Ie pouvoir
imperial est partage entre deux Augustes,

bient6t asslstes de deux Cesars : c'est
la letrarchie. L'empire compte maintenant

plusieurs capltales (Milan, Treves,
Nicomedie...).

• 306-337 : Constantin reunifie I'empire.
311·313: les edits de tolerance mellent fin
aux persecutions contre les chreliens.
330 : fondation de Constantinople.

'. 360-363 : Julien empereur ; reaction
pa·ienne.

• 378 ; les Goths ecrasent I'armee
romaine aAndrinople.

• 391 -392 : interdiction des sacrifices
aux dieux ; destructions de temples.

• 395 : mort de Theodose ; I'empire est
partage entre ses deux fils.

• 406 : les Vandales, les Alains et les
Sueves passentle Rhln gele.

• 41 0 : pillage de Rome par Alanc.

• 439 : les Vandales prennent Carthage.

• 476 : aRome, deposition de Romulus
Augustule et envoi des inslgnes imperiaux
aConstantinople par Odoacre ; II n'y aura
plus d'empereur d'Occident.

493-526 : regne de Theodoric a
Ravenne.

• 527-565 : REGNE DE JUSTINlEN. 533

549 : campagnes de Bellsaire, reconquete
de l'Occldent. 563 : dedicace de Sainte
Sophie.

• 568 ; les Lombards envahissenl l'Italie.

• 636 ? : bataille du Yarmouk ; defaite
des Romalns face aux troupes musulmanes.

1453 : les Turcs seldjoukides prennent
Constantinople.
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LA CHUTE DE L'EMPIRE ROMAIN

Stephane yerasimos· Enseignant 11 l'universile de Paris-VIII

Constantinople,
la nouvelle Rome

Entre 324 et 330, Constantin Ie Grand fonde sur les rives du Bosphore une nouvelle

Rome qui ponera son nom. Et reprendra ason compte Jes institutions politiques

de sa rivale. Pour mieux affirmer la gloire et la toute-puissance du souverain.

L'
se,ignanl

it runivcrsile
de Paris-VIII.
Slephane
Yec-asirnos
a 110tamment

public
Cons/on/lIlople.

De lJrdll1Ce
ahlllnim/
(Ed! [Ions Place
dcs ViCloires.
2(00)

a fondation de Constantinople
nous parait aujourd'hui indisso
ciable de la partition et de

......... "effondrement de ['Empire
romain. Or les evenements qui ont mar
que ce processus, comme les representa
tions qu'en ont elaborees les contempo
rains, obeissaient a des motivations fort
differentes.

La fondation d'une nouvelJe Rome sur
les bords du Bosphore, entre 324 et 330,
par Constantin Ie Grand, ne constitue pas
un acte de secession mais, au contraire, un
geste de reunification. Et la division de
I'empire entre les fils de Theodose en 395,
ne sera qu'un partage succedant a bien
d'autres, seule la suite des evenemenls Ie
rendra definitif. Enfin, I'Etat que nous
appelons « Byzance » n'est, pour ses
djrjgeants comme pour ses sujets, que
J'Empire romain continue sous une autre
forme. Et c'est en tant que Romain que
Constantin XI, Ie dernier empereur,
haranguera les defenseurs de la viJle a la
veille du fatal assaut lure de 1453.

L'antique cite de Byzance, ville asso
ciee aRome depuis 146 avo J.-C., occupe
un emplacement strategique, con trolant
aussi bien l'itinerajre terrestre depuis
l'Europe, via les Balkans, vers l'Asie
Mineure et Ie Moyen-Orient, que [e pas
sage entre les rives sud de la Russie et la
Mediterranee, it travers 1a mer Noire et les
detroits du Bosphore et des Dardanelles.

La cite se trouve ainsi a la croisee de
l'Europe et de I'Asie, a la fmntiere entre
les territoires occidentaux et orientaux de

Ala plaee de 18 billsillque
'ondes par Constantin dans sa capltale,

Ineendlee en 582,
s'el4!ove I"glise de Sainte-Sophie,

balie par Justlnlen des Ie VI· sh'ele.
(el. Yann Arthu9·Bertrand/Alliludel,

l'empire. Quand, fJ la mort de Septime
Severe, en 211, on avait envisage un
instant de partager l'empire entre ses deux
fils, Caracalla et Geta, Ie second, en
charge de l'Orient, avail choisi comme
capitale Antioche, et Byzance etait deve
nue une ville frontiere fortifiee, marquant
la limite entre les deux territoires : elle
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n'est pas Ie centre d'un empire d'Orient,
mais la marche (limes) de I'empire d'Occi
dent.

La tetrarchie 1, etablie par Diocletien
en 285, fait eclater Ie centre du pouvoir.
Maximien reside aMilan, Constance it
Treves, Galere aSirmium - au nord de
Belgrade, et Diocletien lui-meme aNico-
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aurait fait jaillir I'eau et bien d'autres
reliques.

En erigeant ce monument au syncre
tisme, Constantin apparaissait bien
comme une personnification meme de la
divinite, aI'instar des empereurs pa·iens.

Mais, par nature, Constantinople
devient la rivale de Rome. II faut la peu
pier en essayant d'y attirer l'aristocratie
romaine, il faut la nourrir en detournant
vers elle Ie ble d'Egypte, il faut enfin la
doter d'institutions, surgis de la seulc
volonte de I'empereur. A commencer par
Ie Senat, gui transforme la ville, de resi
dence imperiale, en vraie capitale.

Constituc d'abord par un noyau de
fideles qui avaient suivi Constantin sur les
rives du Bosphore. il s'etoffe progressive
ment, pour devenir Ie fondement meme
de la legitimite de l'entreprise constanti
nienne. Celle-ci une fois acquise, et Rome
disparaissant dans la tourmente, Ie Senat,
qui n'a plus de raison d'elre, sera absorbe
par I'administration imperiale.

Magistrat supreme, representant de
I'empereur, un prefet de la ville, cornme II
Rome, est egalement institue it partir de
359. II reste enfin it creer un peuple.

Constantin
accorde a la
population
qui commence
II affluer I'an

none (attribution de pains gratuits) et
I'Hippodrome, panem et circenses, encore
une fois al'exemple de Rome: la consom
m.ation et un espace politique al'interieur
<luquel se deroule une confrontation
ritualisee entre Ie pouvoir et ses adrninis
tres. Ce peuple de la nouvelle Rome n'est
pas Ie peuple souverain de I'ancienne, il
est d'abord Ie peuple de Constantin2 Les
factions de I'Hippodrome (les celebres
« verts" et « bleus ,,) canalisent les luttes
politiques dans des joutes dont l'empe
reur reste !'arbitre - a moins que la
connivence des deux partis n'engendre la
revolte, comme pendant la terrible rebel
lion de Nika en 532.

Enfin, Constantinople, maIgre Ie syn
eretisme qui preside a sa fondation et
les luttes entre les differentes heresies
qu i emailtent Ie premier sieele de son
existence, est chretienne, garant de )'or
thodoxie et siege du patriarcat cecume
niquc, second en preseance apres Rome.
Mais contrairement au siege de Saint
Pierre dont !'independanee repose sur la
tongue c1andestinite de ses debuts, Ie
patriarcat de Constantinople est encore
une creation imperiale, soumise a la
volonte du pouvoir tout Ie long de son
histoire.

La prise de Constantinople par les Turcs
en 1453, representee sur une 'resque

du mon8stere de Moldovita, en Roumanle,
XVI' siecle (cl. Dagli ortil.

chedon, sur la rive asiatique ; mais des
aigles, dit la legende, viennent emporter
les outils des ma«ons et les transporter sur
I'autre rive. Predestination et determi
nisrne geopolitique font bon menage. La
nouvelle capitale est inauguree Ie 11 mai
330.

Cette refondation s'effectue sous Ie
signe du christianisme. II s'agit moins
d'une conversion dc Constantin que de la
volonte de reunification de I'empire sous
un seul dogme dont Ie monotheisme
convient bien a la conception du pouvoir
absolu qu'incarne I'empereur. Constanti
nople est donc it la fois la ville eponyme
dc Constantin, Ie berceau de la dynastie
dont il est Ie fondateur et Ie siege de sa
nouvelle religion.

La future eglise des Saints-Apotres,
seul edifice religieux de la ville dont la
construction peut lui etre, avec certitude,
attribuee, n'est aI'origine que son mauso
lee, imite de celui d'Hadrien aRome. Au
centre du forum qui porte Ie nom de I'em
pereur, au cceur de la ville, une colonne
de porphyre haute de cinquante metres
est surmontee d'une statue d'Apollon,
rapportee de Troie, censee representer
Constantin assimile au dieu Solei!. Sa tete
est ornee de sept rayons ou sont enchas
ses des clous de la Passion. A la base de la
colonne on ensevelil Ie Palladium - sta
tue d'Athena apportee, selon la h~gende,

par Bnte de Troie 11 Rome -, ainsi quc Ie
manehe dc la hache avec laquelle Noe
aurail biiti I'arche, les paniers de la multi
plication des pains, 1a pierre d'ou Mo'ise

Cons

medie, actuelle Izmit, II soixante-dix kilo
metres II I'est du Bosphore. Le paftage du
pouvoir ne fait toutefois qu'aecroltre Ie
desir de reunification aux mains du plus
fort. Ce sera fait quand Constantin,
empereur d'Occjdent, battra Licinius,
maitre de I'Orient, 11 Chrysopolis, actuel
Oskudar, faubourg asiatique d'lstanbul.

La decision de fonder Constantinople
II I'emplacement de Byzance est mise en
ceuvre en novembre 324, deux mois phis
tard : c'est bien un acte de reunification
de I'empire sous le sceptre de Constantin.
Une rcfondation, en un lieu qui cst la
charniere entre les deux parties, occiden
tale et orientale, de l'empire.

Mais ce choix ne s'est pas fait sans hesi
tation. Constantin a pense dans un pre
mier temps a Sardique (actuelle Sofia),
ou il avait deja reside. 11 a penchc ensuite
pour Troie, lieu hautement symbolique,
puisque considere comme etant it I'ori
gine de Rome - il y fait meme commen
cer des travaux. Le site du Bosphore s'jm
pose toutefois.

Comme pour faire durer Ie suspens, les
chroniqueurs du temps ctecrivent I'empe
reur choisissant d'abord Ie mauvais cote,
celui de Caf-
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Glen Bowersock. Professeur a I'lnstitute for Advanced Study de Princeton

De Gibbon a« Gladiator»

Les prophetes de la decadence
Montesquieu 1'a peut-etre invente.

L'historien anglais Edward Gibbon, lui, I'a popularise, pour des decennies.

Le theme de la grandeur et de Ja decadence de ['Empire romain a inspire ecrivains,
cineastes et hlstoriens, ]usqu'J nos jours.

- elegance d,e votfe style et !'immensUe de votre savoir »«

sur du tout de pouvoir mener son recit it
son terme, c'est-a-dire jusqu'a la prise de
Constantinople par les Tures. Certes, it
avoue dans la preface de son premier
volume desirer raconter « I'hiSlOire memo
rable des nombreux bmtleversemenls qui,
pendant environ Jreize siecles, ont peu apeu
s'ape les fondements du puissanl edifice de la
grandeur romaine, avant d'en venir about ».

II promettait seulement de pousser son
etude jusqu'a la vacance du trone qui se
produisit dans l'empire d'Occidcnt a la fin
du v' sieele de notre ere. Pour la suite, eni
vit-il, « bien que je plli.lse noun1.r que/que
( poir, je III' puis guere donner d assurances ».

Cepcndant, pourvu que Sil sante, Ie
temps et la volonte lui permisscnt d'attein
dre )'<mnee 1453. il considerait que son
ceuvre visait d'abord a« jilire Ie lien enne
l'histoire du monde antique el celle du monde
moderne ", pour citer ses propres termes.
Et, bien sur, il y parvint. Quant ason projet
de jonction entre I'histoire antique et
ll10derne SOllS Ie signe du declin et de la
chute de l'Empire romain, il merite qu'on
s'y arrete. La perspective de Gibbon, qui
englobe la totalite de I'histoire de Byzance,

l'essor et l'apogee
de I'islam et une
bonne partie du
Moyen Age occi-
dental, etait en

contradiction tlagrante avec Ie celCbre pos
tulat, repete a tout moment au debut de
son ceuvre, que la chute de Romc serait
due au triomphe des Barbares et de la reli
gion (il visait Ie christianisme). L'evolution
constante des cultures et des regimes poJi
tiques dans Ie cadre geographique de I'em
pire et la capacite de celui-ci a assimiler

Ce qui n'empeche pas Ie leeteur par
venu au bou l de l'reuvre de J'historien
anglais de ressentir un malaise ill'approche
des evenements decisifs de J'an 1453 : un
empire qui a mis plu, de mille ans adeelj
ner et asombrer ne manquait sans doute
pas de vigueur 1

A vrai dire, en 1776 Gibbon n'l~tait pas

sur notre perception du passe, Gibbon
avait lu les Considerations sur les causes de
la grandeur des Romains et de leur deca
dence de Montesquieu ; pourtant, cc n'est
pas Montesquieu mais Gibbon qui reste la
reference.

es sa publication, Ie 17 fevrier
1776, le premier volume de
L 'HislOire du dec/ill el de 10
chute de l'Empire romain, de

l'historien angJais Edward Gibbon, con nut
un immense succes.«MOI1/ivre etail sur tou
tes Ie::; tables. nota I'auteur dans ses Memoi
res, pour ne pas dire sur loules les tables de
loilelle, »

Deux jours apres sa publication, I'ou
vrage fut salue camme un elassique par ll!
grand eerivain Horace Walpole; quijug..:ait
Ie style de Gibbon « harmonieux II !'egal
d'une peinlure jlamande ».

Le philosophe David Hume Ie Jut dans
Ie court laps de temps qui lui restait avivre
Ja meme annee. Et il ne tarit pas d'eloges :
« Que je songe ill 'elegance de volre style, ala
pr%ndear de votre sujet, ou al'immensite de (J

volre savoil; ecrivit-il it Gibbon, je ne puis
que tenir votre o/./vrage en plus howe estime. ')

Jl n'arrive pas souvent que Ie jugement
des contemporains soit confirme par la
posterite. Et pourtant Ie livre de Gibbon
continue aetre admire conune il y a deux
sieeles. 11 est vrai que la maillise de l'histo
rien n'a d'egale que la fascination exercee
par son sujet. Au
XVll)' sieele, la fin
de l'Empire ro
main interessait
nombre de pen-
seurs qui, comme aujourd'hui, avaient l'im
pression que Ie spectacle de J'<meantisse
ment d'une grande civilisation servirait de
Ie<;on a ceux qui redoutaient I'effondr •
ment de leur propre monde...

L'ouvrage de Gibbon et, sans doute bien
plus encore, )'idee vehicuJee par Ie titre
exercent toujours une influence profonde
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L. Coil... d. Rome .. 'a lin dll XV".. alkle.
Un .peotaCIe d. ruin... quI Inspire I'hlatorlen
anglala Edwanl Gibbon lorsqu'll 'ravame
aur H I. dec"n ella cluli. d. l'Emplre rom..ln ..
Itable." d. 8ernardo 8.llotto, Parme,
Gele". natlona" ; cl. Dagll Ortl).
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DaSSIE
------

LA CHUTE DE L'ILMPIRE ROMAIN

Marc Aurele, Kennedy et Khrouchtchev
Gladiator est un remake. CeJui de La Chute de l'Empire romain,

beau film d'Anthony Mann. Et message d'apaisement adresse, en pleine guerre froide,

par Hollywood aKhrouchtchev.

CoiL Prod DB © Samuel B!'Onston/dr

os vlolentes de Commode e de Kennedy

ou, en pleine guerre fmide,
du message envoye par
]'empire americain aux
« barbares }) de l'Est ? Dans
un vibrant plaid oyer devant
un Senat romain sceptique,
un philosophe grec (dont on
apprendra qu'it est chre
tien) suggere de distribuer
des terres aux Barbares, afin
de les amener agoQter aux
joies de la propriete et aux
douceurs de la vie occiden
tale. Nous sommes done en
1964. Le 25 novembre 1962,
Khrouchtcheva impose une
r€forme de I'industrie et de

I'agriculture en URSS. Le 15 janvier 1963, iJ a mis fin ala
crise de Berlin ouverte en 1958. Le 5 aout, nouveau signe
de detente apres la crise de Cuba: signature aMoscou du
traile sur l'interdiction partielle des essais nucleaires.

Cette pause dans la guerre froide (qui reprendra apres
la chute de Khrouchtchev Ie 14 octobre 1964) se retrouve
dans Ie scenario de La Chute de ['Empire romai.n. Anthony
Mann etait reconnu pour son esprit frondeur, Samuel
Bronston, Ie producteur, ctait un independant et les deux
princi ux scenaristes, Ben Ba.rzman et Basilio Franchino,

etaient proches du
parti communiste,
admirateurs
de Khrouchtchev et
partisans d'une co

existence pacifique. lis se firent done I'echo des revolu
tions cubaine et vietnamienne dont Ie slogan etait « la
terre a ceux qui la travail lent ». Certes, Ie message peut
sembJer equivoque quant aux fa<;ons d'arriver II un monde
pacifie ; ideologie capitaliste vojlee au orthodoxie mar
xiste-leninistc ? - cette demiere interpretation m'a ete
foumic par John Barzman, Ie fils de Ben Barzman

Il n'en reste pas moins que, pour Ie spectateur des
annces 1960, les choses etaient claires : la menace venait
de rEst et t'Empire romano-americain, apres les morts
violentes de Commode et de Kennedy (22 novembre
1963) devait etre le garant de la pai.x mondiale.

C/a~/dekim
Directeur du departement de mediation culturelle

de Paris-ill

L a Ch~Le de I'EI,npire
romain, tourne par
Anthony Mann ell

1964, nous transporte it la fin
du lJ' siecJe : Ie regne de
Marc Aurele s'acheve. En
cette annee 180 de J'ere
chretienne, J'empereur-phi
tosophe se sait condamne
par un mal implacable.
Lucide sur lui-meme, ill'est
aussi sur ses proches : sa fille
Lucilla, dont il doit sacrifier
Ie bonheur en la mariant
avec Ie rai d'Annenie ; son
fils, Commode, qui ne se
plait qu'.lUx jeux de l'amphi
theatre; son meilleur general, Livius, Ie seul digne de lui
succeder.

Avec Marc Aurele meurt un grand dessein : faire des
Barbares vaincus des citoyens romains et dresser ainsi,
aux frontieres de J'empire, un cordon de protection
contre d'autres invasions.

L'historien trouvera peu aredire au debut deLa Chute
de ['Empire romain. Tout au plus s'etonnera-t-il des cir
constances dramatiques qui entourent Ja mort de I'empe
reur, de I'importance donnee au role de Lucilla et de la
presence de Livius,
invente pour les
besoins du roma
nesque cinematogra- L
phique ; il faut bien --------------------------'

qu'un heros noble et courageux s'oppose au mauvais
empereur, en l'occurrence Commode.

Mais la suite dementira cette impression de verite.
Sans doute Commode fut-il cruel et debauche - c'etait la
regie du trone imperial et apeine souffrit-elle quelques
exceptions. Sa mort, en 192, fut Ie resultat d'un complot,
non pas d'un spectaculaire duel dans I'arene contre
Livius, pour Ie plus grand bonheur du spectateur. Car,
dans ce beau tilm, scenes d'action altcrnent avec intrigues
de palais. Des forets de Germanie au Forum, reconstruit
plus grand et plus majestueux que nature. Au point d'y
avoir plante - hon'esco referens - l'arc de triomphe de
Septime Severe qui ne sera erige qu'en 202...

Mais l'important est ailleurs : s'agit-iJ vraiment de la
chute d'un empire qui a encore de beaux siecles devant lui
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« C'es
I milieu

d s ru es
du Capitole
que rai
commence
ce ravail"

langues et peuples temoignent au contraire
de la fecondite el de la richesse de ce qu'il
avait cree,

On a en effet toujours considere que
l'Empire romain s'etait dfondre en 476,
sous Ie regne, en Occident, d'un person
nage pathetique, Romulus Auguslule, dont
Ie nom meme symbolisait la fin d'un monde
ne avec Romulus et devenu
monarchie sous Auguste.

Dans un article publie en
1973, l'historien italien
Arnaldo Momigliano s'est
penche sur cette question
precise pour monlrer que, ni
cette annee-11l ni une autre, la
« chute» n'a eu Iieu l , Pour
tant, remarque-t-il, celte
chute nous hante depuis Ie
xVUf sicde au point de deve
nir I'archetype meme de tout
d6c1in et. par consequent, de symboliser
nos angoisses.

Alors que Montesquieu se fondait sur
1'6tude des textes antiques, Gibbon, lui,
s'inspirait avant tout de sa connaissance
propre des ruines italiennes, en
particulier celles de Rome. La der
niere phrase de son ouvrage est
categorique : « C'est au milieu des
ruines du CapilOle que j'ai com
mence ii coflcevoir ce travail qui a
distrait et occupe pres de vingt
annee.l" de ma vie », idee qui repa
ralt SOllS diffcrentes formulations
dans ses Memoires.

Pel! importe qu'il n'y ait pas eu
de ruines sur Ie Capitote lorsque
Gibbon y etait : depuis cette col line
il pouvait en observer a foison,
Pour un esprit des Lumieres, ce
spectacle signifiait la fin d'un
monde, et les voyageurs accomplis
sant Ie « Grand Tour ", la visite du
patrimoine europeen dans ce qu'il
avait de plus ancien, decouvraient
avec emotion des sites qui, des sie
cles durant, n'avaient guere trou
ble les Italiens ! Aux ruines du
Forum romain s'ajoutaient celles
mises au jour par les premieres
recherches archeologiques. Et les
fouilles de Pompei el d'Hercula
num de metlre en garde les riches
et les voluptueux conlre la fin vio
lenle qui les guettait ! On decouvrait alors
des monuments et meme des vi lies entieres
en mines, semblant symboliser la fin d'une
grande « civilisation >" A en croire Femand
Braudel, c'est seulement a partir du XVlIl'

siecle que Ie concept de « civilisation»
apparul en Europe et, avec lui, la crainte de
perdre ce bien. Cette question, toulefois,

ne preoccupait guere les Italiens, qui
avaient naturellement integre les ruines a
leur hiSloire.

C'est ainsi que, dans les annees 1970,
Arnaldo Momigliano observa ajuste titre
que la ville de Spolete, ou il vivait, n'avait
conou aucune rupture depuis l'Empire
romain. « A Spolete, ecrit-il, i'arc de Dnlslls

(debut du 1" siecle] s'eleve
maintenant au milieu d'une
ru.e n7l!.ditvale, et 1'017. dit meme
de I'une des pones de la ville,
qui dale du Moyen Age, qu'elle
a vu passer les troupes romai
nes viClOJieuses des arnu!.es
d'Hannibal (au II' siecle avo 1.
Ct reputation confilmee par
une inscriplion datalll de ia
Renaissance. Pour sa pan, ia
cathidrale medievale est deco-
ree de l'un des chefs-d'a;uvre

de Filippo Lippi (fin du xv siecle). » Et
Momigliano de conclure avec pertinence
qu'« un mislocrate ramain de la fin de I'em
pire pOLilTait revenir (dans celte ville) sans
ressentir de heurt entre I'ancien et Ie

Foules hurls ntes, destruct ion s
a poc..lyplique•.•.

C'esl sauvenl sous I'angle sanglanl
el spectaculaire qu'Hollywood a choisi
d-aborder I'epoque de ..Empire romaln.
Notamment iI travers les nombreuses

adaptations des Dern;ers Jours de Pomp'.,
Ie 'oman d'Edward Bulwe,·Lytton 11834).

Ci-dessu8, une Image tiree du 111m
d'Ernest B. 5hoedsacll, en 1935

Icoll. Prod DB © RKOld,].

moderne ». A la suite de Gibbon, beaucoup
d'Occidentaux lirerent pourtant du specta
cle des ruines des le<;ons edifiantes. De nos
jaurs, grace aux fouilles archeologiques,
nous pouvons contempler de tres nomb
reLix vestiges antiques, et, grace aux
moyens de transport modernes, ils sont
familiers a un nombre croissant de visi
teurs. Des les annees 1930, Ie compositcur
americain Cole Porter avait fail chanter
les vers suivants a un chreur de touristes
biases:

" lis n 'a/TI!fent pas de nOliS l71ol1lrer
« Des nlines, des ntines et encore des

nlines,
« PaJ10ut its nous montrent des !tlines
« On en a vu un paquet aCm1hage,
« £t encore tout un las aRome,
« £t ici, ii l'exception des pLtces et des

cafards,
« II n'y a rien d'autre que
« Des mines, des mines et encore des

mines.
« £1 tous lesjours ~·a recommence.'»
A l'epoque de Cole Porter, Hollywood

ne menageait pas sa peine pour faire revi
vre, de fa<;on sangJante et spec
taculaire, la Rome paienne
dont les ruines pour touristes
n'etaient que les pales vestiges.
Pour vainere I'ennui des vraies
ruines, Hollywood s'employait
a restaurer leu r splendeur
primitive et ales peupler de
foules grouillantes et de beaux
acleurs,

La plupart de ces superpro
ductions s'inspiraient du conflit
entre paganisme et christia
nisme, tel qu'on l'imaginait au
XIX' siecle. Mais; au contraire
de Gibbon qui considerait Ie
christianisme comme une des
causes decisives de l'affaiblisse
ment de l'empire, la Rome hol
Iywoodienne, elle, s'employa
11 Ie vaJoriser comme source
de renouveau. La tradition
6tait issue de trois romans asuc
ces succedant al'reuvre de Gib
bon: Les Demiers lours de Pom
pei d'Edward Bulwer·Lyllon
(1834), Ben Hur de Lew Wal
lace (1880) et Quo Vadis ?
d'Henryk Sienkiewiez (1895),

La decadence romaine et les debuts du
christianisme ne se cantonnaient pas 11 la
litterature et avaient gagne l'opera : en
1879, a la suite d'une commande faite par
l'Opera de Paris une dizaine d'annees plus
t6t, Ie compositeur russe Anton Rubinstein
crea un Neron qui incluair non seulement
l'inceudie de Rome au troisieme acte mais

MOTI
I. Arnaldo
MomigJiano,
«La cadula
senza rwmore
di un Impero nel
476d. C" (" La
chute si ICJlcieuse
d'un empire en
476 apr. J.-c. »).
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LA CliJ!TE DE L'£MPIRE ROMAIN

Cladiator, Ie film de Ridley Scott, a remporte cinq oscars a Hollywood en mars der"ier.
Derniere illustration en date d'une jdee te"BCe : aprQ.s la mort de Marc AurQ.le, a la fin du u· siecle,

Rome el I'empire sont voues iii la decadence lei. Prod DB).

Non
2. La telrarchie :
Ie pouvoir est
pnrla~1c clltce
,kllx augusles

de dl:uX ~Cs.3r$..

Le rl:g~..:-

de Consl lin
(3\1/i.J.l7j
C'LH lin II npatl

deCI~if lJuanl a
J'i.lliruduction
du chriSl"!elnlSme
dnns I'clllpirLo

AU POI

L'Antiquite tardive,
mode d'emploi

On peut approximativement

distinguer trois phases

dans l'appreciaEion qu 'on t

pOrtee les historiens

sur les derniers siecles

de I'Ernpire rornain.

1. A la suite de Gibbon, Ie Fran<;ais
Andre Piganiol ecrivait dans
L 'Empire chretien, 325-395 (PUF,
1947, mais I'ouvrage avait ete
recJige pendant la guerre) :
« La civilisation romaine n'esi pas
mOlte de sa belle m011. Elle a ete
assassinee. » Ce coJosse aux pieds
d'argile, mine par des dissensions
internes, de ma::urs corromplles,
hypert.ropbie, avait eti~ renverse
par les Barbares, ces Germains
habitant « un affreux pays doni its 0/11

la pill'esse de cu/liver Ie sol ingral »

et preferant « la gl.len·e au travail
ordonne ».

2. Henri Irenee Marrou en France
(Decadence romaine all Anliquile
tardive? Le Seuil, 1977), Peter Brown
asa suite aux Etats-Unis (Genese de
I'AJUiquite tardive, trad. GalJimard,
1983) ont prefe:re employer
l'expression d' Antiqllite tardive plutot
que celle de Bas-Empire, pejorative,
et privilegier ~l la fois la notion
de continuite entre Ie debut et la fin
de I'empire et celie de creativite
de cette periode. Plus de decadence,
ni meme de declin, mais une
rayonnante periode de mutations.
3, Cette ({ rehabilitation» fait
aujourd'hui l'objet d'un debat.
Peter Brown est-il aIle trap loin
en ce sens ') C'est ce que pensent
I'ltalien Andrea Giardina et, d'une
certaine manicre, Glen Bowersock
lui-meme, qui recusent les outils
d'explication de Gibbon (Ies chretiens
seraient responsables) mais pas
son constat et sa periodisation :
l'Empire romain des derniers
siecles n'ftail plus celui
de la splendeur.

L'HiSlOire

encore, au quatrieme, J'apparition, tota1e
ment apocryphc, d'une croix dans Ie cicl.

Le roman de Bulwer-Lytton fut souvent
porte a 'eeran aI'epoque du muet, quatre
fois entre 1897 et 1926. Mais l'adaptatioll
d~ reference, qui, en dehors du titre, n'a
que peu de rapports avec le roman, est Ie
film celebre que rea'lisCi Ernest B. Shoed
sack en 1935. Dans l'intelvalJe, Ben Hur, du
aun ancien general de la guerre de Seces
sion, avait ete porte al'ecran, en 1925, dans
une presentation qui reste admirable.

En 1951, Quo Vadis ? rmoua avec Ie
genre des spectacles chretiens edifiants
avec, dans les roles principaLL'(, de grandes
stars d'HoJlywood, comme Deborah Kerr,

Robert Taylor et Peter Ustinov, qui des lors
personnifia Ncron COmme Boris Karloff Ie
monstre de Frank.eIls/ein. Quo Vadis ? fut
suivi de La Tunique en 1953, et, comme on
pouvait s'y attendre, d'un remake de l'inu
sable Ben Hur. En 1960, Spanacus, de Stan
ley Kubrick, avec Kirk Douglas dans Ie role
titre, bien que situe aI'epoque de la repu
blique (au "·siecle avo J.-c.) et 110n de l'em
pire, restaittres proche de I'esprit des films
precedents. mais leur etait tres superieur
en qualitt.:.

Suivirenl enfin Cleopalre en 1963, super
production toumee (lVCC Fli/abeth Taylor,
puis, l'i\nnee suivante, un fiLm qui aurait
epouvante Gibbon: La Chille de l'Empire
romain, pas moins, avec Sophia Loren,
James Mason et Alec Guinness.
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Dans Je sillage de ces reconstitu tions
spectaculaires et artificielks, qui emprun
taient au livre de Gibbon son titre el non
pas sa philosoph ie, un surprenant com
mentaire sur la chute de Rome S011it de la
plume du poete W. H. Auden, deux ans
sculemcnt apres la sortie de La Chute de
l'Empire romain. C'est un article com
mande par Life en 1966, et en fin de comple
refuse par Ie magazine, qui est rest6
inconnu jusqu'a sa paru tion en 1995,

Cet article, exprimant une interpreta
tion revisionniste des deux derniers siecles
de I'empire, arrivait ala veil/e d'un change
ment radical dans la problematique heritee
de Gibbon. Ce changement fut diffuse,

quelques anuees plus tard, par Ie sueces du
Monde de l'Antiquile tardive (1971) de Peter
Brown: les IV', V', VI' siedes, el meme les
suivants, n'etaient plus pen,us comme une
ere de dec!in et de decadence mais plutot
comme I'epanouissement d'une culture
nouvelle et vivante, issue de la tetrarchie et
de la revolution constantinienne2.

Auden, tout en restant influence par I'i
dee traditionneJle de {( declin et chute ",
emrevoyait des 1966 cette vigueur ct cclte
originalite de la culture antique tardive. II
s'en etait rendu compte a la lecture d'un
poeme erotique, La Veil/ee de Venus, dont
Ie pretexte est la fete prinlaniere de la nais
sance de Venus, et, surprise, dans les vel'S
peu connus du poete elegiaque Maximien,
qui ecrivait au VI' siecJe.



DO S

Le temps
des Antonins,
dernler
mamen
de bonheur
que connut
I'espece
humaine

1. Fa. AI,

l.fidore de Seville.
Genese e/ originalile de tll culture Itjspaniqllc
au /emp.f des 'Iisigo/lls,

Enlrc !cs invasions germaniqnes du Ve sieck, et
arabe., un VlI:Ic. la pt'ninsule iberiqllc a 11 creer
all VUe s;e.:]c nne L",ilJanlC civilisation "hispan<l"
wisigolhique". C.~lIc-(·i S'C,I cxprimee u;m llne
lineralufc cr un tll1 ...illg.uriers. enCore anliques el
u~ja mcdicvau~, adaptt~s anx besoins d'llne .
ciete hispaniquc nouvelle. Le repnscnl:Illl Ie
plus e.ninenr de LeHt: culLUrc e~[ Isidore. :m:he~

v<Sqoe de Se\1JJe (560"-616), donI Ie rayonne
mem ,'esl prolong" sur IOUi ['Oc('idenl dn hauL
Moyen Ag~.

On Irollvera iei la s)'nlhesc d'uu demi-siccle
de l'eehereht'S, dans Ie premier oUHage d'en
semble, ell langue .rrdn~aise, sur Isidore de
~.iUe el son temps.
2S'() p.. U() x 190 mm, broche. ISBN 2-501
50955-X. € 32

J. VOIS:E.'\FT
Biles e/ lrom,"es dons Ie mORde mMitvol Le
besliDire de.' clerc.f du 'Ie (w XlIe slede.
Prerace de Jacqnes I.e G..IT.

Bhi's tJI homme." dans It! mom/e medieval l"hcol'
che "il d,'finir t" nalure·ucs relations eOlre I'bom·
mt cll'animaL 1<1 (ou Ie.) ronclion(s) que I'hom
me du Moyen-Age a.,igne it I'animaf. C'esl un
repoussoir. un mifoir. \fIl ennemi el un aWe. C'es[
in:arurnent c"pilal dans la qucte d-: sui-mbne (k
rhomme. urle pit'c~ c-ssemjelje de J'hnmani.'im,
mcdicval. Celie elUde nf ,'intCres", qu'au.\ Idee,;.
et J 1<.1 symboliquc ,animalicrc, non ~llI'X reaJllt's de
['e,islence dcs anjmau~ UatlS rOccidenl. Le livre
de lacque. Vois-en~l \"a C11'C un gujde inJj~pcn.'ia

ble ~ la comprehension de J'humanilc. de fa
'OcieiC e! de la ci\'ili. ali,,11 rnedie\'ab. U quand
un l'aura ]u on IlC pourra pillS com:cvoir lc Mo
y~:n Age (cc !o>crail.,e r~fll~er dc' Ie co-mprendre en
cXIC'n~ion et en prOfllnUeurl suns les animilU\ C[
~iJns 'lU'fl COI~ J'AJ:ll1'l t[ Eve un aUlre coupl.."!:
,e,,;;eJllicJ n'apparaisse: I'hoUlnJe e[ J'anim;li"

552 p., 160, 2~O mm, PI3. ISB. 2-.)03-S0960
6. € 57

I. MARCIIE,SIN
L'image organum, La represento/ion' de la
mus;qllc aU RIO)'e" tige,

Cel OIlHa~e cst I.'analv.c. it I'aide de maleriau.'
iconographiquc•. de I~ manicre dOni la musiqne
eta it res~ntjc c[ praliquee au 1l1Oyen ftgc. II ne
.'agil pas d'un ollHage ue leehnique d'inler:pre
ta~iol\ 'nllsie"Ie, rnais line inlCrprelalion de j'j

mugc (milljalllrcs. sculptures. vilraux, ~h.:.) :.i,ms
un angle semiotique <I Iin:~uisliqne: rappom.
en.tre les represcnw'ion. ue l'aclion nllLsieale CI

Ies leXles. qui cntOnrcnL Ct~, illnslrations. ainlOi
q~ dcs indiC:llions melronomiqlles.- L'auleur
venl exploiler les donnee. inJOograpbiqu< .nr
une b<l.e d'illlerdiseiplin;rrilcafin de donner des
iilfoITi'illion< nl)llVene, sur I'anilllde m"dicvale
dcv;Jnr la musiqu~.

L'on'Tage comporte une Ires imporlant.,
bihliogra,phie (pin, de 500 lilres) el ndm
seFl'ice anx musieologues, Iingnisll'S, sCmloti
cie"", hislornens, hislllricllS de I'art,
162 p.. 160 x 240 mm, broch~. ISBN 2-5tH..
50929-0. € 59,5

Cela ne suffit pas it expliquer Ie succes
phenomenal de Gladiator. Comment Lin
tel film parvient-il a toucher un si vaste
publie? L'Antiquite tardive n'a plus la
meme aura qu'il y a trente ans - meme,i
on en revient it la periodisation heritee de
Gibbon, qui tencl a singularis\:r cette
periode par rapport it ce qui l'a precedee.

L'historien italien Andrea Giardina
vient ainsi de protester contre ce qu'il
appelle « la surestimation de l'Anliquire tar
dive». II souligne it .iuste titre que les insti
tutions et l'cconomie de l'Antiquite tar
clive etaient au borel elu gouffre, si
lumineuse que flit sa vie rdigjeuse et cul
turelle. Mais ce retour it une interpreta
tion pessimiste dc la fin de I'empire est
totalement exempt de triomphalisme
chretien.

En depit de la violence de ses combats,
Gladiator ne laisse pas presager que la
chute de Rome va retrouver sa pial'''
d'honneur parmi les evenements des de
I'histoire. Ce film souligne avec force la

vigueur du vieux paganisme
romain, encore inentamec
par les querell<::s des pre-
miers chretiens, a cette
epoque que Gibbon conside
rait comme un age d'or.

Mais ce que montre egale
ment Ie film, c'est que ces
annees etaient loin d'etre
aussi heureuses que Gibbon
I'imaginait, et nous savons
maintellant que I'historie))
avait compris qu'il avait fait
fausse route. A Ja fin de sa
vie, apres avoir relu les pre
miers chapitres de son
ceuvre, il confiait dans ses
carnets : « A quoi bon celie
science /Qldive ? La oL'll'en'eur

ne peu/ eire cOJ7'igl!e, Ie repentir eSl in.wile ».

Qu'i! fUt heureux OU non, Ie monde
pa'jen de la Rome antique a definitive
menl disparu, mcme s'il n'a pas connu de
chute. Aujourd'hui, et c'est une rupture
par rapport il toute 1<1 tradition historio
graphique, Ie peplum nous montre !'Em
pire ramain sans martyrs chretiens - c'est
tout dire, puisque c'est en dfe! Ie destin
des martyrs qui a etaye Ie my the ele la
chute de Rome,

Nous avons m,lintenClnt attein! Ie poinr
ou loute nouvelle reevaluation de l'Anti
quite tardive, qu'eHe se fasse pour ou
contre Ie point de vue de Peter Brown.
exclura toute idee d'une chute de Rom.
Et le plus dr61e est que Gibbon savait deji\
ce que Ie succes de Gladiawr Cl l1laintenant
rCvele.

(Traduit de I'anglais par Pascal Aquien.)

A la fin de sa vie, Auelen, qui fut tou
jours un homme de son temps, rompit avec
les stereotypes de l'histoire traditionnelle :
il n'avait certainement pas oublie la celebre
formule de Gibbon sur I'histoire, " simple
chronique des mifai/s, des folies e( des rnal
hews de I'humanite ». Voici ce qu'jJ ecrivit
en 1973 :

« De l'archeologie
« On petit tire/; au moins, lfne lei;on,
« A savoir que rous
« Nos livres de classe mentent.
" Ce qu 'ils appel/ent "his/oire
«N'esl ,ien doni ilfaille s'el1orgueiffil;
« Fai;olU1ee coml11e elle I'est
« Par Ie climine! en nous. »

Cette vision sombre de I'histoire et, en
particulier, de I'histoire romaine, a ete mise
en images, de maniere inoubliable, par
Feelerico Fellini. Son SaJyricol1 prend
I'exact contrepied des films d'Hollywood
sur la Rome antique. Avec ses lugubres
obscenitcs et ses terreurS constantes, il se
situe aux antipodes des deux versions de
Ben Hur, de Quo l1idis ?, de
La Tunique, de Cleopalre et
enfin de La Chule de l'Empire
Ivmain.

La Rome grandiose qui
s'etait Ccl'Oulee etait transfor
mee en viJIe perdue de vices,
a laqllclle l'Antiquite tardive
ne pouvait qlJC promeltrc un
avenir meilleur. Fellini boule
versait Ie modele laisse par
Gibbon en subvertissanl sa
coneeption, dans I'ensemble
positive, de la culture de
I'Empire romain <lUX I" et II'

siedes.
Avec Ie succes phenome

nal et inatt.endu de Gladiator
en 2000, Hollywood a retrou-
ve Ie filon autrefois si abondamment
exploite, A une difference pres; Ie christia
nismc est ,Ibsent du film. Une fois de plus,
nous avons droit ala splendeur de la Rome
imperiale ct aux faits et gesles bero'iques de
quelques braves, cette fois au II' siecle, au
temps des Antonins (Marc Aurele et son
fils et successeur Commode). a en croire
Gibbon dernier moment de bonheur que
connut J'espece humaine.

Sj GLadiator appartient it I'evidence it la
tradition du peplum, il n'y est plus question
du triomphe du christianisme, pourtant a
l'origine du genre. A I'inverse de SPG/tacus
et de Cleopatl'e, Gladiator sc situe it I'e
poque des premiers martyrs clm5tiens, lOais
il Il'est fait allusion a leur sort a aucun
moment. L'Empire romain qu'on nous
montre ici est destine aun public posLmo
derne et multicullurel.
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Entretien avec Paul Veyne. Professeur au College de France

« Un evenement aussi fascinant
que la disparition des dinosaures »

Depuis la Renaissance, I'Occident n'a cesse de reflechir sur son propre destin:

celui, fascinant, d'une civilisation qui serait sortie du neant et aurait sombre dans le chaos.

Au terme d'un processus ineluctable.

Une vision grisante et totalement imaginaire selon Paul Veyne.

I.'AUTEUR
~ur

au Col\i;g.;
'kFr.lJ "
Pau) \'eyne
a public
de nombrf.~l1\

ouvr~lges. parmi
IcSiJuds Le Pam
elle cirque
(Le Sewl, (976,
reed. 19~5)

el Lt' .Ml'slercs
dLlb',·,m:p(~

lave' Fr' ,oise
FrolJlhi-Du~.,.oux

el Fram;"ise
LlssaragiJe,
G~!Iimard,

IQil9).

L'HmraTIlI : Le tableab Thomas Cou
ture, au mus d'Orsay, e-l 'am.eUll, Le.s
Rom n de I'a dec OOI1CIl. Une s.cene
d'o:rgie au de b cc ak!. Un t nlasme
.ul p'Jls corps all II~'ecle : I'Empfr.

romsln rail effo:nd' , en 416, allee 13
depo5itlon par OdollC1'o de Romulus
AUgllStu'l6, parce qu' I eU1H IlccncieuilC.
lIo1upWIIWl, ,;In'lOIII•••

PAU V "'011 : Tout est dans la date, 1847.
Un paganisme de boudoir qui annonce les 1
stu pres du Second Empire. La roublardise

des films pornographiques. C'est une
peinture pomographique, comme lOute la
peinture pompier dont c'etait l'une des
utilites - avant les photos de nus...

L'idee sous·jacente, c'est qu'un empire
se serait effondre a cause d'une poignee
de noceurs : aussi absurde que de penser
que la France a ete defaite en 1871 parce
qu'il y avait mille richards qui menaient la
grande vie, alors qu'elle a succombe tout
simplement parce que son armee n'etait
pas preparee. On dit cependant que les
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Luxe, orgle et volupte :
Les Roma;ns de la deeadence,
de Thomas Coulure, 1847.
Ou comment la France de Louis-Philippe
I,issonne a .'idee de la chute de Rome
CParls, muse.. d'Orsay ; cl. Jossel.

visiteurs du Salon de 1847 s'enthousias
merent pour l'reuvre de Thomas
Couture: son faste, sa noblesse, ses pro
portions, son air de naturel ... Seul Dela
croix ne fut pas dupe: « Lumiere, couleur
de [anne ", ecrivit-il.
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" La conversio au christla sme1

c1est comme Ie suffrage universeI
de nos joms : Ie signe qui distingue
Iss clvillses des sauvages "

Les Romains de La. decadence, ce n'est
rien d'autre qu'une na'ive mise en images
du Stili/icon de Petrone, au leo siecle, qui
dut justement son succes au fait qu'il
decrivait des scenes de debauche a une
societe, la societe romaine, alors tres puri
taine : les Romains compensaient leur
propre austerite par les delices de l'imagi
nation.

Songez que quand on fai t l'amour a
Rome c'est necessairement sans se desha
biller entierement, necessairement de nuit
et en eteignant la lampe I

La societe pretendument
decadente du IV' siecle est
en realite une societe
prude et patriote.

·H.:U cet&dlln
I queUe les ch retiens
0111 pril:s I.e pmNoJr 7'
P. V. : Oui, et se sonl

debarrasses de l'humani
tarismc des premiers siecles, quand !'E
glise interdisait par exemple aux soldats
de tirer I'epee.

Au IV' siecle on fait disparaHre des lis
tes de martyrs les soldats qui ont ete exe
cutes pour avoir refuse de se battre. fI s'a
git maintenant de defendre la civilisation
de l'empire, car e'est une civilisation chre
tienne, et it faut servir J'empereur qui est
un empereur chretien.

L'H. : La christiani 111100 aete un cim.enl,
fac.teur (Ie oah6sioll d.e rcmpil'6?

P. V. : Oui, L'empire des deux derniers
siec1es etait impregne d'un fnrt sentiment
de patriotisme religietlX.

L'H. =.' r cOlleq ent l'klee reyue her-i·
lee d'Edward G.lbboll, Blllan laqulllID ell
S>Bralt [11 chrf<slianI.saU o,n qui uralt
am ~ I chute d I'emplre, YOu pSrait
abswde,
P. V. : On se demande ou il esl aile

chercher!fa ! Enfin, asa decharge, Gibbon
sortait de trois siec1es de guerres de Reli
gion, 811glaises et fran<;aises. On peul sup
poser que eela a altere son jugement.

I.'H. : Mals ctlilontles aUleUT ch~lem~

ux-me , con1em oraln de l'ev6ne-
mlln\'., de I depo j ion du dernier empo
reuJ en 47 "q Ont aec:limatell'id . q,UIl

cetlJ i sue eml' InCluctabl ,parco' qu
l'emJlire lI'emlt pl:us co qU'1I aVElhele ?
p~ V. : lis ont voulu venger Ie christia-

nisme de I'accusation d'avoir ruine rem
pire en cessant d'honorer les vrais dieux,
ceux du paganisme, lis ont vouJu repondre
a cette accusation portee con tre eux par
les pai'ens.

Bien avant cetle date purement symbo
lique de 476, des Ie debut du v' siecle,
apres les premieres grandes incursions
barbares dans I'empire, saint Augustin Ie
premier veut effacer I'impression catas
trophique causee par la prise de Rome par
les Wisigoths d' Alaric en 410 (cf docu
ment, p. 39). D'ou sa ligne de defense: 1)
<;a n'a pas ete si grave que <;a ; 2) de toute
fa<;on les Romains se sont toujours mal
conduits, ils aimaient la guerre, les specta
cles, I'ostentation, faut-il vraiment regret-

ter la disparition de leur civilisation? 3)
les bons chretiens ont mieux a faire que de
defendre des pouvoirs terrestres, ils ne
doivent se devouer qu'a !'avenement de la
cite de Dieu.

Apres Augustin, Orose, egalement au
debut du V' siecle, souligne non pas la
decadence mais I'immoralite de la civilisa
tion romaine: il n'y a rien 11 regretter, on
peut comprendre que Dieu n'ait pas songe
a sauver une civilisation pareille, Enfin,
Salvien, au milieu du Vi" siecle, affirme
que les Barbares ne sont pas si barbares
que <;a. Et que Dieu n'a pas fichu Ie monde
en rair. Figurez-vous meme que les Bar
bares ont plus de vertus que n'en avaient
Jes pa'iens ! C'est peut-etre chez Salvien
une denegalion au sens freudien : on n'a
rien perdu en perdant la civilisation
romaine.

Ce n'est pas qu'il soit « tiers-mondiste
ment » acquis aux Barbares ni qu'il ait une
arne de collaborateur et de vendu, c'est
plut6t qu'il veut nier la catastrophe.

·H. i VOiilS 13arleo: d:e catastrophe, vous
evequez I'irrup fOil dl,lS Wlsigolh ,d'Ala
ric.. , Et peu a peu eh,lJlsa~ on roms n.e
va cl spar, ltre. II n'y <II peut.etre pas IlU

decadence, mars I 'f a kllon!!u ffol1dro
mont, pnul./it 'pas fJ-e d chule ~ bru ' -" ,
males au bout du comp,1e, ill parllr du
II' leele, lin d'une elvmsatlon 7
po, V. : Prccisons bien tout d'abord que

la prise de Rome par AJ:aric en 410 est un
fait isole, un probleme de poJitique inte
rieure. AJaric etait un roi barbare au ser
vice de Rome qui s'est rebelJe contre
ses employeurs, puis qui a pille Rome
pour nourrir ses troupes et a titre de

menace, de fanfaronnade si I'on peut dire,
Le vrai grand evenement dans I'his

toire de Rome, eelui qui change Ie cours
des choses, c'est, ames yeux, 406, quand Ie
front du Rhin et du Danube a craque et
que l'Occident latin a ete envahi par des
corps expeditionnaires germains a moitie
romanises, venus se taiUer des royaumes
en negociant plus ou moins avec I'empire
qui affecte de les considerer eomme des
allies. Comme des gens avec qui l'on peut
signer des traites, pour sauver la mise,

rnais qui ne sont pas
vraiment animes de
bonnes intentions a
son egard.

Cela etant, l'Em
pire romain n' a pas
ete envahi par un
peuple, la Germanie
ne s'est pas relrouvee
vide, elle ne s'est pas
deversee dans l'em·

pire : il ne s'agissait que de quelques chefs
de guerre et de leurs troupes, qui, ici ou la,
prennent Ie pouvoir et reprennent a leur
compte les institutions et les coutumes
romaines, qui on t fait leurs preuves,

Quand Clovis a ete nomme consul, il en
etait tres fier, meme si cela n'avait aucun
sens. Si I'on veut, c'est I'Union fran<;aise
de De Gaulle, un vaste leurre mis en place
pour camoufler la perte des colonies,
n'ilJusionnant personne et satisfaisant
tout Ie monde.

l.'M, ; Qu'es1-ce q e Flome penl danl
I'llffail'e ? OIJ'es1·ce qui 11 yraiment

dIspam au 'If' a ecle ?
Po V, ~ L'Occident. La zone de langue et

de civilisation latine, c'est cela qui a som
bre avec les invasions barbares.

L' K. = &t tBS nabltal1!1S d ~l1e pa.rlilo
Qccld~18le cIe Itemp re, es.t..ce qu'lls on
1.lmpr'es9iDll qu'ils IJpparlilenn.cnl a 111M

C!v[l]satlon n vole de dfspartllon ?
Po V. : lis savent bien qu'ils ont change

de maitre, que Ie maitre main tenant c'est
Ie Barbare. Qu'est-ce que cela change?
Pour Jes paysans, je crois qu'on n'en sait
rien. Pour les grands seigneurs, gallo
romains en l'occurrence, ils negocient d'e
gal 11 egaJ avec les chefs barbares du coin,
ils se meltent 11 leur service, ils leur en
imposent sans doute, ils ont pour eux Je
prestige lie ala richesse et ala culture.

I.' • : MailS las Barbara.'S, ass'lmllfliS,
cnr,lstIElnises., sOl'll tl'as Rom Ins d'une
oel"1aine faqan '1
P. V. : lis sont a moilie romanises, et

certainement grands admirateurs de l'em-
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Marc Aurele, en 180. Apres, on enchalne
rait sur trois siec1es de « Bas-Empire ».

Mais, la realite, c'est que c'es! entre 200
et 240 apeu pres que l'Empire romain est
a son apogee. Apogee economique
(richesse inoui'e de l'Afrique, de la Tur
quie et de la Syrie). Apogee demogra
phi que probablement. Apogee militaire.
Apogee juridiqlle enfin. C'est la grande
periode dll droit romain, avec cette formi
dable innovation de 212, quand tous les
habitants libres de I'empire deviennent
citoyens romains.

Ensuite, trente anntes catastro
phiques, 238-268, quand I'empire, attaque
de tous cotes, sur Ie Rhin, Ie Danube et
I'Euphrate, ec1ate en morceaux. Et PUi5 Ie
« siecle chretien », de 268 a406, Ie retour
de la paix, cette« restaumlion du monde »,

pour reprendre les termes de la devise des
empereurs chretiens, devise qu'ils fai
saient graver sur leurs monnaies. L'empire
est parfaitement stable lorsque se prodllil
Ie fatal accident de 406.

L: Ht. : IEffolldfi mont clOne, . t :pas db·
done. E'I pourbJnt, avan1 GIbbon. c' st

me qlllleLl' qui pop or! e, I'idee de
la. decadence de Flame, avec es Consi
derations lUI' hliS causm; de J gramtour
des Romalns ef d leuT decadence,
pUbli 89 II 1'734. A-t-ll lnven,te cette

Inolilln de .a:edln lit dll d
pitode?

P. V. : Non. Le point de
depart, ce sont Les Antiqui
{(!s de Rome de du Bellay,
ebloui par les ruines gigan
tesqlles qu'il decouvre lors
de son sejour en Italie, ob
sede par I'idee de I'effon
drement du plus vaste
empire qu'on ait jamais vu
- comme nous fascine
aujourd'hui l'extinction des

dinosaures: «Ainsi de pell apeu cl1l.II'Em
pire romain./ liml. qu'iI fut renl'erse par la
barbare main/ Qui ne laissa de lui que ces
restes anliques/ Que chacun va pillant.. .J>

Pour les hommes de la Renaissance.
c'est tout simplement I'evenement Ie plus
enorme de l'histoire universeJ1c : meltez
vous aleur place, ils ne connaissaient ni la
prehistoire ni la protohistoire, ni les pel!
pies de l'Orient ancien, ni les antiquites de
la Chine et de l'Inde, ni l'archeologie I

Leur vision de l'aventure de l'humanite,
cela se resumait aun fouiHis oriental, aI'e
mergence de ce colosse, l'Empire romain,
a sa disparition, produisant Ie monde
chretien morcele dans lequel ils vivaient.

« t et B s
Empire: des
CO" tr c os
Iideo oglques
heritees
du XIXe si,~cle »

tendance a considerer cela pour ce que
c'etait, un eXlraordinaire champ d'inventi
vite et de renouvellement des formes.

L' H. • 476. firm mont, c'ost la ra... nc.hc
sGrecs?

. V. : Exactemen.t, pllisqu'i1s demeu
rent maltres chez eux, dans la moitie de
I'empire qui subsiste. L'empire est devenu
grec. lIs sont debarrasses des Latins, res
tes mattres de la vieille maison, heritiers
de ['Empire romain, mais grecs envers el
contre tout!

LOH, : Qui , nvenl& la dlslilncllonentfe
.. hlIUI.. 'OJ bas .. env;Ire, effe.c:t:uee par
q h~o.l', . s d ,uls I XIX' s.4eoht .,

Po V.: 'est une vision
des choses toute ideolo-
gique. Parler de « haut "
empire, c'est une fa<;on
d'exalter Ie 11' siecle, celui
des Anlonins, Marc AureIe
l'empereur philosophe, etc.
On a donne en plein dans
ce panneau avec Ie regne
de la bourgeoisie 10uis-phi
lipparde. C'est Ie reve de
gens bien eleves qui se
retrouvent entre eux au
pouvoir. Les notables orJeanistes s'identi
fient au gouvemement de ces vieux acade
miciens de la politique romaine qu'on
appelle les senateurs et qui n'etaient pas
bons a grand-chose, mais qui ont gueule
comme des putois qu'on tuait la civilisa
tion pllisqu'on les tuait. En revanche, ce
qui les irrite, c'est la promotion au merite
des chefs de guerre qui ont effectivement
assure la survie du territoire entre 238 et
268, des generaux sortis du rang, originai
res des regions danubiennes.

D'apres cette vision des choses, 1'« age
d'or» prendrait fin en 192, avec la mort de
Commode - certains, encore plus pessi
mistes, preferent mettre en avant celie de

"·H. : Et. I'est. I'emplnl, commcil1t
pen;ol1-ofl cel ffon met de toute III
mot' ocdde" hil?
P. V. : Constantinople n'a pas porte

secours a Rome. A vrai dire, a I'Est, on
n'etait pas meeontent de voir les efforts
des Barbares se porter vers l'Ouest.
Qu'ont-ils pense, en Orient, de la perte de
l'autre moitie de l'empire ') Je crois qu'ils
s'en fichaient, ces Grecs restes irrectucti
bles al'interieur de la civilisation romaine,
sujets de Rome et hostiles aRome, qu'ils
considerent comme q uelque chose d'un
peu sommaire, voire vulgaire ...

pire. Odoacre, apres avoir depose Romu
lus Augustule, se conduit en empereur
romain et utilise les fonctionnaires
romains. Et puis, en effet, ils se convertis
sent au christiallisme : c'est comme I'a
doption du suffrage universel de nos jours,
Ie signe qui distingue les civiJises des sau
vages.

"'H. : Oe q i change, ce sord 189 In l1u
Dems ',",l1t1qu . s.

, ~ De fond en comble. Mais ne
considerons pas cela comme la loi du plus
fort imposee par un peuple aun autre.

Vision fi n de siecle des derniers moments
de I'empire : t.e ColiSee du pelnlre anglals

lawrence Alma·Tadema,
(coli. part; cl. Bridgeman).

L'R. ~ cene periOde de grands b lever
scm nts geopolitlqlllcs est pOUJ18 I celie
d'un aJ1 OonSSllnt ?
P: V, : A partir des annees 200, apartir

de "arc de Severe a Rome, l'art cesse
d'etre un academisme, pour devenir un art
de recherche. Tout cela a ete considere,
j usqu'en 1900, comme une expression
esthetique de Ia decadence: voyez ces
malheureux Romains, qui ne savent plus
dessiner, qui ne connaissent plus l'anato
mie, c'est affreux comme du Picasso, etc.

Evidemment, aujourd'hui, on a plutot

L' • : ,El du poillt do vu demog~

phlq e".
, V, : On ne sait rien, tout n'est que

speculation en ce domaine.
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• E. Gibbon, HislulI'e dl, dic/ill el de
la chule de !'Empire rumain, 1776, Iraduil
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Robert Laffollt. " Bouquins", 2 vol., 1983

r. I. Morrou, Decadence romaine
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• Po Brown, L(I 'loge ella mUre. Le monde
de l'Anliqui/(§ mT(ft~p, Londres, Thames
and Hlll.ls0Jl, t9'95.

',-M, Carrie. A. Rousselle, L 'EmpIre
romain en mural/Or!, de5 S('I',lres
a Conslallli,/, 192-337, Paris. Le Seui!.
" Points-HiSloire ", J999 (IJ suite esl
it venir).

• P. Chuvin, Chromq/./e des derlJler5 pa/ens
La dispalillOn d/./ pagamsme dans l'Emplre
romain, du ri!sne de Conslanllll aeehu de
Justll1ieu, Pari:.. Les Belle; LettreslFayard,
1990.

• .: Dont nous ·sorions ncore vic1imes.
BlIlDW'dl1ul ?
P. V. : C'est tdlemcnt beau, celle idee

de decadence, cela fait si peur, et cela
paral! si loin, aussi. On en a fait un mou
vement esthetique a la fin du XIX' si~c1e.

« Je suis {'empire a10 fill de 10 decadence!
Qui regarde passer les grands barbares
blancs... ", ecrivait Verlaine ! C'est joli,
cela fait frissonner, procure un peu d'alan
guissement et de nostalgie. Voila pour
quai ce motif saugrenu a prospere COmme
du chiendent.

Aujourd'hui. c'cst chez nous un theme
de droite, un theme conservateur, Figaro.
Et aussi un theme d'ultra gauche stigma
lisant la societe de consommation,
la societe-spectacle, enfin toutes ces niai
series" .

La regIe de conduite qui devrait preva
lair chez tout individu sense - ne jamais
stigmatiser son temps r - n'a malheurell
semen! guerc eours, et I'on se retrouve
devant Ie plus insipide, Ie plus machinal, Ie
plus rhetorique des genres de la Iitterature
[a tine : la satire, luvenal deplorant les
vices de son lemps ...

Nous sommes acet egard d'une stupi
dite deconcertante, camme tOllS ceux qui
ant imagine la Rome des derniers siecles a
Irav..:rs Ie SaliJ'icon de Petrone, C'est l'e
temelle erreur qui eonsiste a croire que
I'an est Ie visage de la realite, alaI'S qu'il
est son imagjnaire et done I'irrealite.

(Propos reclleillis
par Yeronique Sales.)

Montesquieu reprend it son compte
cette interrogation, et repond : c'est tres
simple. les Romains ont conquis Ie monde
grace ala discipline militaire et aux venus
de la pauvrete, I'ayallt conquis ils ont eu
recours a une armee de metier et se sont
laisse corrompre par Ie luxe - d'ou Ie
tableau de Couture. Le luxe, on pellt s'y
arreter un instant: c'est une vieilJe ren
gaine que )'on trouve deja chez Sallustc,
au I" sieck avant notre ere, et, it en croire
ces sempiternels grincbeux. la decadence
a commence au lendemain meme de la
fondation de Rome I L'idee de decadence
est en somme I'un des topos les plus ecu
les de la litterature latine scolairc.

Ce qui est paradoxal c'est que ce soit un
liberal, pacifiste, commc Montesquieu,
qui finisse par faire I'eloge de la discipline
miJitaire el de la pauvrete alors qu'il vit au
siecle des Lumieres et du luxe, et qu';1 est
Ires epris de son siecle I II est en somme
aux prises avec une sorte de manie d'anti
quairc, defendant des valeurs qui ne sont
pas les :ien.nes, par une forme d'hallucina
tion retrospective.

l'HISTOIRE • :154 MAl 2001

55



N° 2 J7 janvier 1998
Dossier: L'iigc d'or des grandes abbayes.
1..:J. >cience n8z,~ et l'exrermll1ation
J . m:lrgln~,ux. Rome: les empereurs en

ya,ce. ny a cent ans ... Emd" Zola ecm
"j'iKC trllimsme : I'heme du bibn.

N° 218 levrier 1998
Dossier: 1938, Ie trlomphe des nazis.
f.,<vrler 1848 : la revolution des femmes.
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Lo I"nunc Je Sully. 1\ till \a revolution de
hll\l k
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Dossier: 50 ans d'immigrarion :
J'irresistibLe appe! de "Europe.
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N° 230 mars 1999
Do~sier : Hit.ler, portrait bistorique
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Leo nobles de Napoleon. On a retrouve
les premiers hleroglyphe" I

N° 231 avril 1999
SPECIAL: Les demiers jours
de I'Algerie fran<;aise.
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1g ,1 ~ Q 11'Europe du rraire
de Versallle'S. 1110n' tIe Br;)uvoir
er "Le Deuxieme Sexe". Les Marranes, Jlufs
du l'Lrer. Fidel Castro, Ie ,hecateur de Cuba.

N· 233 juin 1999
Dossier: La Resistance sans legeude.
J I :lour 1999 ... Chronlque des eclifl5CS
de Solell derllls quatre mille ans. Mofm et
politique; It· cas And~otll. Ct..cs er TurLs :
Ia guerre de Chypre. l..c rab,'1c, une passIon
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dl:'S vampire,' J T.£S Russe.~ ':1 ran.
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Dossier: Archives secretes du Vat.ican.
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N° 244 ju;n 2000
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N° 245 juillel-aout 2000
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I'egalite de Penelope a Hillary Clinton.

N· 246 septembre 2000
Dossier: Freud. la revolution
de fa psychanalyse.
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,Tu dlable ' Washington: 'I3&mce
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sont il Byzancc.

N° 247 octobre 2000
SPECIAL: Cent millions de morts?
Les crimes du communisme.

N° 248 novembre 2000
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de la langue fran<;aise.
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N· 249 decembre 2000
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Jean-Marc Moriceau . Professeur a I'universite de Caen

La grande epidemie
de peste bovine

Apres l'ESE, l'epizomie de fievre aphteuse qui menace l'Europe alimente
les peurs des consommateurs. II y a aussi les paysans, ruines.

Dans l'Ancienne France, des epidemies ravageuses menaienr en perill'ensemble
d'une economie encore agraire. Declenchant paniques et abanages massifs.

Retour sur une « concordance des temps ».

Jean-Marc
MClI"iccau est
llaulellr
des Fmmers
de /'lfe.ae-Fmncc
(Fayard, 1994,
reed. 19'JR) el

de Li/emsc
SOIlS I 'AnCiell

Regune,
Xl-'7"'·X:U/ slcc"le
(SEDE~. I9'N).
II pre,jck
l'Associalion
d'))isloire des
sudetes I1Jr(lles.

ncephalopathie spongi
forme bovine (ESB), fie
vre aphteuse* ... Les epi
zooties~ qui deciment les
troupeaux europeens et
devan t lesquelles

eonsom- mateurs, eleveurs et pOllvoirs
publics paraissent bien demunis, semblent
surgir d'un autre age. Quand pestes et fie
vres frappaient des centaines de milliers
de lJetes.

Un age qui n'est pas si lointain, cepen
dant. Des le XVUl' siecle l • en effet, ont ete
mises en pJilce des mesures de protection,
les memes qui frappent actuellement nos
contemporains: sutveillance des marches,
certificats sanitaires, abattages massifs,
etc. Des mesures nettement insuffisantes

pour prevenir la catastrophe economique
que signifiaient de telles epizooties.

Spectaculaires et inquietantes, les
manifestations d'aujourd'hui sont loin de
presenter la meme gravite que celles du
passe. Sous l'Ancien Regime, les consom
mateurs de viande ne representaient
qu'une minorite de privilegies. En revan
che, la disparition de troupeaux en tiers
non seulement amputait les revenus des
cultivateurs et des proprietaires. m<:lis
encore interrompait les cultmes par
manque de betes de trait, desorganisait les
transports par penurie de traction ani
male. C'est i'ensemble de ['economie du
pays qui s'en trouvait donc affaiblie,

Nous sommes encore assez mal rensei
gnes sur les periodes anterieures ilU XVIII'
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siecle. Ce n'est qu'avec Ie renforcement de
('administration monarchique puis Ie
developpement du mouvement agrono
mique et l'emergence de la zootechnie
que Ie voile se leve : en 1765, lorsque
Claude Bourgelat. l'un des fondateurs de
[a science veterinaire, forge, semble-toil, Ie
terme d'« epizootie » en Ie calquant sur
« epidemie* », il assure une reconnais
sance scientifique aux maladies qui s'alla
quaient massivement au lJetail en presen
tant des sympt6mes identiques.

lndependamment des maladies parasi
taires qui pullulaient dans une region
ou une autre, certaines epizooties deci
maient effectivement Ie chepte!. Pour la
cavalerie, la morve~ const-ituait un danger
serieux. Chez Ies moutons, redoutables
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l1e peste venue dIU I mine et de Hongrie

etaient alors Ie claveau - une variole
qui donna it de la fievre et des boutons
sanguinolents - ou Ie « charbon' » qui,
jusqu'aux decouvertes de Pasteur, pou
vait contaminer I'homme. Chez les rumi
nants, en dehors de la peripneumonie·'
due aux poussieres de foin et aux longs
sejours dans des etables confinees, Ie
grand Ileau etait la peste
bovine', d'une extreme
contagiosite, allquel
s'ajoutaient des affec
tions spectaculaires, mais
moins graves, comme la
fievre aphleuse et Ie glossanthrax'.

La peste bovine est due a un virus pro
che de celul de la rougeole dc l'homme.
Apres un acces de fievre, des sympt6mes
cutanes, digeslifs et respiratoires provo
quaient une diarrhee profuse avant d'en
trainer la mort de l'animal. Longtemps
cndemique' en Europe, elle sc d iffusa par
les echanges commerciaux et les campa-

breufs. Particulierement virulente pour Ie
betail a comes, elle serait venue d'U
kraine ou l'armee du roi de Suede Charles
XII prenait ses quartiers d'hiver, apres
avoir traverse la Hongrie d'ou des mar
chands dalmates l'auraient inlroduite au
nord de l'Italie. Du Piemont Ie fkau passa
en Dauphine puis se repandit largement

sur Ie territoire fran<;ais : Lyonnais, Forez,
Bourgogne, Bassin parisien, Anjou. II
emporta peut-elre 80 000 bovins, entral
nant de graves difficultes economiques :
cessation temporaire du commerce, inter
ruption des labours. Dans certaines
regions, on rempla<;:a les breufs par des
chevaux pour assurer les semailles.

La guerre de Succession d'Autriche

furent-eUes d'abord celles de la France
septentrionale. Or c'est Iii que se lrouvait
Ie plus beau cheptel du royaume. De L769
ii 1773, plusieurs dizaines de milliers de
betes, parmi les plus grasses, succombe
rent a la fievre.

Un temps preserve, Ie Midi ful ensuite
atteint de plein foue!. Partie de Bayonne,

t'infection peut eIre altri
buee allx vaches laitieres
que les protestants
de Hollande auraient
envoyees a leurs coreli-
gionnaires du Midi. Elle

devasta plusieurs provinces du Sud-Ollest,
ala faveur des foires et marches, au caurs
de I'ete 1774. Indemne de peste bovine
depuis longtemps, Ie cheptel, non immu
nise, n'opposa aucune resistance ala pro
gression fulgurante de I'agent infectieux.
Les hesitations de I'administration et la
fraude multiforme accrment les ravages.
En Beam, La peste aurait emporte III 000

A RETENIR-

L'historien ne dispose de donnees fia'bles
sur les maludies animales qu'it partir du
nlll' siecle. Les epizooties de peste bovine
et, dans une moindre meSUFe, de fievrc
aphteuse ou de glossanthrax deciment
alors regulierement Ie cheptel. A I'origine
de la contagion : les echanges commer
eiaux et Ie deplacement des armees dans.
toute l'I!urope. Face it I'ampleur de I'epi
zootie en 1770-1775, les pouvoirs publics
sont amenes II mettre en place pour la pre·
miere fois line veritable politiqne sanita ire
nationale : abattages massifs, etablisse
ment de cordons sanitaires, interdiction
des mouvements de bestiaux.

Vaches, moutons. chevaux•..
Sous l'Anclen Regime, I'ensemble du betail
pouvail l>lre victime de redoutables epixooties.
Par exemple. celie qui en 1770-1775
aurait ampule Ie Cheptel Iranc;ais
de 200 000 a 300 000 b.lIes
IJean-Baptiste Oudry, La Ferme, 17 53, detail,
Versailles; cl. JosseJ.

gnes militaires. De la guerre de Trente
Ans (1618-1648) acelle de 1870, ce furent,
achaque fois, avec les armees, et surtout a
partir dl: leurs stocks en « viande sur
pied" (Ie betail qui suivait les troupes
pour pourvoir a leur alimentation), que
les epizooties de peste bovine ont touche
la France, traversant les frontieres de
['Est.

Une grande vague d'epizootie en 1714
frappa chevaux, moutons, vaches ct

(1740-1748) dissemina unc seconde vague
de peste bovine sur Ie continent europeen.
Elle serait venue de Boheme ou I'armee
fran<;aise, occupee au siege de Prague,
stockait son approvisionnement en viande
bovine. Venue egalement de l'Est, par les
AJpes, la Baviere et Ie couloir rhenan, elle
parvint aux portes de Paris et dans plu
sieurs provinces du centre de la France
(Limousin, Berry, Touraine, Savoie, Viva
rais), La Flandre maritime aurait perdu
35 % de son cheptcl.

En 1770-1775, la France subit la peste
bovine sans doute la plus catastrophique
des trois demiers siecles. Partie de Tur
quie d'Europe, l'epizootie fut transmise a
la France par la Hollande et les Pays-Bas
autrichiens. Aussi les regions touchees
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tetes de betail sur 129000, soit 87,5 % du
troupeau I

Aux pertes economiques des eleveurs
s'ajouterent celles, plus sensibles, des cul
tivateurs dans ces regions ou les attelages
fonctionnaient avec des paires de bceufs.
En Armagnac, les paysans du Vic-Bilh
perdirent leurs animaux de trait. Pour pre
parer leurs semailles, ils durent recourir a
des chevaux, des mulets et des bourriques
achetes au prix fort dans les provinces voi
sines. Encore fallait-il s'habituer aces
nouveaux attelages. Dans un village de
Gascogne, sur 644 bovins, 625 succambe
rent et I'on raconte meme que certains
paysans se seraient atteles a ta charrue I

Enfin, ['importance des pratiques de
location de cheptel entre villes et cam-

0115

• CL "PeSle.
(jevre l

glossanthrax >',
p.60.

1. EI non
au XIX' slede,
comme a pu
l'ecnr(:~

LeMonde,
vem.lredl 9 mars
2001. p. l6.



tee, de plus grandes difficultes ase depla
cer, voire un repos force paralysaient les
activiles rurales.

Souvent localisees, les poussees de fie
vre aphteuse restent difficiles a identifier
sous I'Ancien Regime. C'est surtout au
XIX" siecle que la contagion fut severe: de
1809 a 1813 d'abord et surtout de 1834 a
1842 dans un contexte europeen. Contrai
rement a aujourd'hu i, I'Angleterre et
meme la France paraissent en avoir ete
relativcment protegees, a la difference de
J'Europe centrale.

La peripneumonie, quant a elle, qui
entrainait une mortaJite de I'ordre de
50 %, etait surtout propre aux elevages de
montagne, ou el1e trouvait, dans la Pro
m/scuite des etables infectees, des moyens
inesperes de propagation. SignaIee en
Franche-Comte par Ie philosophe Helve
tius (qui eta it alors fermier general) en

~ 1744, la voici en 1765 en Savoie, en 1822
~ dans Ie Puy-de-Dome et en 1847-1848 en
Cl Ardeche et en Gevaudan. Le developpe-

ment des echanges commerciaux dans la
chaine de la production de viande et les
mouvements saisonniers des troupeaux
pour I'hivemage favorisaient la contagion.
Et, encore une fois, le deplacement des
tToupeaux pour les besoins des armees de
la Republique, apartir de 1792, etendit les
effets de la « pulmonie » dans les plaines
septentrionales.

Beaucoup plus spectaculaire, et sou
vent confondu avec la fievre aphteuse, Ie
« charbon de langue» ou glossanthrax a

laisse dans les memoires un
souvenir tenace. Cette ma
ladie des equides et des rumi-
nants a surtout ete examinee
au XvIII' siecle. Les descrip
tions avaient de quoi happer
les imaginations: Ie mal attei-
gnait l'animal ala langue; une
verrue, en crevant, y laissait
un ulcere chancreux ; s'il n'e
tait pas soigne, ce dernier
creusait I'epaisseur de la lan-
gue en avan<;ant sur la racine,

et la coupait; fa langue tombee, et la gorge
infectee, ~'animal mourait dans les vingt
quatre heures.

Pour I'annee 1682, des cures du Lyon
nais et de l'Armagnac font etat d'une pre
miere infection, venue sans doute de 1a
Pologne. Cinquante ans plus tard, en
1732, la France eonnut une poussee gene
rale avant un retour en 1762-1763. Cette
troisieme invasion fut sans doute la plus
etendue : venue d'AlJemagne et du
Luxembourg, eUe traversa la France, de la
Lorraine au Maine et au Forez, en 1763.
Tres contagieuse mais faiblement mor-

Les
terrib es
rava~es

du
« charbon
de langue»

L'acadllmlclen FilII" Vlcq d'A.zyr fut ", I'origine
de l'lnterventlon des autorllea pUbliques

lors de I'epizoolie de peste bovine de 1774.

pagnes -le bail a « gazaille » - atteignit
les capitaux des rentiers. Au total, l'ampu
tation du cheptel concerna sans doute
entre 200 000 et 300000 betes.

Les guerres revolutionnaires et impe
riales favoriserent anouveau I'arrivee des
epizooties. En 1796, les convois de I'nrmee
fran<;aise rapportcrent des bards du Rhin
la peste bovine qui frappa les
departements du Nord-Est.
La mortalite fut estimee a
quelque 130000 tetes. La pre
sence sur Ie territoire fran<;ais
des troupes de l'Europe coali
see en 1814 et 1815, charriant
des approvisionnements de
breufs hongrois et allemands
affectes par Ja contagion,
ramena le fleau. La derniere
alerte fit suite a l'entree des
troupes prussiennes en 1870.

Autre maladie animale : la fievre aph
teuse. Atteignant a la fois la bouche et les
pieds des ruminants comme des porcins,
elle est beaucoup moins letale que la peste
bovine: les animaux qui y survivent sont
bien plus nombreux; les aphtes buccaux se
resolvent en quelques jours et la mortalite
ne depasse pas les 2 %.

Cependant, s'i1 ne s'agissait pas d'une
grave maladie sur le plan medical, elle
etait desastreuse par ses consequences
economiques : un amaigrissement impor
tant des betes qui ne pouvaient plus se
nourrir, un tarissement de la secretion lac-

Peste" fievre,
glossanthrax...

PESTE BOVIN.E : provoquee par
un virus, cette maladie des ruminants
extremement contagieuse et mortelle
se manifeste par un acces de lievre,
des sympt6mes cutanes, digestifs
et respiratoires ·et,. finalement,
une diarrhee qui peul ·entrainer la mort
de I'animal.

CHA BON: cette maladie tire
son nom de la couleur du sang
des animaux atteints, presque noir. Les
travaux de Pasteur et de Koch au XIX'

siecle etablirent que cette maladie elail
due aune bacterie, :Ie « bacille de
charbon ", apartir de laquelle Pasteur
prepara un vaccin.

I5.NDEMIE/EPID,E IE: alors que
I'endemie signale :Ia presence
habituelle d'une maladie dans une
region determinee, I'epidemie survient
lorsque Ie nombre de cas s'accrolt
considerablement.

EPIZOOTIE : Ie terme, forge
par Ie scientifique Bourgelat en 1765,
est calque sur celui d'epidemie. C'est
une epidemie qui toucne les animaux.

FIEVRE APHTEUSE : maladie
tres contagieuse qui touche bceufs,
porcs, moutons - mais n'est pas
transmissible a I'homme. Elle est due
aun virus qui est vehicule par
les animaux infectes, mais aussi par
la poussiere ou par les deplacements
de I'homme. Les animaux malades
souflrent d'aphtes buccaux, les
empechanl de se nourrir. La mortalite
ne depasse pas les 2 %.

·GLO· SA'NTHRAX ou CHAllSOr.l' E

t.AHGUE) : maladie souvent confoFldue
avec la fiEMe aphteuse qui touche
equides et ruminants. La langue et la
gorge atteintes, la mort peut intervenir
dans les vingt-quatre heures.

ORVE : grave maladie contagieuse
qui atteinlles chevaux et qui se
manifeste par un .ecoulernent nasal
purulent. Due aune bacterie, elle est
transmissible a I'homme.

PERIP'N UO I ~ maladie des
ruminants. Elle est due aux poussieres
de foin et aux sejours dans les etables
confinees. Elle touche donc
essentiellement les elevages de
montagne. Elle entralnait une mortalite
de 50 %.
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ECHERCH

Creation de la premiere ecole veterins're aLyon en 1762

lelle, l'epizootie de « mal sous la langue»
disparut au debut du XIX' giecle.

Dans ces epizooties, plusie urs facteurs
de diffusion ont done joue, aggravant la
situation regionalement : les mouvements
des troupes, qui correspondaient aussi a
des deplacements de troupeaux ; les
cchangcs commerciaux, qui, hier encore
plus qu'aujourd'hui, cachaient de multi
ples pratiques frauduleuses al'egard d'une
reglementation
reu efficace ; la
promiscuite du
betail envoye au
palurage dans les
monlagnes l'ete, en troupeaux collectifs
dans les plaines apres les moissons et dans
les etables un peu partout ; la multipliC'it
des locations de cheplel entre villes el
campagnes.

Sans etre parliculieremenl efficaces, les
moyens de lutte existaient : la radure des
aphtes avec des pieces d'argent et I'intro
duction de sel voire d'urine humaine evi
taient sou vent la formation des
chancres sur la langue des ani
maux. Dans les manuels d'agri
culture pratique, le soin des ani
maux tenait une place de choix.

Ouvrons I'edition de 1768 de
la NOr/velie M(lison nlslique - un
traite d'economie agricole qui fut
I'un des titres les plus populaires
du XVIII' siecle. Plus de cinquante
pages traitent des maladies des
chevaux ct plus de vingt de celles
des betes a comes, mais on y
trouve aussi sept pages pour les
maladies des betes a laine, une
page pour les maladies des che
vres et deux pour leg maladies
des cochons.

Empruntes a la pharmacopee
traditionnelle, les remedes 
clystercg (Iavement administre
avec une seringue), incisions et
saignees. theriaques (prepara
tion pharmaceutique), cauterisa
tions, breuvages abase de yin ou
avaient macere racines, herbes,
epiccs, ail, etc. - n'etaient peut
etre pas tous inoperanls pour les
affections ben ignes. On s'en
remit longtemps aux marechaux
de campagne qui, " gens a se
crets », ddaissaicnt leg chevaux
pour appliquer leurs traitements
aux betes acomes. Meme si nous
manquons encore d'une etude
pour apprecier I'interet de cette medecine
veterinaire populaire, il est sur que son
efficacite ne pouvait etre que Iimitee face
aux grandes epizooties.

Les paysans s'en remettaient aux forces
surnaturelles, s'adressant it des gueris
seurs, tan tot sorciers, tantot charlatans,
dont l'activite souterraine est difficile it
mesurer. Les sorcieres guerisseuses
etaient aussijeteuses de sor( et les bergers
habiles pouvaient se faire empoisonneurs :
delenleurs de pouvoirs oceultes sur les ani
maux comme sur les hommes, ils firenl fre
mir bien des eleveurs ala fin du xVI( siecle

etdurant la premiere moitie du XVlIf', de la
Normandie a la Franche-Comte.

Plus prudemment, les paysans se lOur
naient souvent vers la religion etablie 
parfois dans ses formes les plus supersli
tieuses : rien ne put altenuer la ferveur
avec laquelle on implorait les saints gueris
seurs, saint Jean-Baptiste, saint Roch ou
saint Antoine.

/·i:l. I.

La flewr.. aphteu5e du b ...uf presentee
dans Ie Livre d'ot' de la sanl~ des snimBLlX.
Les symptomes des anlmauI conlamines :

des lesions 8 ux pleds et sur la langue
lei. Kharblne.Tapabor).

Par ailleurs, dans chaque diocese, les
rituels ecclesiastiques accordaient une
place ala benediction du betail. Le cure
de Chancelade, dans Ie Perigord, a consi
gne dans son regislre paroissial comment,
lors de la grande epidemie de glossanthrax
de 1732, il a pris deuxjournees, les 23 et 24
mars, pour benir les bo:ufs de toute sa
paroisse ainsi que les remedes, sel et her
bes, que les paysans lui apportaient.

Quant aux
pouvoirs publics,
ils selllblent long
tem ps absen t,.
Les annees 1761

marquent cependant une cesure dans leur
attitude. La vigueur des epilOoties engage
Bertin, Ie controleur general des Finan
ces, a ne pas limiter aux seuls chevaux Ie
projet initial de Bourgelat d'une ecole « Ott

1'011 enseignerail publiquemenlle principe el
la methode de guerir fes besliaux ». InstalJee
it Lyon, la premiere ecole vcterinairc
ouvre ses cours en fevrier 1762. Un second

elablissement s'installe a Mai
sons-Alfort en aout 1766.

Capita Ie dans )'histoire veteri
naire, la mesure n'entralna m:\an
moins aucun changement imme
dial dans J'elat du cheptel. A I'e
cole de Lyon, qui accueilJit pres
de 470 e1eves de 1762 a 1793,
pour la plupan fils de mare
chaux-ferrants, de laboureurs ou
d'artisans, la longueur et Ie cout
des etudes reduisirent Ie taux de
reussite a un cinquieme des
entrants.

Les difficultes d 'insertion, Ie
peu de reconnaissance sociale
que leur temoignait l'administra
tion et I'importance de la
demande des armees - dont on
a vu la furte sensibilite aux epi
zooties - eloignerent des cam
pagnes bon nombre de brevetes.
En 1782, l'AlmanCtch veterinaire
n'evalue qu'a 150 les artistes
veterinaires etablis dans les pro
vinces cOntre 25 000 marechaux.

Les debuts de ces profession
nels furenl bien difficites. Le
veterinaire Rochet, qui se rend
en Beaufortain en aout 1771
pour lutter contre une epizootie
de charbon mena~ant les betes it
comes, constate avec amertume
la force des « anciens prejuges
doni if est Ires difficile de desabu

serle paysan ,,2 En 1774, lorsque s'abat fa
terrible epizootie de pesle buvine sur Ie
Sud-Ouest, it n'y a pas encore de veteri
naire dans toutes les generalites3.

o s
Z.Cil':par
He/i'oe Via lid.
U_, Alp<l~ .\
el fa vIe J'une

cornrmmUII/c'

rnontomurde.
Benu{t)/1

dll MOyLHAge
~(u J'1}I~ -iJi.:le,
Aflflecy. )')')3.
p.ID6.

3. G 'l'I~mlilC' :
Ircon Ipliun

finiJincil:r~

d'Ancien
R6--'Jm.
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l Abatlage, desinfec~on, isolement

En fevrler 2001, I'epizootle de fievre aphteUise s'est declaree en Angleterre.
Un foyer est apparu en France un mois plus lard.

Entre·temps, pluS de 36 000 animaUI ant ete abattu5 dans notre pays pour tenter de p"evenir
la contagion. C.·dessus : un bucher en France en mars dernier.

O'IS
4, [nt('n
31g.t!f)( du pou\'Tlir
royal envo)'l'
(!llrL\lC).

prov X~S.

5. Cr. B, Bach
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RECH' RC E

La grande tuerie
dlJ Sud-Ouest

En 1775, la terrible epidemie
de peste bovine ravage

les provinces du Sud-Ouest.
La monarchie reagit.

" Cette peste se fit sentir du cote
de Valence et de Pommevic, mais elle
se boma 113 en deqa de la Garonne : on
avait fait un cordon de troupes Ie long
de cette riviere, et quand la maladie eut
passe, on en fit un seoond sur les
bards du Lol. Mais, grace aDieu,
Ie mal parafl passe. Les habitants
de la Navarre, de la Biscaye, du Beam,
f'Armagnac, presque tout Ie Bigo((e
jusqu'aux environs de Toulouse
ont perdu presque tout leur gros belail,
ce qui a du leur causer un dommage
inappreciable .. ils ant cultive leurs
terres comme ils ant pu, avec des
chevaux, des mulets, des bourriques
qu'ils ont enleves aun prix tres grand
dans les provinces voislnes. La maladie
n'a guere lange la Garonne, elle s'en
est tenue assez communement avne
ou deux lieues : en quelques endroits
pOUltant, elle a ete jusque sur
ses bards [... ]. Le roi avail donne
des ordres et des sommes tres
conslderables pour soulager les
habitants des contrees infectees " matS
il s'en est fait, dit·on, des ma/versations
affreuses, et a I'ordinaire Iss seCours
du souverain n'ont guere ere pour ceux
auxquels il entendait les accorder .. son
intention etait qu'on donnat les deux·
tiers [sic] de la valeur des beS'tiaux qui
mouraient au qu'on faisait assommer,
mais I'ordonnance exigeait que les
particuliers denonqassent ala police
que la maladie etait dans les granges
des qU'elle y paraissait .. alors
les estimateurs y allaient, on tualt tout
Ie Mtail, malade ou non. "

Michel MOiler (ed.), Journal de deux
medecins de Monclar-d'Agenais, 1750

1646, DEA de I'universite de Paris IV, dir.
J.-P Poussou, s. d., t. II, p. ,66.

Comme pour Jes epidemies humaines,
les moyens Jes plus radicaux visaient a ['i
solement du betail contamine : marquage
et separation des animaux malades ;
enterrement des betes tuees par la ma
ladle dans des fasses profandes, avec leurs
cuirs,laceres pour qu'on ne soit pas tente
de les reutiliser et de les vendre, et en les
recouvrant de chaux vive ; certificats sani·
taires d'origine demandes aux 6leveurs

pour les livfilisons cn boucherie; cessation
des foires et marches; interdiction des
mouvements de bestiaux d'une paroisse it
l'autre, ce qui mcnait a une interruption
ou 11 une reduction des circuits commer
ciaux ; au pire, etablissement de cordons
san ita ires et abattage des animaux conta
mines.

Des 1711, Lancisi, Ie medecindu pape
Clement VII, avait preconise un plan d'a
b'1tti1ge des animaux pestifa~res ou simple
ment soupc;onnes d'ctre contamines. Ce
fllrent les Anglais qui l'appliquerent les
premiers en 1714, avec succes. lis avaien t,
en contrepar-
tie, indem
nise les pay
sans. Moins
severe, 1a
reglementation fral1<;uise voulait, comme
Ie rappelk l'intendant4 Esmangart en
novembre L774, eoncilier Ie plus long
temps possible« l'inNr!?1 dUo commerce avec
les precawions relatives aux dangers de l'e
pidemie ».

C'est incon tcstablemen t la grand
peste de 1770-1775 qui fit sauter un pas
decisif. A l'exemple de la Flandre alltri
chienne (sud de la Belgique actuelle) qui
venait (feradiqllcr 1<1 peste bovine par une
., grande fuedl' ", assortie d'indemnites, Jes
Etat~ d'Artois deciderent d'abattre leurs
animallx pestiferes en 1773. Apres diver
ses tentatives infructueuses des intenclants
de Bayonne et de Bordeaux, qui s'accro
cherent a I'" acharnemenf t!u!rapeuiique »,

Bourgelat fut Ie premier savant aoser pro
poser l'abattage en septembre 1774. La
cademieien Vicq d'Azyr, envoye alors en
mission dans Ie Sud-Ouest, reussit il deci
der Ie contr6Jeur general aetabJir un plan
d'urgellce5.

Deux arrets successifs du conseil du rai
furent necessaires. Le premier, Ie 18
decembre 1774, etablit Ie principe de l'a
battage des" da premiers animuLiX ajfec
lis », qui seraient ensevelis avec leurs
peallx dans des fosses de 10 pieds de
profondeur, et celui de l'indemnisation
des proprietaires a l1auteur du tiers de

la valeur du
betail.

Le second
arret, Ie 30
janvier 1775,

etendit la prescription a tous Ics bestial!)(
nlalade~. Le plan d'ass<linissement retenu
fit appel 11 plusieurs cordons de troupes
cavalerie ct infanterie -, charges de pro
ceder a la desinfection des etables a la
chaux, all sacrifice des animaux et a(,iso
!ement des regions contaminces. Des pri
mes furent proposees aux marchands de
chevaux et de mulets des provinces voisi
nes pour importer des animaux de substi
tution pour Ie trait.

Les difficultes d'application, les infrac
tions multiples et les contlits d'attribution
avec les autorites regionales eonduisirent
Ie gOllvernement a durcir ses positions.
On etablit une solide frontiere Ie long de
la Garonne. Les barques etaicnt enchal-
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les echanges terrestres, qui reposaient eux
aussi sur la traction animale.

Face aces catastrophes en chaine, 1'£
tat dut intervenir, prenant des mesures
sanitaires de protection donlles premiers
abattages systematiques.

Le tete-a.-tete tragique qui rassemble
aujourd'hui les eleveurs et les consomma
teurs relrouve, dans un tou t autre
contexte, des realites que I'on aurait pu
croire enfouies depuis longtemps. Mais,
hier comme aujourd'hui, la necessite de
controler les importations de betaiJ etait
tout aussi imperieuse.

chaux, etaient simplement jetees dans Ies
etangs, les rivieres et les gou ffres ... Les
biHes malades n'etaient pas isolees et
continuaient de frequenter les pacages
communs, d'etre conduites sur les foires
et marches. Souvent, l'appat du com
merce reduisait a neant Jes mesures de
police sanitaire qui eussent sans doute ete
les plus efficaces.

Jusqu'a l'essor de la mede
cine experimentaIe, la gene
ralisation de la police sani
taire et l'intervention efficace
des services veterinaires au
cours du XIX' siecle, les hom
mes sont restes fort demunis
devant les graves epizooties.
L'importance qu 'eJles reve
tent a nouveau dans l'actua
lite fran,;;aise et europeenne a
conduit a un veritable desar-
roi dans la population.

Neanmoins, Ie degre et la
nature de gravite daient jadis

tout autres : les contagions ne touchaient
pas que les producteurs de viande et ies
consommateurs - ces quelques milliers
de bouches privilegiees qui se concen
traient surtout dans I'enceinte des vi lies.

Les epizooties amputaien t Ie capital
d'exploitation de centaines de milliers de
cultivateurs, les placements etles revenus'
de dizaines de milliers de proprietaires et
de locataires, qui recouraient partout au
bait acheptel. Elles frappaient I'appareil
de production de plein fouet en interrom
pant les cullures, en reduisantles fumures
et en conuuisant, plus ou moins vite, a la
penurie en grains. Elles desorganisaient

ne
pollt que
san ta re
etablie
aI'echelle
nationale

nees la nuit ades piquets et Ie betail de la
rive droile qui paraissail suspect elait
lranspone en quaranlaine sur la rive gau
che du fieuve. Jamais I'intervention de I'E
tat n'avait ete aussi forte dans Ie domaine
sanitairc. Apres une seconde desinfection
gcnerale en avril 1776, Ie virus pestilentiel
ne trouva plus a s'exercer.

Finalement, si la mortalite directe ou
indirecle fut sur place catas-
trophique, certaines zones,
entre la Garonne et la Dordo-
gne, furent epargnees. Sur
tout, l'Auvergne, la Saintonge
et Ie Limousin, pourtant
directement menaces, furent
preserves: un succes relatif
puisque ces regions purent
servir de reservoir aux pays
devastes. La seve rite du tleau
et I'action menee contribue
rent en effet a une prise de
conscience generale : pour la
premiere fois, Ie gouverne-
ment etablit une politique sanitaire natio
nale, en mobilisant activement les trois
rouages operationnels en la matiere 
t'administration, Ie corps medical et l'al'
mee.

Ne sureslimons pas cependant I'effet
de ces mesurcs qui, faute u'un contra Ie
systematique et d'un sens civique general,
etaient loin d'etre strictement appli
quees : que valaient Ics ordonnances de
police interdisant aux bouchers d'abattre
les animaux malades? Les rapports admi
nistratifs revelenl qu'en Dauphine les
betes mortes de malad ie, loin d'etre
enlem§es profonctement et couvertes de
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c' CHE

Didier Le Fur· Docteur d'histoire medievale

C'etait Anne de Bretagne,
duchesse en sabots...

Une jeune femme en costume paysan et sabots de bois: l'image d'Anne de Bretagne
est devenue Ie symbole de la lune d'une region pour son independance.

Bien loin de !a realite historique : ceJle d'une femme dom Jes deux mariages avec des rois
de France, ala fin du XV" siecle, ont permis !'annexion du duche au royaume.

«
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,eraif Anne de Breta
. gne, avec des sabots. »

La chanson date des
annees 18801. EI1e
resume Ie souvenir
que la Bretagne a

garde de ce personnage tres populaire : une
jeune duchesse qui, it la fin du xV" siecle,
lutta hero'(quement, malgre ses faibles
moyens, contre le roj de France pour pre
server I'independance de sa chere Breta
gne. Cette belle image de noble paysanne,
[iere de sa terre et de sa culture, n'est pour
tant qu'une legende. En realite, par ses
deux mariages successifs avec les rois de
France Charles VIll d Louis XII, Anne
amena bien Ie rattachement de la Bretagne
ala couronne.

En 1459, Fran~ois d'Etampes, demier
heritier des Montfort, la Iignee qui avait
accede au trone de Bretagne en 1364, deve
nait due. 11 eut deux filles, Anne nee en
1477 et Isabeau nee en 1481, mais aucun
fils pour lui suceeder. Or, selon Ie traite de
Guerande, signe en 1365 par les deux
families pretendant au duehe, les Penthie
vre et les Montfort, la Bretagne resterait
aux mains de ces derniers acondition qu'il
y ait une descendance ma1e2. A defaut, la
Bretagne et ses appartenances revien
draient aux Penthievre et aleurs heritiers.

Par aiJleurs, Ie 3 janvier 1480, Louis XI
avait achete a Nicole de Penthievre ses
droits sur Ie duche pour une somme de
50000 bYres. Les rois de France devenaient
donc des pretendants ala couronne ducale.

Cette perspective du rattachement au
royaume de France avait seduit un grand
nombrc de barons bretons, opposes a la
politique de leur due. Franc;ois de Montfort
prefera alors deroger ala loi qui l'avait mis

ellarle. VIII' el Anne de Breta.gne.
La relne esl r.pre.entee d'e manl.re anonyme,
a I'lmage de sa place eHacee dans Ie royaume

(mBnuScr;1 du xV", Esope, l.es Apologues).

L'HISTOIRoC N" 2.'4 MAl 2001

64

sur Ie trane : en octobre 1485, it fit recon
naitre sous serment par les Etats de Breta
gne ses deux filles, Anne et Isabeau,
camme seules heritieres du duche3. Paral
lelement, it s'engagea dans une luue armee
contre Ie pouvoir royal. Ce conDit dit de la
«guerre folie» s'acheva Ie 28 juillet 1488, a
Saint-Aubin-du-Cormier, par la defaite des
conjures. Franc;ois dut laisser Fougeres,
Saint-Aubin-du-Cormier et Saint-Malo aux
mains de I'armee royale et accepter que ses
filles ne puissent se marier sans Ie consen
tement du rai de France. La Bretagne etait
redevenue un fief docile du royaume.

Quelques semaines plus tard, Franc;ois
mourait. Aussit6t, Charles VIII reclama Ja
tutelie d'Anne et d'Isabeau, qui lui fut refu
see par Jean de Rieux, marechal de Breta
gne et tuteur des deux enfants. Le 7 janvier
1489, il entra done en guerre contre la Bre
tagne. i.e parti breton, compose de nobles
qui souhaitent poursuivre la polirique des
Montfort et s'opposer au roi de France,
s'empressa de reconnaitre la fIlle alnee du
due, Anne, camme duehesse. Le 10 fevrier,
1<1 jeune fille, agee de douze ans, en trait
dans Rennes et, cinq jours plus tard, el1e
etait declaree, par ses partisans, duchesse
de Bretagne par la grace de Dieu.

Considere comme rebelle par Ie roi,
depourvu d'aliies a!'interieur du royaume,
conteste par une partie de la noblesse bre
tonne, Ie parti breton chercha une aide a
l'ext6rieur. Ce fut Maximilien de Habs
bourg, prince autrichien et futur empereur
germanjque, qui se proposa. Son soutien
fut 'scelie par son mariage avec Anne, cele
bre par procuration Ie 18 decembre 1490.

A l'automne 1491, la Bretagne etait
ravagee par les brigands, les gens de guerre
et les revoltes paysannes. II ne restait plus a
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ouis XII annule son premier mariage pour epouser Anne

La Brelagne est defaite par Ie pouvoir royal en
1491. Par ses deux mar,iages successifs avec
Charles VIII et Louis XII, Anne de Bretagne per
met lerattachement du ducfJ.e aU' domaine de
1a couronne. La memoire hretonne a conserve
I'image d'une femme plus duchesse que reine,
plus hretonne que fran"aise. Une legende qui
prilloute SOn ampleur all XIX' siecle.

Charles VIII qu'a conquerir Rennes. Le 15
novembre, Ie parti breton se raUia au roi de
France. Sa tentative de faire d'Anne une
duchesse legitime avait echoue. Le vain
queur epousa la vaincue Ie 6 decembre
1491, au chateau de Langeais, Ie mariage
avec Maximilien ayant ete declare invalide
par 13 papaute - l'union n'avait pas ete
consommee, Sur la vie d'Anne de Bretagne
durant ceUe periode
nous ne savons presque
rien. Quant a son role
dans Ie confIit, il paralt
plus symboJique que reel. En tout cas, lors
qu'eUe devint reine de France, les premiers
moments de sa vie furent oceultes par les
textes et les eloges qui lui furent dedies: on
I<:ntait de faire oublier ses debuts ambigus
puisque, si elle n'avait pas elle-meme joue
un grand role, les opposants au roj avaient,
en Bretagne, agi en son nom.

Comme la coutume ('exigedit, un
contrat fut signe la veilLe des noces. Si la
legitimite d'Anne comme duchesse avait
ete contestee par la monarchie entre 1489
et 1491, la couronne souhaitait toutefois la
reconnaitre comme la seule et unique heri
tiere de la famille de Montfort - sa sreur
caLlelte etant decedee en 1490.

Par (;c contrat, Anne constiruait Charles
VIn, nouveau duc de Bretagne, son proeu
r(;ur perpetuel. Si elle vena it a mourir avant
son epoux, sans enfant legitime de leur
union, eUe cedait au roi ses droits de pro
priete et de souverainete sur ce duche.
Charles VIII declarait faire de meme a la
condition, toutefois, qu'Anne se remarie
avec Ie nouveau roi de France ou avec Ie
plus proche heritier de la COuranne 
etant entendu que ce demier ferait au nou
veau souverain acte d'allegeance feodale, II
e·n resultait que si Anne choisissait d'epou
sel' lin autre pretendant que ceux ctesignes
par ce contrat, la donation de Charles VIII
etait revoquee,

En effet, malgre cette apparenle reci
pracite, la donation royale, en cas de deces
de Charles VIII, n'etait pas recevable. Les
droits de la couronne de France etaient
inalienables : Ie rai n'en etait pas Ie pro-

-
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prietaire mais seulement l'administrateur.
En fait, Ie contrat de 1491 officialisait l'an
nexion de la Bretagne au domaine.

Souveraine aquinze ans, Anne menait
une vie discrete : celie d'une reine de
France aqui I'on ne demande que de faire
des enfanlS. Elle en mit quatre au monde :
dew{ fils el deux filles, Mais aucun ne vecut
plus de cinq ans. La propagande royaLe uti-

lisa toutefois son nom et sa fonction au
moins adeux reprises pour servir de faire
valoir a son epoux, Lors de sa premiere
entree dans Paris, en fevrier 1492, on la
presenta eomme I'atou t Ie plus sur de
Charles VIII pour preserver la paix dans Ie
royaume : arguant de cette alliance, Ie rai
qui avait ainsi mis fin a la guerre contre la

Bretagne pouvait se declarer prince paci
fique, amateur de justice, traits principaux
du monarquc ideal ala fin du XV" siecle.

La deuxieme occasion se prescn ta
Lorsque Charles VIII decida de partir en
guerre contre Ie royaume de Naples, dont il
revendiquait la couronne. Pour donner

plus d'envergure it ce projet, son
entourage utilisa Ie theme de l'ul
time croisade, celie qui, selon les
propheties, devait etre menee par
Ie demier empereur et annoncerait
Ie retour du Christ sur terre. Les
textes diffuses acette epoque pre
sentaient Charles VIII comme cet
empereur, la prise de Naples
comme La premiere etape qui
aboutirait a la reconquete de
Jerusalem. On presenta Ie dau-
phin Charles Orland, ne en 1492,

comme Ie nouveau Christ. Implicitement,
Anne de Bretagne etait designee comme la
nouvelle Vierge ... Mais Ie dauphin deceda
n 1495 et Charles VII! echoua dans ses

projets J'annee suivante4.

Deux ans plus tard, Ie 7 avril 1498,
Charles VII! rendait son ame aDieu. La
couronne de France passa it son plus
proehe parent, Louis d'Orleans, qui regna

sous Ie nom
de Louis XII.
Anne avait
vingt et un ans

et Ie probleme de la succession de la Brew
gne etait de nouveau d'actualite. Pour pre
server la palx, Louis souhaitait epouser
Anne. Mais il devait se separer de sa pre
miere femme, Jeanne de France. sreur de
Charles VIll. L'annulation du mariage fut
pranoncee Ie 17 decembre 1498. Trois
semaines plus tard, la nouvelle union eta it

LouIs XII el An n" de Brelllgne.
lei, I" portrait est re lliisle. Modele de vertu
et de fid.lile, la reine a Incarne
f'8ttach8m~ntque I'on doil a la royaule
(xv," siecle, Chantilly, musee Conde;
cl. Joss,,].

celebree au chateau de Nantes, U encore,
un contrat fut signe la veille des Iloces.
Comme An ne avait respecte ses engage
ments de 1491 et qu'eUe etait devenue une
seconde fois reine de France, la monarchie
lui offrit Ie titre de duchesse de Bretagne et
la declara seule et unique heritiere du
duche et de ses appartenances : corntes de
Nantes, d'Etampes et de Vertus.

Ce texte etait assez favorable ala Breta
gne. Pour que Ie nom de la pri.ncipaute ne
soit pas aboli, il fut convenu que Ie
deuxieme enfant, garl;on au flUe, ne de ce
mariage serait designe comme duc, moyen
nant les redevances accoulumees, celles

I. Une vCr,iOn

ulr~"rkl)r~

propo"
Ie, p"rolcs :
\~ C'clail Anne
de Bretapi£ .
duche
t:11 bOb.)

2. Cr. J .'1lI
Kerherv".
L 'His/oirr: n° 147,
pp_ 8-16.

3. us Etals
de Brelngne
regroupalenl
nObles. oL res
clvl)ur "ois
repr~ ""tam
Vlllgl-Clnq vdles,
Us devaiclll
obligalOircmenl
donner e~r :1\\ I
alL, m _ res
fiscab,

4. ;\pres avoir
<.:dnquls
facllcmenl
k royaumc: de.
Naples en 1495.
Charks VllJ
dut ~~'f h,,:e
:1 1"i111i;;,1lC;e dcs
"tiles italienne,.
cit 1', mpercur
Maxim'll"Il,
de feld nand
d'Aragon
Cl u pape.
II dUl baltre
en ~ ~lraile
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erl"a.=ssi n
de ce d m;n au
trl'nlL' de "nee
SOliS Ie nom
de Fmn<;:CHs ~,

en 15L5.la
Brela, e revi III

~IU nou °t'l (oi
de FraJllx.
FiJmkml"nl',
en aoul 1532,
Ie. Ewts
de Brclagne
d~lnatld~l'~nt

12ux-m0me~

!'union de leur
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confirmalion
de scs privileges.

C "E

Duchesse et reine
.' 1477, 26 JANVIER: Anne nait
aNantes.

1488, 28 JUILLEl : fin de la
" guerre folie ".
9 SEPTEMBRE : mort du duc Fran90is II.

1489, 7 JANVIER .: debut
de la guerre de Succession.

1491',15 NOVEMBRE : fin
de la guerre de Succession.
6 DECEMBRE : Anne epouse Charles VIII.

1492,8 FEVRIER : sacre
et couronnement d'Anne aSaint-Denis.
Le' lendemain, elle fait son entree
officielle aParis.
10 OCTOBRE : naissance de son fils
Charles Orland (il meurt en 1495).

1498, 7 AVRIL: mort de Charles VIII
(II a vingt-huil ans).

1499, 9 JANVIER: Anne epouse
Louis XII.

.1504,4 NOVEMBRE: deuxieme
couronnement d'Anne aSaint-Denis.

514, 9 JANVI ER : Anne meurt
aBlois.

dues par un fief a la couronne royale 
cela aurait ete Un retour ala situation ante
rieure a1488. Par aiJleurs, si la reine dece
dait avant son epoux, sans enfant de leur
union, Louis XII jouirait des biens de sa
femme. A sa mort, ces biens iraient aux
heritiers de la reine, Qui etaient-ils ? L
contrat ne Ie precisait pas. En l'absence
d'enfant, Ie ducbe revenait ala comonne.
Enfin, Ie contrat de 1499 assurait aAnne
une immense fortune.

En bref, si les juristes de la reine reela
maient un due pour la Bretagne, ils ne
remettaient pas en cause l'appartenancc de
celle-ci au royaume et ne laissaient qu'une
faible autonomie au futur duc. Seule I'exis
t.ence du premier contrat et son application
par Ie mariage d'Anne avec Louis XII
avaient rendu possible cette situation, ce
qui attenuait la portee politique du second,
ne lui conferant qu'une signification sym
bolique. II confirmait surtout I'atlachement
de la Bretagne au domaine royal et effa9ait
tout risque de confiit feodaL

La bienveillance de la monarchie aI'e
gard d'Anne de Bretagne fut payee de
retour. Anne incama des lors Ie modele de
I'attachement que I'on devait porter a la
royaute et focalisa sur son nom Ie senti
ment national et monarchique, HIe s'ef-

forc;a de definir son role dc reine se'lon les
critl:res de perfection de I'epoqlle, se pre
sentant comme pieuse et fidele, pleine d'a
dorarion pour Dieu et d'amour pour son
epoux, soucie use comme une mere du bon
heur de chacun.

Mais Ie rai etait de sante fragile. En
1504 et 1505, on crut sa mort prochaine.
Sans heritier male, il lais. erait la couron.ne
de France aFran<;ois d'Angouleme. Celui
ci etant mineur, une regence elait aenvisa
ger. Anne fut pressentie pour I'exercer et,
pour renforcer sa legitimite si la situation
se presentait effectivement, elle fut une
seconde [ois couron nee en novembre 1504.

Parce que les regences etaient rares et
souvent synonymes de desordre, la propa
gande rayale affirma qu'Anne, miroir de
vertu sur terre, saurait regner en paix. On
campara ee second couronnement 8 celui
de la Yierge Marie.
Choisie par Louis XII
pour etre sa compagne,
Anne etait une seconde
fois choisie par Dieu
pour regner Sur son
royaume prefere en cas
de mort du roi. La situa
tion exceptionnelle ren-
for<;ait I'image d'une
femme exceptionnelle.En ce debut du XVI'

sieClc, la peur d'une guerre civile de type
feodal hantait toujours la monan.:hie. En
acceptan t la regence, Anne montI'ait sa
volonte de paix comme sa determination a
honorer son titre de reine.

Anne deceda Ie 9 janvier 1514, atrente
sept ans, un an avant Louis XU. Ses fune
railles furent d'un faste jamais vu. Le cere
monial, celui que I'on reservait aux rois et
que I'on n'avait encore jamais employ':
pour une reine, s·':taJa sur quarante jours.
II se deroula en trois temps.

D'abord furent cetebrees les ceremo
nies de la maison mortuaire, comme pour
tout chretien, dans Ie cadre intime du cha
teau de Blois; puis un convoi amena Ie
corps de la reine de Blois aParis, proces
sion solennelle qui symbolisait Je passage
du lieu prive et familial au lieu officiel et
sacre ; enfin, un cortege fut forme de Paris
aSaint-Denis, ou Anne fut enterree, C'est
lors de cette derniere phase que la dignite
royale fut honoree dan. tOllte sa g)oire par
une entree triomphaIe dan:; la capitale et
par ['introduction d'un element nouveau
dans Ie cortege, une representation factice
de la souveraine.

Un mois plus tard, on organisait les
funerailles de son creur a Nantes - pra
tique courante depuis Ie XlI/" siecle. Cette
ceremonie habitucUement privee fut pour
la premiere et unique fois publique et donc

politique; elle dura quatre jours. Ainsi, au
ddil des simples devoirs gu'cllc devait a
une chretienne, la royaLile avail souhaite
rendre hommage it la reine dans Ie systeme
monarchiqlle fran<;ais, Elle voulail egale
ment officialiser la mort de la duchesse de
Bretagne. Ces doubles funerailles etaient
un pas de plus vers I'annexion officielle de
la Bretagne, qui eutlieu en 15325.

MaJgre la grande renommee d'Anne de
Bretagne, les histoires de France ecrites
aux XVI' el XV][' siecks ne I'evoquent guere.
Elles se borne nt, le cas echeant, aciter sa
gualite d'epouse de roi. Si certains textesen
esqllissent Ie portrait, ils la presentent
comme Ie symbole de l'union de la Breta
gne ala France.

L'historiographie bretonne, quant aelle,
fut bien differente. Soucieuse de preserver
ses privileges comme ses prerogatives (Ies

charges et emplois au
parlement de Bretagne.
par exemple), la no-
blesse bretonne, apres
1532, s'evertua a prou
ver que sa derniere
duchesse avait resiste a
cetle annexion. Le se-
cond contrat, celui de
1499, passe avec Louis

XlI, redecouvert all milieu du XVI' siecle,
constitua, dans ccHe perspective, une
preuve tangible: on y put lire fa volonte gue
la Bretagne ait un duc, qu'elle conserve sa
fiscalite et qu'eIle soit administree par les
gens du pays. Ce fut grace ace teA"te que la
noblesse s'opposa en 1577 atoute levee de
deniers et creation d'office exigees par Ie
pouvoir royal mais non conscnties par elle'
Puis, afin d'asseoir ses revendications, eUe
commanda une nouvelle histoire du duche.

Ecritc par Bertrand d' Argentre, Lin
jurisconsulte, senechal de Rennes, ceUe-ci
[ut publiee en 1582. Elle defcndait les
arguments que fa propagande bretonne
avait developpes depuis la fin du XIV' sie
cle : la Bretagne aurait toujours ete une
terre independante gouvernee par des rois,
des comtes etdes ducs jusgu'en 1491. Anne
de Bretagne, malgre ses mariages avec
deux rois de France, en aurait conserve
['autonomie.

Par une selection habile d'cvenements
et de pieces juridiques, I'historien breton
esquissa une image promise a lin bel ave
nir : celie d'une duchesse fermement oppo
see 11 I'annexion de sa terre au royaume.
Bertrand d'Argentre la presenta comme la
vraie souveraine du duche pendant la
guerre franco-bretonne de 1489-1491, lut
tant contre Cbarles VIII aqui elle aura it
garde rancune toute sa vie. Son echec s'ex
pliquait par son jeune age, ce qui permet-
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du XVI' siecle s'illustrait seule
ment par des actes politiques,
fut desormais justifie par son
appartenance ii une « race ».

C'est ~l ceUe epoque en effet
qu'on Ja depeignit parlant Ie
breton, portant une coitTe, un
costume breton et de petits
sabots de bois - representation
qui permettait d'affirmer ran
ciennete de la culture bretonne.

Et son physique, decrit
comme petit, trapu, etait pre
sente com me caracteristiq lie
des Bretons, un peuple diffe
rent, avec une morphologie et
un temperament particuliers.
Son image de paysanne co"inci
dait avec Ie discour5 du mouve
ment regionaliste breton qui
reprit l'ideoJogie agrarienne,
s'opposant ala revolution indus
trieUe - avec Ie soutien de
l'Eglise et de la noblesse.
Cette representation folklo
rique d' Anne de Bretagne fut
une des raisons de la survivance
de son souvenir au XX' siecle.

C'est ainsi que, figure tres
secondaire de son vivant, meme
si la propagande royale, sous
Louis XII, lui rendit souvent

hommage, Anne dc Bretagne est devenue
grace ii I'historiographie brewnne un per
sonnage incontournabJe de notre imagi
naire national. « C'ewit Anne de Brelagne,
avec des sabuts... »

Les funeratlles diAnne en 1514 :
la mise au tombeau au chateau de Blois

(Venise, bibfioth~que Marciana ;
cl. Dagli Orti).

conseillere, elle aurait ete a I'origine de
nombreuses maladresses.

Apres ta Revolution, la Bretagne n'eut
plus d'existence officielle. Cette rupture
engendra la creation d'un mouvement
regionaliste (une academie celtique fut
fond€e a Paris en 1805) qui s'opposa a la
politique de centralisation du gouverne-

ment7. Vne quantite d'ouvra
ges sur la Bretagne furent
publies qui reservaient, une
foL de plus, aAnne une place
privilegi6e : Barzaz Breiz, en
breton, de M. Lavillemarque
(1839), La Bretagne de Jule~

Janin (1844) ... Presentee
comme la derniere souve
raine d'une terre Jibre, die
devint Ie symbole de la lutte
de la Bretagne, Ie defenseur

incorruptible de son peupJe et de ses parti
cularismes. Tout ce qui avait ete ecrit sur
son suppose he roi'sme et son opiniatrete fut
repris et amplifie. Anne n'aimait que sa
Bretagne et detestait la France qu'elle
eberchait sans cesse aquitter. I j

Son earactere breton, qui depuis la fin

pr's
la evolujon,
la Brelagne
n'eu pius

'ex'is ence
officiefle
L_

tait de presenln la conquete du
rai de France comme forcee et
abusive. Son remariage avec
Louis XII aurait ete I'occasion
de prendre une revanche en
imposant un contrat qui per
mettait ala Bretagne de conser
ver ses lois el ses privileges.

D'abord tres isolee, cette
image se generalisa au XVlll' sie
cleo Pour pallier I'absence de
textes sur son role de duchesse
entre Ie deces de son pere en
1488 et son mariage en 1491, les
historiens bretons lui invente
rent une cnfance al'image qu'ils
se faisaient du dernier combat
de la Bretagne « libre », celie
d'une reine de courage et de
patriotisme.

Anne apparut des lors
eomme une souveraine decidee
a defendre ses droits pour Ie
bonheur de son peuple. Elle
aurait ete de tous les combats et
de toutes les affaires, exposant
sa vie pour l'amour de sa terre.
Son jeune age avait main tenant
tendance aservir son image. II
donnait un caractere exception
nel a ses actes et rendait son
souvenir enCOre plus attachant.
Dans son Histuire de Brelagne (1707), don
Lobineau ecrit ainsi : « ElJe resistail avec un
courage heroi"que ii sa m.auvaise fOJ1une, sus
cita des affaires ases ennemis pourfaire divi
sion b. leur force, les amllsa par des lraileS,
engagea les royaumes voisins dans la que
relle. Enfin, [... ] Ie plus fOri de ses ennem.is
emt ne pouvoir en venir d bOUl, d'etre Ie mai
tre de son pays, qu'en passMant son afTec
(ion.. »

S'ils ne pouvaient nier l'inaction de la
reine pendant Ie regne de Charles VIII, Its
historiens bretons amplifie-
rent son em prise sur Louis
XIJ. L'historiographie royale
alJa desormais dans Ie meme
sens6 Elle reprit une legende
nee au XVI' siecle seJon
laquelk Louis XlI aurait ele
dcpuis fort longtemps amou
reux d'Anne de Bretagne 
UI1 amour qui expliguait Ie
cant rat de mariage avanta
geux mais aussi les erreurs
poliliques du regne, telles que 1a guerre
colltrc Ie pape Jules II entre 1510 et 1513.

ScIon celte tradition, Anne etait, sous ce
regne, la vraie gonvemante de son duehe.
Elle avait cgalement des ambitions poli
tiques pour Ie royaume. Cependant, paree
qu'eUe etait femme, et done mauvaise
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Regis Benichi . Professeur en classes pn§paratoires economiques et commerciales

La mondialisation
aussi a une histoire

On lui impute aussi bien l'effet de serre que le chomage, la « malbouffe » que Ja domination
de la culture americaine ... Diabolisee, denoncee, ou inversement portee aux nues,

la mondjalisation fait periodiquement la une de l'actualite. Explications pour comprendre
Ie monde economique dans lequel nous vivons depuis 1945.

Nee avec Ie 'callitalisme, la mondialisation
n'est pas lin phenomcne inedit dans I'his"
loire. Le temps des Grandes DecoU\'ertes au
n'-~1'1' siccle, :Ia revolution industrielle du
XIX' siecle ont accompa~ne la naissance et
I'essor dll capitalisme marchand pllis indns
triel. Apres Ie ~ort repli de I'entre-deux
gllerres, la phase actuelle corresllond aun
accroissement spectaculaire dn commerce
mondial. Et aussi des mouvements de capi
taux.

'A~RETEHIRI

dance aIeatoire, ou alternent des phases
d'ouverture et des phases de repli parfois
tres prononce.

La vague actuelle est la troisieme de
l'epoque moderne et contemporaine. La
premiere, eonsecutive aux Grandes
Decouvertes de la fin du xV siecle, se tra
duit par Ie dedin des echanges mediterra
neens au profit du commerce transatlan-

mation, les idees, les produits culturels.
Souvent ressentie comme une nou

veaute liee aux politiques de libre
echange* developpees depuis la guerre, a
la revolution des transports qui supprime
les distances ou it la vague neoliberale qui
detruit les reglementations et favorise la
libre circulation des capitaux, la mondiali
sation est en realite un processus histo

t rique de longue duree qui accompagne
, toute I'histoire du capitalisme. Presentee
;. generalement comme irreversible, la
G mondialisation se revele en fait une ten-

La mandialisation fait aUjourdlhui
beaucoup parler d'elle a travers ses

opposanls, Ires medlstises,
CI·dessus : " carnaval an11·

mondialisalion .1 a MontpeUier
Ie t 6 levrler 2001.

Que signifie exactement ce terme de
« mondialisation » ? Devenu d'usage cou
rant depuis les annees 1980, il designe un
processus d'interdependance de plus en
plus prononcee des economies nationales.
Depuis 1945, la croissance des nux
d'echanges u entraine la creation d'un
marche planetuire pour les marchandises,
les selVices, les capitaux mais aussi I'infor-

a mondialisation a
suscite en decem
bre Imun « bogue»
inattendu. Les re
presentants des
135 pays membres

de l'OMe', l'Organisation mon
diale du commerce, reunis a
Seattle pour lancer une nouvelle
negociation commerciale, Ie Mille
nium Round, se sont separes sans
etre parvenus ase mettre d'accord
sur un ordre du jour ni sur un
calendrier.

La couverture mediatique reunie
a Seattle a surtout profite aux
milliers d'opposants venus du
monde entier pour denoncer une
mondialisation accusee de favori
ser la « malbouffe », de detruire
I'environnement, d'ecraser les plus
faibles et de conduire aune unifor
misation destruct rice des identites.

En realM, les polemiques susci
tees par fa mondialisation ne sont
pas nouvelles. Portee aux nues par
les uns qui y voient un facteur de progres
et de dynamisme, un « jeu 11 somme posi
tive ", fa mondialisation est diabolisee par
les autres qui denoncent la dictature des
marches financiers, l' « economie-casino »,

Ie poids etouffant de la « contrainte
cxterne ", la « fin des territoires ». La
mondialisation est accusee de ne tol<.~rer

que des « Etats modestes ", d'imposer la
desinflation, 1a flexibilite et de conduire it
une societe fracturee entre « travailleurs
routiniers » menaees de chomage et
« manipulateurs de symboles » sans cesse
plus riches et plus puissants.

L'A T
Profess<:ur
d'hislulrc
en classes
prel'3r"IOires
economiques
el COrnrLlerClillt;!s,

Regis nchi
a no(anllll~nt

participe
a IYUO·211()().
Unsiide
d'ecOJwmrc
(Les Echos,
(998) el "u Livre
de rEI/rope
(Slock, 1990).
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Les trois poles du commerce mondial
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La carle des flux de merchandises dans Ie monde en 1999 pelfmet de constaler Ie poids inegal des acleurs.
L'Union europeenne, l'Amerique du Nord ella region Asle·Pacilique reallsent plus ·de 80 % des echanges mondiaux.

L'Amerique laline, l'Afrlque, Ie Moyen-Orient restent des peripheries mal integrees.
La Aussis, "Asie centrale, l'lnde sant quaslment exclues.

La mondialisalion 58 combine avec un fori' mouvement de regjonalisalion,
en particulie, en Europe, ou la part du commerce intra,egional est preponderante.

NOT,.
• cr. « Dumping,
GAlT
eL nouvelle

economie »~

pp.72-73.

Depuls t945,
quelle que solt la conjoncture economlque

-lrente Glor'eu58s ou depression -
Ie COmmerce mondia. n'a cess. de croitre.

II continue d'augmenter plus vUe
que la production, et tire la croissance.
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une longue phase de repli qui dure jus
qu'en 1945. L'Europe ruinee cesse d'inves
tir dans Ie monde. Les pays d'accueil
(Etats-Unis. Argentine, Bresil, etc.) se fer
ment, ce qui entratne un effondrement des
migrations internationales. La montee du

protectionnisme·' et l'insla
bilite monetaire suscitent
une atonie du commerc
lUondial.

La fragmentation aneint
son maximum dans les
annees 1930 : la crise de
1929 sllscite un repli general
ponctue de droits prohibi
tifs, de contingentements et
de devaluations competiti
ves. Les dictatures s'enfer
ment dans des poliliques

d'autarcie. Les puissances coloniales,
comme la France et Ie Royaume-Uni, se
refugient dans des preferences imperiales.
Le commerce recule de plus des deux tiers
en valeur et de pres de moitie en volume,
Le monde est fracture cn zones monetai
res rivales (zone sterling, bloc-or, zone

a vage
actuelle de
mondialisation
as
a trolsieme
de I'histoire
~u capitallsme

tique et correspond a la naissance du
grand capitalisme marchand.

La deuxieme vague (1840-1914) accom
pagne la revolution industrieJle. Le
Royaume-Uni et a sa suite Jes pays d'Eu
rope occidentale se lancent a!a conquete
du monde pour y trouver des r-
approvisionnements et des I I
debouches, des territoires de
peuplement et des zones
d'influence. Entre 1840 et
1914, Ie volume du com
merce mondia! est multiplie
par 7. Dans Ie meme temps;
60 millions d'Europeens
s'embarquent vers les pays
neufs. « Economie-monde »,

l'Europe repand partout
avant 1914 ses capitaux ct ses
t(x:hniques, ses langues, ses religions, ses
valeurs. Cette phase aigue de mondialisa
tion s'accompagne aussi de guerres econo
miques, d'une competition achamee entre
vicilles puissances et pays cmergenls :
Etats-Unis, AUcmagne et Japon.

La Premiere Guerre Illondiale ouvre
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Pres d'une multinationale sur deux est. ..
, .

A I'etranger Total A Pelranger T'ola'

General Electric Eleclronique 128,6 355,9 130000 1293000

2 General Motors Vehicules outomabiles 73,1 246,7 396000

3 Royal Dutch/Shell PetroIe (expl./roff./distr.1 67,0 110,0 61000 102000

4 Ford Motor Company Vehicules automobiles 237,5 171 276 345175

5 Exxon Corporation Petrole (expl./raff./distr.) 50,1 70,0 79000

6 toyota Vehicules automobiles 44,9 131,5 113216 1i83879

7 IBM Informatique 43,6 86,1 149934 291067

8 BPAMOCO Petrole (expl./raff./distr.) 40,5 54,9 78950 98 900

9 iDa,imler Chrysler Vehicules automobiles 36,7 159,7 208502 441502

10 Nestle SA Alimentoire/boissons 35,6 41,1 225665 231881

La multlnalionalisatlon des entreprises a ele longtemps un quasi.monopole americain.
DupuiS les annees 1970, les firmes multlnalionales se mulliplient en Europe,

au .Japon, et memo dans les pays emergents comme la Coree du Sud,

Le IIbre-ech_ nge, promesse en 1945, realite des 1967
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dollar, etc.) et confronte a I'opposition
croissante entre metropoles et colonies,
eapitalisme et socialisme, democraties ct
dictatures.

Devenus superpuissance al'issue de la
Scconde Guerre mondiale, les Etats-Unis
engagent une veritable croisade en faveur
du libre-echange. Des 1941, ils ont inscrit
la liberation du commerce mondial dans
la charte de l'Atlantique l ct dans les
accords cle pret-bail signes avec la France,
Ie Royaume-Uni et l'URSS. En juillet
1944, dans son discours inaugural a la
conference de Bretton Woods2, Morgen"
thau, secretaire au Tresor depuis 1934 et
homme de confiance de Roosevelt,
declare: « [[law eviter de recaurir aU.r pra
tiques pernicieuses du passe telles que la
course aux devalualions, I'elevalion des bar

rieres douanieres, I
les accords de
Iroc. Ie contr6fe
des changes par
lesquelles fes gou-
vememenls ant essay!! vainemenl de main
tenir I'activile economique al'inteli.eur de
leurs [/'On/ieres. En definitive, ces procedes
ani iti des lacteurs de depression icono
mique sinon de guerre. »

L'impulsion americaine conduit a deux
negociations au lendemain de la guerre.
La premiere, it Geneve, debouche Je 30
octobre 1947 snr la signature par 23 pays
de l'Accord general sur les tarifs doua
niers et le commerce (GATP). Le texte
signe par les « parties contractan tes » se

limite it 38 articles et repose sur trois
grands principes.

1) A la place des accords bilateraux
preferen tiels, Ie GATT institue une
logique multilaterale fondee sur la non
discriminatioo. Toute concession aceor
dee a un partenaire doit beneficier auto
matiquement. ~I toutes les « parties
contractantes ».

2) Le deuxieme principe de transpa
rence et delair lrade (<< commerce equita
ble ») prohibe les contingentements et Ie
dumping", encadre strictement les subven
tions nationales et prevoit la consolidation
des droits de douane existants, c'est-a-dire
l'engagement de ne pas les augmenter.
Des « negociations commerciales multila
terales » (NCM), ou rounds, sont prevues
pour leur reduction progressive.

3) Le troisieme prineipe est la recipro
cite dans les concessions negociees lors
des rounds. Laccord compone aussi un
arbitrage du GAIT pour regler les diffe
rends entre partenaires. Les seules excep
tions consenties coneernent I'agriculture
qui beneficie d'une clause d'exemption et
l'autorisation par I'article 24 d'accords
regionaux anticipant sur la procedure
gcnerale d'ouvertnre.

La seconde negociation, conduite par
rONU, aboutit en mars 1948 a la charte

de La Havane, texte beaucoup plus com
plet incluant un code commercial, un code
des investissements, une stabilisation des
produits de base et la creation d'une
Organisation inlernationale du com
merce, I'OIC. Cet accord semble couron
ner Ie nouvel ordre mondial reve par Roo
sevelt qui souhaitait trois piliers pour
assurer la paix mondiale : 1) Ie FMP
charge de veiller a la stabilite des mon
naies ; 2) j'ONU chargee de la securite
collective; 3) l'OIC chargee de la solida
rite commercia Ie. Mais Ie Congres ameri
cain, redevenu republicain aux elections
de 1947, refuse de ratifier la charte de La
Havane jugee trop interventionniste.
C'est donc Ie GAIT qui va servir de base
au programme d'ouverture.

Promesse en 1948, Ie libre-echange
devjent rea lite
dans les annees
1960. Les mon
naies sont en
effet redevenues

convertibles, la decolonisation supprime
les preferences imperiales et la revolution
du transport maritime qui suit la ferme
ture du canal de Suez en 19563 reduit
considerablement Ie cout du fret et l'ob
stacle de la distance. Grace aux SlX nego
cia lions commerciales multilaterales
menees de 1949 a 1967, les tarifs doua
niers sont reduits de 40 % de la valeur des

1

produits importes apres-guerre a10 % ala
veille du choc petrolier.

Cette liberation entraine une crois-
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Cependant, qllel'on prenne ie. 10 Oil Ie. 500
premiere. flrme. mllltl"atlonales, pres de

Ie moltle d'entre e1les restenl amerlcalne•.

o

pre ItI!

Le sacri flce des
Poilus vous emeul.
Savcz-vous que
vous pouvez retroll
ver facilement la
carriere de vas
prop res ancetres
durant la Grande
Guerre, grace ii ce
guide genealogique
el historique qui va
vous aider a faire
vous-meme vos

recherches aux archives, civiles et mili
wires. A panir du peu d'6lemenls que cha
clIn possecte chez soi, il est possible de
retrouver la trace, puis ta carriere comple
c de vos ai'ellX en 1914-1918.
Une partie historique vous donnera ensui
Ie tous les elements necessaires a la com
prehension de la guerre elle-meme : orga
nisation de I 'armee, index des noms de
lieux cites dans les com.muniques, diction
naire Poilu-Fran.;ais, etc.

h,'re fm('~ITf' {J(J1l. iQ Gl'Unr!~ (ijf ,ri',

.' e B IT' IIl1t. 25ft 1

r", n~l'> I, ,r ~ 2-951341J-_-2
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274114. , vi Cooe
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Ajouler 25 trancs de port par commande

Vache folie, [[eyre aphteuse... Le monde
rural est en crise, mais est-ce vraimenL la
premiere fois ? Lisez :
"'~I 'rillAI ~' W~··,nile.
line - (Q]rL' d~'" H~I~ in. I rurnu.

par Yv~ Bunelaut et Ie docteur veterinaire
Sylvie GourJet.
198 pages, un cahier photos etonnant.
135 francs. ISBN: 2-84673-005-9

LJI DlI~t 11:

.. JI (lUr II) Iii rnnde 1\ r >.
En ISO pages, avec 50 a 60 pholographie
rares el pour 69 francs seulement, revivez
les dates essent ieltes de la Prem iere
Guerre Mondiale. Quatre titres d~ja pants:

p m~ m mc~. II: JUIII JYI '
• M mgill ,aU\': ruri~. k I I lUlU I'! I K.
• "\1": 1111', it' II luilkt I I ~

I ~ lll1.o1l1; n.~ ,J illl}' I- I~ nJ ILIl

De Ilombreux autres titres en preparation:
21 fevrier 1916 a Verdun; 16 avril 1917,
1<1 premiere altaque des chars fl1lnr;ais, etc.
Conslituez vous une collection unique et a
un prix Ires abordabJe I

un deficit commercial croissant et a une
crise de confiance aI'egard dl! dollar, s'en
prennent au protectionnismc japonais, a
la Communaute economique euro
peenne, qualifiee de « forteresse Europe»
et exigcnt des concessions commerciales
et un reajustement des parites monetaires.

L'entree dans la depression con tempo
raine semble cbranler Ie choix de I'ouver
ture. Le tlottement generalise des mon
naies apartir de 1973 et Ie premier choc
petrolier modifient brutalement lescondi
tions de concurrence. Le prLX du baril de
petrole brut est multiplie par 4. Les char
ges salariales trop elevees clans les pays
riches incitent les entreprises it delocaliser
leurs productions vers les pays il bas salai
res asiatiques, ce qui conduit Jes pays
developpes it se proteger par des restric
tions quantitatives, des" aecords d'autoli
mitation " et des droits compensateurs
contre des ventes reputees en dumping.

Ces raidissements sont cependant Iimi
tes face aux progres du libre-echange. Le
Tokyo Round ouvert en 1973 s'acheve en
1979 par une nouvelle baisse des droits de
douane de 35 % et par I'elaboration d'un
code visant a reduire les obstacles non
tarifaires, notamment 1es normes tech
niques et reglements sanitaires. Le hui
tieme cycle de negociation, I'Uruguay
Round, est lance a I'initiative des Etats
Unis en 1986. Malgre sa longueur et Ies

tensions qui I'accompal gnent, il debouche sur I'ac
cord de Marrakech signe en
avril 1994 par 124 pays. La
protection clouaniere est
ramenee fl 3,9 % en
moyenne. L'accord reinte
gre progressivement les
agrieultures dans la concur-
rence par reduction des
protections aI'entree et des
subventions aI'exportation.
La propriete inteHectuelle

est desormais protegee conlre les specia
listes de la contrefa~on et l'Organisation
mondiale du commerce, envisagee au len
demain de la guerre, est enfin creee.

La fin du siecle correspond aune pour
suite de la mondialisation du commerce
de marchandises et de services dont les
valeurs atteignent respectivement en 1999
5400 et 1 300 milliards de dollars. La part
de la production mondiale exportee est
aujourd'hui superieure a 25 %. En cin
quante ans, entre 1948 et 1998, la produc
tion mondiale a ete multiplice par 6 et Ie
volume des exportations de marchandises
par 17. La reintegration des ex-pays socia
hstcs dans les echanges mondiaux et Ie fait
que 29 pays, dont la Russie et la Chine,

es pays
du tiers-rna de
reclament
ur nouvel ordre
ec nomique
mondiel

Etats-UnisAutres

sance rapide des echanges : les exporta
tions mondiales passen! de 58 milliards de
dollars courants en 1948 it 700 milliards en
1973 ; en volume Ie commerce mondial
progresse de 8 % par an en moyenne. Le
taux d'ouverture' mondiale, c'est-a-dire
la part de la production
echangee, passe de 7 % en I
1948 a 15 (io en 1973. Le
dynamisme des echanges
soutient la croissance et
implique une strategie de
concentration, d'innova
tion et de productivitc pour
faire face ala coneurrence.

Au tournant des annees
1970, Ie climat internatio
nal se degrade fortement.
Les pays du tiers-monde
denoncent l'appauvrissement que leur
impose un commerce marque par Ie cours
declinant des produits bruts qu'ils expor
tcnt alors que les produits manufactures
qu'ils aehetent sont de plus en plus ehers.
lis reclament un « nouvel ordrc econo
mique mondial }) fonde sur une stabilisa
lion du cours des produits bruts, une aide
acerue au developpement et une ouver
ture des marches riches a leurs produc
tions.

Les producteurs de petrole rcgroupes
dans l'OPEP (Organisation des pays
exportateurs dc petroJe) a parlir de 1960
se mobilisent contre Ie blocage du prix de
I'or noir impose par les pays occidcntaux.
Les Btals-Unis, eonfrontes depuis 1971 a

,. .
.. .amerlcalne

IJapon
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I premier chapitre par celie phrase: « La
lroisieme puissance industrielle mondiale,
apres les Etats-Unis et I'URSS, pounait bien
eire dans quinze ans non pas l'Europe mais
I'industrie americaine en Europe. »

En 1991, Robert Reich, secretaire au
Travail Jors de la premiere preside nee
Clinton, declare dans son ouvrage consa
ere a L 'Economie mondialisee : « Ce ji/.t
une simple question de temps pour que Ie
savoir-faire americain en mOliere indus
friel/e, lance dans Ie mOJ1de de I'apres
guerre, dlJcrive un cercle complel el revienne
aI'ennroil d'oil it erait p0/1i, comme un boo
merang geant. »

Les Etats-Unis s'inquietent en efIet du
ratlrapage technologique acce-Iere dom
profitent les pays d'Asie ou investissent
leurs multinationales et du succes crois
sant de leurs produits sur Ie marche ame
ricain. Quanl all Japan, il reste fidele a
l'esprit du Meiji4 et refuse tout investisse
ment etranger sur son territoire.

Inilies par les firmes americaines, les
investissements directs a I'etranger ont
pris depuis les annees 1970 une ampleur
exceplionnelle. Le Dux annuel depasse 25
milliards de dollars au cours des annees
1970, 50 milliards en 1985, 200 milliards
en 1990, 300 milliards en 1995, 800

milliards en 1999. En
1999, Je stock d'lDE atlei
gnail 4700 milliards de
dollars, les pays de
I'OCDE fournissant 90 %
des capitaux investis.

Les IDE aujourd'hui
ignorent toujours les PMA
(pays moins avances) et
continuent de bouder les
pays de I'ancienne zone
sovietique. De 1989 a
1998, les pays d'Europc
centrale n'ont attire que
45 milliards de dollars et la

Russie 13 milliards. Les ineertitudes poli
tiqlles, Ie role des mafias, Ie retard de I'E
tat de droit onl pese plus lourd que Ie dif
ferenliel salarial, les potentiaHtes des mar
ches loeaux au Jes richesses naturelles,
comme les hydrocarbures russes. L'inte
gration programmee de 10 pays d'Europe
centrale et orientale dans l'Union euro
pe-enne d'ici 2010 devrait sans doute
modifier aterme ces arbitrages.

Seton Ie rapport 2000 de [a CNUCED
(Commission des Nations unies pour Ie
commerce et Ie developpement), on
compte aujourd'hui 63 000 firmes multi
nationales qui disposent de 690 000 filiales
et realisent plus du tiers du produit man
dial. Les economies nationales sont done
de plus en plus deterritorialisees, ce qui

8M,
McDonald's,
Coca~Cola :
des entreprises
americaines
devenues
mul,natio ales

soient actuellement candidats a I'entree
dans I'OMC semblent confirmer Ie triom
phe du libre-echange.

Cependant, la mondialisation reste une
tendance plus qu'une realite. Les echan
ges restent concentres entre les trois poles
de la Triade (Btats-Unis, Europe, Asie) ;
en 1999, la part russe dans les exportations
mondiales n'est que de 1,3 %, ceUe de
[,lnde de 0,6 %, cellc de J'Afriqlle de
moins de 2 %. L'integration des periphe
ries au marche mondial est done loin d'e
tre realisee.

En janvier 2001, Ie traditionnel forum
de Davos ou les dirigeants du monde vien
nen! celebrer les vertus de la mondialisa
lion s'est deroule sous haute protection de
la police et dans un climat morose: les
souffrances sociaJes qu'induit une concur
rence debridee suscitent en effet des resis
tances croissantes.

La 100ndialisation ne recouvre pas seu
lement I'internationalisation des echanges.
Elte se traduit allssi par la multinationali
sation des entreprises. De 1945 a1973, les
investissements directs aI'etranger (IDE')
proviennent presque exclusivement des
grandes firmes americaines. Favorises par
Ie haut pouvoir d'achat du doUar, its
repondent a des motivations anciennes
comme J'approvisionne-
ment des Etats-Unis en
matieres premieres et
energie (investissements
au Moyen-Orient, au
Canada, en Amerique
latine) mais se portent
aussi sur des theatres nou
veaux, comme l'Europe
occidentale qui voit s'ins
taller sur son marche
Coea-Cola, McDonald's,
IBM, Ford, General
Motors et bien d'autres
encore. Les firmes ameri-
caines investissent en Europe occidentale
pour produire sur un marche particuliere
ment dynamique et y privilegientles indus
tries d'avenir (informatique, electro
nique). Elles investissent aussi dans les
pays d'Asie-Pacifique, Taiwan, Coree du
Sud, Singapour, Hong-Kong, pays prote
ges par Ja puissanee americaine et qui of
frent des avantages salariaux exceptionnels.

Ces inveslissements qui transforment
les entreprises americaines en firmes mul
linationales* suscitent des reticences,
voire des inquietudes exagerees. Les pays
d'Europe occidentale craignent une main
mise sur leurs secteurs industriels de
pointe. Dans Ie livre qu'il publie en 1967
sous Ie titre evocateur Le Deli. americain,
Jean-Jacques Servan-Schreiber ouvre Ie

Dumping, GATT et. ..

FO OS COMMUNS
D'E P E EiNT: fonds crees
par les banques pour gerer I'epargne
des particuliers. Le recul de I'inflation
dans les annees 1980 et les avantages
fiscaux accordes aux valeurs
mobilieres se sont traduits par
un developpement de I'epargne longue
et une mUltiplication des fonds
de placement.

FO ' OS DE PENS ON :
particulierement importants
aux Etats-Unis et au Japon, ils gerent
des sommes enormes issues
des retraites par capitalisation.

GATT : accord general sur les tarifs
etle commerce signe en 1947
et remplace en 1994 par roMe.

GLO AUSATION : anglicisme
signifiant mondialisation, vulgarise
notamment par les lkrils
de I'economiste Kennichi Ohmae.

BULLE FINANe ilERIE :
emballement excessif des cours des
valeurs mobilieres (on parle aussi
de sLJrcapitalisation boursiere). Les
annees 1980 et 1990 se caracterisent
par la multiplication des bulies
financieres et done des risques
de krach, comme celui qui alteinlles
Etats-Unis en 1987, Ie Japon en 1990,
ou les nouvelles technologies en 2001.

OELOCALISATION : deplacement
de la production industrielle vers
las pays abas salaires. Synonyms
de desindustriaiisation dans les pays
du Nord.

DUMPING: vente aI'etranger
ades prix inferieurs aceux praliques sur
Ie marche national. Peut aller jusqu'a
la vente aperte.

EURO : nom donne ala monnaie
unique europeenne qui enlrera
en vigueur dans Ie premier semestre
2002. L'Euroland rassemble 12 des
15 pays europeens (Danemark, Suede
et Royaume·Uni n'en font pas partie).

FMI : Fonds monetaire international
cree en 1,944. II a pour objet d'aider
les pays qui traversent des diHicultes
financieres. Les plans d'austerite (plan
d'ajustement structurel) imposes par Ie
FMI aux pays qu'il aide font 1'6bjet de
vives controverses.

4. Mei]; designe
I'<~ ere du
g(HIVerntllwni
edaire }>.

Pendant
la periode 1868
1912,I'empereur
MUlsuhito
aecomplil
de prorondes
rdormes
lOspireel=i r;:)f

les Ul"ititutJons
et les mreurs
europeennes

NOl
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RECHERC E

Les investissements directs aI'etranger

Of
s. cr. f( Ohmae,
LEIlIr/:pnsc
saw; fromreres I

Paris, JllIer·

eUlliollS, 199/
lOt R. Reich.
L'Economie
mondrahsee ;
Paris, Dunod,
1993.

.. ."nouvelle aconomie
LlBRE-ECHANGE: I'une des trois
libertes revendiquees par les liberaux
acote de la IIberte d'entreprise
et de la liberte d'emploi. Le libre
echange conduit theoriquement
a la specialisation de chaque pays
en fonction de ses avantages
comparatits et donc 8 une division
internationale du travail.

MU TI TI NALE (lirme) :
firme realisant au moins un tiers de sa
production hors de son territoire
d'origine. La firme multinationale est
reputee produire 18 ou la main-d'ceuvre
est la moins chere. vendre sur les
marches les plus dynamiques et faire
apparaitre les benefices 18 ou Ie lise
est Ie plus discrel.

INouve LE ECONOMIE :' lerme
cense designer une nouvelle forme
de croissance saine et durable sans
inflation et sans chomage, grace aux
nouvelles technologies de I'information
et de la communication (NTIC).

OMC : Organisation mondiale du
commerce, creee en 1994. Elle compte
en 2001 135 membres. Elle dispose
notamment d'un office de reglemenl
des differends imposant un arbitrage
en cas de plainte deposee par un pays
membre.

MONDIALE (firmejo : firme
organisee en reseau et visant a realiser
un produit mondial. Exemple : Coca
Cola, McDonald's.

PROTECTIONNI8 E: 81'inverse
du i1bre-echange, Ie protectionnisme
limite I'ouverture des economies,
soit par des mesures tarifaires (droits
de douane) SOl! par des procedes
non tarifaires (contingent, normes
techniques ou sanitaires, [ermeture
des marches publics. etc.).

TAUX C'OUVERTURE : rapport
entre Ie volume exporte et la
production. Le taux d'ouverture
mondial etait de 7 % en 1840. il monte
a 14 % en 1914, retombe 86% en
1940. De 19508 I'an 2000, il est passe
de 7 % a25 %.

TAKE TOBIN: du nom de son
inventeur. taxe proposee pour treiner
les mouvements de capilaux volatils
et reduire la speculation,

Entrees

Sorties

627
574

Illeurs »J

proposent des produits standardises pour
Ie marche mondial, fruit d'assemblages de
pieces ct de services geographiquement
eclates. L'economiste Elie Cohen (La Ten
tation hexagonale , 1996) eslime au
contraire que les firmes glob<lles restent

exceptionnelles et ne
concernent que quelques
secteurs comme Ie
petrale, l'eleclronique,
I'automobile, la cbimic
pharmacie. La contro
verse concerne aussi les
consequences pour I'em
ploi de celie deterritoriali
sation. Le rapport de la
commission senatoriale

dirigee par Jean Artlmis en 1993 affirme
que les delocalisalions* tr<lnsforment
" l'EUJope en un supennan.:hi de produits
fabriquis ailleurs » et estime gue 3 a 5
millions d'emplois seront perdus de ce fait
par l'Europe occidentale d'ici I'an 2000.

L'OMC, qui conSilcre une longue etude
aux investissements directs b I'elranger
dans son rapport de 1996, affirme au

« 'urope
est un
supermarc e
de rodLJit
fabriqu ~s

36

I
284 6;

Afrique

Amerique
latine

Etats-Unis

Asie-Pacifique
don/Japan

Europe centrale
et orientale

65
16

62
7

Pays les~: 1117 ~ i
____d_evelopp'--e_·s -==-=-~;::.... ~_

Stock en milliards de dollars en 1997

Union
Europeenne

L:a01pleur actuelle des inveslissemt:nls directs aretrange:r (IDE) lraduit
la multin<ltionalisatiOIl des entreprises. Leur repilrtition dans It:: monde en 1997 confirmc

cependalll Ie, Iimitc> dc la 111ondialis<ltion : I'Afriquc. rEurope centrale ct orientalc
ct les pays IC$ moins avances ne rc<;oiwnt que des miettes. Lcszolles attractives restcllt

rUnioll europccnnc. les Er<lts-Unis d Ics pnys emergent> de la fat;.ltk asialiquc dll
Pacifique, 01ine de Pekin, «dragons" ('TIliwan. Coree dll Sud. Hong-Kong. Sillgapour),
ct« tigres" (Malaisic, Tha·ilandc. Philippincs, Indol1csie). Les nux d'IDJ::: ont forlcment

augmclJIc en 11.)98-1999 pour alteindrc en 2(X)O pres de I non mjlliilrds de dollars,
L'Asic pacifique cst redevenuc globalcment attractive apres la crise: de 191.)7-1998,
Grand cxportalcur d'IDE, Ie Japan commence ;1 s'ollvrir (lUX capitaux ctrangers.

rend obsolete I'indicateur classique de la
balance commerciale. Quelle valeur atta
cher, par exempie, au deficit commercial
des EtMs-Unis si ['on ajoute aux exporta
tions directes du pays les ventes dans Ie
monde des filiates americaines trois fois
plus elevees ~

Sommes-nous pour I
au tant confronles a un
nouveau type d'entrepri
ses, qualifiees de « globa
Ies", qui ignorent les fron
ti.eres et constituent des
r~seaux de production pIa
netaires associant des sites
souvent tres eloignes dans
I'espace au point qu'il
devient desormais illusoire de rechercher
I'origine nationalc d'un produit ~

C'est Ie point de vue cxprime par Ken
nichi Ohmac et par Robert Reich5 Pour
ce dernier, les champions nationaux sont
remplaces par des firmes « apatrides "

dont Ie capital est disperse entre des I
actionnilires de toutes nationalites, qui
utilisent un personnel multiculturel et
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Nos temps 1110dernes, Paris, Flammarion,
1999.
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• J. Adda, La MondialisaJion de
I'ecollomie. T I, Genese; t. II, Problemes,
Paris, L8 Decouverte, 1996.

Ch. lluhour, Le Commerce
internatiollal du GATT () I'OMC, Paris,
Le Monde Editions, 1996.

• M. Durousset, La Mondialisalion de
{'economie, Paris, Ellipses, 1994.

• D. Jouanneau, Le GATT el
I'Orglln.isalion mondiale du commerce,
Pa ris, PU F « Que sais-je ? ", 1996.

A. Mine, La MondialismlOl"/. heureuse,
Paris, Plan, 1997.

• :. Cohen, La Tenlalion hexagonale,
Paris, Fayard, 1996.

K. Ohmae, De I'Etal-Iwlioll aux Elats·
regions, Pari~, Dunod, 1996.

.• R. Reich, L 'Economie mondialisee,
Pari. , Dunod, J993.

gente en 1997-1998 illustre les dangers de
ce~ capilallx volatils et les risques de f(~ac

tion en chaine selon Ie principe de 1'" effet
domino ». Le FMI a dO mobiliser dans
l'urgence 115 milliards de dollars pour
aider les pays asiatiques. Mais it n'a pu
empecher que la chute de la demande
asiatique fasse baisser Jc prix du petrole,
ce qui a precipite la crise russe de J'ete
1998. La mefiance des milieux financiers a
!'egard des pays trop endettes a entraine
en octobre une fuite de capitaux du Bresil.

Cerles, tous ces retlux ont favorise une
« fuite vcrs la qualite » et nourri par rico

~ chet une prosperite des Bourses occiden
~ tales. Mals cette prosperite a cree a son
'" tour une dangereuse « buHe financiere* »
d. .

au profit des nouvelles technologlcs et
conduit a la fin de l'annee 2000 a la
deroute des « start-up" et de J'« e-econo
mle».

A ceux qui denoncent la dictature des
marches financiers et I'impuissance crois
sante des Etats, on peut certes opposer la
mise en place de I'euro qui i!lustre la vic
loire du volontarisme poJitique sur les
marches. Un nombre croissant de respon
sables politiqllcs ou economiques estime
cependant qu'i) est souhaitable de re
reglementcr les mouvements de capitaux
- adefaut d'adopter la taxe Tobin~ sou-

haitee par certains pour frei
ner leur volatilite - et eviter
tout risque de crisc " syste
mique ».

Les regards sur la mon
dialisation restent donc
livergen ts et passionnes. A

ceux qui, comme Alain
Minc, affirment que la mon
l1ialisation peut eIre heu
reuse ou, comme l'econo-
miste Paul Krugman, qu'ellc
n'est pas coupable s'oppo

sent ceux qui, comme Viviane Forrester,
denoncent t'" honeur econ.omique »6 ou,
comme Ie speculateur global George
Soros, condamnent I'" integrisme des mar
ches».

A ces divergences profondes s'ajoute
I'air dll temps. En 1998, la crise asiatique
nourrissait Ie pessimisme. En 1999 et
2000, la forte croissance americaine et les
promesses de la nouvelle economie' ont
suscite une veritable euphorie. 2001
marque Je relOur des inquietudes face au
brusque ralen tissement americain, a la
paralysic de l'Europe, a ux catastrophes
liees au productivisme agricole ou aux
dangers de I'effet de serre. Avec toujours
la meme question : la mondialisation
peut-eUe etre laissee aux seules forces
aveugles du marche ?

pres
I'euphorie
de 2000,
retour
des
ilnquh~tu e
en 2001

Manifestation anti·mondialisation
a Londres Ie 30 novembre 1999, alors que
s'ouvre a Seattte, au. EtatSaUnis, Ie sammet
de J'Organisabon mondiaLe du commerce.

contraire « qu'ol1 ne peat tirer aucune
conclusion definitive quan! au lien entre les

flux S0I1anlS d'/DE et !'emploi dans Ie pays
d'origine ». L'argument semble d'autant
plus recevable que les pays concemes sont
desormais a la fois pays d'accueil et pays
de depart d'IDE.

La troisieme polemique porte sur les
elfets de lit mondialisation des IDE sur les
structures sociaJes. Robert
Reich affirmc que Ie pheno
mene tend a dualiser toutes
les societes concernccs. Pour
les « travaillcurs routiniers »

du monde entier, la concur
rence tend a egaliser les
conditions vers Ie bas en
imposant prccarisation, tkxi
bilite et chomage. Pour les
" manipulateurs de sym
boles " (cadres dirigeants,
chercheurs, ingenieurs,
conseillers financiers, publicitaires...), la
mondialisation multiplie les opportunites
de carriere et offre des perspcctives alle
chantes n termes de remuneration.

Demier avatar de la mondialisation, la
« globaJisation* financiere ", c'est-a-dire
la circulalion acceteree de capitaux acourt
terme ala recherche d'un profit immedial,
a pris une ampleur exccptionnelle depuis
Ie milieu des annecs 1980. Elle est encou
ragee par Ie flottement des monnaies, la
dereglementation et I'interconnexion des
march.es financiers et alimentee p,lr les
enormes masses de capitaux speculatifs
detenus par les entreprises, les banques et
Ies fonds communs de placement* ou les
fonds de pension*.

La brusque crise de confiance qui lou
che Ie Mexique en 1995 et l'Asie emer-

6. G. \ljvjanc

FmTe-Sler,
L~Horre/J.r

h'onornJque.
Paris, Fayard,
19%

OTE
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E lEN

Apr98 La chute du mur de Berlin. le5 Juifs
rescapes de la Shoah des anciens
o. pays de l'Est » ont commence apercevalr
des reparations dont ils n'avaient jusqu'8lors
jamais benefici6. CI·dessus : iii Moscou. Sarah
Gleikh relioil un cheque de compensation
de 400 dollars en provenance dJune londation
suisse pour les viclimes Julves du genocide,
Ie 29 juillel 1999 (cl. Yuri Kadobnov/AFPI.

notion que Norman Finkelstein utilise sans
jamais I'expliciter : « l'industrie de la
Shoah" au la « Shoah business". Une entite
qui est dolee mainlenant d'une sorte d'auto
nomie : on a I'industrie siderurgique. I'in
dustrie chimique, et I'industrie de la Shoah.

Qu'est-ce que c'est ? Tous les gens qui
gagnent leur vie en lien avec la Shoah ?
Ce serait par exemple la dame-pipi du
musee d'AuschwiIZ. Ce seraient les his
toriens salaries, comme moi ...

Parmi les grands « industrjels ", les
« magnats " de Ja Shoah. Norman Fin
kelstein s'acharne en particulier sur Elie
Wiesel. II stigmatise Ie prix qu'il exige
pour ses conferences. Alors, com bien
devrait-il etre remunere ? Comment
devrait voyager Elie Wiesel? En c1asse
economique ? en cIasse affaires ? en
premiere c1asse ? Dans qucls types
d'h6tds ? Auberges de jeunesse, asiles
pour SDF ? Tout c<a est tres flou et tres
vain.

Ce qui est sur c'est que, dans les socie
tes Iiberales, capitalistes, dans lesquelJes
nous vivons, une valeur marchande est
altachee acertaines activites, meme cel-

Quant au livre de Nom13n Finkelstein,
enseignant de sciences politiques aNew
York, fils de deportes, son livre est apeine
un livre: c'est un gros article-pamphlet, qui
suscitc polcmique et interet. Tout simple
ment parce qu'il aborde des problemes
dans I'air du temps depuis quelques annees.

A RETENIIH

L'H.• ~GII en deux II'IiC4S :

fil1keilsteln dellonce I'e)/i len08 (i,',UI'IB

"lmlus1rJ d I'Holoca Bte ", crul
exIOrque 'SOri pro t de " rgent a l'Eu"
,rope. qu 1000000mentafi - I~ ShOOh au
Mn& d I ,Eta!. dlismel..

A. : Arretons-nous d'abord sur cetle

l.es « reparations" - t'est-a-dire les prOte
dures de restitution des biens juifs spolies

00 pilles par les nalis pendant la Setonrle

(iuerre 1II0nrliale, ainsi que les mesures
rl'indelUnisation pour Ie IravaH forte, Ie pre

judite sllbi ou la souffrance - out ete euga

gees des Ie lenrlemain de 1945, Depuis la

thule du tuur de Berlin, elles ont repris sous

I'innuence notamment rl·organisations jui

ves amerimines. Justifiees par Ie fait que
loul n'avait pas ete reslitlle ni indelnnise,

tes nouvelles procedures SOllt toutefois

contestees, en particulier acalise des metho

des employees. Et rlu passage rlll temps.

L'HIIKlIIU = DellX IlYres tmcl.u IS d l'a eo
ncai~ -.Mnnent G'~tre pubUes en meme
tllmps.l'un, consacr' au riJ4 d'rElM dans

ShoaI1i. IBM e.t rHoIooauS'U!, ,est rGeU

...red'un journ iSle, Edwi'tl ~I1Ck. L'autr ,
intitllle IJndus111e dEl I'HoJOcal1Sfn, G$t
p et cru univenol 're. N~rman Fin-

stein. Tous deux font I'obje d lIlv s
polemk! . :s et recjOlv ~l'Jt un echo mpor
1anl dans fopln 011. Pet:I-oo perl~ II le- r
su t de", coups Odltolia\JM ?
A TI ....1.VlO u : Je vous repondrai

d'abord SlIT Ie statut, qui me semble tres dif
ferent, des deux ouvrages. IBM ef ['Holo
causfe, c'est en effet ce qu'on peut appeler
un « coup mediatique " : un livre pre
pare dans Ie plus grand secret, dont ks
droits ont ete vendus - probabkment
tres chers - il la maison d'edition
Robert Laffont. Et dont Ie lancement
reponel aux lois du marketing.

Seuls certains journaux ont eu I'ex
clusivite des epreuves et de I'interview
de ['auteur. Du fait de I'embargo pose
par I'editeur, personne, avant 1a sortie
du livre, n'a eu la possibilite de verifier
les informations et la documentation
de I'auteur.

Le contenu du Ijvre merite apeine
qu'on s'y arrete. Edwin Black denonce
Ie role suppose central d'IBM dans l'ex
termination des Juifs d'Europe. n dit
que les dimensions de la Shouh sont
Jiees a I'utilisation des machines IBM.
Ce qui n'est aucunement etaye.

Direetricc
de recherche au
CNRS, Annelle
Wieviorka a
nOlallll1l~nt

publi,
D<!ponanon
eJ g,'lIond,'.
E,llre /(1 memoirr:
ell'oubh (Pion,
1992)
elAlIsc!lWrll
apliqf/f!altw
filie (Le Seuil,
1999)
Elle a participc
en 2000 aux
lwviltlxde I.
ml'Sion Maneoli
sur Jes
spolia\lOllS
dl?" hj~l" j\ljf.,
pendamla
Scc(mde (itlCrre

mondiale.
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E RETIEN

" Le livre de Finkelstein: un gros article-pamphlet "

les en relation avec la Shoah. Un livre peut
rapporter des droits d'auteur, un film neces
site un budget, et il est nonnal que les gens
qui y travail lent soient remuneres. Faut-il
considerer cela comme des « dividendes »
d'Auschwitz ?

pour Israel. el Nahum Goldmann, alors
president d'un organisme tres pClrliculier :
Ja Claims (Conference on Jewish Material
Claims against Gennany), qui fede re Jes
grandes organisations juives de par Ie
monde el reste aujourd'hui encore un
acteur majeur.

Cet accord Iripartite prevoil des repara
tions. Leur montant est discute. Le calcul
n'est pas absurde ; il tient compte des biens
confisques en Allemagne. Et du cout de
I'accucil des emigrants pour Israel.

Or Israel a accueilli en tout it peu
pres un demi-million de refugies : soit des
luifs allemand~ apres 1933, soit des survi
vants des camps, qui croupissaienl

dans des camps de personnes deplacees
et dont aucun pays, et en partieulier les
Etals-Unisavant l'acte Truman de 1949, ne
voulait.

L'AlJemagne s'engage ensuite a voter
des lois pour les indemnisations individuel
les. Ce seront Ja BEG (Bundesenlsc/1ii

digungsgeselz, Joi
d'j ndemnisation),
en 1953, qui prevoit
I'indemnisation des
individus allemands,
de culture alle

mande ou apatrides, pour Ie port de I'e
toile, l'impossibiJite de faire des etudes,
I'intemement dans les camps, etc. ; puis la
BRiiG (Bundeslii,ckerslaltungsgeselz, loi de
restitution), en 1957, qui pone sur l'indem
nisation des biens, ceux pilles en France
notammen\.

Apres 1948, Israel a accuelili de nombreux survivants des camps. Ci·des5us : deux d'entre eua
entourent une jeune Israelienne lors d'une ceremonie de commemoration de la Shoah,

au memorial de Yad Yashem, iI Jerusalem, Ie 13 avril 1999 (el. M. Kahana/AFP).

A. .: Un peu comme au lendemain de
la guerre de 1914-1918, des discussions ont
ete engagees sur Je principe de reparations
gJobales. La donne va changer en 1948
1949, avec la creation de l'Etat d'lsraeJ et la
naissance de la RFA C'est ace moment-Ia
que vont commencer des negociations
secretes entre Ie chancelier allemand Kon
rad Adenauer et Nahum Goldmann, Ie pre
sident et fondateur du Congrcs jui( mondial
- un luif allemand. C'est Nahum Gold
mann qui convainc Konrad Adenauer qu'il
faut meUre sur pied une politiqul:; de « repa
ration ", toujours entre guilJemets. Le
terme allemand, c'est Wiedelgulmachung :
« de nouveau fa ire bien ».

Ces negociations aboutissent a une
deelaration de « repentance ,) de Konrad
Adenauer devant Ie Bundestag, en 1951 : Ie
chancelier affirme - ce n'etait pas evi
dent! - que la Republique federale d'Al
lemagne est comptable de ce qu'a fait Ie
III' Reich. Adenauer a eu, politiquement,

du genie. fl a compris que I'ancrage a
l'Ouest de l'AJlemagne passait par ce geste.

En 1952 sont done signes des accords
tres imponants : les accords de Luxem
bourg. Sont signataires Adenauer, pour la
RFA, Moshe Sharett,le minislredes Affai
res etrangeres de David Ben Gourion,

_tHIOI U$' des
I

Ie pnnci· "e de Norman 'n

sont organisatiOns jllives
a parte de ~ rack! D-q •

xiq,ent 8u'ounfhui de reparations•..

Qu'en e f1xactemen des eparaUoos
ve ;U.lJl; de fa S 0011 au lell

d mam de 10 g1JeIire '?
A. W. : Pour eviter toute confusion, il

faut commencer par faire Ie point sur cc
qu'ont ete Ics reparations au lendemain de
la Seeonde Guerre mondiale. Le terme n'e
tait pas nouveau. C'est en 1919, dans Ie
twite dc Versailles, qu'on a utilise pour la
premiere fois Ie tenne de reparations. II s'a
gissait alars de fairc payer aux pays fauteurs
tie guerre et vaincus des indemnites 
d'ailleurs fon lourdes - aux pays victimes,
acharge pour eux d'en repartir les sommes.

Dans Ie cas present, Ie tenne de repara
tions est impropre. II faut Ie mettre enlfe
guillemets, car iI regroupe un ensemble de
mesures d'indemnisalion et de restitution
de biens concemant de,~ individus, des orga
nismes et un Etat, Israel.

Des 1939-1940, des plans de rest.itution
avaient ete elabores par des militants d'or
ganisations juives, qui se fondaient sur cette
idee extremement simple: les biens des
luifs avaienl ete confisques par les Alle
mands, dans Ie cadre de ces procedures
d'« aryanisation » qu'on connalt bien
aujourd'hui, mais aussi par Ie pillage. A Ja
fin de la guerre, les Allemands devraient
rendre ce qu'ils avaient pns.

Ccs idees sont reprises dans l'immediat
apres-guerre. Deux grandes organisations
juives, d'une part l'American Joint Distri
bution Committee, plus communement
appele Ie « Joint» - une grande organisa
tion juive americaine philanthropique -,
et, d'autre part, l'Agence juive - une orga
nisation sioniste qui s'occupe notamment
de l'emigration juive en Palestine -, sont
les be neficiaires
principaux de la res-
titution des biens
pilles aux Juifs en
Allemagne, qui se
fait notamment
pour la zone d'occupation americaine par le
biais de la JSRO, la Jewish Successor Resti
tution Organisation.
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'Propriet ire d' n moceau du ca
I

P d'Auschwilz "
__I

1:H.: O'autres pays d'Europe cen

trale et orientale ont 'te louches
par ces procedures

, • =Tous les anciens « pays de
l'Est » ont ete concernes. Avec
une complication supplementaire
quant au statut de la propriete.
Dans ces pays, il y avait eu deux

confiscations: la nationalisation des biens
- La « collectivisation des moyens de pro
duction ", comme on disait au temps du
regime cammuniste - s'est greffee sur la
confiscation ante.~rieure.

Le cas limite, c'est l'histoire de cette
femme nee apres la guerre qui, it la mort de

. .: Corn: em t, c e Ie p ace-
dums scnt resea' 1990 ?

A. : La RFA re<;oit
des demandes indivi
due lies de restitu
tion, et decide d'y
mettre de t'ordre_ Et

toutes les organisations qui s'etaient occu
pees de la restitution - par exemple I'URO
- se remettent it fonctionner. De meme
que la direction financiere du Land de Ber
lin. Alors que les cboses etaienl terminees
depuis les annees 1970.

Dans certains quartiers de Berlin-Esl, les
JUllS etaient extremement nombreux. Pots

dam egalement comptait beau
coup de Juifs. C'est camme <;a
qu'un ou deux ans avant de mou
rir, installe it Cambridge, I'histo
rien anglais George Mosse, issu
d'une richc famille juive de Ber
lin-Est qui avait fut Ie nazisme,
re<;oit une fortune: Ie bien de ses
parents, aBerlin-Est l ...

Mais ces procedures ont pose
des problemes beaucoup plus
compliques que dans I'apres
guerre. On pouvait supposer que
quelqu'un qui, pendant la guerre,
ou au Iendemain de la guerre,
avail habite I'immeuble ou acquis
un commerce appartenant ades
Juifs savait ce qu'iJ faisait. Mais,
en quaranle ou cinquante ans, ces
biens ont souvent change de
mains. Quand quelqu'un achete
ou loue une maison en 1980 ou
1990, il n'est pas cense savoir qui
y a vecu pendant ou avant la
guerre.

Les Juil's qui vivent encore a !'Est, peu
nombreux, mais qui sont fes demiers repre
sentants des importantes communautes
d'avant-guerre, ne sont done pas indemnises.

Quand le mur de Berlin est lambe, ces
questions ont resurgi.

"'Wt' Iwtl I/O IlQI1IL'1". U1I1"Y Jlumbcri;. Tltry tle.mWU/('lJ

lul',' ol>tl/;I'"te. Wt' ';CI'C treated lik(!' ollima/s."

Les o,ganlsations lull/es amil,lcalnes
menent la ba.allle dans I'opinlon.

Le 6 octob,e 1999, Ie Hew Yo," Times publiait
cette page de publlcite : II La chaine

de monl.age que Ford pretererail oub"e' ".
Les ent,ep,lses ayanl benetic;e du t,avall

des deport... sous Ie III· Reich, pa,mi
lesquelles la tiliale allemande de Fo,d,

y sonl accusees de ,eluser de paye, les
compensa1ions exigees lei. M. Riley/Reuters).

L' : Pourquoi Ie qu lion re IIrgi -elle
dans e n~ ·1990

. : Cc dcuxieme age des « repara
tions" a un lien avec Ie premier: l'Allema
gne de l'Est. En 1949, en pleine guerre
froide, la RDA decide qu'elle n'est pas heri
tiere des crimes du Reich. Elle nalt antifas
ciste et vicrge de tout crime.

EL, individuellement, il y a eu des gens
qui ont refuse cet argent. Qui n'ont pas fait
de demande de « reparations », parce qu'ils
ne voulaienl rien toucher des Allemands.

Ce qu'on peut regretter, c'est qu'au
jourd'hui la phase nouvelle de reparation
qui s'est ouverte dans les annees 1990,
apres la chute du mur de Berlin, n'ait pas
suscjt6 de debat public.

L' : A reg rei <1& Ie persecu
tion et de I'extermination des
Juifs d'EUl'Ope, iI n peUI $'0

gir de reparations au sens
propr... I'eul-on repare
AuschwItz ?

. : Il faut dire que dans Ie
mondejuif, it !'epoque, ces dispo
sitifs ont suscite des debats d'une
extreme violence ... La droite
israelienne, ce qui est devcnu par la suite Ie
Likoud, a manifeste - et Ilotamment Yit
zhak Shamir, Ie futur Premier ministre
une hostihte absoJue. On s'est battu a la
Knessel, Ie Parlement israelien. Battu I En
disant : cet argeot, c'est ['argent du crime,
c'est de ['argent sale, on n'en veut pas.

revemr.
Ces choses-Ia doivent etre

dites et mises it plat. Elles sont
tres meconnues, meme par Jes
historiens. Voila ce qu'on appelle
d'un terme gcnerique « les repa
rations ».

'H. : Ca qu'on appetle I u paratlo
eSl done a bue adifferenls flciai
re: r dividus, das orga lsallons jUI
ves l un 'tal, Isra I?
A. .; Oui, les reparations allemandes

destinees it Israel vonl etre versees sous
forme de marchandises : voilures, camions,
etc. Elles ont conlribue au demarrage eco
nomique de ce pays.

Quant a I'ar-
gent devoJu it let
Claims dans Ie
cadre des accords
de Luxembourg,
une partie a irrigue les communautes jui·
Yes, notamment pC\( Je biajs d'une e1e ses
composantes, la Memorial Foundation for
Jewish Culture, qui a notamment permis
en France la construction du Memorial e1u
martyr juif inconnu et du Centre de docu
mentation juive contemporaine.

Enfin, ce qui a ete vcrse aux individus a
ele un element important de la
rehabilitation individuclle apres
la Shoah pour des gens qui
avaient tout perdu. Ce sont des
organisations juives qui s'en sont
occupees, notamment I'URO
(United Restitution Organisa
tion).

Quand les biens ne font pas
I'objet de reclamation parce que
Ie proprietaire est mort ou parce
qu'il s'agit d'un bien communau
taire - une synagogue, une
ecole -, les organisations juives
posent comme principe, des
1944-1945, qu'ils doivent leur

I. CL Bruno
Cahunes, « Les
d~ux uerres de
Geor{\'o' Mosse ",
L '/H"Olrro n' t99,
pp.I3-1

HO"~
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L'H. ; Vous-meme, vous avez
ete membre de 18 mlsslo
Malleoli, charg~ d'u elude
su , apoUaUon de.s, bien
des Juifs d ·F~anco. Dans cc

cadre, VOllS Bltez conrron
ee ades demsndes de rest·-

lotion d biens. Cluals JlS9'

gneme-ols en lirez.'It01J9 ?
, W. : Nous avons constate

que si 90 % des biens en
valeur avaient ete restitues ou
indemnises dans I'apres
guelTe, une petite partie d'en
tre eux pourtant ne I'avait pas
ete - qui correspond a une
sommc d'environ 1,5 milliard
de nos francs actucls. C'est ce
qui explique la mise en place
de la commission pour l'in

demnisation des victimes de la spoliation,
presidee par Pierre Drat, un ilncien premier
president de la Cour de cassation. II s'agit
de biens. Si Ie proprietaire est decede, il
peut y avoir des h6itiers. II ne s'agit pas de
souffrance ou cle prejudice pour la per
sonne. Par exemple, on n'herite pas des
pensions de deportes de ses parents.

'M, • Qui II eu I'idoo d'lICCOMer lin
indemnisatlon aUK nlanrs de 1)11 ent
morts ell dGpoll1atlon ?
A. W. ; .<'n juillet 2000, Ie gouvemement

franJ;ais, sur la demande de Serge Klarsfeld
appnye par Ja mission Matteoli, a pris un
deeret sans precedent qui consiste II indem
niser les enfanls des victimes : les orphelins
de la 51:\0a11, to us ceux qui etaient mineur~

lors de la deportation d'un pare1lt regoivenl

L'H. : QU'est-all!!u'un "survlvan ,,? Un
rescape es c mps?

: us Americains ont adopte une
dMinitlon tres large: est survivante toute
personne juive qui a vccu dans un pays
occuPC pill' lcs nazis - donc. qui etait dcsti·
nee a etre exterminee. Effectivement, ga tIl

fait beaucoup.
II y a donc eu des debats sans fin sur Ie

nOOlbre de sur'Vlvants. Par exemple, un luif
polonais qui vit cache dans une cave pen
dant toute la duree de la gllerre, aide par
une famille de paysans polonais; est-ce que
c'est un survivant ? Les Juifs anglais, qui
auraient ete aneantis, puisqu'ils figurcnt
dans Ie protocole de Wannsee, si Churchill
n'avait pas reussi II proteger l'Angleterre de
l'invasion ? Et Ics Juifs polonais qui ant ete
deportes par Staline au Kazakhstan ou en
Siberie?

Moi, je pia ide pour une definition
droite. E~t survivant celui qui a SUIVCCU aux
ghettos ou aux camps.

Un tableau ayant faa I'objet dJune vente forc::oe
par las nazis, en 1940, est restltue

a Bon proprietaire Michael Loewenthal
(el·deBSus), Ie 12 juillet 1999, a New York

(el. P. Morgan/Reutersi.

• .: Les reparations melent ,Ia mort et
I'argent. .. EIJcs attirent les vautours. Per
sonne n'a etudie de pres ce quis'est passe en
Normandie quand ont ete verses les dom
mages de guerre, mais quand j'etais en paste
aCaen, on en parlait : it ya eu des abus au
moment de la reconstmction dl.: toutes ces
viJJes qui avaient souffert de la g\lerre.

le ne vois pas pourquoi les JUllS seraient
meiUeurs que les autres. Cela ne parait pas
surprenant qu'il existe des bavures, des
escroqueries. Et des gens qui veulent en

profiter. Selllcment. on
tombe alars sur Jc stereo
type antisemite dassique du
Juif et de I'argent, et c'est
pour ~a que Ie malaise est
grand sur ces questions.

L' : Qui COllca:fllonl·elles
8ujourd'rnlll, dnquante-cin-q
11115 pre lEi fin de rill gllerTll.
cas re.s1itrutions? DDS slINI·
",ants, dGs 9.lltanls de S'1.l1'\t'~

v: I1tS ou de deportes
. : C'est tres compli

que, paree que 18 it faut dis-
tinguer ce qui est « bien

individuel ", c'est-a-dire la restitution au
sens propre du terme, qui, elle. concerne Jes
families, par Ie biais de I'heritage. C01l1me
dans Ie cas de George Mosse, qui etait
enfant quand sa famiIJe a quitte l'Alkma
gnc, et herite donc du bien de ses p<:m:n!s.

Mais i1 y a aussi I'indemnisation du tra
vail force. La, ceta concerne un individu sur
vivant; on n'est pas beriti.cr de la souffrance
de ses parents, du mains c>n droit. ..

'Les
reparations
me lent
.rargent
et la mort.
Elles attirent
les
vautours'

C sl)us qu dnl'lO:lll:e J,lorman Fin.
kelstein, rJsms1ent done?

sa mere, retrouve dans ses
papiers un acte de propriete
d'une terre en Pologne, qui est
en fait un morceau du camp
d'Auschwitz-Birkenau. On ne
peut pas revenir en arriere.
Elle a dit qu'elle n'en voulait
pas. Comment peut-on vou
loir de ga ? Cest un cas limite
- parce que, en general, on
n'est pas proprietaire de la
chaumiere ou on a fait les pre
miers gazages. Mais cela
revele ce melange rres IOUI'd
entre le meurtre, I'argent, la
propriete, la sou ffrance.
Melange qu'on retrollve dans
chaque cas de « reparation"
ou d'indemnisation et qu'on
ne peut pas traiter simplement
par Ie pamphlct, simplement en disant que
c'est « l'industrie de I'Holocauste ".

L·H. : Q reproche4-on aUll orgll'nisa·
Clll U veos. amencalnes ?

A. W, ; Lc probleme des procedures
engagees dans les annees 1990, c'est qu'e!
les ont ete conduites par un petit nombre
d'organismes america ins, notamment par Ie
Congres juif mondiaJ, avec des methodes
s'apparentant parfois au chantage. En dis
ant« si vous ne donnez pas les sommes que
nous reclamons, nous appelons au boy
cott ". Dans line economie mondialisee, ces
menaces sont prises au serieux. Ajoutons a
cela la «judicialisation » de la societe ame
ricai.ne ct Ics honoraires des avocats. Les
avocats americains qui se
saisissent de ces affaires ne
sont pas des philanthropes.

Les demandes de restitu
tion sont passees par la jus
tice dans Ie cadre d'une pro
cedure tres parliculiere, la
« class action» : c'est-a-dire
qu'un eertain nombre de
personnes entament unc
procedure judicia ire, et que
Ie resultat cst valable pour
tous ceux qui se trouvent
dans Ie meme cas qu'eux.
En France, I'instancc d'in
demnisation qui a ere mise
en place ne necessite en principe pas cl'avo
eat.

Ajoutons que la plainte en justice se fait
dans des formulations qui sonl inadmissi
bles pour un bistorien. Je pense par exem
pie a la plainte can Ire IBM : IBM aurait
eommis« un crime conlre I'humanite " ...
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I" Est survlvant celui qui a survecu aux ghet os ou aux camps'

La Querre
des Six·Jours,

en 1967,
conslitue

un tournant
londamenlal

pour la
rnemolre

de la Shoah.
Des Juils

du monde
enlisr ont alors
ressenti la peur

d'un '( second
g6noclde ".

Dansles
ann~es 1980,

la .~Ie.enee ill
la Shoah se.a

.ouyenl ulili$~e

en Israel ill
des fins

pollllques
[el. C. Capal

Magnuml·

soit un capital de 180 000 francs, soit une
rente de 3 000 francs par mois. C'est une
nouveaute, ce n'etait pas dans Ja legislation
allemande d'indemnisation. C'est une com
pensation pour 1es traumatismes subis par
ceIL\: qui durent se cacher et qui grandirent
ensuite sans Ie soutien de parents deportes
par les nazis avec la complicite de l'Etat
fran<;ais.

Cette mesure est dans la continuite du
discours de Jacques Chirac qui, en juillet
1997, reconnaissait la responsabilite de l'E
tat fran<;ais et sa « delte imprescliptible ».

I: : PourquDi I'ouvrage de Norman n·
kel lein erl-il uscile en France une tell~

po.li!l1Jliqlle ?
, : En fait, loute une partie de 1'ar

gumentation de Finkelstein a mis Ires mal il
l'aise ceux qui
sont familiers
avec I'argu
mentaire des
negationnis
tes. Jc pense notamment a Pierre Vidal
Naquet, qui a refuse de prefacer ce livre. La
postface de Rony Brauman tire Ie livre
davantage encore du cote de ('argumenta
tion dcs negationnistes.

L'Y, : P'ollvez.vous preciser? N~m8n

Fin elsie n I'l'GSt pas un neg; Ianni te?
A.' " Non, mais il utilise une partie de

la rhelorique des negateurs. Toute I'argu
mentation des negationnistcs a ete de
dire: la Shoah n'a pas cxiste ; ou alars : les
Juifs ne sont pas mortsen si grand nombre.
Nonnan Finkelstein ne dit pas cela. Mais il
les rejoint quand il affirme que celte
« industrie de [a Shoah ", synonyme pour
lui de Sil memoire, n'existe que pour Ie pro
fit de l'Etat d'Israei. pour legitimer par
exemple sa politique vis-a-vis des Palesti
niens. 11 est Ires proche des discours que
lient Roger Gilfaudy.

Un raisonnement qui eveiJle d'etranges
echos. On a SOlivent entendu dire que Ie
« mythe » de la Shoah avait servi aextor
quer de I'argent aux Allemands. Ou que la
seule motivation du proces Eichmann,
c'est que les Juifs voulaient escroqucr les
Allemands au profit de ('Etat d'Israel.

Mais, au-de/a de ces reticences, je crais
que Norman Finkelstein se trompe d'e
poque. Cene instrumentalisation directe a
ete la caracteristique des annees 1980 en
Israel (Arafat compare it Hitler; la charte
de ['OLP a lvlein Kampf). Mais je n'ai pas
entendu, dans Ics discours d'Ehud Barak
ou dans ceux d'Ariel Sharon, ['obsession
de la rcrcrence ala Shoah qui a existe a I'e
poque ou Menahem Begin etait Premier
ministre.

Deuxieme erreur d'epoque, on est dans

une phase ou Ie role d'IsraeI dans la
memoire de la Shoah devient moins cen
tral, s·attenue.

Alors que Ie memorial de Yad Vashem,
a Jerusalem, a longtemps pretendu etre
Ie coeur de la memoire de I'extermination,
rassemblant wute la documentation,
accordant lc~ autorisations de construire
les autres memoriaux, Ie mllsee de I'Ho
locauste a Washington a ete construit
et inaugurc en 1993 sans susciter de
clebat.

Washington microfilme toute la docu
mentation dans Ie monde entier. Et la cen
tralite d'israel en matiere de memoire de
la Shoah est tout a fait compromise.

Toutefois, beaucoLLp de survivants du
nazisme vivent en Israel. Que, deux gene
rations apres le genocide, il existe une
angoisse particuliere chez les Juifs, je ne
trouve pas cela extraordinaire.

Je ne crois pas qu'il y ait besoin de pro
pagande israelienne pour que les Juifs
eprouvent ce sentiment d'insecurile ou
d'angoisse quant a leur survie. II y a quand
meme eu cinq ou six millions de Juifs qui
ont et0 assassines. La memoire de la Saint
Barthelemy a aussi marque Ie protestan
tisme fran<;ais dans ce sentiment d'elre
menace dans sa vie.

L'H. : 'Est-ec abusif alors de parler d'11I9-

'ru n II '100 de I'a ShOQh ?
A. ,~Elle est evidente. He a toujours

existe, l'histoire des nations est I'histoire
de I'instrumentalisation des grands evene
mcnts, souvent tragique. La Revolution
fran<;aise est un exemple. C'est Ie propre
des evenements historiques d'etre utilises
11 des fins de poJitiqLLe. Ce qui ne veut pas
dire que I'evenement n'est que son instru
mentalisat.ion, ou qu'iJ se reduit aux dis
cours sur lui.

Mais ce qu i est frappant aujourd'h ui
c'est que l'instrumentalisation de la Shoah
aux Etats-Unis se fait moins au profit de
I'Etat d'israel qu'a celui des valeurs ameri
caines. II y a eLL une « americanisation de la
Shoah » ... C'est ce que j'explique dans
mon livre L 'Ere du femoin.

L'education ala Shoah est aussi Ie pre
texte a une education aux valeurs ameri
caines. D'une part la democratic ameri
caine, qui rend bien evidemment ces turpi
tudes et ces horreurs loinlaines, impensa
bles pour les braves Americains. D'autre
part, Ie droit d'ingerence, la seule autocri
tique americaine portant sur Ie fait qu'ils

ne sont pas
assez in terve
nus, qu'ils
n'ont pas
accueilli

assez de refugies. La memoire est toujours
au present. Et toutes les memoires sont
instrumentalisees, consciemmenl ou
inconsciemment. Celle-Ia ne fait pas
exception.

C'est en effet plus facile d'acclimater un
'venemenl monstrueux qui a eu lieu en

Europe, que de regarder sa propre his
toirc. Je n'etablis pas d'equivalence, mais
un grand musee de l'esclavage, <;a seralt
peut-etre important pour I'histoire meme
des Etats-Unis.

L'H. ~ Qu.eJle oooc onlJrez..vo:us des
po"~mrqu:es receote ?
A..... ! II faudrait line enquetc sur ce qui

touche a la question de la reparation mate
rieUe. Pour I'instant, on n'a pas grand-chose
pour retlechir. II ya des rapports partiels, Ie
rapport de In commission Berger, la com
mission suisse, les rapports de la mission
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eprouvons
tous,
les historiens,
un malaise "

" Nous

• E. Black, IBM ell'HoloCGusle, Paris,
Roberl Laffont, 2001.

• A. Wieviorka, DepolUlliori el Genocide.
Enlre la memoire el I'aubli, Paris, Plan,
1992, reed. Hachette, 1995 ; L·Ere
du Itmoin, Paris, Plan, 1998.

• les Rapports de la mission Malteoli
sont publics a la DoculJlcntation
franl!aisc, Paris, 2000.

MOTE

2. Les
AJlcm,1J\ds
avaknt contie
l'<1dminiSlration
d~s ?hellOS
ades J"delltale
ou « Conseils
juirs}\ ronnes
de nOlables jUlfs,
qui furenl
parfois
conlrainls
d'"pporter leur
concours aux
deportalions, el
don l Ie role resle
conlroverse.

PLUSPOUR EN SAVai

• . Finkelslein, L'lnduslJie
de I'HoloCtlusfe, Paris, La Fabrique, 200 I.

• P. Novick, The flolocaust in american
Life, Houghton Mifnin, trad. aparaitre
chcz GaJlimard en ,eplcmbrc 2001.

• r. Seguev, Le Seplieme Million: les
IsrruHiens et Ie Gen.ocide, Paris, Liana Levi,
1993.

« L'HU OIRI » /I. P , ~

• « Auschwitz. La Solution fi.nale ",
Les Collections de L'Hisloire nO 3.

• J.-Cl. Fllvez, « La Suisse, les .Iuifs et I'or
des nllzis ", cJ1tretien, n° 209, pp. 78-85.

II A. Wicviorka, « La spoliation fut une
ctape vers la Sol ution fi nale ", entrelien,
nO 242, pp. 19-20.

les editeurs fran~ais d'une trentaine d'oLl
vrages fondamentaux, qui paraissent en
anglais ou en allemand, qui font enorme
ment avancer la recherche et la r€flexion
sur I'evenement, et qui sont completement
inconnus en Fnmce.

Un exemple precis: on retrouve dans
Ies archives sovieliques les carnets de

Himmler. Est publiee en
Allemagne une edition cri
tique savante de ces car-
nets. A partir de cela. il y a
de nouveau des debats,
notamment sur les plans de
remodelage elhnique de
I'Europe nazie.

Grace aI'ouverture des
archives bielorusses, Llkrai
niennes, il y a eu une
enorme production sur ce
qui s'est passe iI l'Esl, dont

on ne savait finalement presque rien. II y a
aussi nn renouvellelllent des travaux sur les
Judenriiie, les « Conseils juifs », et aussi sur
la resistance juive2. Un gigantesque chan
tier historiographique est ouvert, dans
lequel la France n'est que tres faiblement
partie prenante.

(Propos recueillis par Severine Nikel.)

L'H. = V a·t·i1 encor d 'SO choses it decou
wr sur I'hisloire de Ie Stloah ?
A. w.:Je pourrais dresser une liste pour

Matteoli, mais c'est vrai qu'on est encore
dans une sorte de Dou :on ne comprend pas
bien ce qui s'est passe et ce qui se passe.

Moi, j'aimerais par exemple savoir
comment est constitue exactement Ie
fonds sur Ie travail force. Connaitre la
fa~on dom les travailleurs forces juifs sont
indemnises, par rapport aceux qui ne sonl
pas juifs, et qui sont I'im-
mense majorite. Comment
ils ont ete indemnises, pays
par pays, apres Ja guerre, et
comment ils sont indemni
ses aujourd'hui.

Cependant, nous eprou
vons tous, Ies historiens, un
malaise, par rapport a ce
sentiment que la derniere
etape de I'histoire de la
Shoah porte sur des ques-
tions d'argent. L'inquie-
tude que Ie travail auquel un certain nom
bre de personnes ont consacre leur vie ne
se transforme finalement en histoire de
gros sous.
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LIVRES

Profondement tourmente, dechire entre sa peur de I'enfer et sa quete desesperee du plaisir
Ie Louis XV de Maurice Lever n'est pas un souverain classique.

Les demons de Louis XV

C
e petit livre
repond par
faitement it
son titre et it

la collection « Portraits
intimes » ou il s'inscrit :
cc n'est ni une histoire
du regne de Louis Xv,
ni meme une biogra
phie du roi. mais une
analyse tres neuve du
caractere du souverain,

tel qu'il se devoile au fil de son existence.
Maurice Lever emploie des termes du

vocabulaire psychiatrique d'aujourd'hui tels
que cyclothymiq ue, depressif, schizophrene,
qui donnent du souverain I'image d'un
homme profondement perturbe, voire psy·
chiquement malade. Tout Ie livre s'emploie
ii justifier ce diagnostic.

Une petite enfance privee d'amour et de
joie, une education profane totalement

negligee et une education religieuse fondee
sur la terreur de la mort et de l'enfer, une
jeunesse tenue a I'ecart des devoirs de sa
charge par Ja volonte du cardinal Fleury
sOllcieux d'exercer seul Ie pouvoir aceen
tuent encore une tendance 11 la morosite
nevrotiq lie.

La chasse devient tres vite I'un des trois
puissants anxiolytiques de son existence,
avec Ie champagne et bientot les femmes,
sans que Louis XV eehappe pour autClnt au
constant dechirement entre la quete du plai
sir et la peur du chfttiment divino

Des I'enfance, ses gouts et surtout son
entourage d'adultes Ie poussent vel'S les jeu
nes gar~ons, ses compagnons de jeux.
Homosexuel refoule et libertin malgre lui, il
ne sera que tardivement attire par les fem
mes. II est vrai qu'il se rattrapera tres vite,
passant en quelques mois d'une extreme
reserve au libertinage Ie plus efffl~ne, avec
une tendance constante () la pedophilie -

Mme de Pompadour lui procurera des peti
tes filles de treize it quatorze ans.

Des lors, des femmes innombrables peu
plent sa longue et triste vie, des maitresses
en titre aux filles du Parc-aux-Cerfs, dispen
sant Ie roi de regner (ce qu'il redoute par
dessus tout) et avilissant I'image monar
chique dans la conscience collective.

Un seul regret: en dehors de quelques
rares renvois en bas de page,l'auteur n'a pas
juge utile d'indiquer, meme sommairement,
les sources sur lesquelles s'appuie son « ana
lyse» dtl roi, laissant Ie lecteur frustre.

Cela €tant, la demonstration, cruelle et
eonvaincante, est menee tambour battant
dans un style epure d'une parfaite efficacite.

L(lUis Xv, Iibcrtiu llIalgre lui
par Maurice Lever,
Paris, Payot, 2001,216 p., 210 F:

Portrait de groupe: celui des deputes et senateurs de la Ille Republique confrontes soudain a la
detaite et a I'ambition de Petain. Au-dela des requisitoires, des legendes et des prejuges.

Ces hommes politiques qui ont choisi Petain

E
ncore un livre
sur Ie 10
juillet L940 :
la cause n'est

elle pas entendue ? Ce
jour-lii, la majorite des
'parJementaires fran~ajs
decide de sa border Ie
regime ct de remettre
Ie pouvoir a Petain. La
liUerature foisonne,
tan tot bienveillante,

tantot accablante, pas toujours liberee des
jugements de valeur.

Olivier Wieviorka substitue aux kgendes
ou aux interpretations orientees Ie regard
precis et vif de I'historien. S'appuyant sur
des sources inedites ou peu exploitees, iJ suit
pas a pas J'itineraire de ces hommes poli
tiques pour nous montrer, clans un fascinant
portrait de groupe, comment ils sont passes
de l'acceptation de Petain au rejet de Vichy.

II replace Ie vote du 10 juillet dans son
contexte, ceJlIi du traumatisme de la dCfaite,
mais surtout dans Ie temps plus long de I'e
puisement du regime, des lancinants appels
ala r€forme des annees 1930, du eomporte
ment sclerose d'bommes prisonniers de leur
Jegalisme et des rites parlementaires. II s'in
terroge ensuite sur leur devenir. C'est Ie
sujet du livre: moins I'itineraire des grandes
figures que les trajets de ces parlementaires
ordinaires qui cheminent, pour une mino
rite, vers la Collaboration, pour quelques
uns, plus nombreux qu'on ne I'imagine, vers
la Resistance, parfois apres un detour par
Vichy.

Et l'on apprend que ces representants
sont ... representatifs des Fran~ais ! Le vote
du 10 juillet ne conditionne pas plus les
engagements 1Iiterieurs des parlementaires
qu'un premier elan vers Ie Marechal ne fait
de tous les Fran~ais des collaborateurs.

Le tableau de la France de Vichy se com-
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plete ainsi utilemcnt d'une nouvelle et
grande €tude d'histoire politique. Sans cher
cher a rehabiliter ces hommes dont les fai
blesses sont patentes, Olivier Wieviorka fait
apparaltre leurs motivations, multipliant les
nuances. II nous demande de les regarder
avec Ilicidite.

11 eonclut, en refusant la contrition syste
matique, que la representation nationale, a
I'image de la France, aI'exception d'un petit
nombre de convaincus, « ne s'est pas si mal
com portee », meme s'il a fallu bien c1u
temps pour que la prise de conscience soit
reelle.

Les O..p'hcljl1S de III Republique.
Destinees des deputes ct senatcu..s
fraU\;llis (f 940·194S)
par Olivier Wieviorka,
Paris, Le Sellil, 2001, 459 p., 160 E



ARISTOCRATIE ET POUVOIR.
U ROLE DU CHATEAU

DANS LA FRANCE MEDIEVAL[

par Andre Dehord,
Paris, Picard, 2000,238 p., 300 F.

A ndre Bazzana et Jean-Michel Poisson n'ont
pas menage leurs efforts pour preparer I'e

dition posthume du dernier livre d'Andre
Debord, historien de la societe feodale en Cha
rente.

L'hislOire de la construction des forteresses
apres l'An Mil, de l'affirmation d'une seigneuric
chatelaine el de son integration, apres 1150, dans
les principautes feodales, est connue depuis
longtemps dans ses grandes lignes, C'est I'inter
pretation de ce phenomene qui est aujourd'hui
sou mise adebal.

Andre Debord defend la these d'une « revolu
tion feodale » et fait, classiquement, du chateau
Ie centre de l'organisation sociale. Autour de lui
se constitue la seigneurie, forme coutumiere
d'encadrement des hommes, pendant que se
nouent, dans ses murs, de nouveaux rapports
sociaux au sein de !'aristocratie,

Ce livre vaut toutefois moins comme contribu
tion a l'epuisante controverse sur Ja « mutation
de I'An Mil» que comme tableau concret de la
« vie de chateau» a I'epoque feodale.

II nous rappelle que l'histoire castrale
eonceme aussi l'architecture et les techniques de
fortification, les cadres et les modes de vie.
Grace ala confrontation methodique des textes
et de I'archeologie, on per~oit mieux aujourd'hui
I'organisation interieure des chateaux et l'agen
cement des espaces domestiques, divises par des
cloisons mobiles aujourd'hui disparues.

Au total, un livre suggestif et stimulant. Un
texte clair et agreable alire, admirablement iJlus
tre, appuye sur une tres riche bibliographie.

LIVRES

BErES ET HOMMES
DAMS LE MOMDE MEDIEVAL.

U BESTIAIRE DiS CLUCS DU V' AU XII' SIECLE

par Jacques YoiscnCl,
preface de Jacques Le Goff,

TurnhoUl, Brepols, 2000, 535 p., 57 euros.

L 'animal est sans conteste !'un des objets les
plus nouveaux de I'historien de la fin du xx'

siecle, Dans un ollvrage pionnier de 1984, Robert
Delort avait privilegie \'histoirc des animaux eux-
memes.

Jacques Voisenet prolonge ces recherches en
efudiant, dans Ie cadre de la culture et des menta
lites medievales. les rapports entre l"homme et l'a
nimal, en cherchant a comprendre quelles fonc
tions I'Momme assignait alars al'animal.

Fonctions essentielles I Comme Ie dit Jacques
Le Goff dans sa longue preface : « C'eSf un
repoussoir, un miroir, un ennemi ef un allie. C'est
un instrument capital dans la quete de soi-meme
de l'homme, une piece essentielle de l'humanisme
medieval. "

Dans une premiere partie, !'auteur dresse I'in
ventaire dcs animaLLx, en mettant en lumiere la
maniere don! Ie Moyen Age les c1assait et les
ordonnait. Ainsi la distinction entre animaux reels
et animaux imaginaires n'existe pas, meme si les
monstres sont rejetes aux con fins du mondc
habite! CMaque animal fait I'ob.jet de jugement de
valeur (valorisation des lions et des elephants,
mepris pour les betes rampantes et les insectes),

Comment I'animal se manifeste a I'homme,
c'est I'objet de la deuxieme partie du livre. Vu les
sources disponiblcs (les vies de saints sont une
vraie menagerie !), on ne saurait s'€tonner de voir
ici privilegies les prodiges, les miracles, les reves et
les visions.

« La bete requisitionnee ", ainsi s'inlitule la
dernicre partie de l'ouvrage. Ou comment I'ani
mal devient un outil ideologique au seJVice de I'E
glise. II sert d'jJlustration morale (la cigogne est

Le peintre et I'arpenteur.
Images de Bruxelles at de
I'anclen duche de Brabant

2000, 24,5 x 29,7 em, 326 p.
ISBN 2-87193-272-7
35 € (1.412 BEF)

Le Temps du Train.
175 ans de chemins de fer,
75e anniversaire de la SNCB

2001, 24 x 33 em, 480 p.
ISBN 90-5867-116-X
73 € (2.945 BEF)

..
Banqoe

l.3a GuUure via 7Jexia

Depuis 41 ans, Ie Credit Communal incarne dans Ie paysage
beige une image culturelle tres forte,
Une strategie qui a imprime un cote societal ala banque et qui
a contribue a la rendre pius proche des gens, dans tous les
milieux. Une fa~on intelligente, et creatrice d'emploi, d'assumer
ses responsabilites sociales et culturelles.

AUjourd'hui, Dexia Banque a pris Ie relai. La banque a change
d'e nom, un grand groupe international est ne, mais sa volonte
de poursuivre une politique culturelle ambitieuse n'a pas varie,
Decouvrez Ie nouveau catalogue de nos pUblications les plus
recentes sur internet (www.dexia.be) ou en nous contactant:

Dexia Banque, Aclivites cu'ltureites RC 6/5
Boulevard Pacheco 44 aB-1000 Bruxeltes
(h~l.: 00.3212.222:.41.12; fax: 00.32/2,222.57.52).
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une mere exemplaire). II est allssi une arme au
service du pouvoir (Clovis est lie tlyX animaux les
plus nobles) et de la publicite de l'Eglise.

Une belle piece ~ verser au dossier de l'histoire
des mentalites. Apres cette lecture, eonclut
Jacques Le Goff, « on ne pourra plus concevoir Ie
Moyen Age sans les animaux ~t sans qu'a cOte
d'Adam et Eve un autre couple cssentiel appa
r<lisse : I'homme et l'animal ».

Notes a profusion, bibliographie eomplete,
indi,;x, illustrations, ce livre dense fait honneur Ii
l'edition scientifique belge_

HISTOIRES D'ESCLAVES
DANS LA PENINSULE IBERIQUE

par Alessandro Stella,

Paris. EdItions de )'EHESS, 2000,

211 p., l45 F.

M aria Josepha Rosa de Lima, Manuel de
Amat y Berrueta, Anton Zape __ . Chaeun

des chapitres du demier livre d'Alessandro Stella
s'ouvre de maniere saisissante sur un nom propre.
« Pour appeler par leur nom des personnes trai
tees com me des objets de commerce, des prix de
mmche, du betail marque au fer. »

Ce choix d'ecriture n'est evidemment pas seu
lement inspire par la compassion: en faisant I'his
toire des esclaves et non de l'esclavagisme dans
l'Espagne et Ie Portugal de I'epoque moderne,
l'auteur rend a ceux que les maitres voyaient
comme des « instruments dotes de voix » une
parole, celie d'acteurs a part entiere.

Specialiste de I'histoire des hl1mb'es et des
opprimes, auteur d'un livre remarque sur la
revolte des Ciampi a Florence en 1378, Alessan
dro Stella recuse une histoire de l'esclavage qui,
en traitant les hommes comme des masses stat is
tiques, reproduirait, d'une certaine fagon, le
mepris des maitres, dans une societe ou les escla
yes representent une forte minorite (peut-etre
10 %) de la population.

Adoptant les methodes de la micro-histoire ita
lienne, il exploite des fonds documentaires excep
tionnels, comme les archives diocesaines de
Cadix, eclairant des trajectoires individuelles.

On lit avec fascination comment les prelats des
tribunaux ecclesiastiques, eux-memes grands pro
prietaires d'esclaves, demelent avec minutie (et
mauvaise conscience ?) des affaires de mariages,
d'heriwges, de mauvais twitements qui mettent
en cause des esclaves.

Or ceux-ci se defendent parfois : tel est
eondamne parce que, fiance a une jeune femme
qu'il croyait libre, ilia rejette la ctecouvrant
esclave et, de fureur, lui taillade Ie visage; une
ancienne esclave, affranchie par son maItre, se
retrouve ala fin de sa vie posseder elle-meme plu
sieurs esclaves noirs...

Avec precision et rerenue, I'autem raconte
ainsi des histoires de torture et d'amour, de travail
et de mepris, de metissage parfois, qui montrent
combien la distinction entre libre et non-libre etait
moins tranchee que les theoriciens espagnols du
« sang pur » l'tluraient souhaite.

Une belle le<;on d'histoire, mais aussi un essai
profondement attachant.

COMEDIENNE, DE MADEMOISELLE MARS
ASARAH BERNHARDT

par Anne Martin-'fllgier,
Paris, Le Scuil, 200 1,409 p., 138 F.

Comedienne ... mot de passe pour les reyes de
talent et de gloire_ Dans I'imaginaire actuel, it

se confond volontiers avec star, mot apparu vel'S Ie
milieu du x.rx< siecle.

Se met alors en place un processus de starisa
tion de la comedienne, fascinante ~ la scene
comme a la ville. Alors que Ie succes d'Adrienne
Lecouvreur ne suffit pas Ii lui valoir en 1730 un
enterrement de chretienne, en 1923 Sarah Bern
hardt, elle, a droit Ii des obseques quasi nationales.
C'est dire Ie ehemin pareouru dont I'auteur, qui
comble ainsi un vide historiographique, suit les
meandres, entre rejet et integration.

I! mene de I'opprobre d'un metier, souvent assi
mile a la prostitution, Ii la respectabilite par
embourgeoisement, voire a I'adultltion jusqu'a
I'exces. L'imposante masse d'archives etudiees
devoile les exigences auxguelles doivent se plier
1es comediennes: leur beaute, la magnificence de
leurs costumes, Ii leur charge, participent autant
que leur talent a lEur reconnaissance.

Celle-ci su it trois phases: monter sur les plan
ches, eblouir, durer. Enfants de la balle, filles pau
vres en quete d'ascension sociak, apprenlies du
Conservatoire par vocation, toutes doivent faire
face Ii des conditions de vie eprouvantes : contrat
de corveables amerci, maigreur et irregularite des
cachets, tournees epuisantes, laui d'un public
indiscipline, salles de fortune, loges glaciales...

A travers une riche galerie de portraits, l'histo
rienne redonne vie aces femmes, les unes encore
presentes en nos memoires, Mile Mars, Mile
George, Rachel, les autres oubliees, telle la dynas
tie des Brohan.

Cette histoire des comediennes, plus sociale
que culturelle, est aussi celie du fonclionnement
des theatres d'alors, ala fois codine et anarchique.

VERDI ET SON TEMPS

pHr Pierre Milza,
Paris, Perrin, 2001, 555 p., 199 F.

I I est plusieurs fa<;ons d'aborder Ja belle biogra
phie de Giuseppe Verdi que nous propose

Pierre Milza. Les amateurs d'opera y suivront avec
interet Ie n~cit de la formation musicale du maitre
de Busseto, les elapeS de la carriere de celui qui
allait devenir Ie plus celebre des compositeurs
d'art Iyrique en Hal ie, lEs rares echecs (Simon Boc
canegra, TraY/ala), les succes ct Ie plus souvent les
triomphcs d'ceuvres consacn~es pour la plupart
par la posterite.

lis y decouvriront aussi, en toile de fond, une
presentation de la pratique sociale de I'opera dans
t'Italie pre et post-unitaire (avec son public moins
populaire qu'on a bien voulu Ie dire pour ce qui
est de la frequentation des grands theatres, Scala,
Fenicc, San Carlo).

Toutefois, l'essenticl n'est pas la. C'est dans Ie
rapport du musicien avec son temps, et en parti
culier avec Ie processus du RisorgimenfO, que
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reside I'interet principal du livre. On y perc;oit
I'admiration initiale d'un Verdi pour Mazzini tres
critique a I'egard de la production lyrique de son
temps et appe/ant de ses vooux un opera realiste et
social.

Pierre Milza ne tait pas certaines ambiguHes de
Verdi cornme cel)e qui Ie conduit adedier a l'ar
chiduchesse d'Autriche la partition de Nabucco. Il
montre bien comment I'opera de Verdi devint Ie
support des aspirations nationa)es italiennes tant
par la volante du compositeur que sous I'effet de
la reception du public, Verdi finissant lui-meme
par repondre a une altente de celui-ci. On y voit
egalement Verdi participer aux premiers pas du
jeune Etat-nation, repondant a la sollicitation de
Cavour lorsque celui-ci lui propose d'entrer au
Parlement, candidature qui devait creer, selon lui,
« une f0l1e impression surl'imagillalio/1. de nos col
legues d'lfalie m.erid;onale, sur lesquels Ie genie arl;s
lique exerce plus d'influence que ~ur celie des habi
lanls de la vallee rlu PO ».

Si ce livre foisonne d'informations sur Ie
contexte politique, socia) et culture) de I'Italie du
XIX' siecle, l'homme Verdi ne disparalt pas pour
flutanl. Il retrace )'itineraire d'un homme cruelle
ment marque par la perle de ses deux en1'ants et
de sa premiere epouse et domine ensuite par la
passion qui Ie lia a la cantatrice Giuseppina Strep
poni, faisant fi de la reprobation de son entourage
provincial.

Pierre Milza restitue la foree d'un destin mis au
service d'un ideal politique et artistique.

LIVRES

SOUVENIRS ET VOYAc.E5

par Andre Gide,
Gallimard, « Bibliotheque t1e la Pleiade», 200].

1 468 p., 390 F.

U ne fois de plus, la PJeiade nous enchante
d'une tres belle edition de textes parfois dif

ficiles a trouver. Sous Ie titre assez plat de Souve
nirs el voyages, edition presentee, etablie et anno
tee par Pierre Masson, il s'agit de quelques-uns
des ouvrages majeurs d'Andre Gide : Si Ie grain ne
meUJ1 (f(~cit au tobiographique, dont la premiere
edition date de 1926), Voyage au Congo et Le
Relour du Tchad (qui contiennent Ie requisitoire
retentissant contre les compagnies concessionnai
res exploitant la main-d'oouvre indigene), Relour
de I'URSS etRerouches ii 111011 « Rerour de I'URSS»
(qui marquent la rupture de Gide avec Ie commu
nisme).

Le volume contient d'autres textes, moins
connus, mais toujours passionnants. Ainsi ses Sou
venirs d.e 10 cow' d'assises, datant de 1912, quand
I'auteur, designe comme jure, decrit loute une ses
sion du tribunal de Rouen.

It met en evidence a la fois Ie serieux et la
bonne volonte de taus eeux qui cooperent aux
aetes de justice et, en meme temps, les dysfonc
tionnements d'un systeme trop rigide, dans lequeJ
les jures sont obliges de mentir dans leurs repon
ses a certaines questions pour proportionner au
mielL'; - ce aquoi ils ne parviennent pas toujours
- la peine au delit ou au crime.
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LIVRES

US DREYFUSARDS
SOUS L'OCCUPATION

JEAN UCANUET.
LE VOL DE L'ALBATROS

Les anciensdreyfusards, ceux du moins qui sur
vivent au temps de la Seconde Guerre mon

diale, sont devenus dans leur grande majorite des
« coliabos » ; inversement les resistants, eux,
etaient bien souvent d'anciens antidreyfusards :
telle est la these de Simon Epstein.

Celui-ci, loin de juger paradoxal cette espece de
chasse-croise, estime, au con traire, qu'il est
logique. C'est I'antimilitarisme et Ie pacifisme qui
ont entraine les dreyfusards dans Ie camp de
Petain, et jusqu'a l'antisemitisme.

Au passage, !'auteur egratigne un certain nom
bre d'historiens franc;ais qui ont eu la naIvete de
parler des « deux France» (Ja France republicaine
et lalque, la France catholique et contre-revolu
tionnaire), en laissant entendre que ces historiens
ont invente deux camps invariables, genetiques,
representes par les memes personnes.

Demarche etrange ! Au moment de l'Occupa
tion, les grands noms du dreyfusisme ont disparu :
Scheurer-Kestner, Bernard Lazare, Clemenceau,
Langlois, Laborie, Jaures, Peguy, Anatole France,
Octave Mirbeau, Ie colonel Picquart, Severine,
Lucien Herr, Durkheim, Andler, et tant d'autres.

Ceux auxquels s'interesse Simon Epstein sont, a
peu d'exceptions, des obscurs et des sans-grade-de

par Simon EpsteIn,
Paris, Albin Michel, 2001, 360 p., 140 F

par Philippe Priol,

Caen, Edilions Maitre Jacques, 2001. 314 p., 150 F.

Ne dans une modeste epicerie de la banlieue
rouennaise et pur produit de la meritocratie

republicaine, Jean Lecanuet (1920-1993) demarre
a vingt-cinq ans une carriere fulgurante. Membre
de plusieurs cabinets ministeriels, depute puis
senateur de la Seine-Maritime, min istre, maire de
Rouen pendant un quart de siecle, il affronte de
Gaulle a ['election de 1965 et rc;ste la figure
emblematique du MRp, Ie grand parti centriste de
I'apres-guerre.

Au cceur des pires turbulences politiciennes, il
ne renia jamais son ideal de chretien social, acquis
a travers son milieu familial, ses etudes de philo
sophie et l'i.nfluence de personnalites comme
Robert Schuman ou Jean Monne!.

I Partisan convaincu de I'Europe, il fut aussi eloi-
gne du marxisme athee que de la droite tradition
nelle et ne pardonna ade Gaulie ni sa conception
personnelJe du pouvoir ni ses reticences devant la
construction europeenne.

Grace aPhilippe Prio] qui fut son conseiller cul
turel et sa '( plume» durant les onze dernieres
annees de sa vie, on decouvre un homme tres dif
ferent de l'image un peu fade que l'on conserve de
lui habituellement, celle d'un gentleman au SOll

rire hollywoodien.
La minutieuse enquete menee par l'auteur res

titue 11 Jean Lecanuet sa veritable dimension, celie
d'un homme energique et d'un idealiste. Sans dis
simuler ses erreurs et ses faiblesses.

par Jotl Kolek el Pierre Rigoulot,

Paris. J.-c. Laltes, 2000,

450 p., 175 F

LE SIECLE DES CAMPS

Les pages les plus pathetiques sans doute res
tent celles qui, dans El nunc manel in Ie, ont trait
aux relations conjugates entre Andre Gide et sa
femme Madeleine, « ce drame constant, latent,
secret, essentiel. .. », ce mariage faux mariage, ce
faux amour vrai amour, que l'ecrivain s'efforce
d'analyser au scalpel apres la mort de son
epouse.

Vie privee et vie pubJique nouees, lucidite et
Jiberte de jugement, ecriture tres contr61ee ... On
comprend mieux en lisant ces pages l'admiration
des uns et I'exasperation des autres de ses
contemporains.

L'edition critique, 11 laquelle ont collabore
Daniel Durosay et Martine Sagaert, fort soignee,
est tres eelairante. Les notes et notices sont com
pie tees par un index des noms de personnes, de
lieux, et des titres d'ouvrages. Livre indispensa
ble a la bibliotheque de l'honnete homme.

I I est assez surprenant qu'il ait fallu atlendre les
dernieres semaines du sieele pour voir publier

en franc;ais Ie premier ouvrage de synthese sur
l'histoire des camps de concentration, ce pheno
mene si caracteristique du XX" siecle.

Instaures pour la premiere fois 11 Cuba en
1896 sous Ie terme de « reconcentration » par les
occupants espagrrols en lutte contre les Cubains,
repris par les Anglais lors de la guerre des Boers
en Afrique du Sud en 1900 - qui voit I'appari
tion de I'expression « camp de concentration» -,
transformes par les Allemands en centres d'ex
termination, les camps de concentration ont ete
Ie signe distinctif des regimes totaJitaires.

C'est dans la Russie sovietique que Ie pheno
mene a connu sa premiere application generale.
Des 1919, la Tcheka (police politique) distingue
cinq types de camps: de prisonniers de guerre,
de travail, de transit, de concentration ordinaire,
adestination speciale. Les fonctions principales
en sont deja la punilion et l'isolement, la reedu
cation par Ie travail, l'elimination et ['extermina
tion.

Le 10 juillet 1934, Staline institue I'adminis
tration centrale des camps, Ie Goulag, organise
en vastes complexes qui ont vu passer plus de 15
millions de personnes - et dont plusieurs
millions ne sonl pas revenus.

Les nazis developpent Ie modele et inventent
Ie camp d'extermination en ereant sur Ie terri
toire polonais six centres de mise amort indus
trieJle par chambres 11 gaz, destines principale
ment au genocide des Juifs et des Tziganes et qui
ferant plus de 5 millions de victimes.

Si 1a defaite de l'Allemagne et du Japon a mis
fin aleurs systemes concentrationnaires, celui de
l'URSS a essaime dans Jes pays a regime com
muniste, apres 1945 en Europe, apres 1949 en
Asie (Ie Laogai chinois) et apres 1959 a Cuba.

C'est un ouvrage fondamental, et d'une
implacable rigueur, sur l'une des modalites de
l'inhumanite totalitaire que nous livrent Joel
Kotek et Pierre Rigoulot.

Le
siE!Cle
des~
camps
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I'Affaire, qu'ils onL vecue entre vingt et trente ans.
La grande date de leur vie ne fut pas Ie dreyfu
sisme mais pour la plupart la Grande Guerre,
matrice d'un pacifisme de gauche qui en portera
certains vers Petain.

Un pacifisme qui n'affecte pas seulement les
anciens dreyfusards : Marcel Deat, Gaston Ber
gery, Jacques Doriot, etaient il peine nes en 1898.
Laval lui-meme, ancien socialiste, n'avait que
quinze ans au fort de l'Affaire (il est ne en 1883).
On reste perplexe devant la correlation entre
dreyfusisme et Collaboration presentee par I'au
teur comme une necessite logique.

Quant 11 la theorie des « deux France », que
Simon Epstein croit avoir demythifiee, elle ressor
tit aI'histoire des idees, et non al'histoire des per
sonnes : nul n'appartient de fa<;on intangible aun
camp ou aI'autre. Le « dictionnaire des girouet
tes» n'a cesse de s'enrichir, sans remeltre en cause
les deux systemes de pensee issus de la Revolution
et de la Contre-Revotution.

Ce qui est proprement antidreyfusard 11 Vichy,
ce n'est pas son personnel poJitique, ce sont les
decrets memes de la Revolu tion nationale : dou
ble Statut des Juifs, dissolution des « societes
secretcs », fermeture des ecoles normales d'insti
tuteurs, dissolution des centrales syndicales, etc.

Sans oublier Ie mot de Maurras, intangible sou
tien de petain, pourfendeur des Juifs et des Resis
tants, a l'issue de son proces qui Ie condamne, cn
1945, ala reclusion perpetuelle : « C'est la revan
che de Drcyfus ! »

•

CONSTANTINOPLE.
DIE BYZAHCf. A ISTAHBUL

pm Slcphane Ycrasimos,
Paris. Editions Place des Vlctoircs, 2000. 400 p., 295 F.

V OiCi un des plus beaux livres, et des plus
complets qui aient ete ecrits sur Istanbul

Constantinople, la ville imperiale a la limite de
l'Europe et de J'Asie.

Comme la charmeuse aux multiples noms,
Sl.ephane Yerasimos concentre en lui plusieurs
cultures, plusieurs manic res d'apprehender Ie
monde : grecque, turque. fran<;aise, stambouliote
en un mot ... Mais il est aussi architecte et urba
niste, historien, editeur.

Constantinople, c'est d'abord un sitc comman
dant un ensemble forme par les deux detroits,
Bosphore et Dardanelles, et la mer de Marmara
qui les separe. Comme il est logique (mais per
sonne ne I'avait fait aVilnt lui), Stephane Yerasi
mos envisage les ciles successives qui ont exerce
ce commandement ; cela va de Troie, deux mille
naires avant notre ere, a Edime, dechne seule
menl depuis 1876, en passant par Bursa, Iznik ...

L'auteur reflechit en historien sur Ie choi>: des
sites et des monuments, sur les intentions qui ont
preside a leur installation. L'exempJe classique
est celui de lil mosquee du Conquerant (Mchmet
II) qui fit aussi batir la son mausolee : edifiee sur
I'emplacemenl de l'eglise des Saints-Ap6tres ou
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reposai t Constantin, elle souligne avec eclat line
continuite entre les empires romain et ottoman.

Si Ie livre n'hesite pas a prendre ses racines
dans Ie terreau legendaire de Troie, il ne neglige
pas non plus les dernieres f1oraisons de rart olto
man, sous Ie signe d'une vcritable dynastie d'ar
chitectes d'origine armenienne, les Balyan, qui
donnerent 1l Istanbul, 11 I'ere des reformes, un
etrange visage mele de modemite occidentale et
de tradition ottomane, avec telle mosquee neo
gothique.

Cela aussi, c'est Istanbul, cette capacite d'ac
cueil et d'absorption, dans une elegance que rien,
semble-t-il, ne pourra rompre, fruit d'une histoire
dont I'intensite et la duree n'ont guere leurs
pareilles en ce monde.

HIMDIYVA.
MYSTIQUE ET CRIMIHELLE (17'.1.0-1798)

par l3ernardl-Jeyberger,
Paris, Aubier, 200 l. 456 p.. t59 F

B ernard Heyberger, spec,ialiste des. chret!e~s
d'Onent au XVI'-XVIW slecle, nous livre lCI I'e

I tonnante, voire troublante histoire de Hindiyya
'Ujayml. Edifiante en effet, dans Ie climat de
suspicion qui entoure certaines experiences mys-
tiques contemporaines, que la vie de cette reli
gieuse chretienne maronite originaire d'AJep, en
Syrie du Nord.

Sujette il des visions et extases des l'enfance el
soulevant les passions autour d'elle, elle fonda it
Bkerke, dans Ie Kisruwan, un ordre voue au culle
du Sacre-Cceur, avant de voir sa carriere de sainte
ruinee par des accusations de tortures et de meur
tres.

Pour decrire historiquement la derive d 'une
charismatique devote en despote crimineHe, I'au
teur procede ~l une passionnante mise en scene
des mutations socio-culturelles et politiques qui
traverserent les communautes maronites au XVlll'

siecle, entre AJep et la montagne libanaise.

HISTOIRE DES GAUCHERS.
DES GEMS A L'EMVERS

par Pierre-Michel Berlrilnd.
Paris, Imago. 2001,254 p., 135 F.

L a Venus de Milo est nettement droitiere » :
« cette affirmation peremptoire est signee
d'un certain docteur Rollet, dans une savante
erude consacree en 1902 11 ,< l'homme droitier et
l'homme gaucher ", veritable condense de tous Ies
prejuges discriminatoires de l'epoque 1l I'egard
des gauchers.

Le livre de Pierre-Michel Bertrand raconte
}'histoire de celte minorite qui, depuis les origines
de I'humanite, a ete parfois toleree, parfois (rare
ment) admiree, Ie plus souvent meprisee.

Le vocabulaire fran~ais et celui de la plupart
des langues indo-europeennes traduisent aujour
d'hui encore I'opposition entre la droite et la gau
che, et La valorisation de la premiere: J'homme
droit et adroit s'oppose a j'individu gauche, voire
sinistre (du latin sinister, gauche) qui ne peut que
devier du droit chemin.

Dans la plupart des mythologies et dans la tra
dition judeo-chretienne, les gauchers sont des
ilnonnaux qui menacent Ie monde que Dieu a
voulu « dextral ". 11 convient done de veiller des
l'enfance a contrarier Ie gaucher et a en faire un
droitier quoi qu'iJ en coute.

Toutefois, au Moyen Age, les gauchers sem
blent bien avoir profite d'une large tolerance.
C'est avec la Renaissance et Ie debut de la « civili
sation des mceurs " que les choses commenccnt a
changer. En 1530) " date fatidique dans I'histoire
des gauchers ", Erasme publie sa Civilile puerile
dans laquelle il interdit absolument I'usage de la
main gauche ala place de la droite. Jean-Baptiste
de La Salle, dans ses Regles de la bienseance et de
la civililc! chretienne (1703), aI'usage des freres des
Ecoles chretiennes, ne fera que reprendre et dur
cir les le~ons d'Erasme.

II est vrai que J'hegemonie droitiere a long
temps pour limites Ie faible niveilu de scolarisation
de la population. C'est pourquoi elle ne prend son
plein effet qu'au XIX' siecle avec I'extension de
I'enseignement, cependant que les savants deve
loppent un discours de plus en plus delirant sur la
« gaucherie ", signe evident de degcnerescence et
d'inferiorite raciale, et sur la necessitc absolue de
I'etouffer des l'enfance.

Discours et pratiques commencent aevoluer au
debut du x:x< siecle, mais il faut attendre les
annees 1960 pour qu'on en arrive peu a peu a la
situation actuelle Oll Ies gauchers (un cinquieme
de la population) sont enfin libres d'assumer leur
difference.

On apprend beaucoup a la lecture de ce livre
original sur la difficile victoire d'une minorite face
aI'intolerancc et ala betise.

LES QUARANTE JOURS
DE BLUM

pilr Jean-Michel Gaillard.
Pilris, Perrin, 2001, 316 p., 129 f

Jean-Michel Gaillard avoue d'emblee sa pas
sion pour Leon Blum. II a ecrit pour la television
Ie scenario et les dialogues de Therese et Leon.
Cet ouvrage lui aussi s'interesse a la sequence
chronologique qui s'etend du premier tour des
elections du Front populalre, Ie 27 avril 1936, aux
debuts du gouvernement Blum, precedant I'ac
cord Matignon, Ie 7 juin : ces semaines en creux,
entre victoirc electorale et investiture, peu etu
diees, et pendant Iesquelles tout peut se jouer.

On suit Blum aux prises avec la situation inter
nationale, avec ks caciques des partis de gauche
en vue de 1a formation de son ministere, avec
bient6t la plus formidable vague de greves que la
France ait connue, avec ta Chambre des deputes
enfin, ou une droite s'acharne contre Ie socialiste
et Ie Juif - " Pour la premiere fois, ce vicux pays
gallo-romain sera gouverne par un Juif ", s'em
porte Xavier Vallat lors de la seance d'investiture
ala Chambre des deputes, Ie 6 juin.

Pour peindre ces « quarante jours ", Jean
Michel Gaillard s'appuie sur une tres riche docu
mentation : articles de journaux, discours,
mcmoires, etc., don! il propose de nombreuses
citations.
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LA VIE RELIGIEUSE DANS LES CITEs
GRECOUES AUX VI·, V· ET IV· StECLES

par Michel Fauquier el Jean-Luc Villelle,
Pans, Ophrys. 2000, 448 p., 160 F.

Ce manuel reussit ce que peu parviennent a
faire : presenter son sujet en rcspectant 1a diver
site des approches, en ne rectuisant jamais les
questions difficiJes aun schematismc caricatural,
en tenant compte dc revolution de l'historiogra
phie sans ceder i\ la mode. Un manuel particulie
rement recommandable, bien informe, large
ment illustre de textes et de plans.

L'ISLAHDE MEDIEVALE
par Regis Boyer,

Paris, Les Belles Lellres, 2001, 274 p., 95 F.

Au-dela des images convenues sur les Vikings,
il y eut, au Moyen Age, un « miracle islal1dais » :
une societe sans prince ni roi, vivant de la peche
et du commerce, e( developpant une litterature
extraordinaire, sans aucun equivalent en Occi
dent, celIe des sagas et de la poesie scaldique. On
apprend beaucoup a la lecture de ce petit
ouvrage riche et attrayant.

VIFS HOUS SOMMES, MORTS HOUS SEROHS.
LA RlHCOHTRI: DES TROIS MOATS n DES TROIS Vlrs

DAHS LA PEIHTURE MURALE lH FRANCE

par Ie Groupe dc recherches sur les peillLures muroles,
Vend6me, Le Cherche-Midi, 2001. 176 p., prix non indo

Selon la legende medievale des trois morts et
des trois vifs, trois jeuncs et riches seigneurs ren
contrent un jour trois cadavres, salutaire avert is
sement sur ia necessite de se convertir en previ
sion de la mort ineluctable. Elle a donne
naissance, au Moyen Age, ade nombreuses pein
tures murales dont Je present livre offre pour la
premiere fois, dans Ie cadre de la France, une
etude exhaustive.

AUX ORIGIHES IDEOLOGIOUES
DE LA REVOWTIOH.

.OURHAUX n PAMPHLETS 11 RENNES (1788-1789)
textes present0s pl1r Roger Dupuy.

Presses universiLaires de Rcnne:;, 2000, 502 p., 185 F

Avec une introduction de Roger Dupuy, qui
rappelle Ie role capital joue par la Bretagne et,
plus precisement, par Jes bourgeois et les etu
diants en droit de Rennes dans les debuts de I'e
branlement revolutionnaire entre novembre
1788 et fin fbrier 1789, ce livre fournit Ie texte
de plusicurs pamphlets publies alars par certains
membres du tiers-etat.

GREHOBLE, '940-'944
par Pierre GiolillO, Paris. Perrin, 2001,495 p.. 159 F.

PARIS, 1940-1944
par Jean-Paul Coinlel,Paris. Perrin, 2001, 335 p., 149 F.

Ces deux solides monographies permettenl de
confronter les aspects nationaux aux realites
locales. Dans un livre fonde notamment sur Ie
depouillement des ilfchives de l'Isere, Pierre
Giolitto evogue Grenoble durant les annees
sombres. Jean-Paul Cointet, pour sa part, se pen
che sur Paris SOLIS la botte allemande.
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grande rigueur chez les webmest·
res d'outre-RhiJl et d'une grande
generosite dans Ja mise a disposi
tion du public des documents.
Les aspirants a un poste de
recherche ou a une bourse d'aide
it la recherche iront vers la
rubrique «postes ». Les specialis
tes consulteront la bibliographie
et Ja liste des colloques et exposi
tions.
http://_.mhto.i!

Un departement de I'universite
de l'Oklahoma se consacre a la
science dans Ie mondl islamique,
I1ttp·{lww'>iol.Qu.edulr,lnm5ci

Memorial pour les traducteurs
du savoir des Arabes : Adelard dl
Bath et Constantin "Africain. etc.
http-//poar>ormTll un ..-paris] tTl'
,APHGiNWPh 1m I
http:.'1ww.... blltn CI .,,~ BRLSI·'
adelon:! ,Iltm
I1ttp·//w_.bri llnn·CtJ.CGm/s ofd
COMtanl" t'~e...,mTlcl]f1

• La bibliographie (internatio
nale) de '1IIIdecinlllll8dievale
r. IP:llww....umm.maln . dLl/
mcrJl Q/ Illlio I

La gloire scientifique de l'islam
dans un site retenu comme refe·
renee par I'Encyciopedia BriLan
nica. ExceUentes pages d'un portail
arabe en franl(ais.
http'flu r$.e~l! cllrl1/tenttl1co,l
1I1deJl.lTtml#~ci'l

http.l/kdalmop"ldll.cClmf~ci ~
s<;lences IUp

Pour ceux qui craient que J'his
toire des sciences s'interrompt
entre Antiquite et Renaissance,
une page de vulgarisation sur la
science arabe et la trace d'une
remarquable exposition de la BNF.
hltp:lfl".......... un ·b'C5I.tri
vulgoris.c 0 / kistolrn
http://www.bl.lf Ir/wel1-hntl ;(po~i
UJ'tDil'5fi JI..htm

Nicolas Oresme (XlV' siecle) sur
J'astrologie et Nicolas Oresme et
Jean Buridan (XlV' siecle) sur Ie
mouvemcnt diume d Jla terre,
nttp ·I.!OJra frr .frldacurnJ
a3c~s . ,tnml
htfpJ/gron .obt.-amf. /c ~cl

dsnlPsouffrin 0 m Burldon
w Kllncks; -cle_, 993 hMI -

A voir absolument, deux annuai
,es des mathematiciens et des
medecins arabes et de l'islam
qU'on peut retrouver dans une
excellente compilation de signets
sur la science medievale.
I1np~/l_w-gro"p$.dcs. t d.cc
uk/-hi torvl1nd Arobs.h ml
hlt]i,l:llwww.Jllm.ml .gO'¥: mdfarnb
b oblhnogmp ~.ntml

h IIp:llm~mb~.aol.c McHelbd
m c:1_ Ildex."lmIHMl!llh

Qui connalt Thomas Bradwardine,
mathematicien et theologien du
XIV' siecle ?
IT p:.liWWWjIOUP· .da.~t-a d a .
'" 1-nut r'l" MatnemQ" i lonsl
BrCldwotdlne.l1tml

En Occident com me en terre d'islam, Ie Moyen Age fut une epoque
d'effervescence intellectuelle.

C'est Ie pont des historiens sur
Ie Rhin. Au-dela de I'aspect insti
tutionnel, cet excellent site rend
compte des activites et des publi
catioIls professionneHes du
domaine germanique et olTre une
approche com men tee des res
sources allemandes et autrichien
nes en ligne pour I'histoire medie
vale et pour I'histoire moderne.
Ces ressources valent une visite :
on en sort avec Ie sentiment d'une

Les tresars de la science medievale

Le site de la Mission historique fran~aise en Allemagne.

Quai de neuf en Allemagne !

Fibonacci, mathematicien italien
du XIII' siecle : inscrivez ce nom
dans un moteur de recherche
pour juger de son incomparable
posterite. lci deux biographies
plutot pour les mathematiciens.
I1tlp.JI~.bc:l cam" ibona c[l
L-Fihcnc c: .html
http !lwww"9n'Jup .des.st

d.acukl- iilD IM.JI malloW" I
Fibol1 c.d .111ml

,B8cle Ie Venerable, eructit anglais I
(Vll'-Vlfl' siecle), est plus celebre
comme saint et chroniqueur que
pour ses travaux seientifiques. Un
acces ades dizaines de reo sources.
~Il .IIwww b world 0 u rinks
hIm

~Anglais Robert Grosseteste
(XIII' siecle) est I'unique objet de
ce grand projet scientifique d'edi
tion de ses textes latins. Le projet
est base a I'universite de Leeds.
La deuxieme page donnee est une
biographie scientifique.
I1ttp:l/ww.....grosse ~Gt .cam
n p:llwww-gnn.lps.dc5 .~t-an .oc
!.Ik/ - hhtorylMatl1 1\"1 ticians/
Gro 5eh:S 11 I

'Roger ,Bacon (XlJI' siecle) : une
biographie philosophique et les
travaux scientifiques.
hI l/hJsto' "Imie. mul "'0 nia.
corn!li IBACQNFR m
trt1p:llwww'll upi.dn. I-and_llc.
uk/-I,r loryrMo.lh ..n ·cian 1

ccn.l1tml

Adressez YOS reoOions et sugg ions 0
do oDl.!! (ybsClul:l

LE CATALOGU,E
COLUCTIF DE FRANCE

Sont ici reunis trois gronds
catalogues, Ie cotologue
des fonds des bibliolheques
municipales, Ie cotologue
8N·Opale Plus et Ie cotologue
du Sys!E~me universitoire
de documentotion. On peut
localiser 14 millions
de documents conserves dons
les principales bibliotheques
municipales, universiloires
el de recherche fran~aises

(interrogotion simple, combinee
ou por type de document).
L'outil est Ires efficace.
Une fois Ie document loco lise,
on 0 occes a 10 fiche descriptive
d'une (ou plusieurs) des 4 000
bibliolheques oyont Ie document
en depot. Seule une louIe petile
minorite des institutions dispose
d'un sile web qui permeHroii de
completer les fiches. Si les URL
sont actives, les odresses
de courrier electroniques
ne Ie sont pas! URL el odresses
ne son I pos toujours a iour !
Un petit menage ne serail pos
superflu.
II est prevu de completer I'outil
par un service de fournilure
de documenls qui permeHro de
demander Ie pret, 10
reproduction, ou la reservotion
sur ploce d'un document
localise. Le reperioire des fonds
est encore en conslruction.
Celui des collections
est pOriiculieremenl simple
d'utilisolion. Au tolol, nous
disposons 16 d'un inslrument
de premiere closse.
http://w_.cdr.brd !r

ISRAEL-PALESTINE
Voila de l'histoire tres

immediate. On esl
reconnaissant ace site pour so
vision equilibree de I'histoire
(I'epopee israelienne et
I'odyssee palestinienne,
presentees en parollele) el pour
so presentotion depassionnee
des documenls et des opinions.
C'esl remorquoble.
http'IIWWoN.b.rcrel-poleuill€!.com
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Fran~ois Mitterrand
« A-t-il converti la gauche au capitalisme ? »

Esprit critique
Serieuses, les informations donnees sur Internet?

La version augmentee du Carrefour de L'Hi5toire locale est en ligne.
Plus de 500 adresses sont desormais presentees dans eet annuaire
dedie aux sites des viBes, des villages, des regions de France.

Nouveaute: un moteur de recherche est disponible au sein du Portail
de L'Histoire pour vous aider dans vas recherches sur Ie web.

Dans Archives ala une, retrouvez chaque mois un article de L 'Hisloire
sur un theme d'actualite. Adressez-nous vos suggestions.

« Oui, Ie revirement de Mitler
rand a ete spectaculaire sur ce
sujet : sa "rupture avec Ie capita
lisme" n'a dure que Ie temps de
quelques nationalisations.
« Apres Ie IJloeage des salai res et
des prLx en 1982, Ie plan de
riguem a ete amorce debut 1983,
et fa gauehe socialiste n'a jamais
relauce d'altcrnative al'economie
de marehe. Elle s'est contentee de
subfilites semantiques hypoerites,
eomme les "ollvertures de eapifal"
des entreprises pubJiques prati
qllees par Lionel Jospin. Aucun
gouvemement de droite n'a mene
un plan de privatisations d'une
telle ampleur. »

Simon Joulet

« Fran<;ois Mitterrand n'a pas
converti toute Ja gauche au capi
talisme. mais I'evolution de sa
politique economique a large
ment contribue aen modifier la
composition: les dernieres elec
tions municipales I'ontlargement
montre,
« Parmi les forces qui I'ont porte
au pouvoir, uombre de de<;us se
sont ensuite tournes vers d'autres
partis : Ie Front national, premier
parti ouvrier de France, et dans

une moindre mesun;; les Verts au
I'extreme gauche.
« Dans Ie meme temps, les eate
gories aisees ont gagne Ie PS. »

Sabine Geoffroy

« En rea lite, Fran<;ois Mitter
rand n'a pas converti la gauche au
capitalisme, iI s'en est desinte
resse et a Jaisse faire ses Premiers
ministres, en partieulier Pierre
Mauroy, Laurent Fabius et Pierre
Beregovoy, et les membres de
leurs cabinets: la polilique econo
miqlle du pays a ete determinee
par des enarques, plus eompe
tents dans ce domaine que Fran
<;ois Mitlerrand, juriste de forma
tion classique. C'est cene
nouvelle generation qui a engage
la modernisation de la gauche,
«Comme de Gaulle, indifferent a
"l'intendance" et presque unique
ment preoccupe de politique
etrangere et de defense, Miller
rand a concentre son energie poli
tique sur Ie rapprochement
franco-allemand, la construction
europeenne, les grands travaux..
et la conservation du pouvoir, en
manipulant ses amis et adversai
res, »

Julien Fossier

Comment puis-je m'assurer du
serieux et de la veracite des infor
mations presentees sur Internet?
La question est essenlielle. La
libene de pllblicalion. sur Ie reseau
elam totale (pas parlow mais en
suffisammenl d'endroils pOllr que
Le resultal soil Ie meme), Les nega
lionnistes et ultras de IOlll poil s 'en
donnenl a eceur joie. Quelques
adresses pour 1.l./1e demarche rai
sonnee ell/a matiere:
Sur Cerise (mode d'empLo~ ci-des
sous) 10 bonne bat/erie de questions:
loll j W'N.C:Ct'y I t'UrfIS!

mp36l.ntm
Des considerations praliques sur
I'histoire de La Grande-Brelagne:
h :1 1 n;o.c1ulHntem1!1 r
bmtlemo ' riti t tm
Une copieuse bibliographie univer
silaire en ang/ais sur Le sujel :
htTp I/wwwli ,vI du/ OR:nr
llbhut,evalbiblontml

Je cherche des photographies
sur les sites archeologiques mena
ces par les talibans,
Helas, it ne nOllS resle que des
phOIOS pourpLeurer. Le mot-elt eSI
Bamiyan, gros bourg sltue enlre
I'Hindu-Kush elle Kuh-e Baba, sur
la roule de la soie, au nord-esl de
Kabouf. Un album de 20 photos
donI 10 qualite n'est pas egale ell'a·
grandissement insujJisanl. Assez
cependanl pour sefaire une idee de
fa majeste du sileo

h p'"'''' w.sl "'9 rIllS tln r 20
01,' mly«n litml

Une associalion de defense nee a
f'universite de I,eiden en dil pfus :
hltp:l/....w , urubUcJQyD.comf
n!soura!!l.lbami II, 'Qn him
Une page en allemand sur ie
« pere » scientirzque de Bamiyan,
Carl Ritter:

·'1_'01· oricntcn:h uni
e:ca·'bom,bo Iy n h m

•

Un remarquable guide de recherche d'information.

Cerise conseille Ies etudiants
Les plus jolis mots peuvent etre

de redoutables acronymes. Cerise
est celui de « Con seils aux etu
diants pour une recherehe d'in
formation spteialisee efficace J>.

Le site ahrite, nonobstant, un
remarquable guide de recherehe
d'information.
Nous en ferons tous not.re profit,
sachant qu'une des faiblesses
Souveni soulignees de notre peda
gogie est justement Ie manque
d'enseignement de la methodo
logie.
Cerise a Ie grand avantage de
metlre en relation la recherche
hors ligue et en ligne, que nul des
ormais ne saurait separer amoins

de se priver de grands outils
comme ceux de la BNF. Peut-etre
regrettera-t-on que les deux par
cours de recherches proposes eo
histoire (Le roi el ['arisloerolie
dans Ie royawne des Francs du
debul du vr sieele a10 fin dll xr sic
cle, et Despolisme des juges au
despotisme ministlJrie/ ? Les parle
ments dans La Franee de Louis XV)
fassent une part reduite a la
recherche sur Internet.
En revanche, celle-ci est judicieu
sement d6veloppee autour du
theme du « Roi Lear» et propose
une demarche logique de rassem
blement et de localisation des
documents,

On pourra completer cette appro
che par eelle des Sentiers d'acces
et pistes de recherche d'informa
tions scientifiques et techniques
sur l'Iu ternel don t I'acronyme
est Sapristi ef qui propose une
methodologie de recherche,
moins structuree mais comple
mentaire, par type de document.

Le Lardy (c'esL un nom propre,
sur Ie site de J'ADBS) et Ie Giri
(c'est eneore un sigle, de I'univer
site canadieune de Laval) sont
egalement tres complementaires
et fort estimables.
http II wcer.lll; IT 1st
ceriJe

h p Ilcsldoc ir\5o-lYOtl. t I Q

dige-st_html
h Ip·/I....ww,odbsJrladbs,sll ~ 0,'
I rdylrisi.lltm
http://www.blb' U ClVOt CUlvltnn.e/

irl 'Ofri2. inde ,htm

Rubrique realisee
par Michel Deverge
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REVUES

o
Filieres d'evasion pendant Ie conflit, strategies communautaires apres

1945, Les Cahiers de /a Shoah consacrent un numero a la survie
des Juifs frangais pendant et apres la Seconde Guerre mandiale.

LES CAHIERS
DE LA SHOAH
Direction: ADOI' Grynbl'rg
ct Catherine Nicalilt
I'~s Dcllcs Lcttres
95, boule\'lli'd Raspail.
75006 Pllris

Villglieme Siecle n° 69

de 1945 de la pratique du
judaisme dans line communaute
traumatisc~ par la persecution?
Comment Ie « franco-judaisme »

reagit-il face au sionisme ren,ais
sant et a la creation de l'Etat
hebreu ') 11 semble qu'entre
1944 et 1948 I'alya (la " mon
tee », l'immigration) vel's Israel
n'ait concerne que quelques
centaines de jeunes Juifs de
France: la communaute elail
integree, et dcpuis longtemps,
dans la population fran<;aise.
Malgre Ie martyre.

Malgre aussi la resurgence de
I'antisemitisme en France, pas
vraiment moribond apres 1945.
« Survivre a la Shoah ", c'est
egalement, comme I'eerivenl
Anne Grynberg et Catherine
Nicault, « SUlvivre dans une France
au se cOloient encore les l7Iiritiers
de Zola el ceux de Drum0/11 )).

FIN
DE L'HISTOIRE ?

E' n 1989, Francis Fukuyama
publiait dans la revue Natio

nal Interest - avant d'en faire
un livre - un article sur une
« fin de I'hislOire ? " qui suscita
irritation el sourires.

Jean-Noel Jeanneney, profes
seur a l'Institut d'etudes poli
tiques de Paris et memhre d u
comite de redaction de L'His
toire, revient sur cette analyse
qui correspondait a une vision
lincairc de l'histoire et a ('illu
sion que Ie liberalisme, sorti
vainqueur de son bras de fer
avec Ie collectivisme, concluait
definitivement l'affrontement
des ideologies. Une proclama
:ion sans doute un peu precipi
tee.

successeur, soutenu pill' Ie cha
pitre cathedral, se dechalna
contre Valdes.

ReVile ,Vlabilloll nO 11

repression organisee par des
regimes ideologiquement pro
ches, et la tolerance des autori
les espagnoles. Il n'empeche : Ie
voyage restait difficile pour des
personnes physiquement fragi
les, mais aussi risque, en raison
des denonciations, des traque
nards et des arrestations ope
rees par les garde-frontieres
allemands et fran<;ais.

Claude Nataf et Catherine
Nicault se projettenl dans I'a
pres-guerre : qu'en fut-iJ apani I'

EXPERTS
Es CROCODILES

L e crocodile a un pays: I'E
gypte. Ses contes et legen

des sont peuples de ces mons
tres qui, souligne Catherin e
Mayeur-Jaouen, y jouent Ie role
du dragon domestiquc par les
saints de l'Occident medieval.
Recits recuperes plus tard par
les moines coptes. Et bien des
sainlS, tant chretiens que musuJ
mans, se montrerent experts es
crocodiles, domptant ces betes
feroces et ressuscilant des
enfants avales.

Revue de I'histoire des religions
n° 217

L'evasion, Ie secret, l'exil
I

VALDES lIotEDIT

U n manuscrit compose a
I'abbaye de Clairvaux vel's

1174 comprend un grand nom
bre de recits moraux destines
aux moines. Parmi ceux-ci, et
ignore j usq u'a aujourd'hui, Ie
plus ancien temoignage sur Val
des, ce riche personnage qui
donna vel's 1170 sa fortune aux
p~uvres puis precha Ie retour a
l'Evangile, fondant ainsi Ie mou
vement vaudois.

Olivier Legendre, qui fit celie
decouverte capitate, et Michel
Rubellin montrent que Vald~s

n'etait alars pas rejete par I'E
glise. Au contraire, i.'. servait de
modele aux cisterciens. EI l'ar
cheveque de Lyon, Guichard de
Pontigny, ancien cistercien, lui
etait favorable.

Mais a sa mort, en 1181, son

A
pres deux annees
d'absence, Les Cahiers
de la Shoah son t a
nouveau disponibles.

Sous la couverture d'un autre
editeur - Les Belles Lettres
succedent aLiana Levi - mais
selon Ie meme principe : la
publication de conferences pro
noncees dans Ie cadre du seul
seminaire d'histoire de la Shoah
existant actuel1ement, sous la
responsabilite d'Andre Kaspi a
I'universite Paris-I-Sorbonne.

Intitule « Survivre a la
Shoah", Ie numero 5 s'ouvre sur
une etude d'"Eric Alary: les Juifs
et la ligne de demarcation entre
1940 et la fin de 1942. La fron
tiere issue de I'armistice du 22
juin 1940 apparu t a beaucoup
comme une chance, une fois
franchie. Elle aBait s'averer, du
fait de la politique antisemite de
Vichy, un miroir aux aJoueHes.
La zone nOll occupee ne serait
bient6t qu'une etape vel's d'ilU
tres destinees.

Comme dans une continuite
geographique, Bartolome Ben
nassar dresse Ie bilan du passage
des Pyrenees et des filieres d'e
vasion. L;occasion de souligner
l'ambigu'ite du franquisme al'e
gard de ces c1andeslins fuyant la

C II
Paysages contrastes.
Des Highlands d'Ecosse
aux plateaux du Limousin,
des Corbieres a la Moldavie,
les transformations
contemporaines des
campagnes d'Europe.
DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE
H'BOI8

"Le drame recent du Timor
etah en germe
avec I'instouration
de la dictature de Suharto.
Une analyse de la revue
portugaise Hlstoria.
HISTORIA N' 33

G H I
Mariee en secondes noces a
Max Mollowan, premier
directeur de la British School
of Archeology de Bagdad,
Agotha Christie mela souvent
Ie travail des fouilles aux
enquetes d'Hercule Poirot.
Le Moyen-Orient ou elle
occompagnait son mari fut
pour elle une source
d'inspiration inepuisable.
ARCHEOlOGIA N° 376

H IS
Une comparaison de
I'honneur militaire aux XVI' et
XVII' siecles en France et en
Espagne a partir des C2uvres
liHeraires de trois capitaines
(Monluc, Brantome,
Contreras) et du Cid
de Corneille.
ANNALfS DU MIDI N" 233

PH
La pyramide des ages
en France en 1800, 1900
et 2000 : rapprochements
et differences.
POPULATION ET SOC,iTis N° 366

Depuis
la premiere
manufacture
creee en 1777
par Frederic
Japya
Beaucourt
jusqu'aux

montres a quartz, I'histoire
de I'industrie horlogere
en Franche-Comte.
PAYS COMTOIS N° 35

Rubrique realisee
par Daniel Bermond
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PACIFISTE, BARBUSSE 1

L e Feu, prix Goncourt L916,
figure parmi les titres les

pLus cites de la litterature paci
fiste. Mais en decrjvant I'hor
reur des tranchees, Henri Bar
bussees(-ille denonciateur de la
guerre ou L'ilpologiste d'un
sacrifice uecessaire ?

AJors que Maurice Genevoix
etait censure pour Sous Verdun
et Nuits de guerre, Le Feu
recueillait I'adhesion des autori
tes miLitaires et politiques qui
consideraient que la crudite de
sa peinture servait au mieux la
propagande patriotique.

Eberhard Demm (universite
Jean-Moulin a Lyon) note que
La correspondanee privee de
Barbusse ne receLait rien de sub
versif. Au contraire.

Guerres mondiales et conflits
contemporains nO 197

FAMILLES D'ESCLAVES

D ans Jes Antilles fran~aises,

si I'esclavage a detruit I'or
ganisation familiaLe d'avant la
deportation, les esclaves ont pu
maintenir tant bien que mal un
mode de vie traditionnel. La
plupart, eependant, n'ont pas
eonnu La vic en couple, sauf sur
Les grandes planlalions.

Ailleurs, selon Arlelle Gau
lier (universite de Paris-X), un
quart des esclaves ont vecu dans
des familles nucleaires cohabi
tantes, un quart ont experi
menle une eonjugalite non
cohabitante, les au Ires dant
reduits ~ des familles monopa
rentales. Les deux tiers des
enfants auraient connu leurs
deux parents.

Population 11-/2 / 2000

LE PC, LES BRETONS
ET L'AUTONOMIE

A pres I'avoirsollp~onned'al
Legeanee a la reaction, Ie

parli communiste opera au
debut des annees 1930 une
volte-facc il I'egard de I'autono
misme breton. II Ie considera
com me un symbole d~ la revolt!:
populaire contre un Etat impe
riaListe el lui rceonnut Ie droil
de reclamcr la separation de la
Bretagne d'avec la France.

Provence, Beam, Corse,
Auvergne eurent droit a la
meme faveur de la part de L 'Hu
manile. Herve Le Goff cile I'edi
tion du 8 aou11932, apropos dc
L'autonomisme aLsaeien : « L 'A 1
.wce-Lorraine a ele occupee en
1918 par la France au mepris du
droil des gens. »

Les Cahiers d'histoire sociale nO 16

DE LA MAFIA
it. BERLUSCONI

A la veille des ejections legis
Latives du L3 mai, rappelons

te passionnant numero que la
Revue des Deux Mondes avait
consacre au printemps 1999 aux
ressorts - plus ou moins caches
- de la vie politique italienne.

Alessandro Fontana ouvre Ie
volume par une presentation
generale des principaux proble
mes italiens : Mafia, immigra
tion, identite italienne, fascisme
et avenir europeen. Jean Musi
teUi dresse pour sa part un
tableau c1ilir et utile de la vie
poJitique, evoquant Ie contexte
des operations d'" assainisse
ment » (Mani Pulile) menees
depuis 1992 par les juges. Il fait
egalement Ie point sur la tenta
tive de reforme constitution
nelle en 1997-1998 qui echoua
lorsque Silvio Beriusconi, actuel
leader de I'opposition de droite,
lilcha Ie projet.

Si la corruption generatisee de
la c1asse politique semble bien
avoir marque Ie pas, la renovil
tion des institutions reste, eUe,
en panne, avec de lourdes
consequences sur leur fonction
nement. La pratique du « trans
formisme ", systeme consistant
anouer des alliances volatiles au
coup par coup, continue de
peser sur des gouvernements
dont la duree de vie excede rare
ment queLques lnois.

Un interessanl portrait de
Romano Prodi, presidenl du
Conseil nomme en avril 1996
pour trente mois, devenu des
lors president de la Commission
europeennc, permet de prend re
conscience de I'importance
pour Ie pays des options euro
peennes. Le role de Prodi fut
determinant dans ce processus:
it amena l'Italie dans ['euro a
marche foreee, et en imposant
- cas unique - un impot euro
peen dOni les Italiens durent
s'acquitter.

Revile ties Deux Mondes nO 5-/999

ENTRE JEsUS
ET LA SYNAGOGUE

L a rupture entre Juifs et dis
ciples du Christ s'aceelere

en 70 avec ta prise de Jerusalem
par Rome. Cevenement obligc
Ie judai'sme aresserrer les rangs,
a taire ses rivalites internes et,
de ce fait, a choisir son camp
entre Jesus etla Synagogue.

Jean-Pierre Lemonon (faculte
de theologie de Lyon) en trouve
la preuve dans I'evangile de
Jean: « Juif » apparait desor
mais comme synonyme d'adver-

I saire du Christ - cntre-temps,
les partisans de celui-ci onl ete
exclus par les Hutorites juives de
I'assemblee d'lsraeL Le divorce
est en cours.

Fetes et saisons nO 553

PEINTRES
ANARCHISTU

R avachol, Caserio, Vaillant,
Henry: autclJJt de figures

de I'anarchie agissante. La
repression des annees 1892
1894 freina les ardeurs explosi
ves des militants mais I'idee per
sista. Elle fUI reprise II partir de
1895 par des artistes, en particu
lier Les neo-impressionnistes,
qui revendiquaient ainsi leur
ma rgina Ii te.

Philippe OrioL note pourtant
que, pour nombre de peintres,
('anarchie ne se decretait pas sur
la toile. Elle etait I'aboutisse
ment d'un pareours individuel
en reaction contre les conven
tions sociales.

4811 4, La reVIle dll ml1see d'Orsay
nO 12

PARADES
ET ORIFLAMMES

SUR LE CAPITOLE
«L'homme qui invenla la

campagne electorale » :

c'est ainsi que l'historien Ales
sandro Savorelli definit Cola di
Rienzo, qui voulut au XIV" siecle
reslaurer Ja Rome republicaine
de l'Antiquite en I" debarras
sant de I'omnipotence des gran
des families, tels les Colonna et
les Orsini. Cola n'avait pas son
pareil pour convoquer ses parti
sans, organiser de vastes ras
semblements au Capilole avec
harangues, slogans, parades ct
oriflammes.

II finil par se faire elire lribun.
Puis par s'accorder les pie ins
pouvoirs.

Medioevo 3-2001

HITLER N'AVAIT PAS
LE SENS DE L'HUMOUR

A parlir de 1930, Hitler appa
rail comme I'une des prin

eipales cibles du celebre carica
luriste Low dans l'Evelling
Standard.

Au point, selon Timothy Ben
son, qui vient d'organiser une
l:xposition des dessins de Low a
Westminster, que Ie futur chan
celier tenta de faire pression sur
les autorites britanniques. Le
nom de Low figurait en bonne
position sur la liste des hommes
a abattre en priorite au cas ou
I'invasion de la Grande-Breta
gne eut reussi en 1940.

His/ory Today 3-200/

REVUES

le renouveau economique
que conna" la Russie lui
perme' de re'rouver ou sein
de 10 eEl une preponderance
poli,jque et militaire
qui lui foisait defout dons
les annees 1990.
lE COURR'ER DES PAYS DE L'EST "' 1010

les dimensions sodales,
e(onomiques et historiques
du sport. Mais aussi ses
radnes onthropologiques.
SCIENCfS HUMAINES N" 115

Qu'en est-il de la menace
islamiste en Russie et dans
les republiques musulmanes
d'Asie (entrale ?
RfGAIID SUII L'E5T N° 24

Deux lett res de Boris
Souvarine. L'une a Andre
Blumel (24 decembre 1934)
s'indignant que Le Populaire,
I'orgone de la SFIO, taise les
arrestotions de Zinoviev
et de Kamenev. L'outre
a leon Blum (27 mai 1936)
pour lui demander
de sollidter aupres de Staline
une omnlstie en faveur
des condamnes politiques.
RECHEIICHE SOCIALlSTf N· 13

Stephane Audoin-Rouzeau
(universite de Picordie-Jules
Verne) revient sur I'~uvre

de George Mosse, qui a mis
en evidence ce qu'il appelle
la « brutalisotion .. des
sodetes europeennes lors
du premier conflj, mondial.
Un concept qui foit flores.
ANNAlES 1/2-200'

I
L'attitude de I'UNEF
pendant l'Occupation.
Le syndicat etudiont entre
hesitations et ambigu·j,es.
lES CAHIERS DU GERME N° 11

o
Pour comprendre les ressorts
et les formes de la
domination masculine.
Un passionnant entretien
avec Fran~oise Heritier,
anthropologue.
Et I'une des meilleures
spedalistes de la place
des femmes dons
les systemes parente.
f5PIln; 3-4 / 200 r
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Les conferences de
et de la Bibliotheque nationale de France

Une Clonference dans 'e cycle I Le xxe s'ecle e h'storiens I

L'esprit c910nial
par Bruno Etienne

professeur a I'lnstitut universitoire de France

avec Eric Savarese, enseignant-chercheur, universite de 10 Mediterranee,
Elikia M'Bokolo, directeur d'etudes a I'Ecale des hautes etudes en sciences saciales

et Benjamin Store, prafesseur a I'universite Paris VIII.

Et une selection de documents visuels et sonores choisis dons 10 richesse des fonds
de 10 BnF et de I'INA.

merClfedi 2 rna" 2001 de 18 Ih 30 Q 21 h
Entree libre

Grand auditorium, hall est, quai Franc;ois-Mauriac, 75013 Paris.
Metro: quai de la Gare ou Bibliotheque Franc;ois-Mitterrand. Bus 89 et 62

Les representations de (

Le theatre Nanterre-Amandiers et LHistoire
s'associent et vous proposent une matinee exceptionnelle

Ie dimanche 13 mai a 15 h 30.

Le Prince
d'apres Nicolas Machiovel

Cette adaptation theOtrale d'Anne Torres sera suivie d'un debat
avec la participation de Patrick Boucheron,

specialiste de I'ltalie de 10 Renaissance.

ORr r' • S nee a bonnes:

80 F la place au lieu de 140 F
pendant taute la duree de la programmation de 10 piece, du 19 avril au 24 mai,

Salle polyvalente, Theatre des Amandiers, Nanterre.

RENSEIGNEMENfS ET RESERVATIONS AU ~1 46147000
- -
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LE MOIS PROCHAIN DANS L'HISTOIRE
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HISTOIRE ET LEGENDES DU MIDI

He ri
andal u

bigeois et cathares : la croisade du Nord contre Ie Sud

tude d'lln paysage : La vigne, la tuile et L'oJivier

idi rouge et Midi blanc: combats politiques
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Portrait d'un despote.

Et recit d'un des plus terribles moments
de l'histoire de 13 Russie.
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CLASSIQUES

«La Mediterranee»
de Fernand Braudel

La these revolutionnaire de Fernand Braudel sur la Mediterranee
au temps de Philippe II, parue en 1949, fondait une « nouvelle histoire »,

Qui se voulait une histoire totale.

La Mediterranee
et Ie monde mediterran.een
al'epoque de Philippe II
est reedite en trois tomes
chcz LGF, 1993.

des groupemenls (deslins collec
tit's et m.ouvemenl d'ensemble).
Troisieme pal1ie enjin, celie de
l'histoire h'adilionnelle, /'hisloire
evenemenlielle : une agitation de
swface, les vagues que les maries
sou/evenl sur leur puissant mou
vemenl (fes evenemenls, fa poli
lique et les hom.mes). »

Le changement radical de
perspective, la creation d'une
" geohistoire » permettaient
de relativiser la place des
individus, fussent-ils, comme
Philippe II, souverains d'un
immense empire. Et ils elargis
saient considerablement Ie ter
riloire jusqu'alors assigne it
l'historien, en permettant de
distinguer, dans l'espace-temps
de l'histoire, un temps geogra
phique, un temps social et un
temps individuel.

La recherche a ete totale
ment bouleversee sous l'in
fluence directe au indi recte de
La Mediterrart€e : les trois
etages de temps, Ies multiples
dimensions de la duree histo
rique ont contribue a creer
ce qui fut baptise " nouvelle
histoire ».

I de maitre-livre de l'ecole histo
rique franl.<aise.

Cette generation d'historiens
n'a pas ete remplacee : les scien
ces humaines n'oceupent plus
l'avant-scene intellectuelle et
I'eelatement de l'histoire, la par
cellisation de la recherche, Ie
jargon de bien des travaux reser
ves it un cerde etroit de specia
lisles et d'inities a succcde au
besoin de synthese et it la darte
du style de Femand Braude!. ..

Fernand Braudel

La Mediterranee
e( k monde J11t.di(c:rr~lnCl"n

" l'tpoquc de Philippe II

VI' section des hautes etudes
qui imposa sa tutelle person
nelJe et intellectuelle a une
generation d'historiens. A sa mort,
L 'Express publiait un article
d'EmmanueJ Le Roy Ladurie :
" Le plus grand historien contem
porain etail un b6tisseur d'em
pire» ; et Andre Burguiere, dans
Le Nouvel Observaleur, saluait
« l'epopee du roi Braudel ».

Le succes public, extraordi
naire, de I'" histoire nouvelle ",
du Louis XWel vingt millions de
Fran.r;ais de Pierre Gaubert, a
Monlaillou, village occitan d'Em
manuel Le Roy Ladurie, s'ins
crit dans Ie sillage de la Medi
terranee, qui fait toujours figure

Braudel explique lui-meme
l'architecture de sa these: « Ce
livre se divise en trois pm1ies,
chacune elanf en soi un essai
d'explicalioll glohale. La pre
miere (Ia pari. du m.ilieu) met en
cause une histoire quasi immo
bile, celie de I'homme dans ses
rapports avec Ie milieu qui I'en
lOure.

" Au-dessus de celie histoire
immobile, se dislingue /tne his
lOire lenlement rylhnu!e, une his
toire socia Ie, celie des groupes el

iflail un mailre <:x
ceptiollllel, un par
lisan t'arouche de
I 'illd~pendance

d'esplil et de 10 desobeisSQnce
conslnlclive» (Jacques Le Goff).
Avec lui, la « nouvelle histoire "
a acquis Ie statut d'histoire
structurale, ouverte aux diverses
sciences de l'homme, it travers
tout un eventail de demarches
intellectuelles reunissant des
innovateurs it forte personnalite :
Claude Levi-Strauss, Roland
Barthes ou Michel Foucault.

Cexplosion des sciences hu
maines dans les annees 1960
1970 ne peut se comprendre
sans I'oeuvre du preSident de la

«

I'origine, en 1923, une
the-se c1assique d'his
toire « evenemen
tielle » : l'etude de la

politique mediterraneenne du
roi d'Espagne Philippe II (1556
1598). Et. en 1927, cette refle
xion destabilisante et decisive de
Lucien Febvre : « Philippe If ella
/vIedifeITan/!e, beau sujel. Mais
pourquoi pas la Medifel7-anee ef
Philippe II ? Un autl'emellf grand
sujel encore. Car entre ces deux
p;ofagoJlisle.l~ Philippe et la Mer
interieure, 10 partie n'esl pas ega/e. ).

I! s'agissait tout simplement
d'inverser Ie sujet, de meltre la
Mediterranee ala place du roi !
Un travail acharne dans les
archives conduit Femand Brau
del, en vingt ans, dont cinq de
captivite apresjuin ]940, it cette
these revolutionnaire, soutenue
en mars 1947 : la Mediterranee,
pensee comme un espace por
teur de dynamiques sociales,
economiques, politiques.

Publie chez Armand Colin en
1949, ce livre a ete repris
ulterieurement par I'auteur ;
une seconde edition, revue et
augmentee, voit Ie jour en 1966.

par Joel Cornelle
Professeur aI'universite Paris·VIII·

Vincennes·Saint-Denis

ernand Braudel (1902-1985)

est considere comme
Ie pape de la " nouvelle histoire ».

Pourtant, Ie jeune agrege lorraln
de 1923 fatllit s'orienter
vers la geographie, par reaction
contre \'histoire dessechee
qui s'enseignait alors.
II lui fallut d'abord regarder
la France de loin - dix annees
en Algerie, trois au Bresil - avant
la decouverte des Annales,
ia prestigieuse revue fondee
en 1929 par Lucien Febvre
et Marc Bloch. Apres la guerre,
injustement ecarte de la
Sorbonne par Pierre Renouvln,
11 transforme la VI' section
de rEcole pratique des hautes
etudes en une institulion phare
des sCiences humaines : l'Ecole
des hautes etudes en sciences
sociales, I'EHESS. Son election
au College de France (1950) puis
al'Academie fran<;aise (1984) est
un hommage rendu aune ceuvre
d'exceptlon. Braudellaisse, outre
sa these, des ceuvres capitales
comme Civilisation materielle

et capitalisme (1967) et L'ldentite

de la France (1986).
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