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L'HISTORIEN
"ALA BARRE

" A Bordeaux,
Ie de mer mot
reste au jury '"

'histoirejugera!» La formule a
pris une soudaine actualite
lors du proces de Maurice Pa
pon. Plusieurs historiens, no
tamment des auteurs bien
connus des lecteurs de L 'His
toire comme Philippe BUffin,
Rene Remond et Jean-Pierre
Azema, sont venus faire une

deposition - parfois pendant plusieurs
heures - au palais de justice de Bor
deaux: c'et"it sans precedent.

En fait, par leur intermediaire, « I'his
toire » n'avait nullement ajuger qui que
ce soit. Ses praticiens etaient appeles
comme « temoins» aeclairer un jury sur
un contexte remontant aplus d'un demi
siecle. C'est Ie caractere imprescriptible
des crimes enntrc I'humanite, I'ancien
nete des faits incrimines, la meconnais
sance, voire I'ignorance commune de ce
que fut la France sous l'Occupation qui
justifient la presence des specialistes de la
memoire savante.

Quelle est leur fonction ? D'abord, eta
blir des faits. Avant de dire qu'ils sont
« tetus », encore faut-il en avoir connais
sance. Certains sont faciJes apreciser : des
textes officiels eomme les successifs Sta
tuts des Juifs de 1940 et de 1941, par
exemple. Mais I'historien peut aussi se
heurter al'opacite d'un dossier, ala rarete
ou aux contradictions des temoignages,
enfin a des mensonges purs et simples.

Meme si eJle ne releve pas des crimes
imputes a l'accuse, on a egalement evo
que au cours de ce proces la terrible re
pression dont les Algeriens ont ete vic
times aParis lors de la nuit du 17 octobre
1961. Alors que Maurice Papon etait pre
fet de police. Un exemple qui montre une
fois de plus la difficulte qu'il peut y avoir
aujourd'hui encore afixer Ie chiffre exact
des victimes d'une tragedie. Guy Perville
met en doute dans ce numero (p. 6) ceux
qui sont habituellement lances par les
medias.
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Quoi qu'il en soit, aBordeaux., on a pu
entendre les avocats de la defense declarer
leur accord global avec les depositions
d'historiens - «a quatre-vingt-cinq ou
quatre-vingt-dixpourcent ». Et pourquoi pas
« cent pour cent» ? Pourquoi cette marge?
C'est que l'histoire n'est pas une science
exacte. Quand bien meme tout Ie monde
arrive ase mettre d'accord sur les faits, reste
I'interpretation qu'on leur donne, la place
qu'on leur octroie, les causes et les conse
quences qu'on leur attribue.

L'histoire, comme disait Henri Mar~

rou, est « inseparable de l'historien ». Ce
lui-ci, par sa personnalite, sa culture, ses
convictions philosophiques ou religieuses,
ne portera pas Ie meme regard sur les faits
evoques que ses colJegues. Su r un objet de
recherche identique, on pourra toujours
ccrire des livres nouveaux; sur les memes
faits, admis par tous, on pourra toujours
opposer des historiens.

Reste que la discipline historique n'est
pas pur relativisme. Les faits qu'eHe a de
voir d'etablir doivent, dans le cas de Mau
rice Papon, etre portes a la connaissance
du tribunal: on ne peut juger un homme
dans l'absolu ; il faut replacer I'accuse et
ses actes dans la situation dont on parle.
Malgre Ie conflit des interpretations 
toujours possible - , la pluralite des de
positions autant que la legitimite des « ex
perts » offrent ala justice des elements de
comprehension indispensables.

Dans toute societe, des memoires parti
culieres se disputent Ie passe. L'historien
leur oppose ses nuances, ses objections,
parfois ses refutations, au risque d'indi
gner les uns, de ne pas etre compris des
autres. Tour a tour, ses propos seront re
pris par la defense et I'accusation, chacune
faisant son miel de telle au telle affirma
tion. Mais il en est de meme de I'ensemble
de son reuvre; les uns et les autres n'y
prennent que ce qui sert leurs desseins.

« L 'histoire jugera » ? Non: aBordeaux,
Ie dernier mot reste au jury.
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17 OCTOBRE 1961 :
TROIS RECITS POUR UN MASSACRE

Le 7 oetobre 961, des diz es de mlliiers de m sBtanta S8 raBse blaie aPa-
1s, a 1 ppel d FLN, pour p otester contre e cQuvre-feu' ose a I( Fran~

mU811]mans ». L'eveneme et ses nOB ~ quences tragiq es ont d'abord att robjet
d'un (e oubli » tras 0 c aI. Puis d e enq e e q . donnalt la para e, pour a pre-

era fots, aux Vlct1mes et aux temo s. Aujo d h ,elors q e Ie p aces de u-
ric Fa on eplac oe drame a coour de l'ac ,te, Guy Perville,h1stor1en de la
guerra Alga le, nous ropose sa. version des faits Dsp s annes at riga euse'f .

CI-dessu.. : 17 oclobre 1961, "en 211"
pre. dll bilum.llle de .'Vanl«,.,..; attire
par les bmils de r<ifales de mitralilelte,
Ie pllOwgrapile Elie Kogan decau.r.e
un Algerien blesse (cl. E. KagtJlf).

- i I Lorsqu'intervielll
fa manifestatio" organisee aParis,
Ie 17 octobre 1961, on est en pleine
guerre d'A/gerie. Esl-ce qu 'a/ors
les contacts itaimt en!iireme"t
rompUS entre /e gouverneme"t
franfais et les T1alwnalistes
a/geriens ?

UT LLI : Les negocia-
lions secretes entre la France et
Ie Front de liberation nationale
(FLN) etaient interrompues de
puis la fin juillet. Mais il y avait
des contacts entre les deux par
ties, et la reprise des negocia
lions etait proehe : la premiere
rencontre de Bale eut lieu
quelques jours apres, les 28 et 29
octobre. Leur succes, aboutis
sant quelques mois plus tard aux
aceords d'Evian du 18 mars
1962, rend ce drame aussi ab
surde qu'horrible, et explique
qu'on I'ait longtemps occulte.

Le 17 octobre 1961,
que s'esl-il passe exilelerne"t ?
Pourquoi Ie FLN a-l-il appete
ee jour-ia ses partisalls
Ii ItUlnifester aParis ?
G. P. : It a lance un mot
d'ordre de manifestation pour
briser Ie cOU\'Te-feu ardonne Ie 3
OClobre par Ie prefet de police
de Paris: celui-ci « recomman· de montrer sa force en mobili
dait vivement» aux « Franr;ais sant les Algeriens contre une
musuLmans" de «s'abstellir de mesure discriminatoire, que
circuLer La nuil", particuliere- meme les deputes de ['Algerie
ment entre 20 h c( 5 h 30 du ma- fTan~aise avaient jugee raeis(e.
lin, ou de Ie faire isolemenl. Son 6 -: Combien Ie FLN a-t-il
buI etai t de facilitcr la poursui te " pu mobiliser de ItUlnifestanls
des commandos du FLN qlli eejour-ia?
avaient relance leurs allen tats • Pl. = 20000 ou 30 000 selon
contre des policiers depuis Ie 25 les sources franc;:aises ; Redha
aoOI, faisant 11 morts depuis Malek, I'un des negociatellfs al·
cetle date. geriens de l'epoque, dans son

De son cote, la Federation de livre L'Algerie a. EVian, ecrit
France du FLN saisit I'occasion 800001•

Que s'esl-il passe aujuste?
G. P. : II est dillicile de Ie resu
mer en quelques phrases. Les
manifestants venus de differents
quartiers de Paris et de la ban
Iieue par les transports en com
mun ani converge vers Ie centre
de 1'1 capitale. Un important dis
positif policier les attendait pour
disloquer les corteges pa r la
force, et pour embar'luer les
manifestants arretes dans des
cars de police et des allwbus re
quisitionnes, vcrs des « centres
de triage» (Vincennes, Beau
jon, slade Coubertin, palais des
sports de la porte de Versailles),
afin de separer les « meneurs »
de la foule. Selon Ie pretet de

police, il y eut 11 730 arresta
lions; apres « trois jours de verifi
cmiol1s selieuses ", la plupart des
delenus furent liberes ; 2545
cadres et militants du FLN fu
rent transferes en Algerie.

Mais de Ires nombreux temoi
gnages onl denonce des violenees
policieres systematiques, lors des
arrestations et meme apres. La
version offieielle attribue au FLN
les premiers eoups de feu tires au
pont de Neuilly, el de fausses
nouvelles diffusees sur Ie reseau
radio de la police auraient fail
croire qu'il y avait eu des morts
parmi les policiers, sans etre de
menties en lemps utile.

En n~alite, rien ne pennet de
parler d'une manifestation vio
lente, mais Ie prefet de police
Maurice Papon et ~'ancien

conseiller du Premier ministre
Constantin Melnik (Ie seul haut
rcsponsable qui se soil exprime
ace sujet) maintiennent que les
« forces de I'ordre» auraien (
evi(e Ie pire en la dispersant
avant qu'eJle Ie devienne2

Les au(orites responsables
on( vraisemblablement raisonne
d'apres Ie precedent des mani
festations nationalistes qui se
multipliaient dans les grandes
villes d'Aigerie depuis decembre
1960, et qui avaient souvent de
borde sur les quar(iers eufO
peens. Mais la Federation de
France du FLN avait toujours su
contr6ler son usage de Ia vio
lence en s'abstenant de tout ter
rorisme aveugJe - parce qu'elle
n'y avait pas interet.
'It. Pour en revenir acette

nuil du 17 au 18 octobre 1961,
fa eontroverse porte d'abord
sur Ie nombre des vietimes.
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Actuallt.

EN VUE - _ -II

Le gouvenrement frant;ais
a toujours admis, ofJU:ielJemeru,
qu'il y en avail eu 3, jean-Ltu:
Einaudi, oons 1m livre publit en
1991, avarue Quant alui Ie chijfre
de 200 morts, qu 'on reprend
generalemem aujourd'hui.
Qu'en pellsez-volls ?

• ~ Le bilan officiel, main
tcnu par Maurice Papon, n'est
evidemment pas credible, On
sait depuis longtemps qu'apres
la manifestation, une soixan
taine d'informations judiciaires
avaient ete ouvertes par Ie par
quet ala suite de decouvertes de
cadavrcs, ainsi qu'une vingtaine
d'autres ala suite de plaintes de
posees par les families de dispa
rus, et autant pour coups et bles
sures ou tentatives de meurtres ;
mais toutes ces informations
avaient ete classees sans suite3.

Les registres du parquet de Pa
ris eonsultes par David Assou
line (un membre de I'association
Au nom de la memoire, desti
nee a perpetuer Ie souvenir de
cette journee tragique) Ie confir
ment. On peul done parler de
plusieurs dizaines, voire d'une
centaine de morts.

Le livre de Jean-Lue
Einaudi4, publie en 1991, va plus
loin encore, en concluant a un
minimum de 200 morts. Pour
tant, les listes nominatives de
morts et de disparus qu'il four
nit ne suffisent pas a prouver
son estimation. Sur 74 per
sannes tuccs de septembre a
novembre 1961,27 I'auraient
ete avant Ie 17 octobre, une
vingtaine pendant au peu
apres la manifestation, une
autre vingtaine ades dates inde
terminees. II cite egalement 60

disparus a partir du 17 octobre.
Jean-Luc Einaudi appuie son

estimation sur une enquete faite
par la Federation de France du
FLN5, et sur divers arguments
qui ne me semblent pas tout a
fait probants, II prescnte son es
timation comme « Ires vrai.\·em
Mable)1 a la page 268 de son
livre, mais la quatrieme de cou
verlure affirme sans reserve:
« La repression fil plus de 200
m0l1s. >1

El cette affirmation a ete re
prise sans examen par tous les
medias comme une verite de
montree, Or les historiens doi
vent se garder soigneusement
d'affirmer pJus que ce qu'i1s
peuventprouver.
L'N. E Pensez-vous que I'initiative
de cet/£ repressinn feroce
soit venue de kl base, des policiers
eux-milnes ? Ou bien qu'i! y a eu
1m ordre VellU d 'en haul ?

•• II est t res difficile de re
pondre a eette question sans
avoir pu etudier les archives. Les
seuls temoignages existants de
hauts responsables sont ceux de
Maurice Papon et de Constantin
Melnik, publies en 1988. lis s'ac
cordent sur Ie fait que Ie gouver
nement avait donne des
consignes de tres grande fer
mete (toutes les manifestations
etant interdites pendant la
guerre d'Algerie) parce qu'il ne
pouvait laisser son adversaire Ie
FLN defier sa souverainete dans
sa propre capitale.

Constantin Melnik parle de la
« Ires dure repression. que nous
fUmes contrainls d'effectuer» en
reponse aun «aCle de gum'e, qui
devait eire considere et [raite
comme lei ». II juge inevitables

(:j.dessus ; ir 10 slotion Concorde
apm 20 h. De ues IWmhreru manifes/Dnts
50nl raSJemblis face all n,ur, mains
sur 10 ute, por des agents de pol/a! ormes
de matraques (e/. E.1<Dgon).

des «derapageS)' et «quelques
exaclions individuelles >1, dont
Maurice Papan quant alui mini
mise Ie nombre et la gravite.

Le plus difficile cst d'appre
cier la responsabilite du prefet
de police dans la transmission
des consignes aux exccutants.
Plusieurs temoignages l'aCCllsent
d'avoir surexcite les policicrs qui
voulaient venger leurs morts en
les encouragcant l\ rendre dix '
coups pour an et en les assurant
qu'iJs sera,ient cauverts.

D'autres t~moignages affir
ment qu'il a (ente de calmer ses
hommes, mais sans y reussir
parce qu'il n'avait aucune auto
rite sur eux. Est-ce pour eela
que Maurice Papon nie en bloc
tous les debordements repro
ches ala police ?

On peut egalement supposer
que Maurice Papon et son supe
rieur Ie ministre de I'Jnterieur,
Roger Frey, aient laisse s'exer
cer une vengeance collective de
certains polieiers (travailh~s de
puis longtemps par des reseaux
d'extreme droite) pour eviter
que I'ensemble de la police ne
bascule du cote de l'Organisa
tion arrnee secrete (OAS) et des
partisans de l'Algerie fran~aise.

~. I Precisem.ent,face acette
sihlation explosive, qu 'est-ce q/le
Maurice Papon afait, ou a VOuIJl
foire, Oil n'a pas fail ?
o. . I Selon son livre, Mau
rice Papon a suivi et contrale
toutes les operations depuis la
salle de commandement de la

• LES ICRITS APOCRYPHES
chretiens font leur entree
dans la ({ Bibliotheque
de la Pleiade » (Gallimard).
Le premier volume presente
des textes des dnq premiers
siecles de notre ere,
lis concernent Jesus et Marie,
la vie des apotres, mais aussi
les visions et revelations
prophetiques issues
de la tradition biblique.

• MICHEL WINOCK
membre du comite de
Iredaction de L'Histoire a reCju
Ie prix Medicis-essa is 1997
pour son livre Le Siecle des
intellectuels (Le Seuil).

• BACQUEYILLI
DE LA POTHERIE

(1663-1736) fut oHicier au
Canada puis a la Guadeloupe.
II redigea en 1702 son Hisfoire
de l'Amerique septentrionale,
sans doute I'un des ouvrages
les mieux informes sur la
Nouvelle-France et les Indiens.
Le Rocher reedite les quatre
tomes de I'edition originale
(1722), avec des annotations
de Daniel Dubois, spe-cialiste
des Indiens d'Ame-rique
du Nord.

• ROGER MARTIN DU GARD
tint une importante partie
de sa correspondance
entre 1940 et 1944. II rentre
de 10 Martinique lorsque
commence la «drole de
guerre », se refugie a Nice
et observe les evenements,
tout en poursuivant sa
reflexion sur Ie pacifisme.
Cet ensemble constitue
Ie tome VIII de la
Correspandance gene-role
de I'ecrivain (Gallimard).

PIERRE GAXOnE
fait son retour avec deux
re-editions chez Fayard:
Le Slecle de Louis XV, publie
en 1933, et Le Blaspheme
du professeur Piton, recueil
d'articles et de billets parus
durant la longue carriere
de I'acodemlcien dons
la presse. Pierre Gaxo"e
fut, avant 10 guarre,
I'anlmateur du journal
d'extreme droite Candide
puis, pendant 10 guerre,
I'un des Insplrateurs de 10
publication collabarationniste
Je suis partout. J.-M. M.
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prefecture de police, par liaison
radio. II affirme avoir ordonne
d'" eviler les I/(TL//1S avec les mani
festants» et de ne « repombe aux
coups qu'en cas de legitime de
fense», mais une masse de h~moi

gnages et Ie biIan final rendel1l
ces alfirmatiolls pet! crediblcs. Sa
responsabilite est particuliere
ment mise en cause par dcs faits
qui ont eu lieu dans la cour de la
prefecture de police.

Quatre temoignages de poli
ciers, rapportes par Jean-Luc Ei
naudi, font etat d'un « massa.Cle»
qui aurait fuil 50 morts jetes a la
Seine, ou au moins d'une tres
violente bastonnade ; deux des
temoignages donnent a penseI'
que Maurice Papon ne I'avait
pas ordonnee, mais qu'il avail
ere incapable de I'empecher.

Pen.dant plusieflrsjoursJ a10 suite
des henelllenis dll 17 ocf.obre,

des !enrllles algeriennes ani attendu
en l'oilJ des nouvelles de leur filar;
(i"i, prls de 10 prison de 10 Sante).
Le 20~ plu.fiet,rs centaines d'entre
elles manifesttrent, d'allleurSJ pour
reclamer /0 liberation des delenlls
(c/. E. &gon).

Au contra ire, celuj-c! affirme
qu'il a promptemenl « ramene Ie
calme» et invite les cadres it ({ re
prendre en main des llOrnrnes ga
gnes parla colere » : Ie bilan se Ii
miterait a ({ quelques horions »,

mais ({ lien d'irreparable»..
L~. : Revelwns-en au livre
de ]ellll-Ltu: Einaudi.
Ses conchJsions soru Ires
Illrgement reprises par III presse.
Que pensez-vo/lS du cOl/lena
de cet ouvrage ?

= Son livre a eu Ie grand
merite de rassembler et de faire
connaitre au public une masse
considerable de !emoignages

qu'on ne reut pas n~cuser en
bloc, et de les completer ,lUtant
que possible par des documents
d'archives. Je lu.i dois Ia plus
grande par.tie de cc que .ie crois
savoir sur Ic sujet.

Mais sa methodelaisse adc
sirer. ElJe consiste en une aceu
mulation de temoiglwgcs bruts,
encha~nes suivant un recit
clHonologique. Cc procede
journalistique est Ires efticace
pOllr faire revivre heme pur
heure au tecteu!" celte <, nl/i,
d'horreur el.de hon'e.p, pour re
prcndre l'expression de Michel
Winock, qu'il avait oubliee ou
ignorce. Mais elle ne satisfaii
pas ceux qui cherchent a savoir
ce qui s'est exactement passe,
ct comment ces faits ont pu se
produire.

L'absence de confrontation
systematique des tcmoignages,
qui ne sont pas tous rigomeuse
ment concoruants, ne faeilite
pas la tache. Par exemple, les in
formations donnees sur Ie
« massacre» a la prdecture de
police sont dispersces en quatre
endroits eloignes (aux pages
166,230,239 et 310).

Plus grave encore: plusieurs
!emoignages de delenus alge
riens, pilrques dans des condi
tions d'hygiene epouvantables
au palais des sports, au stade
Coubertin, au centre de tri de
Vincennes, font etat de gaz
toxiques repandus par des
tuyaux passes a travers Ics vasis
tas. Mais d'aulres recits padent
de bouches d'aeration desti_Hecs
a assainir une atmosphere nau
scabonde et irrespirahlc.

Jean-Luc Einaudi rapporte Ie
tout sans commcntaire, alaI'S
qu'il aurait dD. poser Ie pro-

bleme et tenter de Ie resnudre :
y a-t-il eu des gazages VOIOH
(aircs ii Paris en octobre 1961 ?

Si oui, c'est un fait tres grave.
Si non, c'est une bonne raison
pour penseI' que des temoi
gnages meme sinceres et
concordants, exprimes par dcs
hommes places dans une situa
tiflll traumalisante, ne sont pas
necessaircment veridiques. Ce
defallt de melhode risque d'af
faiblir la credibllite de ['en
sernhle du livre. Eo! dans ce cas
precis, il entretienr malheureu
semcnt line confusion trop re
pandllc -entre la Seconde
Guerre rnondiale ella guerre
d'Algerie.

Vous voulez dire entre
Ie sort des Juifs raflis par fa police
fralU;aise aBordeaux en 1942,
et mvoyes pour fa plupart dons
des camps d'extermination,
et celui des Algeriens traques, voire
executes aParis en 1961 ?

• ; La carriere de Maurice
Papon se prete a ce parallele,
mais it n'est pas sur que I'inclu
sion d'un proces de fait a I'inte
rieur du proces de droit serve
vraiment la cause de la justice.

De louIe fal;on, ceux qui, en
Algerie et en France, reclarnent
dcpuis longtemps des poursuites
exemplaircs contrc Maurice Pa
pon pour cette « batail1e de
Paris» et contre Ie general
Massu pour la « batai11e
d'Alger» de 1957 oublient que
de teJles poursuites sont inter
dites par les accords d'Evian, se·
Ion lesquels « nul ne peu( etre in
quiefe, recherche, pou/'slIivi,
condamne (...] en raison d'acles
commis en lelation avec les evene
rnenls poliriques SUlVCTlIlS en Alge
rie avanl Ie jour de la proclama
tioll du cessez-leJeu».

Celte amnistie generale et re
ciproqut: etait la condition ne
cessaire au retablissement de la
paix entre deux adversaires qui
pendant sept ans s'etaient eonsi·
de res chacun comme la seule
autorite legitime sur l'Algerie, cl

qui a ce tilre s'etaient arroge Ie
droit de puniI', parfois avec une
tres grande violence, ceux qui
refusaient de leur obeir.

Alors, a supposeI' que de
tclles poursuitcs deviennent pos
sibles, elles sllsciteraient aussit6t
d'autres plaintes. cette fois
contre les membres du FLN res
ponsables d'actes de violence

commi, avant Ic 19 mars 1962.
Et cOl1tre ceux qui 'se sont ren
dus coupables de violations pos
tcrieures au cessez-Ie-feu, que
I'arnnis!ie d'Evian ne saurait
couvrir. Notammcnt les mas
saC!'es dc " ha rk.is ».

'H us massacres de IUJrkis :
un sujet egalemeru controverse cal'
cerUIins ontfait etat de 10 000
morts. Mai~' d'alltres ont prefere
parler de 150 000, ~oire de
300000 disparus.
La difference est considerable.
Liz encore, ou est fa ~erite ?

•• Ces v,lriations extremes
entre les estimations vous indi
quent ~l dies scules ;1 quel point
la quesbon est deliciltc. Pour ma
part, je viens de denonccr les ap
proximations ct les conclusions
hatives qui fit: reposent sur au
cune donnee certaine. Je me re
fuse donc a choisir entre une hy
pothese « basse », fondee sur des
indications officieuses mais qui
n'ont jamais ete dementies offi
ciellement, et une hypothese
« haute» que rien, jusqu'a pre
sent, n'est venu etayer.

En tout etat de cause, cepen
danl, il est evidemment impos
sible d'accrediter un chiffre su
perieur a150 000 morts.
L'H. Faisant exception
Ii III regle commune, Catherine
Trautllum a decidi de rendre .
cu:cessibles aux historien.s les
archives dr, 17 ocwbre 1961. C'est,
sewn VOltS, une bonne decision ?
G. P. Je ne peux qu'etre satis
fait de celie decision, si elle per
met de faire la lumiere sur un
episode paniclllicrement oc
culte, sans attendre soixante ans
ou meme ccnt ans (pour les ar
chives judiciaires) apres les faits.

(Propos reeueil/is
par Veronique Sales.)

NOTU
• Professeur 11 I'unjversite de Nice, Guy
Pc,ville a not,mllncnt publi" IY62: la paiT
en Algerie (La Documentation fran~ai,c,

1992). Son dernier article dans L'/-/isto;rr;,
etaiL )n1ilule« Terrorismc et torture: la
bataille d'Alger de 1957" (n' 2(4).

J. Redha Malek, L 'Algerie Ii tv;,,". Paris.
Lc Scui!, 1995.

2. Conslantin Melnik, Mille l,mn
II M(lligrrofl (1959-/962), Paris, Grassel,
1988; M~nric<: Papon, Les O,evma tlu
pou\'Oir (1958-/967), Paris, Pion, 1988,

3. Michel Levine. Les Rmoll1U1d".<
d'oclobre, Pans. Ramsay, 1985.

4. Jean-Lue £,naudi, La Baladle de Paris,
Paris. Le Seuil, 1991.

S. Celle enqllcte cst citet' par I'ancicn
dirilleanl du FLN All Haroun d'lllS son
livre La Seplleme WI/oyo, Paris, Le Seuil,
1986.

L' H I STO [R E....:..:_~~::....=c...:...

8





II o

LE PAPE, LE SEXf ET LE CRAPAUD
eon grand papa peformateur du

phie edtfiante' po 1a. premiere fois
et tries symbolique 0 Ie volt,
arapaud*.

sieele, s setta de son vivant e biogra-
adulte ourd' Ou sp' ode insol1 e-

adolescent, subir l'attaque te:rrible d n
Jacques Berlioz

rans. ou des hommes
orgueillcLlx.

Passant pour avare,
car il mesure sa nourri
ture - la terre - avec
ses pattes et refuse de
Ja partager, I'animal est
aussi associe ~ la eupi
dite et a l'usure. Au
xnr sieele. Ie moine
Cesairc de Htisterbaeh
rappone que I'on
irouva dans la tombe
d'un llsurier, qui avait
insiste pour etre en
terrt avec son magot,
deux crapauds : I'un
sortait les deniers de la
bourse, I'autre les lui
enfon<;ait clans Ie eceur.
Dans un autre recit, un
crapaud se colle sur Ie
visagc d'un fils ingrat
qui avait refuse de
nourrir son vieux pere
- ee theme, qui rap
pelle l'episode de Bru
non, apparalt all XTll'

siecle et aura nn sucees
durable dans toute
I'Europe. On retrouve
d'aiHeurs Ie erapaud
coltlme animal-cram
pon dans d'autres civili
sations : Claude Levi·
Stra uss indique dans
L 'Origine des maniel'es

de table (196H) que chez les In
diens sanpoil-salish de la region
du fleuve Columbia, une
femme-crampon - qui voulait
faire de l'homme auquel elle
s'ctait accrochce son epoux 
devient, quand il s en est debar
rasse en se roulant dans les
!lammes, un erapaud.

Cette association a l'image
de la femme cst interessante: Ie
crapaud symbolise souvent la
matriec et renvoie it I'aspeet
bestial de l'aote sexucl. Dans la
Vie de saint 1'vlalachie, eerite par
Bernard de Clairvaux au XI'""

sieele, un erapaud sort du sexc
d'une femme pour deeourager

'"es botroeiells SOli I., dOllS 10 Rible,
SOllye,,' assoc;e.'i aux e."ipr;I,o;
demolli·oqlles. DOllS I'Apocalypse,
c'e,.t SOli.' cetteIorme que
se mOllilesl.em les e.,prits ,mpurs
qui sO/·l.elll. de 1ft guellic du drogoll
(ell 'Utllt de I'elliuminnre) el. de
10 .Rete de l'Apoctllyp,.e (,til ceMre),
ainsi que de III bOllcl,e dl~Io/lx

propltete (Il g{JIlcile) (Comnll'ntllite
de I'Apoculypse de Ilelltus de I"iel>,,:oa.
Madrid, bibliol1,eqne d(' l'Escorial,
C/. Dog/i Orti).

siecle,. dans Les Fees de Charles
Perrault, ou la fille orgueillcuse
est condamnee avomir des cra
pauds et des serpents il chaque
parole qU'ellc prononee. On Ie
retrouve sur Ie eaclavre des ty-

6cheHe lumineuse
s elever de son lit,
traverser la fenetre el
gagner Ie eiel. En
descendir un vieux

, moine, porteur d'une
croix, qui en mar4ua
1<1 botlche et se.s
plaies, Le pus fut
ramene derrierc
I'oreilte. Brunon gue-
ril quelquc temps
apres, la peau se
rompant et liherant
I'abees. Plus tard, lors
d'entretit:ms avec scs
proches, il eonfia
qu'il avail reconnu,
" II son l'isage el Ii SOli

habil ", dans ee
vicillard providcntiel,
saint Benoit, I'organi
'ateur, au Vl" siecle,
clu monachismc occi
dental.

Que FaLll-lJ penser
de cet etrangc epi
sode? On peut I'in
terpreter littcrale
ment : un animal
vCll,imcux serclit a
I'origine des maUx de
Bmnon. Mais Ie bio
graphe lui-meme
doute de I'existence
du erapaud maIe
fique. En fait. el Ie
texte le laisse clairemen t en
tendre, l'affreux animal est aussi
lin clement syrnbolique : au
Moyen Age, le erapaud inspirc
generalemeot un tres fort senti
ment de repulsion; son corps
est couvert cle pustules, il est
loure! et laid; attache a 'Ia terre,
il aime les endroits humicles et
sombrcs ; son regard meme OLI

son souffle sonl noeifs. voire
mortcls. Dans la tradition ehrc
tienne. il s'impose eomme un
animal diabolique : lors des
confessi,ons, i.l arrive que des
erapauds tomhent de la bouche
des pccheurs - motif que l'on
retl'ouvera, ~ la fin dLl xvw

,Un animal.affreux,
avare

et diabolique

C'est done ee a quoi s'at
tache eelte Vie de Leon IX, a
travers differents episodes dont
Ie plus spectaculaire est Ie n~eit

de celte nuit d'et~ Oll Brunon,
encore adolescent, endonui
dans le cbateau familial d'Egui
sheim. se trouve victime d'un
erapaud qui s'agrippe a son yi
sage ct se met aIe sucer et a Ie
pincer sauvagemenl. Brunon
saute all bas du lit et d'lIn coup
de paume fait tomber Ie era
paud dans Ie lit. La bere re
monte sur I'oreiller. Brunon la
voit clairement, car les rayons
de la June ecla.irent Ia ehambre.
Alertes par les eris de leur
ma]tre, les servitellfs accourenl.
explorent les lieux, sans trouver
l'aQimal. Et le biognlphe d'ajou
ter : " Qu 'il fal reel au IalHas~

/iz/ue, illaissa bien de rt!el/es ble.\'
sures. "

Brumm eut en effet Ie visage;
la gorge et la poi trine tumefies.
Sa mort ctait ,proche. Or, au
bout de deux moi$, il vit une

11 [eyrier 1049, J'Alsacicn
Brunon, eveque de TOlll,

devient pape sous Ie nom de
Leon IX. II meurt cinq ans plus
tard, Ie 19 avril 1054. C01cbre
pour avoir lane~ k mouvement
de renovalion de l'Eglisc CODnu
sous Ie nom de Reforme grcgo
rienne, cherehant ase Jiberer du
joug des hllCS et it instaurer une
slricte discipline morale, il fut
aussi Ires eonleste de son vivant,
Ilotammtmt a la suite de la de- '
faite militai,re que lui infligerent
les Normands de Sicile en 1053
il Civilate. lorsqu'est ~crite,

entre 1050 et 1060 (en partie
done de son vivant), sa biogra
phie, son propos est clair: il
s'agit de rehabiliter !'homme et
son a:uvre.
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D a Cl m e t EN VUE

,
ROME A-J-ELLE INVENJE L'EURO ?

des 1227, Ic diahle apparalt aux
« lucijeriens» rhenans sous la
forme d'un crapaud que I'initie
doit baiser de fagon obscene.

Mais revenons-en Ii. Bmnon.
Pourquoi ce pieux personnage
subit-il une tclle agrcssion ?
Bon fils el bon eleve, il n'en
etait pas moins sujet aux lenta
lions, cornme Ie revele son bio
graphe. Le crapaud d'Egui
sheim apparall comme un
avertissemenl. Averlissement
contre les tentations de I'or
gueil, auxquelles pourrait me
ner I'etat d'aristocrate. Avertis
sement contre les seductions du

un homme qui voulait la violer.
Dans la litrerature des visions
infernaks, il participe a la puni
tion des luxurieux. Le domini
cain Thomas de Canlimpre
(mort vers 1263) raconte qu'un
chevalier paillard el adultere,
parmi d'autres atroces tortures,
se vit plonge dans un bain de
feu puis couche sur un lit de fer,
avec un tres horrible crapaud
aux ycux de feu, qui s'accoupla
alui et lui donna un baiser. En
fin, Satan lui-meme peul
prendre la forme du crapaud :
selon 'l'inquisiteur Conrad de
Marbourg qui les pourchasse

'lJ, o p e

sexe, am;quelles sont soumis en
premier lieu les clercs - el sa
mere n'a-t-elle pas vu en songe
que Brunon etait destine Ii. de
venir eveque ? On comprend
mieux, des ]ors, qu'i] ait fallu
['intercession de saint Benoit
lui-meme pour deharrasser Ie
jeune homme des souffrances
causees par l'animal diabo
Iique... J. B. •

NOTE
• La Vie dll pape LeOti IX (Bnmolt,
e,·,'qlle de Tou!). lexle pre.senle el edite
~ous la direclion de Michel Parisse, ayec
une traduction de Moniquc Goullel,
Paris, Les Belles Lellres, 1997.

• FRANCjOIS D'AUBIR'
depute de la Mayenne, vient
de signer chez Pion Ie contrat
d'une biographie de Colbert.
Visiblement, ce liberal
convaincu profHera
de I'occasion pour denoncer
les vices de 1'« exception
ftanljaise ».

MIRKO GRMEK
redefinit dans Le Legs
de Claude Bernard (Fayard)
la nature exacte du travail
de celui qui fut I'un des
fondateurs de la physiologie
moderne. Outre les ouvrages
du grand medecin, Mirko
Grmek utilise les cahiers
et les notes qu'il prenait
au jour Ie jour, parfois me-me
sur Ie dos des lettres qu'il
recevait .

• CLAUDE SINGER
charge de cours 0 Paris-I,
analyse la situation de
I'enseignement superieur
en France entre 1943 et 1947
dans L'Universire libiuee,
I'Universire epuree
(Les Belles Lettres). L'aufeur
se fonde sur de nombreuses
archives inedites (documents
de I'UNEF, interrogatoires
effectues a la liberation,
dossiers personnels des
universitaires sonctionnes ... ).
IJI s'attache particulierement
aux universites d'Alger,
de Paris et de Strasbourg.

,ERIC ANCEAU

s'est interesse aux u Deputes
du Second Empire.
Prosopographie d'une elite
du XIX' siecle » pour sa these
soutenue recemment.
FRANCjOIS ROBICHON
lui a soutenu un travail sur
« La peinture militaire
franljaise de 1871 a 1914 ».

JEAN.PAUL CLIMENT

publie chez Gallimard, dans
la collection « Quarto )I,

les Memoires d'Ouh'e- Tombe
de Chateaubriand. Ne sous
Louis XVI, mort apres
10 chute de LouIs-Philippe,
Chateaubriond - au-dela
de son genie litteraire 
reste I'un des indispensables
temoins du debat politique
et de la mutation culturelle
qui s'imposent au debut
du XIX' siecle. I~M. M.

saurait en effet parler de
cooquctc!

EO};uile, oi a Rome, ni dans
les ~ll1lres cites et Etats an
tiques, n'existaienl de papier
mOOJHlie (nos actuels billets de
banque) ou de rnonnaie scriptu
rale - fondee sur un jeu d'ecri
ture, comrne Ie cheque aujour
d'hui. Meme si, dans certains
cas, des creances etaient cedees
en paiement" presque toutes les
transactions etaient reglees en
espcces ou en marehandises. Et
la valeur officiellc des pieces
d'or et d'argent ne differait pas
beaucoup de celie des metaux

Ci..deSSlis ~ un nurl:'Ui'li, piec.e d'or
frappel' aRome V"".f 17-16 avo I.-C.
par Auguste 1'1 !10rlanl Srtr I'I/nl'
de $t'S faces l'l'ffigil' de !'l'r1Iperertr.
CI'/tl' r1Iontlr1il' etoi" IItili.,ee ,I'IIIs
I~eilsemb!ede l'l,mpirl' romain
(el. Sabille 8ollrgey).

Le Cabinet des medailles du
musee de Leyde, aux Pays-Bas,
a recemmenl consacre a cetk
epoqlle d'exceptionnelle stabi
lite mone.taire une cxposition
numismatiqlle, en introduisnnt
tine comparaison entre Ie de
nier romain et l'euw l . Indepen~

dammenl de la quali.te de l'ex
position, qu'il n'esl pas question
de contester, une tellc entre
prise pose un interessant pro
bleme (j'histoirc comparative.
Que penser du pari111cle mene
entre deux epoques si
eloignees?

Les differences enlre Ie de
nier et l'eum sonl evidentes.
D'abord, la predominance des
piCt;cs romaines dans I'empire
Clait fondee, Don pas sur lI!1e
negociation, mais sur In
conquete. Du IV" au I" siecle avo
l-C., Rome s'etait progressive
ment emparce de l'Italie, puis
de loute la Mediterranee. Sa
monnaie est logiquement deve
nue, dans ces regions, la mon
naie principale, puis unique. Le
cas de l'euTO est evidemmcnt
Ires different. Meme si I,eur
poids economiquc 0t polilique
confere ~ certains pays d
l'Union europeenne une in
fluence superieure a cclle des
autres Etats-rnembrICs. on nc

roe europeenne va roir Ie jour. U e revo
ava1t pose a.
Jean Andreau

ape 'ere mo
ution ? Pas vratme t pmsq e Auguste deja
'Empire romain l' sags du de"sr d'arge t"

L'aureus circula desormais
dans t01l1 I'empire. II pesait
7,85 grammes, soit deux fois
plus que Ie denier, et valait
vingt-cinq deniers. Le systeme
comprcnait en out,l'e plu'sieurs
pieces de bronze, clont les plus
importantes etaieot Ie sesterce
et ras.

ILe denier,
monnaie, unique

de l'Empire romain

uguste (27 avo l-C.-14 ap.
J.-c.), en instaurant l'Em

pire romain, mit aussi en place
un nOlfveau sysleme moneta ire
qu,i se revela, par la suite, extre
mcment solide, puisque apart
quelques modifications de de
tai], il dura deux sieeles et demi.
Cc n'est que sous la dynastie des
Sevcres (entre 193 et 235) et
dans Ics annees qui suivirent
qu'il finit par s'effondrer. La
hase de cc syskme etait Ie de
nier, une piece d'argent presque
pur. Augllste crea aussi line
nouvelle piece d'or, l'aureus, et
la fit frapper chaque annee 
jusqu'alors, les monnaies d'or
'laient emises de fagon excep
tionnellc : Cesar en avail fait
[rapper entre 46 et 44 avo J..c.
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les composant, compte tenu des
frais de frappe. L'epoque ro
maine se caracterisc donc par
une Ires forte domination de la
monnaie metallique. Or, dans Ie
monde actuel, el notammcnt
depuis bicnt6t trente ans, au·
cune monnaie n'est plus definie
par rapport a I'or ou it I'argent.
L'euro ne Ie sera pas plus que
les aulres.

Enfin, il n'existait, dans I'An·
tiquite, ni banques centrales ni
politique monetaire elaboree
en fonction d'objectifs ccono·
miques. Cerles, I'empereur de
cidait de I'abondance des emis
sions, qui variaient, d'une
annee sur I'autre, en fonclion
des depenses prevues et des
metaux precieux disponibles.
Meme si les armecs absorbaient
la majeure partie de ces de·
penses, celles-ci pouvaient par·
fois temoigner de preoccupa
tions sociales ou memc
economiques - lutter contre
l'cndettcment ou assurer Ie bon
fonctionuement des paiements.
Cependanl, I'Antiquite ignore
aussi bien la notion globale

d'cconomie que la politique
monetaire. A I'inverse, la gcs
lion de I'euro n'est pas conce
vable sans ('existence d'une
banque centrale.

Quand plus de mille cites
8V8ient

leur propre monnaie

Pourtant, il existe de nom
breuses similitudes entre ces
deux devises, et c'est ce qu'a
bien mis en lumiere I'exposition
de lLeydc. Premierement, Ie be
soin d'u ne monnaie unique se
maoifestait dans Ie monde ro
main, comme aujourd'hui dans
I'Union europeenne, En effet,
aux v' et IV' siecles avo I.-C.,
plus de mille CileS avaicnt leur
propre monnaie. Malgre les
conquetes romaines, beaucoup
de pieces diff6rentes conti
nuaienta circuler. Plusieurs ci
h~s grecques frappaient des
drachmcs et des oboles, comme
Rbodes qui, au II' siecle av,
J.-c., ernettait des didrachmes.
Or ces unites grecques n'avaicnt

pas partout la meme valeur, It
n'etait donc pas ais6 de fixer un
tall.X de change entre elles et les
devises rOl11a,ines. Le triornphe
du denier simpHfia grandcment
la circulation monetaire. Ainsi,
si I'idee d'une monnaie unique
pour tous les Europeens peut
sembler de nos jours revolution
naire, ellc n'est pas nouvelle.

Sceonde similitud'e : sur des
territolres aussi varies, il fallait
concilier unification et decen
tralisation. Sans nllire 11 In pre
miere, Auguste conceda acer
taines cites Ie droil d'emcttre
des pieces de bronze ou d'ar
gent. Seule la frappe de J'or de
meura l'apanage exclusif des
ateliers imperiaux. Ceux qui
souhaitent l'avenement d'une
Union curopeenne de type fe
derat peuvent done trouver dans
Ie modele romain une justifica
tion et un motif d'espoir. Car Ie
succes du denier, apres les re
formes d'Auguste, nc peut etre
mis en doute. II montre qu'cn
depit ue to tiS les obstacles, J'uni
fication monetaire n'cst pas un
objectif utopique.

Quelques reflexions, pour
conclure, sur la pratique diffi·
cile du comparatisme en his·
toire. Mettre en parallele,
comme on vient de Ie faire, des
realites aussi distantes et diffe
rentes n'est bien elltendu qu'un
excreice d'ecole, et comme tel
assez vain. Mais, pour conforter
des aspirations nationales, poli
tiques, religicuses. ideologiques,
pour les renforcer et les justi
fier, 1l0US ressentons Ie besoin,
en tant que citoyens, d'analo
gies de ce type, qui ne sont pas
« fausses", mais rapides et ap
proximatives. Ce que l'on peut
souhaiter, c'est une confronta
tion pacifique et honnete entre
ces besoins ct les methodes el
recherches des historiens. L'ex
position de Lcyde est en ce sens
un bOll cxemplc d'une tellc
cOllfFOntation. C'est pourqtloi il
faut felicitcr ses auteurs et nous
rcjOltir de SOil succes. J. A. •

Non
t. Celie exposition. realisee par
M. Seharloo, direcITice du Cabinel des
mcdaiJIes, el par J. van der Vin, fUI

ouverle de novembre 1'19611 mars 1997.
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L'expert en manuscrits
Kenneth Rendell fait I'objet
d'une enquete en justice.
II a certifie la validite
de quelque trois cents le"res
et documents faisant etat
de la liaison qu'ourait
entretenue John F. Kennedy
avec Marilyn Monroe, mais
plus encore de ses rapports
avec la mafia. Vendus
au fil des ans par I'heritier
d'un avocat new-yorkais,
ces papiers ont vu leur
authenticlte contestee par
Seymour Hersh, outeur d'une
nouvelle biographie de
Kennedy. Selon lui, d'autres
experts ont etabli qu'une
le"re ou Kennedy promet
a J'actrice 600 000 dollars
en echange de son silence
a ete folsifiee.

o
A '11 VI
Deception pour les que'que
mille Hongrois qui ont voulu,
depuis Ie 1" septembre,
consulter les archives des
services secrets communlstes,
desormais accessibles :
les dossiers sont quasiment
vides. La plupart des
documents relatlfs aux
denonciations, aux rapports
ou a la Iiste des informateurs
ont ete detruits en 1989
et 1990. On craint qu'une
partie d'entre eux soit restee
entre res mains des services
d'espionnage.

Le gouvernemenl nippon
a commande la traduction
en japonals des memoires
d'anciens prisonnlers
de guerre neerlandals,
internes dans des camps
d'Asie du Sud-Est durant
la Seconde Guerre mondlale.
Tokyo a mis 12 millions
de francs a la disposition de
I'lnstitut de documentation
historique des Pays-80S
afin que celui-ci collede et
selectionne les temolgnages,
Ces traductions seront
presentees au Japon dans
un centre de documentation
special, Sur 140000 sujets
neerlandais internes,
:25000 ont disporu. /o"M. M.

: ETRANGER

Ci-dessus : une scene dl/ 30'.IU dans
I'adapwtion de Philippe de Broca.
Vne superproductior/ ii lofranfaise
ii {aquelle partlcipent n%mment
Daniel AI/teuil, dans Ie role principul
(all centre), el Marie Gillaln
(a sa drolte) (l.-M. /,eroyISygma).

Nevers i), Lagardere s'introduit
chez lui sous les apparences
d'un mysterieux bossu. Or Ie
traitre vit dans un monde livre a
la speculation 1£1 plus effrenee.
Nous etions en plein roman de
cape et d'epee, matine d'un
zeste de littcrature populaire,
nous voici dCsormais re.ioints
par I'histoire. CelIe d'un Eeos
sais qui a brillamment reussi a
Paris: John Law (1671-1729).

Quelques mots sur ce per
sonnage hors du commun. Re
marque par ses Considerations
sur Ie Tnuneraire et Ie commerce
(1705), il a l'idee de la creation
d'une banque d'Etat, avec un
systeme de credit fonde sur Ie
papier-monnaie. Sa Banque ge
nerale, cn~ee en 1716, devient
rapidement Ie centre d'un sys
teme ou figurent egalement 1£1
Compagnie d'Etat, qui a Ie
contrale du commerce exte
rieur (Mississippi, lndes,
Chine), et les grandes entre-

entre Aurore de Caylus et Phi
lippe de Nevers. Avant de mou
rir, assassine par son meilleur
ami, Phil.ippe de Gonzague, duc
de Mantoue. un halien fclon, Ie
duc de Nevers a confie sa fille il
Lagardere, qui vienl de mar
quer Ie tueur masque ala main.
D'ou la celebre apostrophe.

Speculation
sur des II meres »

et des (I filles II

•
Dix-huit ans plus tard 

no us sommes en septembre
1717 -, Ie regent Philippe
d'Orieans, don t nous avolls ou
blie de dire qu'iI etait l'ami des
deux Philippe sus-nommes, Ie
gentil et Ie mechant, regne de
puis deux ans. 11 est temps pour
Aurore de relrOllver sa mere et
de recouvrer son rang. On aura
devine que 1£1 ravissante jeune
fille £lime d'un amour d'abord
filial puis passionnel celui qui
1'£1 elevee, Henri de Lagardere,
qui va doucement sur la qua
rantaine.

Pour pouvoir approcher
Gonzague qu'il sait ctre I'assas
sin (et qui a epouse la vetrVe de

«(

'ppe de Brae par e l'ec an { Le Bassil )~ celebre ra
rna -fa atone Pan] eva! paru da s ({ L Siecle » en
1867.11 e dena ciatian des egaremants finane erB dB la Re-
ge os, ala s que la fievl'e baursle e imp 't sa. arque a
3eoo Em e* . Claude Aziza

C J

p

« LE IBOSSU »
OU LA REGENCE EN FOLIE

{quand it sera temps, si tu
ne viens pas aLagardere,

Lagardere ira it {oil I » Rideau.
La fiere apostrophe qui fit les
beaux joms de tous les treteaux
de France et de Navarre va vi
brer de nouveau sur la toile de
I'ecran. Apres Andre Heuze en
1913, Jean et Henriette Kemm
en 1925, Rene Sti en 1934, Jean
Delannoy en 1944, Andre Hu
nebelle en 1959, Jean-Pierre
Deeourt en 1967, Philippe de
Broca tente I'aventure. Et Da
niel Auteuil succede it Rene Vi
dalin, Pierre Blanchard, Jean
Marais et Jean Piat, dans Ie
role d'Henri de Lagardere de
venu, pour mieux confondre ses
ennemis, Ie Bossu de 1£1 rue
Quincampoix. La ou bat Ie
creur d'unc France, celie de 1£1
Regence, que la speculation a
rendue folie.

C'est en [li99 que commen
cent les aventures du beau La
gardere, juvenile bourreau des
ere urs (il a dix- huit a ns) e t
maitre es-armes. Plonge malgre
lui dans un affreux complot, il
doit s'enfuir en Espagne, avec

dans les bras une adorable pe-l
tite fille de deux £Ins, Aurore,
enfant nee d'un mariage secret
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prises. En 1717, Law roet sur
pied la Compagnie franc;aise du
Mississippi qui a k monopole
du commerce avec la Louisiane
et qui va vendre des actions.
Les pre;mieres se nomme;nt les
«meres» ; bient6t, tant est
grande Ja demande, viennent
les « jllles », puis les « pelites
.filles ».

L'essentiel des speculations
se deroule rue Quincampoix,
ou notre Bossu loue sa bosse
comme ecritoire pour qu'on
puisse signer dessus I Quant a
Gonzague, il obtient du Regent
que son hotel ait Ie monopole
des echanges d'actions contre
marchandises. On sait com
ment finit l'affaire : la rue
Quincampoix fut fermee en
1720, il Y eut banqueroute, et
Law, devenu entre-temps surin
tendant des Finances, dut
prendre la fuite Ie 12 cte
cembre2. II mourra a Venise,
laissant unc France; traumatiscc
par I'experience du
papier-monnaie et qui repous
sera durant de longues annees
toute nouvelle tentative en
ce scm;.

C'est la tout Ie fond his to
rique d'un roman qui parait,
dans Le Siecle, du 7 mai au 15
aout 1857, SOlIS la plume de Paul
Feval, devenu c61ebre en 1844
grace aux Mysleres de Londres.
Enorme sllcces. Le livre sort en
librairie la meme annee, apres
une premiere edition - pirate?
- en Belgique. Cinq ans plu
tard, en 1862, Ie haut lieu du me
lodrame qu'est Ie theatre de la
Porte-Saint-Martin fait un tTiom
phe au drame tire du roman par
I'auteur lui-meme et Anicet
Bourgeois. En 1888, Ie recit de
vient meme un opera-coOlique
(musique de C. Erisard, livret de
H. Boccage ct A. Livrat).

Quel est Ie secret
de la botte
de Nevers?

JOUH1,llistc ct romancicr,
Paul Feval a Ie cceur breton et la
tripe royalistc. Pour ecrirc son
80S.\·II, iJ s'cst inspire ilia fois tlu
Dumas dcs MOllsqll.etaire.1 et du
Hugo de NOIre-Dame de Pads et
de L'Homme qui ril. Mais il

inaugure allssi, avec Ponson du
errail, dont Ie debut dtl cycle

de Rocambo/e date de la meme
annee, Ie roman populaire. La
Regence de Paul Feval- perio
de un peu negligee par Alexan
dre Dumas -, c'est tine folIe
transition entre la grandeur du
regne de Louis XIV et retat de
gnke qui baigne les premiere
annees de celui de Louis Xv.
On peut legi,tilllement penseI'
que l'ecrivain fustige la, par la
meme occasion, la Republique
de 1848, desastreuse transition
cntre la monarchie de Juillet et
l'Empirc, encore liberal.

Par ailleurs, la Franec du Se
cond Empire, qui venait dc voir
la fond-alion du Credit Fancier
(2H mars 1852) ct du Credit Mer
bilicr (18 novcmbre de la meme
annec), allait cnnnaitre une pe
riocte dc speculations donI il
!l'cst pas interdit de c1ecelcr les
premiees en 1855, dans la
concession par J'Egyplc ii Ferdi
nand de Lesseps de la fondation
de 1<1 Compagnie du canal de
Suez. Mississippi, Egypte ~

mcme exotisme, meme engoue
ment, memes deceptions...

Reste, loin de tout contexte
historique, une question bru
lante : quel est donc Ie secret de
la fameuse boUe de Nevers qui
tue surement son homme par
un coup entre les deux yeux ?
Attende.z-vous, admirateurs de
Lagardere, aune grande desiHu
sion : Paul Feval, qui ignorait
tout de I'escriroe, demanda des
renseignements a un celebre
maitre d'armes de l'epoque,
Grisier. Le lendemain, il avait
tout oubhe. 11 mit donc bout a
bout dans son recit quelques
tenncs techniques, au hasard. Si
I'on ne pcut plus faire confiancc
aux auteurs de feuilletons, ou
va-t-on ? C. A. •

NOT.U
., Le 8os.slt son slIr Ics ecrans
Ie 2 tJecemhr~ prochain. Le !'Oman est
lui displlllible au' editions Pocket
(comllll'nle par Olaude Aziz:l, J<)')7).

Si ron vcullir~ la 'aga de Lagardere dans
son ~lIIier. ((lnlpl~l~~ par Paul FevaI Fil,.
il faudra fie plollbt::r d<.lJlS Le Roman
tIc La~(Irdht~, dnq romanS ell un vo'lum~,

au' cdil'iol1s Omnihu;; (I '!Qt).

I. Le [10".\'11, '\ivre I. premiere partie,
chapitre Vll.

2. J. Mger, « Piljlippe d'Orle,,,}'. R"scnl
de Franee(1715-1723) »,L'Hislo,re n° 7,
pp.5-J5.

D t

INIDIIEN OU BLANC:
QUI fTAIT LE PREMIER AMfRICAIN ?

On a decouvert e. Ke mvic i sur a oote ouest des Etats
U 's, es 08sements d'un horrune Vie dB p '8a de _0 000
ans. Ce qUi en fait 1 ancetre des eriCa1na d auourd'hui.
Or des analyses sC1en .qUBB 0 t stab que ce premler hab 
tant d Nouveau Mon e n sta1t pas, comma lS8 I diens
d'origine asiatl e mats lane. A 'indignation des « Native
AmeMc )'. Philippe Jacquin

ne cinquantaine d'annees,
un metre soixante-dix, une

sohde charpente osseuse et une
pointe de fleehe dans la hanche
droite : telle est la fiche anthro
pomorphique d'un Americain
vieux de 9300 ans, decouvert sur
les bards de la riviere Columbia,
it Kennewick. Un Alllericain
bien singulier, dont I'exhumation
a provoque aux Etats-Unis un
tres vive polemique : l'examen de

son crane a pennis de Ie classer I
panni les « Caucasiens», e'cst-a
dire, selon la tel'rninologie ameri
eatne, panni les Blancs. Dix mille
ans avant notre ere, un Blanc se
rait mort sur la cote ouest de
I'Amerique du Nord. Les Indieos
n'etaient donc pas seuls ?

Pour com prendre les termes
de ce debat, it faut rappeler
quelles ont etc les grandes
dapes dc l'etude des popula-

tions « indigenes» d'Amerique
du Nord. Au xW sieele, Ie Je
suite Jose de Acosta avait ete Ie
premier a supposeI' que les In
diens avaient une origine asia
tique. Au XX" son intuition a ete
confirmee par la science: on ad
met aujourd'hui l'hypothese de
la migration llsiatique pour ex
pliquer Ie peuplement du Nou
veau Monde. Entre 25000 et
10000 avant notre ere, lors des i

dernieres grandes glaciations, Je
detroit de Bering pris par les
glaces constituait un immense
pont entre les deux continents.
En quete de gibier, des hommes
venus d' Asie s'aventurent dans
Ie nouvel espace et entrepren
nent sa colonisation.

Les progres de la genetique
permettent de discerner parmi
eux trois eourants migratoires.
Le premier aurait eu lieu aux
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EVENEMENTS
environs de 12000 a10000 avant
notre ere (quelques chercheurs
avancent meme la date de
30000, voire 50000), et concerne
la population dite des Amerin
diens, qui se dispersent dans les
deux Ameriques; la deuxieme
vague serait arrivee entre 9000
et 5000 avant notre ere, lorsque
des bandes nomades, appelees
Na-Denes, occuperent Ie Ca
nada, puis, pour certaines, emi
grerent vers le Colorado (Elles
seraient les ancetres des
Apaches et des Navajos) ; Ie
dernicr mouvement aurait eu
lieu vel'S 4000 a3000 avant notre
ere, lorsque les Eskimos
Aleoutes se sont installes dans
I'aire arctique.

Cette theorie des migrations
successives est due aux travaux

pionniers de Joseph Greenberg;
deux bio-anthropologues de
son cquipe, Christy Turner et
Stephen Zegura, I'ont confir
mee a partir de ]'examen des
couronnes et racines d'environ
deux cent mille dents. L'etude
de la morphologie faciale, des
incisives et des premolaires ne
laissc aucun doute, selon eux,
sur I'originc asiatique des In
diens. Actuellement, meme si
les hypotheses de Joseph
Greenberg peuvent se trouver,
dans Ie detail, contestees par
des cherchcurs de qualite,
comme son eleve Andrew Mer
riwether, qui privilegie quant a
lui la theorie d'une seule vague
de migration, il nc fait quasi
ment plus aucun doute que les
Indiens sont bien venus d'Asie

n Amerique. Et, en 1992,
I'analyse de l'ADNmP d'Jn
diens contemporains a fait re
culer l'ancienncte de ce peuple
ment jUSql1';1 42000 avo J.-c.
Cependant, avec la decouverte
du squelette de Kennewick, Ie
doute s'installe : les Indiens
sont-ils tous de type asiatique ?

Sur les traces
des « Caucasiens

americains l)

Le debat avait commence
dans les annees 1980, avec la
decouverte de squelettes diffi
ciles a dasser parmi ce que les
Americains appellent les
« Mongoloides » - nous di
rions les « Asiatiques ». Dans

Ci·de...us: malli/es/a/;ou d'lndlells
ii Washing/oil ell septemfJre .1995.
La decouverle c/'o,uen,enls
c/'un ',o,,")'le de Iype « callcasie" »

(pOKe de gouche, Ie mOIl/age
de .<Of/ crane) qf/; Sfro;/./'o,nce/re
des AIPlerica;ns vie"t. de.~seN;"
la cause de ce~' demiers, dils QIISS"

« Nati~c Alllerleal's Y, qui tenlent
nduel/ement de faire reeOlmaitre
lef/rs droits de premiers habi/af/ts
df/ con/if/elll (c.I. MflrketILiI,iw",1
Gamma e/ .4PIBoome,.,/IIKI Elo;f/e
Thompsof/).

les Grandes Plaines, I'archeo
logue (JeorgG Gill avait alors
trouve un crane vielL'l: de 5000
ans, qui ressemblait, pour re
prendre ses propres mots, « ii
celui d'un tl'appe.ur fram;ais» !
Pres de la Snakc River, duns
l'Idaho, plusicurs cranes ont
pose les memes problemes, ne
correspond ant pas du tout aux

criteres morphologiques des po
pulations indiennes. Le cas Ie
plus surprenan t reste cependant
la momie degagee pres de Car
son City dans Ie Nevada. D'une
belle taille (1,60 metre) pour
I'epoque (9400 ans), Ie corps
porte encore des cheveux tres
clairs et presente des caracteris
tiques « caucasiennes ». Ces
« Caucasiens am.lfJicains» sont
ils les cousins des momies de
couvertes en 1996 dans Ie desert
de Taklimakan, au nord-ouest
de la Chine? Des « Caucasiens »

eux aussi, qui seraient venus en
Asie par la Siberie et Ie detroit
de Bering.

On voit que I'homme de
Kennewick vient cristaJliser des
interrogations deja anciennes.
Des passions, aussi. Car, it cote

de la controverse scientifique,
fccondc, se d6vdoppe un autre
debat, ideologique celui-H!. De
puis novembre 1<J90, les Indiens
bcnCficicnt aux -Btats-Vnis
d'une loi specifique, la Native
American Grave ProfeCiion (/}ul
Repatriation ACI (NAGPRA),
qui permet <lUX tribus c!'exiger Ie
retour cheL elles des objets sa
eros ct dcs ossemcnts de leurs
ancetres, d'en disposer a leur
volonte, de meme que de
controler ou de restreindre les
fouiHes archeologiques sur leur
territoire. Celte loi est nee des
consequences du pillage et
autres profanations de tombes,
du vol d'objets sacres, tou t au
tant que de la politique des mu
sees qui entassent dans leurs reo
serves des milliers d'ossements

• MAURRAS A MARTIGUES
I.e malre communiste
de Martigues vient d'accepter
Ie legs de la bastide qu'y
possedait Charles Maurras,
La ville avait refuse ce"e
donation en 1952, a la mort
de I'ecrivain. Elle met
desormais I'accent sur
la tradition proven~ale du
« felibre ", considerant - pour
Ie reste - que u c'est a Paris
que Mourras CJ developpe
ses maudites Idees »,

• POMPEI CHANGE DE DATE
Selon des chercheurs
de I'universite de Berkeley,
la cotastrophe de Pompei n'a
pas eu lieu, controirement
aux dates deduites
du temoignage de Pline
Ie Jeune, en 79 apres J.-C.
mois sept ans plus tot:
en 72. Ce"e equipe s'appuie
sur une nouvelle methode
de dotation utilisant un
moteriou radioactif : I'argon.

UN. TEMPLE POUR cESAR
Port-Vendres (Pyrenees
Orientoles) dolt son nom a
la deesse de I'amour, Venus
(Portus Veneris). Et I'on sai',
gr6ce oux ecrits du geographe
Strobon, qu'i1 s'y elevait
un temple dont Jules Cesar,
« descendont » de Venus,
ayah ordonne
10 construction, Marquant
la frontiere entre la Gaule
et I'lberie, ce temple 0 foit
I'objet de recherches depuls
plusieurs siecles. Une
campagne de fouilles sous
marines menee en juillet
19970 permis de retrouver
au fond de 10 rode plusieurs
debris dates du Hout-Empire.

• LES MORTS
VIVENT PLUS LONGTEMPS

La loi du 27 mars 1997
relotive a 10 protection
du droit d'outeur n'est pos
suffisamment prise en
consideration. Editeurs
et chercheurs s'aper~oivent

que des auteurs entres dans
Ie domaine public viennent
d'en ressortir! Ainsi Fernando
Pessoa, Courteline, mais aussi
Monet ou Lawrence d'Arabie
sont de nouveau sous 10 gorde
de leurs oyants droit. Qui
risquent de contester outont
I'usage des orchives que
les reeditions ou productions
de specfocles. J.-M. M.
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d'Indiens. Enfjn, ces mesures
entrent cgalement dans Ie cadre
de la «discrimination positive»
(affilmative action) doni Ia fina
lite reste dc rendre justice aux
persecutes de l'Amerique
blanche tou t en revalorisan t
leurs droits et leurs cultures.

Un texte vote en 1978 recon
nalt ainsi les va leurs religicuscs
et les croyances traditionnelles
des Indiens, et leur ofIre la pos
sibilite d'action en justice pour
toute alteinte au sacre, present
ou passe. Autant d'armes redou
tables, dans un coutcxtc ou se
developpen ties idees fonda
mentalistes, caracterisees par Je

renouveau du sacre et du cha
manisme dans IeI' comrnunautes
indiennes, et paJ unc grande
mefiance envers la science.

Alors, les restes decouverts
pres de la Columbia, dans un
ancien territoire indien des
U ma ti llas, entrent-i Is da ns
Ie cadre de la NAGPRA?
Les chefs spiritue)s indiens en
sont convaincus. lis exigent la
retrocession du « Kennewick
man ') et interdisent aux scienti
fiques de « souiller)) Ie corps par
des examens ; ils empcchent
ainsi son ame d'aceeder au re
pas eternel. Mais Ie respect dl!l
aux morts et Ie sens du sacre ne

sont pas seuls en jeu ; les
Indians ont bien eompris que
ces nouvelles cxpertises scienti
f:iques venaient remettre en
cause leur preeminence dans Ie
peU'p lemen t du con tinen l.

Si des « Caucasiens » sont Ics
contemporains de leurs aneetres
lors des migrations prehisto
riques, les Americains blancs ne
manqueront pas de faire vaJoir
que les Indiens n'ont pas plus de
droits sur leurs terres qu'eux.

iLes Indiens UmatiJlas ont
done porte I'affaire devant Ie tri-
bunal de Portland. 11
demandent la garde de 1'« An
cien II. Les scientifiques leur

contestent cc droit. lis denon
cent Ie risque de voir disparaitre
a jamais les ossements avant
qu'ils soient etudies. En juin
1997, Ie tribunal, soutenu par
une decision du Senat, a donne
raison aux anthropologues.
Dans quelques mois no us
conna'1trons, grace aux re
eherches sur l'ADNmt, I'origine
de ee premier Americain. Reste
a savoir si les Indiens accepte
rant ces conclusions scient i
fiques. P. J •
NOTI
I. L'ADN'l1t (pom ADN mitochondrial)
est un ADN qui '" lrouve nor> du noyau
de la cellule el n'es[ transrnis que par la
mere.

c o 1 o g i

INDONESIE :LES INCENDIES DU SIECLE
Depuis 181 fiois d aout, des centaines de milliers d'hectares de fore s so t avages
par Ie feu en 'ndonesie. Cetts catastrophe n etai pas imprevis ble. D s des
zo es a rsquilibre ecologique tras precaire 1 action des hommes a souvent ete

esast auss. a.is fall 't bie nourril' as deux oents millions d'habitants que
compte l'are pe. Olivier Sevin

ei-desSIIS : une mere el SO" fi/.' 'entem d'eteindre Ie fell qui s'est
propage dans laplantationfamiliafe, a Kalimantan-Est, dans I'ile de Borneo.
(ef:" (;"tra Magav"eIReulerIMaxppp).

epuis Ia fin du mois d'aout,
des centaines de milliers

d'heetares de forets sont ravages
par les flammcs en lndonesie.
Un nllage de fmnee asphyxie les
habitants de Sumatra, de la pe
ninsule Malaise, de Borneo et,
dans une moindre mesure, de
Java et du Sud des Philippines.
La faible visibilite semble etre a
I'origine d'une catastrophe ae
rienne a Medan, d'une collision
entre deux navires dans Ie de
troit de Malaka, et du naufrage
d'une emharcation transportant
des ecoliers sur Ie fleuve Musi.
L'activite economique est se
rieusement perturbee : I'aero
port de Kuala Lumpur est ferme
depuis plusieurs semaines, les
expatries quittent la cote orien
tale de Sumatra, les touristes
evitent la region ...

La situation est d'autant plus
grave que les feux paraisscnt
avoir echappe a tout contr61e :
en depit du renfort de leurs ho
molog les malaisicns et de I'aide
apportee par quelques pays OC

cidentaux, dOn! la France, les
pompiers indonesiens, totale
ment debordes, s'en remettent

au ciel, attendant avec impa
tience Ie declenchement de la
saJson des pluies. Comment
a-t-on pu en arriver Iii? Quelles
consequenccs pcut-on redouter?

11 faut d'ahord constater que

les incendies geants ne sont pas
rarcs dans Ie pays et qu'ils
eoncement presque toujours lcs
memes lies: Sumatra et Kali
mantan, voirc, dans une
moindre mesure, !'Irian Jaya. En

1982-1983, deja, ce que l'on
croyait etre I'" incendie du
sil!de" ,iVait rilvagc lin tcrritoire
unssi important que celui de la
Belgique, dans la province de
Kalimilntan-Est. En aout et sep
tcmbre 1991, 1000 km' etaient
de nouveau pa rtis en fumee a
Kalimantan et a Sumatra. Pour
quoi ces lles en particulier ?
D'abord pour des raisons ecolo
giques ; elles sont les seules a
etre tres boisees. Java est en ef
fet presque totalement defores
tee et, dans les lies de la Sonde,
1es savam:s dominent.

II s'agit, d'autre part, de fo
rets tres fragiles : souvent des fo
rets-tourbieres. c'est-a-dire des
forets ombrophiles reposant sur
une epaisseur de tourbe (ma
tiere organique mal cteeompo
see et tres combustible) qui at
teint par endroits quinze metres.
Apres une longue periode de se
eheresse, il arrive que la foudre
en enflamme la couche superfi
cielle. Or il se trouve que, para
doxalement, dans ee monde
equatorial repute tres humide,
des secheresses surviennenl.
L'influence d'EI Niiio cette gi-
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de 10 So'nde
Forels-Iou rbferes

• Brouillard de pollution tres epais

Nuages de fumee mains denses

Foyers d'incendie [130d. 1997) ~
Sawu BAPEDAL (1'IU1i~ e dli! l'E.!'l...nonnemanl rltd:)1Ibtetl)

gantesque masse d'eau chaude
qui, lorsque les vents alizes sont
faibles, migre en direction du
Pacifique oriental au lieu de bai
gner les cotes de l'Asie du Sud
Est, est invoquee, encore que Ie
phenomene soit assez mal
connu.

Les hommes jouent egale
ment leur role. Des que j'on
quitte 1es lies de Java et de Bali
amenagees par des riziculteurs
minulieux, I'agriculture sur bru
lis constitue Ie mode privilegie
de mise en valeur du sol. L'inte
rieur de Sumatra et de Borneo
est ainsi occupe par des popula
tions qui. chaque annee, defri
chent line portion de foret, bru"
lent ces terrains deboises fin
aout-debat septembre, et y se-

Ci-dessus : amp/eur de III catastrophe
au dJb"l de f'automne 1997. Les
iru:endlt$ l6,u'!lenl essenlleffemenlla
region de Kntimanlan elle Sud de l'ile
de Sumatra. Le nuage dell/mee
s'itend, fui,jusql/'iz}al'u, 10 Malai.fie,
Ie Nord de SI/malru el de Borneo.

ment du riz pluvial ainsi que di
vers legumes des les premieres
pluies. On ne peut evidemment
exclure que des felIX mal cODtra
les aicnt degenere. Cependant,
l'explication mente d'etre nuan
eee : les paysans pratiquent ces
methodes de culture depuis des
siecles et fa foret est toujours lao

II semble plutot qu'iJ faille
imputer la multiplicalion des in
cendies a la pression sans cesse
plus forte sur Ie sol agricole.
L'[ndonesie est un pays de 200
millions d'hahit{lnts dont la po
pulatjon continue tie s'accro'ltre
fmtement en depit d'UD vigou
reux programme de contr61e des

naissances. L'equilibre alimen·
taire y rcste fragile. La conquete
de nouvelles terres cultivables
est par consequent indispen
sable, et Ie feu constitue un pro
cede de dtfrichement cxpeditiJ
et economique. La population
est, en outre, mal repartie ; Java
et Bali abritent 60 % des habi
tants du pays, sur moins de 7%
du territoire national. Les seules
terres vacantes se trouvent dans
les lies exterieures dont les farets
sont, par consequent, tres alla
quees. L'exploitation forestiere
s'intensifie en outre depuis les
annees 1980 : tes forets dites
« productives ", c'est-a-dire dont
Je bois est commercialis€, repre
sen tent 38 millions d'hectares.
Les plantations se multipHent,

Darwin c

AUSTRALIE

notamment sur la cote oricntale
de Sumatra et a Kalimantan. A
cote des vieilles cultures d'he
veas, de cafe, de cocotiers ... ,
celie du palmier a huile connalt
un vif succes (1,7 million d'hec
tares lui sont aujourd'hui consa
cn~s). Les planteurs, qu'il s'agisse
dc grandes societes ou de viUa.
geois, n'hesitent pas ,1 incendier
la foret pam gagner des leI' res.

Enfin, il ne faut pas oublier
que depuis l'indepeodance en.
1945, Ie pouvoir poJitique indo
n€sien est aux mains ties Java
nais pour qui la foret constitue
un monde hostile. Hislorique
menr, les royaumcs javanais se
sonl progressivement constilu~

par 1<1 reunion de c1airicres de
defrichement. La royaut€ s'est
affirmee ell lultant COl1lre Ie
cOllvert foreslicr peuple d'es
prits malins, de mauvais genies...
Pour un Javanais d'aujourd'hui,

k couvert demeure Ie domaioe
de la sauvagerie, I'antilhese de
la civilisat.ion.

A l'heure actuelle, les conse
quences des incendies restent
difficiles aevaluer, ne serait-ce
que parce que les feux ne sont
pas taus eteints : selon diverses
estimations, entre 2 000 et 8 000
km2 auraient ete devastes. Sur
un plan ecologique, jJ faut
craindre que la pluie n'entraine
une forte erosion du sol partout
au il est denude.

De graves
consequences ecologiques

et sanitaires

Toutefois, on peut esperer
que les degats infliges ala foret
ne sont pas irremediables : sa
puissance de regeneration est
sans commune mesure avec
celie des forets tempcrees. Du
moins si on lui laisse Ie loisir de
se renouveler : depuis Ie debut
des annees 1990, elle recule au
rythme de 2 % par an. Les effcts
sur Ie climat sont, eux, plus diffi
ciles aprevoir. Le role de « pou
mon de la planete" que certains
veulent faire jouer 11 la foret
dense equatoriale, demeure in
cxplique. Sur Ie plan sanitaire,
les prolongements seront sans
doute localement graves. Les
habitants d'une petite ville
comme Jambi ant inhale des fu
mees toxiques conlenant quan
tite de panicules imparfaite
ment brulees. Unc multipli
cution des affections respira
lOires, voire des cancers du pou
mon, est acraindre dans les pro
chaines annces.

Dans l'immedi1al, Ie manque
a gagner est evident: les expor
tations de sciages et de contre
plaque reprcsentent bon an mal
an 4 milliards de dollars, soit
environ 10 % dcs exportations
du pays. On DeLlt. en outre, sup
poseI' que nombre de: planta
tions ant egalement ete de
truitcs. Enfin, il faudra bien
chiffrer fe ralentissement de
l'acti,vite economique provoque
par les fum.ees, que ee soil a
Kuala Lumpur, 11 Singapour au
a Jakarta. Catastrophe ecolo
gique, ces giganresques incen
dies auront certai.nement aussi
des graves repercussions econo
miques. O. S.•

• BONAPARTE
Le 25 decembre 1797, Ie
general Bonaparte etait elu
a I'Academie des sciences.
Un bicentenaire que J'lnstitut
de France celebrera par
un apres-midi de rencontres,
preside par Marc Fumaroli.
Le 9 decembre 015 h a
I'lnstitut. Rens. 01.44.41.43.32.

• METAl.LURGIE
Conditions de vie des
ouvriers, relatians
professionnelles, place
des femmes seront evoquees
a I'occasion de la table
ronde « La metallurgie et les
metallurgistes en banlleue
(XIX"-XX· siecle) » organlsee
aux Archives departementales
de la Seine-Saint-Denis.
Le 2 decembre.
Rens. 01.48.30.71.71.

FRANCE.ALLEMAGN E
Dans Ie cadre de la salson
« Presences allemandes ») qui
se tient actuellement a Paris,
un colloque fera Ie point sur
« Passions et raison" entre
la France et l'Allemagne.
Oil seront abordes aussi bien
I'imaginaire respeetif
des deux pays que leurs
politiques culturelles
ou de cooperation.
Les 5 et 6 decembre
au theatre Marigny.
Rens.01.42.76.66.79.

• HISTOIRE DE L'ART
Le Centre International
du vltrall, a Chartres,
propose des cours d'histoire
de I'art. L'occasion
d'acquerir quelques bases
sur I'archltecture etrusque,
la sculpture romane, Ie
manierisme ou la ceramique
chinoise.
Rens, 02.37.21.65.72.

DU BON USAGE DE CLOVIS
Comment Clovis,
Charlemagne ou Jeanne
d'Arc furent reinventes au fll
des siecles pour servir
des besoins ideologiques :
Philippe Poirier s'interessera
a la recuperation politique
des a grands hommes »

du Moyen Age.
Le 9 decembre a 18 h 30
a I'espace culturel Fran~ois

Mitterrand de Chenove,
tel. 03.80.52.63.48. C.Il.
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LE TRAVAIL EST-IL SOLUBLE
DANS LES 35 HEURES ?

temps de tra;. eta.
e de plus duns ecle, o'
6 at les imperatifs oli-

Jean-Michel Gaillard

'an 2000, les salaries franga1B devra e t voir e
35 he es par semaine, Laboutissement del e vie'
se Bont co gues 1e so ci des interets des trava.
tiques. Ains e 1'e et des crises econOmiqu8s,

n Europe, la question du
temps de travail et de ses

consequences sur Ie chomage
occupe une place centrale dans
Ie debat public. Et personne ne
peut apporter a ce propos de
reponse convaincante. La
Grandc-Bretagne compte 6 %
de chomeurs, et la duree du
(ravail, 44 heures par semaine,
y a augmente d'une heure et
demil: dcpuis 1984. Aux Pays
Bas, Ie chomage est passe de
12% a6% entre 1982 et 1996,
alors que la duree du travail y
est la plus faible d'Europe. En
Allemagne, la reduction du
temps de travail s'est acceleree
depuis Ie debut des annees
1980, et les 35 heures sont ap
pliquees dans la metallurgie de
puis Ie 1" octobre 1995, mais Ie
chomage ne cesse d'augmenter
(11,5 %)...

Tout porte a croire que Ie
lien entre reduction du temps
de travail el emploi est incer
tain, et qu'en tout etat de cause
les 35 heures ne sont ni une pa
nacee ni une solution unique.
Ne sont-elles pour autant qu'un
slogan vieilli pour un monde
d'hier? Ce n'est pas si simple.
En e!Iet, depuis deux siecles, la
qucstion du tcmps de travail est
au c~ur de la relation entre pa
trons et ouvriers. Elle a suscite,
chez les uns et chez les autres,
quantile de debats et de com
bats qui ont jalonne notre his
toire. Pour devenir, finalement,
un enjeu symbolique autant
qu'economique.

Avec la revolution indus
trieHe, des Ie milieu du XVlIJ'

siecle, triomphcnt I'economie
de marche, la logique du profit,
la competition entre les firmes
que la victoire du libre-echange
ne fera qu'accentuer au cours
du XTX'. L'obsession de pro-

duire, de rentabiliser Ie capital,
conduit, malgrc les progres
techniques qui font exploser la
productivite, a allonger la du
ree du travail jusqu'aux limite.
de la resistance physique des
proletaires, hommes, femmes
ou enfants.

Ainsi, Ie premier age de rin
dustric a ete marque par une
triple tendance : 1) augmenta
tion de la duree annuelle du
travail par la suppression de
nombreuses fetes tradition
nelles - essentiellement
religieuses ; 2) reduction sirnul
tanee de l'abscnteisme lie aux
rythmes saisonniers de l'econo
mie rurale et au «saint lundi»
que s'octroyaient sou vent les
ouvriers pour defier Ie palro
nat; 3) augmentation enfin de

la duree journaliere de labeur
par l'instaur<llion du travail de
nuit lorsque Ie procede Lebon
en extrayant de la houil1e dl.l
gaz d'eclairage, permet d'ap
porter de la lumiere dans les
usines.

Des lors, comme Ie souJigne
Marx dans Ie livre I du Capital,
publie en 1867, apres Ie docteur
Villerme dans son Tableau d
!'eta! physique el moral des ou
vriers employes dans les fa
briques de COlon, de Laine ou de
soie (1840), i1 n'est pas rare de
rencontrer des usines Ol! la
journee de travail s'etablit a13
ou 14, voire 15 heures, soit une
duree hebdomadaire, sur 6
jours, qui oscille entre 78 et 90
hcurcs, dans Ie textile en paUli
culier. Certes, des cette

epoque, un certain nombre de
lois tendent a contenir cette in
flation. Ainsi, en France, celie
du 22 mars 1841 limite a 8
heures pour les enfants de huit
adouze ans et a12 heures pour
les adolescents de douze aseize
ans la duree journalicre de tra
vail; en outre, un decret du
2 mars 1848 la fixe pour tous a
10 heures aParis et a11 heures
en province. Mais, faute de sur
veillance, ces textes ne sont
guere appliques.

Ci·de,f,fOU,f: (( marche fen Paris»
des mineurs de Lor,;aine, Ie 13 mars
1963. Si III duree legale du travail
a eti ramenee Ii 40 "ellres en 1936,
sa dllree effective est demeuree
largement superiellrejusqu'iJ la fin
des annees 1960, du fait des heures
suppfementnires (cl. Keystone).
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Il faudra attendre la mise en
place d'une veritable inspection
du travail, consecutive 11 la loi
du 19 mai 1874, et la loi Mille
rand du 30 mars 1900, qui pre
voit la journee de 10 heures
pour les hommes et les femmes
3 I'horizon du 1" janvier 1906,
pour que I'idee d'une reduction
reglementee et respectee de la
duree du travail se concretise.
Malgrc les reticences, alors for
tement exprimees, du patronat
contrc ces nouvelles disposi
tions, s'ouvre alors I'ere de la
redudion reguljere du temps
de travail.

La loi Millerand entre en vi
guem des 1904 et, en 1905, la
journee de 8 heures est appli
quee dans les houilleres. Avec
la montee de la contesta tion
syndicale, la croissance du
mouvcment socialiste et l'atten
tion nouvelle que porte l'Eglise
3 la "question sociale ", Ie pa
tronat est en outre souvent
conduit 11 accepter, sur Ie ter
rain, des reductions d'horaires
qui precedent Ie droit. Apres la
guerre enfin, dans Ie climat so
cial tendu de I'annee 1919, Ie
gouvernement depose, Ie 18
janvier, un projet de loi instau
rant la journee de 8 heures
pour 6 jours de travail. Une
commission extra-parlemen
taire, formee de dix delegues
ouvricrs et de dix representants
nationaux, se reunit a10rs. Elle
elabore, en cinq seances, un
texte bient6t soumis au parle
ment, et vote Ie 23 avril, 11
f'unanimite: la journee de 8
heures, sans diminution de sa
laire, a desormais force de loi.

Ce n'est qu '3 la suite de la
vague de greves du printemp
1936 que la duree de travail,
qui etait alors en realite proche
de 44 heurcs par semaine, est it
nouvcau abaissee de fa~on si
gnificative. C'est la fameuse
« loi des 40 heures », votee Ie
21 juin 1936, et con~ue 11 la fois
comme un instrument de par
tage du travail, dans Ie contexte
de ch6mage inherent 3 la crise
des annees 1930, et comme voie
ouverte 3 line existence nou
velle pour les salaries, qui bene
fieie!Jt par ailleurs de 15 jours
de conges anDuels.

Mais ces mesures furent as
souplies tics mai 1938 (retour a
la pratique des heures supple-

menta ires, en particulier clans
les industries d'armemcnl. et
constat que la reduction du
temps de travail n'a pas contri
bue a relancer l'economie et it
nkluire Ie ch6mage) et, de 1945
a la fin des annees 1960, si la
duree legale de travail reste de
40 heures par semaine, la duree
effective lui est largement supe
rieure : Ie recours aux heures
supplementaircs est general,
dans Ie contexte de croissance
continue des {( Trente 010
rieuses ». Ce qui prime alors,
c'est la reduction de Ia duree
annuelle, avec la troisieme se
maine de conges payes (27
mars 1956), puis la quatricme
(17 mai 1969).

La du..ee hebdomadaire
du travail!:

une notion depassee

Actuellement, c'est la per
manence du chomage, beau
coup plus que les revendica
tions des salaries, qui a mis a
nouveau la baissc <.1u temps de
travail il l'ordn:: du jour. L'or
donnance du 16 janvier 1982 a
conjugue reduction hebdoma
dairc (39 hcures payees 40) et
annuelle (cinquieme semaine
de conges payes). Le but re
cherche etait, en durcissant pa
rallelemeJlt Ie recours aux
heures supplcmentaires, de
faire baisser Ie sous-emploi. C
levier ne fut cependant pas Ie
seul a etre utilise, dans les an
nees 1980 et 1990, pour pro
mouvoir Ie partage du travail :
les lois Delebarre, Seguin, Ro
bien ont, chacune 11 leur m a
niere, ccuvre dans ce sens,
autour de la notion d'amena
gement du temps de travail, ac
compagne ou non de reduction
des heures ouvrees. Or, pour
autant, Ie ch6mage n'a pas ete
enraye.

En fait, l'idee qui prevaut
aujourd'hui, en france comme
11 l'etranger, est qu'il faut, clans
la mesure elu possible, adapter
I'activite des salaries a Ia de
man de, £lUX carnets de com
mandes des cntreprises. C'est
pourquoi la duree hebdoma
daire du travail perd peu apel!
de son importance. Bien
d'autres parametres entrent a
prescnt en jeu : annualisation,

mi-temps, temps paniel, com
pensations, salaires, semaine de
quatre jours, niveau des charges
sociales, qui font I'objet d'ac
cords, au' niveau des branches
et ~;urtout des entreprises, entre
patrons et salaries. 5i la loi
reste une reference generate 
et Ie passage 3 35 heures par se
maine au 1" janvier 2000 est, a
cet egard, une decision dont la
portee n'a echappe ni aux uns
ni aux aulres -, Ie contrat ne
gocie entre partenaires, dans un
pays dont on dit a torI qu'il
ignore Ie dialogue social, tend a
prendre Ie pas sur la norme col
lective. La loi donne Ie « la », Ie
contrat la partilion.

O;pendant, pour bien mesu
rer les evolutions en cours, il
convient, comme Ie montre
I'excellent ouvrage d'Olivier
Marchand et Claude Thelot l ,

de garder en memoire Ie fait
que la reduction du temps de
travail presente, sur la longue
duree, trois caracteristiqucs : 1)
elle a ete significative et ininter
rompue depuis un siccle (de
3000 heures allnuelks environ
en 1880 a 1 540 hcures aujour
d'hui, so it une reduction de
moitie) ; 2) clle a ete generale
et concomitnntc dans les pa5's
industrialises (de 3000 heures
en 181\0 a une fou~cl:lette s'eta
blissant entre I 340 heures aux
Pays-Bas ct I 900 heures au Ja
pon) ; 3) elle s'cst accompagnee
d'un accroissement spectacu
laire des salaires nominaux et
du pouvoir d'acha t, ainsi que
d'unc explosion de la producti
vite : I'heure de travail est au
jourd'hui pres de trente fois
plus productive qu'au XIX'

siecle.
Ainsi, si Ie capitalisme a

t.rouve dans I'allongement de la
duree du travail un ressort es
sentiel pour Ie « take off» de la
revolution industrielle, il s'est
depuis lors, en se mondialisant,
accommode de sa reduction,
grace 11 une productivite tou
jours amelioree. C'est particu
lierement sensible aujourd'hui
dans les services, qui consti
tuent Ie secteur de pointe
des economies les plus develop
pees. 1.-M. 0 .•

NOTE
1. O. Marchalld el CJ. Thelot,
Le Tn/mil el/ Fl'l1l1ce. J800-2000, Paris,
Nathan, 1997.

SAFRAN
Le safran comme epice,
teinture ou medicament:
trois iournees seront
consacrees a la culture et aux
usages de cette plante
depuis Ie Moyen Age.
Les 12, 13 et 14 decembre
a Beaune-Ia-Rolande, Loiret.
Rens.02.38.33.20.17.

GRANDS MAGASINS
Les grands magQsins au
XIX' siecle seront Ie theme
de la conference proposee
ce mois-ci par I'ossociation
Regards sur I'art.
Le 14 decembre a 15 h a
I'espace Georges-Bernanos,
4 rue du Havre, 75009 Paris.
Rens.01.43.65.42.51.

• GENEALOGIE
Les gimealogistes amateurs
ont rendez-vous les 12, 13
et 14 decembre porte
de Bagnolet, a Paris, pour
la t"Biennale de glmealogie
et d'histolre des families,
espace de rencontre avec
editeurs et associations.
R·ens.03.29.70.56.33.

L'INVENTION
DU XIX· SIEeLE

« L'lnvention du XIX· siede »,

ou comment Ie siecle dernier,
pour la premiere fois dans
I'histolre, s'est pense comme
tel, se dtHlnissant dans
sa specificite, son rapport
au passe et ses projections
dans I'avenir : tel sera
Ie theme d'un colloque
donne au musee d'Orsay,
a travers notamment I'etude
de I'ceuvre de Victor Hugo
ou de Michelet.
Les 11 et 12 decembre
a I'auditorium du musee et
Ie 13 dans les grands salons
de la Sorbonne.
Rens. 01.40.49.48.14.

MISTOIRE DE LA SHOAH
La deuxieme seance
du seminaire sur I'histoire
de la Shoah de I'universite
Paris-I-Pantheon-Sorbonne,
Ie 5 decembre, portera
sur Ie « refuge" suisse.
Au programme notamment
des prochains cours : la ligne
de demarcation, Ie refuge
marocain ou I'exil des Juifs
allemands en Amerique
latine.
Jusqu'au mois de juin 1998.
Rens.01.46.34.97.00. c. If.
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ANTHONY ROWLEV:
LA PASSION D'UN GI URMET

e passio
o igines b

storien a la s a.t e
Insti d' etudes
e pour Ie com te
a gas 0 ornie ;

Frangois Dufay

: la bo e che e. Cet
ltanni 8S, pro ~e seur a

titteraire c ez Plo ut au s1 criti
publ1e aujourd 1 un las de

ony Row ey a
gbym at aux
ques et . ecte

du g ,de Ga t-MilIa
( Le anQais t bIe ».

dont les deux populations ne
veulent plus demordre, a J'amu
semenl de notre historien,
« Vous ne pOLl"ez pas convaincre
un Franc;ais qu 'on mangeail
mieux en AngletelTe qu 'en France
pendanl une bonne partie du
Moyen Age, et qu'on y consom·
mail nol£llJlment plus d'ai/. In.ver
Sl.'rrielll, les Anglais sont aujour
d 'hui encore Ires sceptiques sur les
cnpacites ecol1omiques des Fran-
c;ais, alO/·s que I'ecart de niveau de
vie est actuelfemen.1 de 25 % en
favell/' des Franc;ais ! »

Autant de particularites na
tionales qu'Anthony Rowley a
l'occasion de dissequer dans Ie
cow's qu'il donne a Sciences Po
sur ",< Histoire des Europe ».

Car cet agr6ge de quarante-cinq
~ ans, au physique d'ogre flegma
~ tique, e~t devenu Yun des piliers
.E de J'ecole de la rue Saint-
tJ'}

-" Guillaume, Ne souffrant appa·
remment d'aucune nostalgie
d'Oxford, il se felicite de fre
quenter cet etablissement par
fois decrie, ou il n'a trouve, as·
sure-t-il, que « des eludiants
remarquables, une administration
qui fonctionne, des collegues qui
so1l1 devenus des amis ". Les fa
mCllses « mplUJ'es et continuiles "
cheres <'1 la rue Saint-Guillaume
sont d'ailleurs au cceur de L'His
!.Ou·e generale du XX siecLe qu'iJ a
publiee en collaboration avec
Bernard Droz, devenue un elas
sique pour les etudiants, C'est
encore avec UTl coW:gue de
Sciences Po, Rene Remond,
qu'Anthony Rowley a demiere
ment adapte pour Ie public frim
c;:ais line rcmarquable fresqllc
historique de la HEC, Le Sii:cle
des homm.es, qu'on peut voir
chaque ete sur France 2.

En dehors du '< club» de la
rue Saint-Guillaume, Anthony

ANTHONT ROWLET

dire, pour un A nglais moyen,
I'avant-d.emier degre du "plouc".
Ce/a., ajoute·t-ll, je ne I'ai jamais
IT.?lICOIlI1'l! en France, "

Pour toutes ces raisons, An
thony Rowley cst devenu fran
c;:ais, sans rcnoncer pam autant
11 cultiver un~ auglomanie dont
temoigne au."si bien Ie sujet de
sa these «< La politique ccono
mique du gouvernement britan
nique entre les deux guerres,,)
que Ics prenoms de ses trois en
fants ; Davina, Neville et
William.,. Celte double identite
lui pcrmct de jeter un regard lu·
cide sur ces deux pcuples qui
Ol1t chacun, dit-il, « dr!ve/oppe des
lOmplexe.\· de .wperioli/e de ma·
niere extreme e/ complemen·
laire », Aux Anglais la superio
rite economique, aux Franl$ais
rart de vivre. Un partage
quelque peu manicheen, mais

Si bien que quand eclui-ei de
couvrit, a I'age de quinze ans, Ie
brumclLx pays de ses aneetres, il
se sentit d emblce chez lui. « Pai
eprouve, se souvient-il, W1e em
pathie immediate avec les lieux,
les gens, la far;oll de I'ivre. " Mais
Ie sang anglais ne I'a pas cm
porte, Car, a dix-huit ans, notre
futur historien, ne avec la
double nationalite, a malgre
tout opte pour sa part franc;:aise,
au grand dam de son pere. « Jl y
a il cc dlOix des raisolls IJiviab~

analyse Anthony Rowley: la
qualile de La vie, () commencer
par la nowTi/ur(' .. e/ d'aUlres pIllS
profondes : no/amment Ie fail que
/'AnglelelTe est, au qllOlidiell. IlIle
des dernieres societes de classe. A
I'epoque oil .i'elais bilingue -.ie
ne Ie suis pillS -, on calalogul/i/,
en AngletelTe, mon accent en.tre Ie
canadien et I'australien - c'es/-a-

Un pilier
de I'lnstitut d'etudes

politiques

•
Le plus etonnant est que cet

historien si britannique n'a en
fait qu'un quart de sang anglais
dans les veines, Anthony Rowley
Ie doit a un grand-pere anglais,
qui vint soigner en France une
blessure re<;ue pendantla guerre
de 1914-1918, ct qui devint di
recteur de Colgate-Palmolive
France. II epousa une Fran<;aise,
qui prit la nationalitc de son
mario Leur fils, ne en France, fit
lui aussi la Seconde Guerre
mondiale dans l'armee britan·
nique - celie des Indes -, et
eleva Ie jeune Anthony dans Ie 1
culte du Royaume-Uni,

c taus les historiens fran· j
c;:ais, Anthony Rowley est I

sans dOiJte lc seul a pouvoir se
vanter d'ctre Ie fils d'un officier
de J'armee des lndes. EI it ne
viendrait a I'idee de quiconque
de lui contester cette qualite,
tant sa personne respire un in
imitable air d'outre-Manche.
Immense (1.95 m), Ics cheveux
couleur de feu, boutons de man
chelle aux poignets, ce distingue
specialiste de I'histoire du XX"
siecle et de la gastronomie
evoque irresistiblement quelque
agent secret de Sa Gracieuse
Majeste qui aurait reussi a infil
trer des institutions typiquemcnt
franc;:aises ; l'Institut d'etudes
politiques, Ie guide Gault-Millau
ou la maison d'editioo Plan.
Mais un agent secrer que denon
ceraient au premier coup do'ceil
son patronyme, d'origill\: irlan
daise, sa stature de rugbyman et
son visage massif, noye dans Ics
volutes d'un cigare churchillien...
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Rowley frequente assidfunent un
autre haut lieu de la rive
gauche: les editions PIon et Per
rin. Apres avoir fait il y a treize
ans ses premieres armes chez
Calmann-Uvy, i1 y a suivi Olivier
Orban, P-DG de cette venerable
maison. Depuis son bureau don
nant sur la place Saint-Sulpice,
Anthony Rowley a contribue, en
tant que directeur litteraire, a
I'accouchement d'ouvrages aussi
divcrs quc L'HislOire de la pudeur
de Jean-Claude Bologne, Ie
Herge de Pierre Assouline ou Re
gardeI', ecouter, lire de Claude
Uvi-Straus.~.

Analyse
de I'exception culinaire

fran~ise

Mais cet universitaire pas be
gueule, qui compte parmi ses
amis nombre de journalistes
(Bruno Masure est t'un des plus
proches), est aussi, business
oblige, a l'origine de livres
moins marquants. Ainsi la bio
graphie de Fran~ois I" par Jack
Lang, dont it reconnait avoir
trouve l'idee, mais dont il assure
qu'elle a bien ete redigee par
I'ancien ministre de la Culture.
II serait absurdc, selon lui, de re
procher aux hommcs politiq ues
de s'improviser historiens. « Si
l'histoire se porle bien aujour
d'hui, souligne-t-il, c'est que les
hommes politiques sonl devenus
des "passeurs d'hisloire" aupres
dupublic. »

C'cst en grande partie par ce
savoir-fai re d'editeur que s'ex
plique la reussite du dernier
Livre d'Anthony Rowley: un at
las historiquc de la gastronomie
[ran~aise, intitule Les Fran~ais a
lable (Hachette). Une petite
merveille ou des illustrations
soigneusement choisies rehaus
sent un propos redige dans un
style fleuri. Pourquoi la gastro
nomic? Par passion, tout sim
plement. Arnourcux de la bonne
chere, Anthony Rowley l'est au
point de s'etre fait, il y a
quelques annees, critique gas
tronomiqlle pour Ie compte du
guide Gault-Millau, a la de
mande de Christian Millau, « un
ancien de Sciences Po ». Une ac
tivite benevole, qui lui a permis
de tester nombre de gran des
tables.

Dans /'Allas de la gastronomie
qu'iI d/rige, An/hony Rowley disseque
I'his/oire de na$ hab/tl/de. e/ ,;sages
de table. Ci-dessl/$ : Ie diller
mondain, usage carac1er;stique
de la Belle Epoque ; Ie col/vi ye
II,>, accede que s'il repond ii certains
crltires : fa IlOlor;te d'ull 110m
arislocraliqtle anc;erl, Ie succes
artist/que ou la gestion des tiflaires
(Palll Chabas, Coin de !able, 1904,
Tourcoing, nlll,fie des Beaux-Arts,
cI. Giralldon, dr).

Aujourd'hui, dans son atlas,
avec Ie concours de quelques
prestigieuses fourchettes ~
Jean-Fran~ois Revel, Jean
Pierre Rioux, Pietro Campo
resi ... -, il analyse I'exception
culinaire fran~aisc. Tous les
traits fondamentaux de notre
histoire alimentaire sont passes
en revue: ainsi l'importance po
litique du pain, la ligne de par
tage beurre-huilc d'olive, !'accli
matation des fruits et legumes
d'Amerique depuis Ie x 1<

siecle, l'invention tardive des
usages du terroir, la nouvelle
cuisine... Mais, surtout, dans ces
pages savoll reuses, Ie lecteur
sourira en reconnaissant ses
propres habitudcs et croyances
dans ce domaine, traitees
comme des objets d'histoire :
ainsi Ie rite de 1'« apew », le
cullc uu steak-frites, la chasse
aux « bons petits restaurants »,

la route du Midi avec son chape
let de grandes tables...

Le propos n'a rien d'anecdo
tique. A travers ces manies gau
loises, Anthony Rowley souligne
la dimension ceremonielle que
revet la table dans notre pays.
« Le dijeuner du dimanche, pre
cise-l-il, n'es/ pas Ie diner du sa
medi soil', c'est chCl.quefois un ce-

remonial pmticu./ie/; et les gens ne
font pas de fautes de gout. Que ce
soit ell province ou iI Paris, indi
pendammem des classes sociales,
ils savell! spof1lall£;ment aquel ni
veClIt se placer. Car, en France, et
c 'est cela qui est unique, il J1 Y a
pas d'e.xc/us de fa table. »

De eet inimitable art de la
bouche, Anthony Rowley parle
en amoureux, avec la passion
d'un gourmet, et la verve d'un
ecrivain. Mais aussi et surtout
avec la distance amusee que
pouvait seul eprouver, a I'egard
des mreurs elranges des man
geurs de grenouilles, un authen
lique ex-sujet de Sa Gracicuse
Majeste... F. D.•

POUR IN SAVOIR PLUS
An/hon.r Rowley n publie

• Hisroire rill peuple fran~·ais. Les vmgl'
d"q ans qui om Irnns/nrT1uf 10 France
(1960-1985), avccJ.-L. MOnneroll. Paris,
NOllvelle Librairie de France, 1'986.

III His(oire gbufrale do xx \'iede,
avec B. Droz, 4 tomes. Paris, I.e SCllil,
19R6, 1987 el 1992.

.A table! La fete 15asmmomiql.le, Paris,
Gallimard, « Decouvertes »,1997.

• Les Fmn,ais alab/e, (s.d.) Paris,
H acheHe, 1997.

Dalls « L'Histoire », notamment

• « Fran<;ais, comme vous avez cbange ~ )),
n" 102 (spee;:)1 « Les iUl!lCCS de Gaulle,
958-1'174 »), Pl'. 122-125.

.«1973,1979,1985: lestroiscrises
du ptlrole -. n' 122, Pl" 18·26.

• « Les delices du hberal-sociahsme »,
n' 143, Pl'. 38-42..« WIllSlOn Churchill: I'impuissance
et la gloire ", nO' Hl'l, Pl'. 46-55.

• « L1 gloire de Mettemich ". n' 201
(special « I'.:cxplosion dcs
nalionalismes "), Pl'. 32-36..« Sa Majesle I'argent ! », n' 204 (special
« Les Frnu<;8is et I'argem »), Pl'. 70-73.

• « Eloge du vin et de I'ivres.~ »), nU 21~
(dossier« L1 France, pays du vin »).
Pl'. 46-47.

. ARCHIVES ORALES

C'est a un travail d'archivage
un peu particulier que se
livre depuis un an
l'Association pour I'histolre
des calsses d'epargne :
I'enregistrement des
temoignages de personnes
ayant directement participe,
durant les cinquante
dernieres annees, a I'histoire
des caisses. Avec pour but
aussi bien d'onalyser Ie role
et I'evolution de celles-ci
dans la societe que de suivre
differents parcours
professionnels.

. ASSOCIATION

D'HISTORIENS
« La revolution de fevrier
1917 », « La Russie
communiste », ou, dans un
autre cycle, « La mort dans
l'Occident chretien )) :
a travers des conferences
donnees toute I'annee,
une nouvelle association
d'historiens, qui comprend
notamment Jacques Le Goff,
Emmanuel Le Roy Ladurle,
Rene Remond ou Serge
Berstein, s'est donnee pour
but de promouvoir et diffuser
la connaissance historique.
(tel. 01.48.75.13.16).

• PRIX EUROPEEN
l.'Association europeenne
pour I'histoire des banques
remettra son prix biannuel
de 2 500 ecus a Amsterdam
en 1999. Les travaux, portant
sur les aspects institutionnels,
sociaux, economiques
ou biographiques
de I'histoire des banques
europeennes, doivent etre
remis avant Ie 30 novembre
1998.
(Rens. 00.49.69.972.03.307).

• MUSEE DES CARROSSES
La voiture du sacre de
Charles X ou encore les sept
berlines commandees pour
Ie mariage de Napoleon I"'
sont quelques-unes des
pieces que I'on peut admirer
au tout nouveau musee
des Carrosses du chateau
de Versailles, installe
dans I'une des galeries
de Ie Grande Ecude du rei.
En attendant la resteuration
complete d'une collection
rassemblee en son temps
par Louis-Philippe. c. II.
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REVUE DE

FURET ET TOCQUEVILLE
Les travoux de Fron<;ois Furet sur 10 Revolution et Ie communisme
ant profondement renouvele I'histoire politique. Quelques mois
apres so disparition, dons la New York Review of Books (6 novembre
1997), Tony Judt (Un posse imporioit. Les InteJleduels en france,
1944-1956, Fayard, 1992) retro<;oit Ie portrait de I'outeur de Penser
/0 Revolution fronr;oise et du Posse d'une illusion: « furel ospiroit
intimement a foire pour notre temps ce que Tocqueville fjt pour
Ie sien, et les deux hommes portogeoient certoinement I'intuition que
('histoire du posse ella polilique contemporaine elaienl intimement
Ijees et ne pouvoient etre comprises, exp/iquees (et exorcisees)
qu'en regard /'une de /'outre. »

IFRIEDLANDER, L'ALLEMAGNE ET LES JUIFS
Au debut de I'annee, Daniel Goldhogen, dons un livre controverse
(Les Bourreoux volontaires de Hitler, Le Seuil, 1997), presentoit
les Allemands comme mus par un ontisemitisme radical
qui fit participer Ie peuple tout entier ou genocide des Juifs.
Ce n'est pos 10 these de Soul Friedlander, qui vient de publier
Ie premier volume de L'Aliemogne nozie et les Juifs (trod. Le Seuil,
1997). Christopher Browning, I'outeur de Des hommes ordinoires
(Irod. Les Belles LeHres, 1994), en a rendu comple, dons Ie Times
Literary Supplement (10 odobre 1997) : ({ fried/onder conclut
que 10 reoction des Allemands "ordinoires" fut melee. D'un cole,
/'antisemitisme ne s'imposoil apporemment pas comme une force
octive dons /'ensemble de 10 population. De I'outre, /es Aflemands
"ordinoires" vecl,/rent les onnees 1930 comme des "temps heureux"
el etoient indiHerents a 10 perseculion, a 10 segregation
et a /'appouvrissement endures par les Juifs ollemands avec lesquels
ifs ne se sentaient ni solidorite ni idenlile. »

POLEMIQUE: LES CRIMES DU COMMUNISME
Le Monde, Ie 31 odobre, a fait eta! de divisions entre les coauteurs
du Livre nair du communisme (Roberl Laffont, novembre 1997),
premier bilan des crimes commis par les regimes communistes dons
Ie monde, qui ant couse 10 marl de 65 0 85 millions de personnes.
Eric Conan, dons L'Express (6 novembre 1997), analyse les enjeux
du canflit : d'obord, « les crimes en couse, massifs, figurent pormi
les sommels de /'horreur de ce siecle, mois peul-on dire pour autont
Clue Ie "crime de masse" constilue Ie denominateur commun,
voire I'essence, du communisme ? » Ensuile, 10 comparaison avec
Ie nazisme : ({ Legitime, [ellel doit eire menee avec circonspedion.
file doit consisler 0 ropprocher - porce que les degols humains
rivalisent dons I'horreur -, mais aussi 0 distinguer. Les proiels
se presenlent diHeremment : ideologie rationa/iste et universoliste,
d'un cole; revolution fondee sur I'exoltotion de J'instinct et de 10 race,
de I'outre. » Mais « une difference entre ces deux lato/ilarismes
song/ants apporolt en revanche illegitime : leur inegole
condamnation en Europe de l'Ouest ».

IMOMMAGE ALGERIEN AU CHE
Alors que de nombreuses biogrophies ant contribue 6 reveler
les zones d'ombre de Che Guevara, Ie president Ahmed Ben Bello,
chef du premier gouvernement de I'Algerie independonte en 1962,
rend, dons Le Monde diplomatique (odobre 1997), un vibrant
hommage au comboHont revolutionnoire tue en odobre 1967
en Bolivie: ({ Depuis trente ons, Che Guevara ;nterpefle
nos consciences. Por-dela /e temps et /'espace, nous enlendons
I'appel du "Che" qui nous samme de repandre : oui, seule
10 revolution peut poriois foire de /'homme un eire de /umiere. »

QUELLE nAI1
LA RUPON5ABILl1E
DB NAU1S FONCTlONNAIRIS ?

Appele a la barre, I'histo
rjen arnericain Robert Pax
ton a rappele que « Ie ci
visme de beaucoup de
Fran~ais» excepte, « la
France de Vichy a rendu les
luifs plus vulnerables» (Le
Monde, 2-3 novembre
1997). Insistant sur Ie «POU

voir incontestable de {'admi
nistration» et des prefets,
« vice-rois}) dans les depar
tcments, Jean-Pierre Azema
a affirrne : « Les espaces de
liberte dont ant pu beneficier
les responsables de Vichy
sont beaucoup plus impor
tants qu'on ne l'a dit. Jl y
avait toujours une echappa
toire}) (Liberation, 4 no
vembre 1997).

Alors qu'Henri Arnou
roux, qui a presente une vi
sion de la perjode plus indul
gente, s'est interroge sur Ie
silence des « evei.lleurs de
conscience}) pour montrer
que, de 1940 a 1942, « on ne
savait pas» quel etait Ie sort
des cteportes (Le Monde, 2-3
novembre 1997), selon Phi
lippe Burrin, «personne ne
pouvait ignorer que Ie chefdes
nazis etail un antisemite fana
tique qui mena~aitde mort les
luifs d'Europe. Les hauts
fonctionnaires ne pouvaient
ignorer Ie caraclere exlraordi
naire de ce qu 'ils faisaient })
(Liberation, 5 novembre
1997).

Ul II:'HISI'OIRE EST CONVOQUEE
AU PROCES PAPONc

so's par le prom~8 de MaUI.'ice P po. •
d !'b1Btolra et msmolrClS di:ve:rgea s
parfois dans e e 0 Blon.

~

~-,~. ~FiG----

I --- P/"loflll'\l"q~'CllitJit':n :ARO_.__•.':.:IOQ....~ J"'Il~..!I!

'd LA UPUBLIQUE
DOI1-ELL! ASSUMER

l"il LU CRIMB DE VICHY?
Temoin au prod~s de

:z; Maurice Papon, Olivier
Guichard a declare: «Nous
avons vecu SOLIS deux mythes

<1l inspires par de Gaulle: Ie re
.-::l gime de Vif:hy n'existait pas; I

les Franrais anI gagne la
gLterre de 1939-1945» (Le Fi
garo, 18-19 octobre 1997).

Philippe Seguin a estime
que Ie proces Papon etait
devenu Ie pretexte a deux
proces, celui du general de 
Gaulle et celui de la France.
« La France, reduite a l'im
puissance ne peul eire lenue
pour responsable des faules
de ceux. qui la dirigeaienl ou
de ceux qui l'administraienl.
C'est pour cela que Ie general
de Gaulle a toujours consi
dere que la Republique
n'avait jamais cesse d'exister
et que Vichy etait nul et non
avenu» (Le Figaro, 21 oc
tobre 1997).

Un point de vue partage
par de nombreux gaullistes
et, a gauche, par Jean
Pierre Chevenement ou Ro
bert Badinter qui declarait :
« Vichy a assassine fa Repu
blique et on n 'imagine pas Ia
Republique demandant par
don au nom de son
assassin» (Liberation, 23 oc
tobre 1997).

Tandis que Ie president
de la Republique Jacques
Chi rae a reaffirme la res
ponsabilite de la France
dans la deportation des
Juifs : « Oui, trahissant les
valeurs et les missions de Ia
France, Ie gouvememenl de
Vichy s'esl fait Ie camplice,
palfois zele, de I'occupant.
Cinquante ans apres, notre
pays doit assumer toute son
histoire}) (Liberation, 3 no
vembre 1997).

L'HISTOIR N' 216 DtCEMB~E 1997

22





lLe!!l: pyralnildo5, ,
L'EXPEDITION D'EGYPTE •

•
'expedition de Bonaparte a Egypte constit, e po

l'E 0 e la veritable deoo verte des pyram"des. E
quelques visites eclair at un ois de fouilla a Giza,
les sa; s de la Co S 0 des sciences e des arts
qui Ipl1ent las es es~ les relBVi s, les dessinB,
las plans et les memo as, en font un objet sc1enti
:fig e. TIs jettent les bases de l'archeo Ogle oderne.
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Patrice Bret,
Ch"rchellf ilU Cent.re de l'echerche en hislOirc
des sciences el des techniyuc, de I" Cite des sciences
eL de rilldllstrie de La Villelle, PaL rice Bret
va prochninerneJ\L publicI' L ·/:.'gWle all lemps
de H()/llIpafte (Hacht:ltc,« La vie Yllolidienoc,.)
CI prepare uu dictionnaire sur les aspecls rullurds
de I't:xpedition d'Egypte. Son demicr aniek
dans L Histoire dail inLirulc (, Bonapane ell Egyplc ,.
(n° 190, sp~ciaJ « Lcs mystCres de rEgyple ,.). -

11 haw de ces pyramides*, quarante
siec/es I'OUS contemplent.... » Par

cette celebre apostrophe ases soldats de
l'armee d'Orient, Bonaparte s'approprie
I"herrtage dc I'aneienne Egypte. NOtlvel
Alexandre, Ie general vainquellF donne en
outre ala bataille qu',il vient de gagner pres
du Caire Ie nom symbolique de bataille des
Pyramides!. CeHe « appropriation» de
I'Egypte par Ia France du Directoire est
c1airement etablie. La « regeneration» du
pays par les troupes de la Revolution est
plus doutcuse (cj: Henry Laurens, p. 46). n
reste que, par-deli! lcs enjeux ideologiques,
l'expedition a abouti i! la veritable decou
verte des pyramides, dans Ie cadre de \',in
ventaire, alors realise par les savants fran
~(lis, de ce qui apparaissait bien comme la
patrie d'origine des sciences et des arts.
Objet mythique devcnu objet scientifique,
la premiere merveille dll moudc cst Ie la
boratoire de I'areheologie moderne.

Connue depuis l'Antiquite par Ie dis
cours plus que par I'image, la pyramide
conserve longtcmps un double mystere, sa
forme et sa fonction, que l'imagil1aire euro
peeR revisite au gre de ses pro,pres desirs et
delires. Dans la seeonde moitie du XVIII'

siecle, alors que Ie voyage en Odent est en
lre assez rare et que les architectes forgent

leur regard dans un « grand lour» en italie,
l'estMtique c1assique impose la vision
d'nne pyramide 11 la forme elancee : celie du
tombeau que Ie magistrat romain Ca'ius
Cestius s'est fait construire aRome ala fin
du I" siccle avo J.-c., peu apres la eonquete
de I'Egypte par Cesar. Elle devient Ie canon
oblige des fabriques egyptisantes qui neu
rissent dans les pares aux cotes des templ.es
d'amour grecs, tandis que lcs intericms se
peupIent de eabinets ehinois.

La pyramide s'adapte egalement bien
au genre monumental de la fin du siecle
des Lumieres. Comme la sphere ou Ie
c6nc, elle appartient ala palette de l'archr-



L'e.xpedillon, d'Egyple

-.,..,.
parte et de Kleber, et la grande pyramide
est encombree de touristes. L'imprimeur
et poete Galland en temoigne : « J[ s'e/ait
fOlme ce jour-ta plusieurs palties pour Ie
meme objet. Ceux qui connaissent Ie carac
lere national se feronl donc une juste idee de
cette foule de Fram;;ais dissemines comme
un troupeau de chevres sur les faces el les
angles inclines de celte masse, jouant, crianl,
rianl, pesta'lt, etgrimpant a qui mieux mieux.

Quelques fOilS voulaient y
faire monter leurs che
vaux; mais les chevaux,
plus raisonnabtes, s'ysonl
refuses.» Au sammet,
« lespiefTes fourmillent de
noms franc;ais» I

Apres un repas sous la
tente avec les dames, qui
n'ont pas ose manter car
« it eu.I fallu s 'habiller en
homme », la visite illte
rieure est tout aussi cou
rue, au point qu'il a fallu
elargir l'entree : « Pen
dant que nous liliolls 00

cupes adescendre ta pre
mil!re galerie, if pnl
!an({lisie iJ. quelques jeunes
gens de se pmlSser,. et se
lroLlvanl les demiers, its fi
rent necessairement pGlti
ciper toule fa societe aLlx

suiles de leurs folies; car nous tombames
tOLlS successivement les uns sur les IlLltres,
comme des capucins de carte. J'etais indis
pose: it faisait la-dedallS une chaleur suffo
cante, et I'on y respirait un air si lourd et si in
feCI, que je me sentis de!ai/fir.» Galland
rebrousse chemin, seul dans l'obscurite,
tandis que les autres chantent autour du
sarcophage.

L'excursion attire jusqu'aux obscurs em
ployes de I'administration, comme Ie com
mis auxvivlies Lacorre. Mais les pyramides
interessent au premier chef les membres
de la grande Commission ties sciences et
des arts qui accompagne I'expedition. Les
artistes exercent leur sensibilite : Vivant
Denon s'en tient a des vues eloignees,
Dutertre et Conte dessinent les monu
ments sous divers angles, Balzac les peint
au solei! couchant, Cecile oppose leur im
posante masse sombre ala lumiere du so
leil levant et revele les entrailles i.nquie
tantes de KMops 11 la lueur des torches,
Rigo rend paradoxalement Ie gigall1tisme
par Ie detail des blocs de I'entree.

L'ingenieur a une approche geome
trique : il mesure les pyramides, il on leve
Ie plan. Et, malgre leur taille impression-

confronter a Ia realM du terrain ces
constructions de I'imaginaire. Bonaparte et
son etat-major s'y rendent pendant la crue
du Nil avec quelques membres tlu nouvel
Institut d'Egypte, fonde au Caire Ie 20 aout
1798, et line forte escorte. De leur barque,
ils decouvrcnt les pyramides avec un senti
ment partage : « On est, en Europe, a leur
egard, dans une admiration precom;ue, ecrit
Ie zoologiste Geoffroy Saint-Hilaire. En ve-

Ci-dessfu: L'EJqledilion d'Egyple sous les ordn!s
de Bonaparte, par Ucm Copiet (1794--1880).

Sous 10 surveillon<:e du general en chef, poysans
egyptiens, soldats el soyanlsjo,lil/ent

un sill! imaginaire, uhumont nolamment
(au premier plan) un sarcophage.

A droite, SUI/ porll!jeui/le adessins suus Ie bras,
Jo''iYant DefWn

(Orleal/s, musee des Beaux-Arls).

nallt sur elies, la realite ne repond plus al'at
tente, a d'anciennes impressions. Eh quai!
Ce n'esl que cette butte constmite sur une
base quadrangufaire ?» Mais une fois au
pied de Kheops, reconnalt-il, « l'admiration
s'empare de nouveau de nos esprits et ce n 'est
qu 'a ce moment que nous reprenons ce senti·
ment que le oUi-dire des siecles el de I'histoire
nous avail, en Europe, imprime pour les py
ramilies ». Lc jeune general en chef ne fait
pas l'ascension. Le mathematicien Monge,
malgre ses cinqllante-deux ans, arrive Ie
premier au sommet, et arrose sa victoire en
offrant de l'eau-de-vie 11 Geoffroy et au ge
neral Berthier, qui suivent.

En fevrier 1801, la visite est facilitee par
!'instalJation d'un campement permanent
pour lcs fouilles entreprises al'instigation
du general Menou, successeur de Bona-• Cf. lexique. p. 29.

tecte vi~ionnaire dont les utopies revolu
tionnaires reposent sur la purete des
forme~. En 1785, Boullee, qui excelle dans
ce type de projets, propose un « cenolaphe
dans Ie genre egyptien), aux proportions
plus proches de celles de la grande pyra
mide de Kheops ; Ie cimetiere monumen
tal tie son jeune confrere Fontaine consiste
en une vaste « pyramide circutaire» cemee
d'obelisques* ct ceinte d'un portique lui
meme surmonte de py
ramides. Le monument
egyptien est devenu Ie
lieu commun dcs projets
de cimetieres publics
sous la Revolution.

Symbole d'etemite, la
pyramkle est presente 11
la pompc funebre des
Tuileries en memoire des
victimes du 10 aout 1792,
mais ,elle appartient aussi
au decor de la fete revo
lutionnaire. La meme
ambivalence est attri
buee a, l'obel'isque, dont
la forme evasee peut re
joindre celie d'une pyra
mide effilee 11 ['extreme
et qui n'en est pas tou
jours distingucc. La fete
donnee au Caire par Bo
naparte pour Ie nouvel
an republicain, Ie let vendemiaire an 7 (22
septembre 1798), et cont;ue autour d'une
pyramide 11 sept faces portant la liste des
morts des diffhents corps, se deroule fina
lement autour d'un obelisque, tan~lis

qu'une deputation va planter Ie drapeau
fran~is au sommet de la grande pyramide.

En marge de la dechristianisation de la
societe, sur fond de scientisme naissant et
de culte civique, la pyramide est devenue
indissociable du nouveau rituel funeraire
deiste. Mais si l'on sait depuis la Renais
sance, par les textes des Anciens et les re
cits de voyageUfs, que les pyramides egyp
tieones sont des tombeaux, cette
interpretation est anouveau contestee au
xvm" siecle. Certains y voieflt un observa
toire; d"lUtres en font Ie Lieu de celebra
tion du culte mystique d'Osiris. L'idee d'un
sens cache du monument alimente une tra
dition resurgente, qui va enrichir la franc
mat;onnerie, dans ses rites initiatiques et Ie
nom des loges, et jusqu'a la creation d'un
« rite egyptien » par Cag]jostro.

Des Ie dehut de I'expedition tI'Egypte,
~avant~ et militaires se pressent a Giza pour

,
UNE REVOLUTION SCIENTIFIQUE
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gyp!e 'ies COOl' donnees geographiques de
KMops, son orientation et ses mensura
tions. D'apres I'estimation du volume de
la pyramide qui en est deduite, les pierres
de Kheops auraient permis de ceindre la
France d'un mur de six pieds de haut sur
un d'epaisseur (cn,viron 2 metres sur 30
centimetres) - ce qui confirme la pre
miere estimation faite par Bonaparte.

D'autres visites scientifiques ont lieu au
cours de I'anrree suivante, d'au tres me
moires sont presentes. Parallelement, des
fouilles plus au moins sauvages sont me
nees, notamment a Saqqara, par I'affairiste
Hamelin et par Geoffroy Saint-Hilaire.
Les Fran<;ais y dceouvrent leurs premieres
momies humaines completes. Mais Ie be
soin de systematiser les recherches se fait
scntir. Le general Menou en a conscience.

ra[l1ides : en octobre 1800, il a presente a
l'Institut un rapport sur Ileur edification et
leur parement. Maintes fois, il a gravi Khe
phren pour. en etudier les restes de revete
ment, penetre jusqu'a la chambre sepul
craie de Kheops. Pendu a un cable, la
torche entre les dents, it a explore Ie puits
de la grande pyramide avec une boussole,
un thermometre et « des instntmenls pour
mesurer fa profondeur el l'inclinaiwn».
Egalement officier aerostier, il exercera la
direction operationneU'e et Ie commande
ment de la troupe et de ]a main-d'oeuvre.

Le 8 fevrier, Lepere et Coutelle s'instal
lent Sur Ie site des pyramides avec une es
corte de cent hommes et plus de cent cin
quante ouvriers egyptiens. Les ateliers de
mecanique du Caire, diriges par Conte,
produisent ,Ie materiel special necessaire.
Les travallX debutent aussit6t sur un terrain
mieux prepare: la base de Kheops degagee,
011 ~a mesure avec deux regles graduees
contr61ees au niveau d'eau, et la hauteur
des marches avec un ,instrument con<;u acet
effet. A I'interieur, on mesure les dimen
sions de I'entree, des galeries, du sarco
phage, des chambres ... jusqu'a fa hauteur
des excrement)) de chauves-souris entasses
pendant des siecles ! On evalue avec preci
sion Ie volume (2662628 m). Puis ce sont
les fouiHes proprement dites. En tout point,
on suit Ie plan elabore par l'Institut qui en
tend s'attacher ace que les voyageurs, « en
iFreS» par leur admiration pour les pyra
mides, ant neglige: « Une multitude depetits

J,

' objets et de pratiques singulieres qui doivenl
jeter un si grand jour sur l'histoire des anciens
Egyptiens, et consequemment sur l'ong/fle

_.-:;-=-----::::---jr-~~:--~~L des institutions humaines. »

I
Le programme envisage d'abord de

completer les travaux effectues par Nouet
___.. et !acodtinGu~an PSJuS tot, grace a un reieve

precis e Iza et aqqara, pour « dete/mi
ner avec loute la preci~ion des instruments
astronomiques La veritabLe direction des
faces des pyramides ». L'enjeu depasse ici
la seule archeologie : il s'agit de verifier, a
partir de I'orientation de Kheops, que les
poles de la Terre ne se sont pas deplaces
depuis I'Antiquite, comme certains tra
vaux du XViI' siecle I'ont fait croire. L'ar
cheologie est plus directement concernee
par ]es recherches aux «puits des mo
mies », to[l1beaux que I'on suppose avoir
etc jadis surmontes de constructions -Ies
mastaba*- dont on espere trouver des
vestiges, On relevera les scenes domes
tiques et artisanales figurant sur les parois.
On explorera aussi la cavite intericure de
la tete du sphinx* ainsi que Ie puits de
Kheops, qui II a foul71i matiere a tanl de
conjectures ». Enfin, Ie programme prevoit
la fouille de Memphis, I'antique capitale
de I'Egyptc : rechercher sur Ie plateau Ie
Serapeum, Je tombeau souterrain des tau
reaux sacres d'Apis decrit par Herodote ;

IiNISUU~TUI:tN!S"

LA GRANDI PYRAMID. DI KHIOPS (COUP. NORD-IUD)

Les scientifiques de I'expedition explorerent la majeure partie de la Grande Pyramidc
de Kheops. On accede a la chambre sepulcrale, situee a42 metres de hauteur
dans Ie massif de la pyramide, et dont l'entree est protegee par un systeme de herses,
par un couloir, puis par une grande galerie. Cette salle centrale est surmontee
de chambres de dccharge destinees areduire la poussee sur sa voute,
Ie poids de la pyramidc risquant de I'ecraser.
Deux autres chambres funeraires ont egalement ete amenagces avant d'etre
abandonnees: l'une a30 metres de profondeur, )'autre a 21 metres de hauteur.
Les archeologues de l'cxpedition commencerent Ie deblaiement d'un puits d'acces
ala chambre souterraine, mais ne purent I'aehever.

chombres
de demarge

chombre
sepulcrole

deuxieme proie! /
de chombre .>/

funeroire /

puits deblOY~h
en 1801 •,

.-
premier proiet --------_----O:""-"'-'-'-'_-r_~O:::'------

de chombre --...-----
funeroireL _

nante et leur puissance symbolique, il les I see par la Commission, I'as!ronome Nouet
reduit ainsi au rang d'un objet architectu- , presente officiel1ement a l'Institut d'E-

ce qui accroi't d'autant son erreur. MiCUX, Le 21 janvier 1801, il decide d'entre
arme pour resoudre Ie probleme, l'inge- prendre de veri tables fouilles archeolo
nieur-geographe Edme-Fran<;ois Jomard I giques a Giza et Saqqara. II en confie la di
mesure une parallele a la base en terrain rection a I'architecte Jean-Baptiste Lepere
praticable. Qu.a~t a la hauteur, clle est ob- -I et au physi~ien Jean-Ma~e-Joseph C;:0u
tenue en addlttonnant celle de chacu ne tellc. L'Instltut est charge d'en etabhr Ie
des marches. On verifie les mesures au ba- )' programme - ce qui est fait trois jours
rometre et par triangulation. Enfin, en de- plus tard. Lepere .imagincra des ,procedes
cembre 1799, a la suitc de la grande ex- ~I et des outils de mesure adaptes aux condi
cursion aux pyramides de Giza et Saqqara tions particulicrcs du monument. Coutelle
ainsi que sur Ie site de Memphis, organi- est deja I'un des meillcurs experts des py-

L'officier d'artillerie Grobert simplifie
l'operation en mesurant la moitie de la
base et en multipliant Ie resultat par deux, i

ral comprehensible. Certes, plusieurs
voyageurs avaient deja arpente Ie site.
Mais leurs mesures de Kheops sont discor
dantes, et souvent superieures acelles que
Ie mathematicien et orientaliste anglais
John Greaves a realisees au debut du XVII"
siecle et qui font autorite. La tache est, il
est vrai, compliquee par I'erosion des
angles, I'ensablement et I'encombrement
de pierres au bas des pyramides, qui ren
dent inaccessible la base.
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L'e.pedil on d'Egyple

etudier la nccropole par sondages « en
creusant des canaux en differents sens» ;
noter systematiquemcnlla forme et la na
ture des pienes fermant les sepultures; en
ouvrir un certain nomh!"c ; desensabler la
grande galerie des roomies d'ibis ; verifier
la presence de grottes dans les falaises
d'Abousir; tracer Ie plan de la ville...

L'histoire vient cependaot interrompre
I'entreprise seientifique. Menou est battu
par les Anglais aCanape Ie 21 mars 1801.
Bientat, les troupes anglo-ottomanes as
s,iegent Le Caire, sl.lspendant I'accomplis
semen! de ee programme, tout juste com
mence aGiza. Cclui-ci a pourtant ouvert
nne nouvelle cpoque, ceUe de la premiere
archeologie scientifique, fondee sur la geo
metrie, I'analyse et la description gra
phique et textuelle.

Alors que I'archeologie des « anti
quaires* » et des collectionneurs retenait
les criteres esthetiques ou commerciaux,
celIe des ingenieurs ct des naturalisles s'at
tache aux mensurations et au ternin. Alors
que Ics premieres fouiJles systematiques du
XVIII' sieele, aPompei, avaient ele exploi
tees comme des gisements lniniers d'ou I'on
extrayaitles objets etonnants ou precieux, la
Commission des sciences ct des arts releve
les monuments dans leur site et lcs sites
dallS leur contexte topographique et geo
graphique :eUe degage soeles e! fondations,
effeetue des sondages, eherehe adetermi
ner I'organisation de il'espaee, etc. II ne
s'agit plus de tFauver des tresors ou des cu
riosites, mais d'ahord des donnees positives.
Et ue tenter de leur dOlUler un sens.

Document

~UELQUIS INDICATIONS UTILES ,
A I!USAGE DO TOURISTU EUROPEINS
u Baedeker, ilIustre guide pour toumtes europeens du tUbut du siecle,
donM d'instructives indications sur la meilkuref4fOn de gravir li!j' pyramitks.

C;-d~ss"s : aSCfmsion d~ 14 Grand~ Pyramiti~, Ii GitJI, J'rrs 1875.
La prtlmien J'erilabl~ J'agu~ d~ " Io"ris'~s » sur l~ sit~ des pyrarnid~s da'~ d~ l'expediliDn

lk Bontlparle, en 1798 (photographie de Bkhard,
Paris, musee des MonumelllS!ranra;s. cl. J.·G. BeriuiIRMN).

Coutelle .iustifie la demolition de I'une
des trois pcti,tes pyramides satellites de
Mykerinos (celle de son epouse Khame
'1'ernehly) par la volonte de savoir « de
queUe mal'liere elGiei'll places dans les caW
combes ces antiques 'objets anciens], ces
vases, que nuus Irouvions dissemines, ou que
les Arabes 110US appOItaienl ». Comme ses
coHegues naturalistes et medecins cher
chent Ie plant de sene sauvage, I'aniroal, la
maladie, dans leurs milieux, il espere, en
croisant I'archeologie et les textes des An
ciens, apprehender line civilisation, ses
praliqucs sociales et rcligieuses. Peu irn
porte que eela soit presomptueux, en un
temps ou l'on ne sait pas lire les hiero
glyphes (la decouverte de la pierre de Ro
sette, en 1799, promet d'ai1leurs leur pro
chain deehiffrement), et que les ingenieurs
aient commis d'inevitables erreurs d'inter
pretations. La methode et la finalHe rom
pent avec Ie passe et foreen! I'admiration.

Dans eet esprit, tout objet est portelli' de
sens ; « On ne didaignera pas surtoutles se-

« L'ascension de la pyramide, quoique
epuisante, est parfaitement sure.
Le voyageur setectionne deux
des bedouins importuns et se rend au coin
/lord-est de la pyramide d'ou l'ascension
debute habituellemellt. Assiste par
les deux bedouins, chacun tirant une
main, et, si l'on desire, par un troisieme
qui pousse den'iere (sans supplement),
Ie voyageur cummence l'ascension des
degres, qui ont chacun pres d'un metre de
haut. Forts et acti/s, les assistants aident
le voyageur amolller en le poussant,
Ie lirant et Ie supp0l1ant ,. apeine lui
accorderont-ils un instant de repos avant
d'atleindre Ie sommet.
« Towe/ois, comme cet effort inaccoutume
est epuisam, Ie voyageur insistera pour
se reposer aussi sou vent qu'il en eprouvera
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Ie desir. On peut souvent utiliser avec
avantage la phrase "Uskut willa rna fish
bakshlsh" ("Ou ealme au vous n'aurez
pas de pourboire"). Toute demande
de bakshish sera refusee, et if taut
de meme garder un ceil sur ses poches.
On peut taire l'ascension en dix-quinze
minutes, mais, surtout par/01te chaleur,
il est recommande de prendre environ
le double de temps, afin d'eviter
Ie desagrement d'mriver au sommet
about de souffle el en nage.
« La plate-tonne a maintenant environ
dix metres carres, de SOrfe que
La place eSllargement suffisante pour
un groupe impol1ant de visileurs. »

(Traduction de Karl Boedeker,
Egypt and the Sudan. Handbook for Travellers,

Leipzig, 1908.)



Chronologie

DE LA CONSTRUCTION
DU PYRAMIDES.••

ANCIEN EMPIRE (2670.2195 AV. J-e.)

• V. 2'70·2'00 AV.....C. (III'DYNAITII) I

aSaqqara, construction de la premiere
pyramidc, adegres, celie du roi Djeser.

• V. 2.00.2471 AV.....c. (IV" DYNAITIII I

premiere pyramide lisse de Snefrou
aMe'idoum, puis pyramides de Kheops,
Khephren, Mykerinos aGiza.

• v, 2471.2191 AV....·C. IV' n VI' DYNAAIUI I

la pyramide attcint son type classique.

MOYEN EMPIRE [2065·1781 AV. J.•e.)

• 1994·1711 AV.....c. (JlII'DYNAITIIII

apres plusieurs siccles d'interruption,
les souverains se font anouveau
enterrer dans des pyramides au sud
de Memphis. Les dernieres sont edifiees
peu apres la fin du Moyen Empire
it Saqqara-Sud vers 1770 avo J.-c.

..• AI:EXPEDITION
D'EGYPTE
.1791

,. JUILLIY lIes troupes franl$aises
de Bonaparte debarquent aAlexandrie.
:11 IUILLIT. bataille des Pyramides,
aImbaba, ou Bonaparte defait Mourad
Bey. Le 22, les Franl$<lis entrent au Caire.
'0 &oiIY. la flotte fran~aise est aneantie
par les Anl!lais dans la rade d'Aboukir.
20 &06T. fo~dationde I'Institut d'Egypte.
21 OCTO... I revolle du Caire.

.1799

IUILUJ. decouverte de la pierre de Rosette
qui permcttra, en 1822, aChampollion
de dechiffrcr les hieroglyphes.

22 &OU' • Bonaparte rentre en France.
Kleher lui sucee?:de ala tete de I'armee
d'Orient.

• 1801, MUll les Franl$ais evacuent
I'Egypte.

• 1802 I pamtion du Voyage dans
la Basse et Haute-Egypte pendnnt fa
campagne de B01Ulparte de Vivant Denon.

.1810.1122 I publication
de la Description de l'Egypte.

.1826, MAIl Champollion est nomme
premier conservateur de la division
des monuments cgyptiens du musee
du Louvre.

• 1..1 I Auguste Mariette est nomme
directeur du Service des antiquites
d'Egypte.

·I'" I bicentenaire de I'expedition
de Bonaparte; annee France-Egypte.

pultures creusees aLa surface du roc et celles
CO/lstruites en bl1.ques ClUes, precise Ie pro
gramme de fouilles de 1801. Pour apparte
nil' aux plus pauvres citoyem, elles n 'en doi
vent pas moins Joumir d'utiles maten.aux a
I'histoire. " Et Dutertre traite avec Ie meanc:
soin les blocs de Kheops, les bas-reliefs de
Haute-Egypte ou une simple tunique trou
vee dans une tombe de Saqqara, tous pa
reillement selectionnes pour etre graves
dans la Description de l'Egypte. 11 ne s'agit
pas d'amasser, mais de decrire les objets
trouves en place; d'inventorier les autres
pour les collections nationales. Memoire
de la fouille, un registre portera la descrip
tion dcs monuments, les resultats des ope
rations, la liste des trouvailles. Enfin, avec
l'expedition, l'archeologie fait aussi appel
au laboratoire. Les chimistes du Museum
analysent lcs mortiers et des echantillons
des pierres trol1vees au pied de KMops et
de Mykerinos. De son cote, Vivant Denon
confie des morceaux de papyrus aJa sec
tion de chimie de !'!nstitut national pour
en analyser l'encre et les pigments colores.

Si les ingenieurs s'appuient sur les
sciences modernes, ils ne font pas pour au
tant tahle rase du passe. A deraut de la com
prehension des hieroglyphes, les ecrits dcs
Anciens (Herodote, Diodore, Strabon,
Pline, ctc.) font partie des maler,iaux sur les
quels ils excrccnt leur analyse. L'evidence
archeologique recoupe parfois Ie texte : les
traces du parement de granit de Mykerinos
confilment la description d'Herodote, et
l'auteur devient ainsi un guide plus silr, que
fon suit pour retroliver Ie Serapeum ou re
constitucr les techniques de construction.

Ce dernier point interesse particuliere
ment Coutelle (er Patrice BreI, p. 30). Des
octobre 1800, il conelut ala presence d'Ull
parement. Ilisse sur toutes les pyramides et
exc lIt qu'il ait etc pose apres rerection du
monument: la pose depuis la base aurait
necessite un echafaudage impensablc,
compte teon du manque de bois de
construction; en sens inverse, s'il suffisait
d'lItiliser les assises en gradins comme Ie
rapporte Heroc!ote, il aurait t'allu hisscr jus
qu'au sammet des blocs aangles vifs sans
les briser. Pour CouteIle, I'ensemble a dOtlc
ete construit au fur et amesure : chaque as
sise a commence par une enceinte carrc~e

Ci.contre : des.~in de Fra"fois.Cllorles ,Cecile
(1766-1840) represell/oll/ 10 grande galerie

de 10 pyramide de KJ,,!ops. .!'del/om;' la cllambre
sepulcrale, celle.£i se ritricil en "arllellr pour

supporter- les dalles dll pla/o"d, de pillS e.,> plus lourd.
U" membre de I'eqllipe deJOllilles pinelre

dtu's fa dwmbre de dec/lOrge, dile « de Davisou »,

sous Ie regard d'u" colli'gue (Paris, BNF).
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L'expeditlon d'Egypte

PYRAMIDE, GBELISQUE,
SPHINX.••

ANnQUAIRII signifiant a!'origine
« amateur des choses anciennes », ce
terme est employe jusqu'au debut du XIX'

siecle pour designer ce que J'on appcllerait
aujourd'hui un « archeologue ». II sera
remplace par ce dernier mot au moment
du developpement des etudes antiques.

MAMlLOUICS llitteralement « esclavcs ».

Garde pr6torienne des sultans egyptiens
de la dynastie ayyoubide (1169-1250),
ils renversent celle-ci en 1250 et forment
pJusieurs « dynasties » qui controlent
l'Egypte et la Syrie jusqu'en 1517
(conquete ottomane de l'Egypte), puis de
nouveau J'Egypte de la fin du XVIII" siecle
jusqu'en 1811. La pcriode mamelouke
est, en Egypte, un des sommets artistiques
et culturels de la civilisation islamique.

MAlTABA I issll d'un mot arabe signifiant
«banquette magonnee », c'est Ie nom
donne aux tombes egyptiennes de
I'Ancien Empire comprenant, au-dessus
du caveau menage dans Ie sol, une
superstructure en forme de pyramide
tronquce, contenant une chapelle pour
Ie culte du defun!.

oaILl.QUI I aiguille quadrangulaire
dont les faces presentent une inclinaison
accentucc, surmontee d'un pyramidion.
L'obelisque est ne du cultc solaire
d'Heliopoli" Oe solei! s'y posait a son lever).

PnONII fa~ade monumentale des
temples egyptiens, composee de deux
m61es en forme de mastaba, encadrant
une porte.

PYRAMID. lies celebres monuments
egyptiens sont des pyramides regulieres
abase quadrangulaire. On les distingue
des PnAMlDU ADIOIIU qui s'elevent
en gigantesques marches, ou degres,
sur leurs quatre cOtes, et desl'YllAMlDU
U1o_iD_ qui presentent une brusque
diminution de la pente de leurs faces
ami-hauteur. Les PnAMlD.hlDU

offrent dans leurs antichambres et leurs
chambres funeraires des inscriptions
hicroglyphiques gravees, dites Textes des
pyramides, recueil heteroclite de prieres
et de formules rituelles ou magiques.

PYltAMIDION I terme designant Ie sommet
pyramidal des obClisques et Ie bloc
formant Ie sommet des pyramides.

.PHINX. figure hybride composee, sous
I'Ancien Empire, d'un corps de lion,
couche, et d'une tete humaine, souvent
dotee d'une barbe postiche ct orncc
d'une coiffe, Ie nemes, tous deux insignes
de la royaute.

queLex
donne de·s reponses, auxqueUes l'archi
tecte cot egyptologue Jt:an-Philippe Lauer a
rendu hommage : « Pour les deux eminents
techniciens que furent Coutefle et Lepere,
[...] les raisons purement techniques ou
consfIT/.ctives de diverses pO/ticulantlfs de la
Grande Pyramide, qui devaient par la suite
intriguer certains theoriciens des pyramides,
nefontpas l'ombre d'un doute. [... )Si ces re
cherches scientifiques trop rapidement inter
rompues de l'expedition frangaise ma pyra
mides se reduisirenl en somme a peu de
chose, dies marquerent, quoi qu'il en soit,
une etape capitale dans leur exploration et al
lirerent ['attention sur les nombreux pro
blemes qui s yposaient. »

Seul Ie manque de temps interdit
d'achever Ie deblaiement du puits qui au
rait conduit a la chambre souterraine; il
restait encore adecouvrir les chambres de
decharge superieures. Mais l'essentiel etait
fait. Les mesures de la Grande Pyramide,
reprises par I. S. Perring et Ie colonel Ho
ward Vyse (1837-1838), par Sir Flinders
Petrie (1880-1882), et meme celles de 1. H.
Cole en 1925 pour Ie compte du Survey
Departmentegyptien (qui font autoritc
depuis lors) n'apportcront que des varia
tions mineurcs. Quant a la construction
des pyramides (cf Patrice Bret, p. 30), elle
rcstc encore de nos jours mysterieuse a
maints egards. Pouvait-on esperer davan
tage de quelques visites eclair et d'une
foui.lle d'un mois dans des conditions ap
parentees a nos fouines de sauvetage?

Surtout, pour reprendre les mots de
Jean-Philippe Lauer, « l'archeologie monu
men/ale [est) nee avec I'expedition
d'Egypte », matgre la brievete de celle-ci.
l..es methodes sont reproductibles, les re
sultats verifiables : programme de fouilles,
releves systematiques avec des instruments
scientifiques, plans, croquis in situ, descrip
tions, irwentaire, sondages exploratoires ...
Certains choix heurteraient les chercheurs
actuefs. II s'agit bien pourtant d'une ar
cheologie scientifique inscrite dans la re
cherche historique, que les archeologues
predateurs du pn;I)licr XIX' siecle et I'inte
ret trop excJusif des egyptologues pour Ies
hieroglyphes feront oublier un temps.

Le site de Giza a ete la premiere fouille
moderne, Ie chan tier pionnier d'une
cquipe associant ,ingenieurs, architectes,
topographes, chiJJ1bL~s, mecaniciens. Sans
avoir perdu totalement son mystcrc, la py
ramide de Kheops n'est pillS la meme de
puis I'expedition d'Egypte. •

NO',g
I. Le 21 juillel, aImbaba. rarrn~e de Bc,lllap<lrle est
vicloricusc de \1ourad Ucy. run d"s delix grand., "hefs
mall1eJouk~ : C'CSI 1a ~< batnille d~:.. Pyr-amid'c:'i \).

2. La cJl,unhre ,,,pulcralc av"il cte ...kcouvcrle
par f)~vt"OIl ';11 1765, mni!oi clle I;Sl I'edl~couvcrtealc.)l';"s.

3. Enlre 1792 el 179Y. DeJambre CI Mecbain
aV<.Iicnt me.sure l',tin: au rneridfclI Dunkcr'tfuc-Barcchmc
pour fixer la valeur exacte du metre

de ce parcment de pierre douIe, assernblcc a
la preced'ente par de::; tenons et mortaises,
puis remplic de simples blocs degrossis,
main tenant apparents ; a partir dll sommet,
la pierre a ensuite ete taillee pour suppri
mer les degres et lisser les faces.

La structure interne n'est pas oubliee.
Les premiers, CoutelJe et Lepere interpre
tent parfaitement Ie dispositif des herses
qui ferment I'acces a la chambre sepul
crale, et Ie role de decharge de la chambre
qui surmonte celle-ci2. lis determinent
egalcment I'origine des blocs: Ie plateau
de Giza pour les plus ordinaires, la carriere
de Gebel Tura, sur la rive opposee, pour Ie
paremen t de calcaire dur des deux grandes
pyramides, la region d'Assouan pour Ie
granit de celui de Mykerinos et de la
chambre sepulcrale de Kheops.

La Commission formule parfois des hy
potheses moins heureuses. Ainsi, lorsque
la Grande Pyramide est consideree comme
un eLalon metrique. Jomard, apres Volney,
imagine de deduire des mesures de la base
la longueur de la coudee royale de I'Egypte
pharaonique. Croyant que [a base mesure
500 coudees, it fixe la longueur de la cou
dee royale a 0,462 metre - en realite, eUe
mesure 440 coudees de 0,524 metre, soit
230,56 metres. II va jusqu'a imaginer que
cette unite de mesure pharaonique corres
pondait, comme le metre, aune fraction de
rare du mcridien terrestre3. La pyramide
devient ainsi un veritable monument du sa
voir, Jomard attribuant a I'Egypte pharao
nique des connaissances, astronomiques
notamment, que l'Europe aurait seule
ment redecouvertes a I'epoque modeme.

Malgre les donnees scientifiques, I'ima
ginaire a toujours sa place dans ['archeolo
gie des ingenieurs. Et l'autorite legitime
ment acquise par les travaux de la
Commission vient parfois renforcer des
conceptions fantaisistes preexistantes, qui
fleurisscnt ensuite sous forme de pseudo
theories mathematiques, astronomiques,
bibliques ou theosophiques. Jomard, em
porte par une reverie empreinte de la pen
see ma~onnique, juge ainsi probable, sans
pouvoir « cependant apporter aucune
preuve Jonnelle ", la tenue de mysteres, de
rites initiatiqucs et rcligieux a Kheops.

« L 'exageration de presque tous ceux qui
ont ecrit sur les pyramides, et Ie pe/.{ d'accord
qu 'il y a entre eux, expose Coutelle, avaiem
empeche de rien savoir de positifsur ces mo
numents, sur leurs dimensions, leur
cons/ruction, Jes rnatieres don! Us sont com
poses, les cO/Tieres d'm'i.les Egyptiens ont tire
les piel7'es employees a ces masses gigan
tesques. " Aces inlerrogations, lui-meme a
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VRAIS ET FAUX MYSTERES
Cher~heur au Centre de rechcrche en hisloire des sciences
et des techniques de Ja Cite des sciences et de I'illdustrie
de La Villette, Patri~c Bret va prochainemcnt publier
L 'Egypte alliemps de Bonaparte (Hachettc, « La vie
quotidiennc ,,). !! prepare en outre un dicltunnaire Stl! Jcs
aspects culturcls de I'expedition d'Egypte. Son dernier
ankle d.ans L'His/oir. etait intitule« Bonaparte en
Egypt,,» (n' 190, special «Les mysteres de I'Egypte,,).

Patrice Eret

e connait pas

s de trsnte ans u
ons at dSnll de metres

Co men ad 'fier e mol
o e:t de plus de deux

cubes ?' Conunent Slever a 0 ante-oinq metres un
bloc de so' ante-dix tonnes lorsq )0

1e syste e des echafaudages ? Dep is 1 Antiquite,
l'e gIna de la construction des p amides fasella.
Hypotheses et deductions.

omment coostrulre en moins de trente
'Ins un monument de 2,6 millions de

metres cubes, comme Kheops ? Comment
elever a65 metres des blocs de 70 tonnes ou
a145 metres un pyramidion* de 5 tonnes ?
Depuis l'Antiquite, la question intrigue.
Herodote (V' siecle avo I.-c.) et Diodore de
Sicile (1" sieck avo I.-c.) sont ii l'origine des
deux principales hypotheses, mais ks inge
nieurs modernes imaginent encore des so
lutions techniques hardies, et la question
fait toujoul's lecette. Sans parter des fantai
sistes qui y voient l'intervcntiun des extra
lerrestres ni de cellX qui, sur Internet, font
des pyramides* les filles de l'Atiantide...

Si l'Ancien Empire (2670-2195 avo I.-c.)
ne conoaissait pas la roue, Ie transport de
blocs de plusieurs tonnes sur terrain plat uu
en pente douce ne posait pas de reel pro
bleme. Les plus lourds, ceux de granit,
elaienl tmnsportes parvoie fluviale, sur des
barges descendant Ie Nil depuis Assouan.
Sur terre, des madrit,;fS faisaient office de
trai'neaux tires par des attelages humains
(jusqu'a 168 haJeurs 1), seuls capables de
coordonner leurs efforts pour obwnir un
effet maximal par une traction rythmec.
Les bas-reliefs et peintures qui en attestent
l'emploi montrent que de l'eau etail versee

devant les patins pour rendre Ie sol gJissant.
Une experience menee dans les annees
1930 ii Karnak a prouve que, sur une piste
enduite de limon humecte, et sans effort
anom1al, un homme tire en moyenne une
tonne en terrain plat. II suHit des lors de
multiplier Ie Hombre de haleurs en fonction
de la masse a tirer et de la declivite de la
pente ii gravir.

Resle ii expliquer comment les blocs ont
ete hisses les uns sur lcs autres. Une pre
miere interpretation s'alimente au recit
d'Herodote, auquel des pretres egyptiens
auraient rapporte que les pyramides
avaient ete construitcs cn progressant de
gradin en gradin apartir des assises infe
rieures, grace ades maehines de bois court
qui pcrmclta:ient de hisser les blocs. Au
temps de I'expedi,tion d'Egypne, Coutelle et
ses contemporains donnaient credit acette
version. Au XX" s.iecle, de nombreux cher
cbems onl tente de pJeciser Ie systeme.
Chaque fois, lelln; propositions ont ete de
men ties par I'archeologie.

Depuis l'Ant/quite, les hypo'"eses
len,anl d'expliquer commen, iUs hOtl/mes
onl pu Iolsser des blocs de pierre
de plusieurs Iollnes tl u"e centlJine de metres
de I,alll"ur se son' mu/lipllees.
CertlJlns 0'" imagine qu'une rompe avail ete elevee
aUlour de la pyramide (schema I).
Une proposltio" qui ne lien' pas comp'e
du fail qlle I'etroilesse de la vo,e
elles virages tl 90' interdiroientla circulatio"
des rUJmbreux attelages necessaires
pour Mijier la partie I"feriellre de la pyramide
el pour monur Ie pyro".;dion
jusqu'au so".met. La solu.ion Qvuncee
par Jean.Philippe LalUr (schema 2) semble
plus plausible: On aurail edifi.e
u"e rampefro,,'ale qui se relrecissail, s'allongeait
et se roidlssalt en proportion
de la surface Ii constru;re e, du poids des blocs
Q hisser, qui dimin"e avec la "ouleur.

Ci-ctJlltre :
gra vllre de GolI/ob

Heinrich Lelliemlln"
reprodllisallt

la co".,'rUChQn
des pyramide., (1862).

Cette mise en sce"e
presente une vision

assetfantlJlsisu
de /a realile : la rampe

10ierale de bois
ne supporl#!rall pas

Ie poids des. blocs
tUpierre;

I'allelage lIuma;"
esl lrop fa/ble.

If esl vrai que la I,auullr
des assi.fe.f est ici

tres redul'e par rapporl
tl ceIle des vraies

pyramides
(Bridgeman/Giraudo"),
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Les lJIyst.res d:es :pyramides

DES PYRAMIDES
On a a.insi imagine I'emploi de 1'« aseen

seur oscillant» (une sorte de petit tralneau
abascule), mais eet instrument paralt in
connu de l'Ancien Empire. Certains ont
propose diverses sortes de « ehadouf» (une
machine elevatoire atraction humaine qui
sert a puiser ['eau du Nil). D'autres ont
evoque poulies, treuils, cabestans. OF tous
ces principes etaient encore ignores a
l'epoquc.

Jusqu'a line date recente, des solutions
heterodoxes ant continue 11 etre fonnulees.
En 1YX1, un architecte marseillais, Eric
Guerrier, a imagine ingenieusement que Ie
noyau de la pyramide avait lui-meme servi
de structure de de l'e\evation. Les blocs au
raient ete cleves aisement au moyen de
longues cordes coulissant sur la paroi op
posee. Cependant, ici encore, la reaJit6 ar
cheologique est en contradi,ction avec Ie
principe general : non seulement on voit
maJ des blocs de plusieurs tonnes suspcn
dus dans Ie vide 11 des cordes de p!llsiellrs

dizaines de metres de long, mais les pyra
mides de la IV' dynastie (2600-2475 avo J.
C), dont celles de Giza, ne possedaient
peut-etre plus de noyau de ce type.

Un autre systeme, plus original encore, a
ete propose en 1985 par Manuel Minguez.
Adoptant Ie principe de la pOllssee d'Ar
chimede, les Egyptiens auraient immerge
les blocs soutenlls par des f10tteurs pour
traverser Ie Nil, puis Ie.'> auraient eleves par
line succession d'ec!uses jllsqu'aux pyra
mides. MClis cette suggestion semble igno
rer que les cinq sooemes des blocs provien
nent directement du plateau sur lequel sont
erigees ees demieres. Surtout, cela suppo
serait que les Egyptiens aient connu et Ie
principe qu'Archimede decouvrit au Ill'

siecle avo J.-C, et celui de l'eciusage, qll'ils
ignoraient pareillement ...

• cr. lexique, p. 29.

Les explications les plus convaincantes
trouvent en fait leur source chez Diodore de
Side. Signalant avec raison que les Egyp
tiens ne connaissaient pas encore l'art
d'echafauder, I'historien grec suppose la
construction d'une levee de terre provisoire
formant une piste en pente douce pour his
ser les blocs par glissement. Un papyrus du
Nouvel Empire (1550-1069 avo J-C) decrit
une telll: rampe de briql1es crues. En outre,
des traces en ont ete retrouvees aKamak
(ou eUe selvit a edifier les pyl6nes'" des
temples et it eriger les obelisques*) et au
tom de plusieurs pyramides - ~t Me'idoum,
aAbydos ct meml: ii Giza (Ancien Empire),
ou aLicht (Moyen Empire). Deux types de
rampe sont envisageablcs : une rampe late
rale etroite, deveJoppee alltour de la pyra
mide (ef sdlfma l) ou s'elevant en lacets Ie
long de l'une des faccs ; une rarnpe frontale
plus large, perpendicuJaire al'une des faces.

Les differentes versions de la rampe latc
rale doivent etre ecartees, du fait de leur lar
gcur restreinte. En eITet, une voie etroite
n'autorise pas la circulation des attclages
importants et nombrcux necessaires fll'edi
fica~ion des assises inferieures - Kheops a
une emprise au sol de 50 000 m2

• Dans de
teUes conditions, compl.iquees par Ie pas
sage des virages a 90" de la rarope periphc
rjque (1800 pour la rampe en lacets), it au
rait ete impossible de constrlire la pyramide
aussi rapidement et de hisser Ie pyramidion
jusqu'all sonunet. Seulc line rampe frontale
- d'ailleurs mise en evidence pour la faee
sud de Khcphren - permet de resoudre la
question du nombre des attelages.

Jean-Philippe Lauer a propose en 1989
un systeme affine. Les cinq premieres as-

I sises sont construites al'aide d'une amorce
de rampe sur chaque face; line rampe
unique suffit ensuite : d'une largeur initiale
de 100 metres a la base, eUe se retrecit et
s'allonge aplusieurs reprises en proportion
de Ia surface nouvelle a construire (ef
schema 2). Comme la taille et 1e poids des
blocs diminuent generalement avec la hau
teur, la pente se raidit sans veritable pro
bleme - eUe ne depasse une inc1inaison de
100 qll'apres la mise en place des plus gros
blocs de granit. Seule la pose dll pyramid ion
associe un systeme de contrepoids. Jean
Philippe Lauer met ainsi en accord les don
nees techniques et archeologiques. Mais Ie
dossier n'est pas clos. Des elements nou
veaux pourraient venir des « marques»
peintes sur les blocs de construction sur les
queUes travaille Vassil Dobrev : ces inscrip
tions fragiles portent des indications pour Ie
deplacement, Ie positionnement olllenivel
lement des pierres. Affaire asuivre... •
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Cinema

HOLLYWOOD.SUR·NIL
En 1955, Howard Hawks entreprenait
de reconstituer l'edijication
de la pyramide de Khiops pour sa
« Terre des pharaon.f ».,.

Lorsque Howard Hawks decide
de mettre l'edification de la grande
pyramide de Kheops au creur du
scenario de La Terre des pJUlraon~ (1955),
ni Ie productcur, Ie metteur en scene,
les scenaristes dont William Faulkner
en personne, ni Ie conseiJll:r du film
Noel Howard (qui a fait Ie recit
du tOllmage dans Hollywood-sur-Nil,
ef Pow' en savoirplus,p. 51),
ne savent comment construire
une pyramide au cinema. Heureusement
que I'armec egyptienne est la, avec
d'autres figurants recrutes sur place.
Us sont eenses pousser des pierres
de plus de dix tonnes. Mais comme
celles-ci sont creuses et recouvertes
de platre, tous jonglcnt avec, n'ayant
allcunc idee du travail d'un acteur.
Une solution: rythmer I'efforl
en huriant dans Ie micro n'importe quoi.
Si bien que quand arrive Hawks,
« mille biitisseurs de la pyramide, eourbes
sous ['effort, repetaient en ehceur:
"J'emmerde fa Warner Brothers I"»
Enfin la pyramide est construite.
Reste la sequence finale: Ie pharaon
mort est enferme dans Ie tombeau
devenu inviolable, avec ses pretres fideles
ct la perfide traitresse. Mais
quel mecanisme inventer poUT rendre
I'episode spectaculaire ? Un jour,
l'archeologue Jean-Philippe Lauer
montre aHawks une tombe sai'te
posterieure de deux bons millcnaires
aKheops, mais dont les quatre coins
etaient perces d'orifices verticaux
ou venaicnt s'encastrer les poteaux qui
soutenaient Ie couvercle du sarcophage.
Les trous etaicnt remplis de sable
que retenaient ala base de simples
bouchons de poterie : il suffisait de briser
ceux-ci pour que, Ie sable s'ecoulant,
les supports du cOllvercle s'enfoncent
dans la base de la tombe.
Hawks avait trouve sa solution.
Apres quelques ennllis mineurs - dont
I'humidite du sable qui rcfusait
de descendre et bouchait les orifices,
ce qui necessita I'installation d'un
cnorme sechoir - Ie « gadget pyramidal
se mit en marehe ».

« Ce sablier geant, ajoute
mclancoliquement Noel Howard,
ecoulant ses demiers grains, marquail
symboliquement pour moi fa fin
elu film. » c. A.
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LSPYRAMIDES, UN SUCCES FOU !
Les a.rcb1tectes et lss art'stes ont t.rouva dans la forms
p faits de la pyramids una so oe d inspiratio
inepuiBable et un mode e. Des cimstieree a grand
Lo e. de Bo ague-sur-Mer a. cago. sa silhouette
rayonne dans Ie maude e t1er" depuiB Ie Ie steele,

es pyramides" egypticones classiques,
elles qu'on peut les voir it Giza, ont

ete it I'origine de toute une descendance
dont ni les dimensions, ni l'aspect, ni la rai
son d'(~tre ne correspondent a ceux de
leurs grandes ancetres. Ces pyramides
modernes, caracteristiques du detourne
ment de 1£1 signification origindlc d'une
forme a la fonctiun bien definie, consti
tuent I'un des meilJeurs exernples du phe
nomene de I'egyptomanie. Les pyramides
de Giza ont de tout temps frappe les voya
geurs. Lorsque Viivant Denon 'Ies de
couvre ason tour au debut de la campagn
c;J'Egypte, il ressent une tres forte impres
sion : « On nepew (rop admirer La precision
de t'appareildes pyramides, [... Jdans des di
mensions si immenses, qu 'on peul dire de
ces monuments giganlesques qu'ils sonl te
demier chainon enlre les coLosses de 1'art et
ceux de to. nature. [... J Mon ame elail emue
da grand speclacle de ces grands objels ; je
regrettais de voir La nuit etendre ses voiles sur
ce tableau aussi imposo.nl aux yeux qu'a
l'imagination. »

Jean-Marcel Hwnbert
Conservateur du musee nalional de la Ugion
d'honneur" Paris, Jean-Marcel Humbert enseigne
it I'Ecole nalionale du patrimoine et poursuir
se~ recherche, en ch'Ypmlogie dans Ie cadre du CNRS.
II doH publier en 1998: L'Egyple aParis (Delegation
al'ii>liquc de la Ville de Paris), France-Egyple, dialogues
de dew: cullures (Gallimard, « L'<Eil »).

C'est en effet au reve plus qu'au reel
que font toujours reference les ryramides
d'Egypte. Car elles ne furent connues
longtemps que par oUI-dire ; et meme la
gravure, jusqu'a ta fin du XVlIl' siccle, n'en
rend que rarement les proportions cor
rectes. D'autant qu'apparait tres tot une
confusion avec la pyramide romaine de
Calus Cestius, qui devient Ie modele des

• Cf. lexique, p. 29.

Ci-dessus, Ie complexe hotelier
« Lwcor Hotel-Casino» aLo. Vegas; dominant
I'entree de 10 pyramide en verre, qtJ; .'eleve
StJr /rente ewge.<, un obellsqtJe el un .phinx,
uneIols et demie plus grand que celui de GilD
et donlles yetJx enJ'Oienl des rayons laser.
Ci-con/re agallelle ; Ie Iombeau dtJ magistral
Cai"tls CulitJs, idijie aRome au r slecle avo J.-c.,
dessine par Pirallese
(el. Rick BrownelJ>PCM el BNF) ,

pyramides edifiees en Occident aux xvme

et XIX' siecles, sans que celles-ci perdent
pour autant leur contenu emotionnel
egyptien (cf Patria BreI, p. 24).

Bien avant I'expedition de Bonaparte,
une veritable « pyramidomanie» s'empare
de l'Enrope du XVIlJ' siecle. Pourtant, au
contraire de l'obelisque* et du sphinx·, la
pyramide est, de toutes lcs creations de
t'Egypte antiq ue, celie qui cst la plus diffi
cile a copier ou a adapter, en raison de ses
dimensions exceptiolillelles; c'est donc
sous une taille beaucoup plus reduite
qu'elle va se deve'lopper. Le premier des
domaincs investis par la «pyramidomanie»
est celui des jardins anglo-chino is, mode
venue d'Angleterrc qui erwahit toute l'Eu
rope au miheu du XVUl' siecle, consistant it
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semer de fabriques une nature savamment
torturee : ainsi, a cote de la ruine gothique,
de la pagode chjnoise, du pont japonais et
de ['inevitable obelisque, va-t-on trouver
quasiment toujours une pyramide. Sa rai
son d'etre est, a l'origine, essentiellement
decorative, memc si on la nomme parfois
{( tombeau de pharaon » ; elle peut aussi,
comme au desert de Retz, abriter une gla
cicre ; elk trouve enfin, sous la poussee de
la franc-mac;onnerie, une justification eso
terique, comme par exemple aPotsdam ou
dans I'actuel parc Monceau, a Paris, dont
la pyramide abritait la statue d'une
pseudo-Isis noire.

La Revolution allait fort curieusement
reprendre ason compte l'imaginaire ne de
l'Antiquite. La pyramide devient des lors,
sous un aspect tout provisoire de bois et de
toile, Ie symbolc majeur de plusieurs
grands rasscmblements populaires. Puis,
rejoignant la raison d'elre de ses ancetres
egyptiennes, elle retrouve un role fune
raire et, comme mausolee ou tombeau, fi
nit par envahir les cimetieres. Enfin, a
l'instar de !'obelisque, la pyramide s'im
pose, egalement a travers Ie monde,



La folie des pyram des

AMElMPIII.S

La pyramide du Louvre, construite
entre 1984 et 1989, est de celles qui ont fait
couler Ie plus d'cncre. Elle fut al'originc
de debats acharnes, ses opposants criti
quant ['utilisation de la forme pyramjdale,
mais surtout l'apparition d'un edifice
eontemporain au sein du palais du Louvre,
au point que Ie projet faillit etre remis en
cause. Arguant de la transparence, du vide
interieur et de l'absence de base de sa py.
ramide, ainsi que de sa destination, J'ar
chitecte leah Ming Pei a toujours refuse sa
filiation egyptienne : malgre tout, tes Pari
siens et Ie monde en tier I'ont immediate
ment reconnue et adoptee comme egypti
sante. Ces dernieres annees, deux autres
8yramides gigantesques ont vu Ie jour aux
Etats-Unis, I'une accueillant des bureaux
eot un musee aMemphis, l'autre, precedee
d'un sphinx monumental, faisant office
d'h6'tel aLas Vegas.

Cette nouvelle generation de pyra
mides n'a plus rien avoir avec celles de
l'Antiqui te, mais elle forme un trait
d'union exemplaire entre I'Egypte des
pharaons et l'imaginaire de nos contem
porains. Forme parfaite dans laqueUe s'est
glisse un contenu symbolique multiple, la
pyramide reste porteuse d'un message
esoterique sous-jacent, universel et com
pris a toutes les epoques. Elle n'a ainsi ja
rna is cesse de jouir d'une immense popu
ladte, qu'elle a su maintenir en melant son
,exceptionnelle force d'evoeation 11 la
mode du moment, en choisissant I'usage
susceptible de toujours lui donner les
meilleures chances de survie. •

variation sur Ie theme du tombeau egyp
tien garant de la memoire.

1...a technique permet bien d'autres fan
taisics, et notamment de faire des pyra
mides renversees, en equilibre sur leur
pointe, comme aCreteil (biHiment de la so
ciete Pernod), aBratislava (siege de la Ra
diodiffusion slovaque), au Carrousel du
Louvre, aParis, ou, aune echelle moindre,
it I'Elysee (bureau du president Franr;ois

, Mitterrand dessine par Philippe Starck).
Aujourd'hui, Ie genre est loin de s'es

souffleI' et tout architecte « ala mode» veut
« sa » pyramide : il en pousse de toutes ma
tieres et de toutes couleurs, et de tailles de
plus en plus gigantesques. Au debut des an
nees 1980, Ie riche entrepreneur Jim Onan
se fait edifier, non loin de Chicago, une py
ramide haute de dix-huit metres, recou
verte de plaques d'or avingt-quatre carats.
Percee de fenetres, cette curieuse maison
de campagne est entouree de trois pyra
mides plus petites, d'une alJee de sphinx,
d'un lac sacre et d'une multitude de statues
en tout genre.

riel' en integrent deux, aux degres ruines,
dans leur surtout de Sevres (1978) ; Pierre
Baey la decoupe en quatre comme un ga
teau (1985); avec Felix (Gerard Cha
mail'lou), elle £lotte sur Ia SCiJ1C sous Ie
nom d'Hiipitrfme (1985); et Bibl arrive,
sous Ia condllite des dieux de l'ancienne
Egypte, ala faire voler...

La pyramide fait aU$si Ie bonheur de
creatifs qui profitent de l'cngouement
qu'eUe suscite en meme temps que de la
credulite des foules : de tres serieuses en
ceintes Ram.scs (( pour ecouler Ie son des
pyramides ») voisinent avec un ioniseur py
ramidal ou avec one « pyramide de vieil/is
semenI du vin ». Reconnue camme sym
bole d'indestructibilite, elle sert de logo it
one multitude de societes de construction
a travers Ie monde. Mais elle peut 811ssi
promouvoir one activite commerciale,
comme Ie complcxe sportif d'llie Nastase
aPort·Marly.

Les debuts du renouveau (ou du de
tournement total) de la pyramide datent
des annees 1970, quand la demeure des
morts devient celie des vivants. L'edificc
donne alors son nom ades operations im·
l!10bilieres aParis, dans Ie quartier 1talie, a
EVIY ou a La Grande-Motte : un pro
gramme s'appel.le « Le Cheops », un autre
« La Pyramide Europa », et meme les trans
formatcurs EDF lui empruntent ses pro
portions... Plus interessantes sont les moti
vations de la societe Saint-Gobajn qui
choisit egalement cette forme pour stoc
ker ses archives aBlois: utilisant les mate
riaux et les procedes de la compagnie
(verre, chauffage solaire), elle cree ici une

Ci-COII/rt< : la pyramlde de leoh Ming Pei,
cOlls/rui/e enITe 1984 el 1989 dans la cour
du palai,r d/l Lou.re, aPoris, serf aujourd'hui
d'elltree au musee (el. X. Ricller/Hon-Qui).
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La pyramide ele,'ee en 1882
il Baulaglle·sur.Mer el/ 1'llOnnellr
de I'igyptalogue Auguste Mariette.
Sa j·tatue, realisee par S01l (lmi
Alfred }acqllemarl - qui signa
flQJamment les splrill",·!ontaines
de la place du CIIi;'elet, il Paris-,
s'appule mr une tete de pharaan
(cl. Roger-Hallet).

comme une des formes privilegiees du mo
nument commemoratif. Ainsi celIe edifiee
11 Boulogne-sur-Mer en 1882 en I'honneur
d'Auguste Mariette, qui montre l'egypto
logue juche 11 son sommet acote d'une tete
pharaonique, ou celie qui fut elevee a
Nimes apres la Seconde Guerre mondiale,
aI'a memoire des martyrs de la Resistance.

Depuis les annees 1960, Ja pyramjde di
mioue regulierement de taille. CEuvre
d'art, eUe peut meme rejoindre notre envi
rOlmement proche : Barnett Newman
l'utiJise comme base de sOfiBroken Obelisk
(1971), les deux formes se repondant
pointe contre pointe; Anne et Patrick Poi-



CHAMPOLLION EN ORIENT
En 1828 Jean- angois Champoll1o ,
Ie plus ustre es specialistes de
1 anoie e Eg te deco vre Ie

pyramides. Sa correspon
Journal perma te t de CO~,"QI,I,

p emieres pressio

Michel Dewachter
(ngenieur de recherche all CNRS el spCcialiste
de I'histoire ue I'egyptologie sinsi que de la formarion
des collections, Michel Dewachter est l'organiSBlcur
du mus':e ChampoJIjon aFigeac (ouvert en 1986)
et du Biccnlcnaire ChampolJion (1990). II a publi6
Lcs Monumellls de I'Egyple. L'Milion imperiale (Hazan,
J988) Ct Les Col/eclion> egyplielllles de /'lIlSI/lul
de France (Sand-Conti, 1987).

e 18 aout 1828, Jean-Fram;ois Cham
polIion, alors age de trente-huit ans,

debarque aAlexandrie a Ia tete de l'im
portante expedition scientifique comman
ditee par le roi Charles X et I'eclaire grand
due de Toscane, Leopold II. Tout permet
de croire que, comme pour Ie dechiffre
ment des hieroglyphes, qu'il a pu meller a
bien en septembre 1822, Ie grand mystcre
entourant les pyramides" va bient6t livrer
au monde savant Ie message tant attendu.
Cet espoir est general. II est vrai que
ChampoJlion ne peut etre compare a au
cun autre voyageur: iI sait tout ce qU'il est
alors possible de connaitre sur l'Egypte,

Attachons-nous donc au Journal frag
mentaire et ala correspondance de l'egyp
tologue pour retrouver Ie regard qu'j)
porta sur ces fameux monuments. C'est en
venant d'Alexandrie, au matin du 19 sep
tembre, que ChampolIion et ses compa
gnons eurent leur premiere vision des ce
lebres monuments de Giza qu'ils allaient
explorer trois semaines plus tard. La se
duction attendue est reelle et Champol
lion, dans une lettre du 27 septembre,
tente de faire partager a son frere aille
reste aParis un peu de son emotion devant
Ie veritahle tableau qui s'est offert alui, en
aval de Batn-el-Bagarah, la pointe du
delta: « En nous reveillant [... ] MUS vfmes
enfin Les pyramides, doni on pouvail deja
apprecier les masses, quoique nous jussions
ahuit lieues [32 km] de distance [... ]. La
vue est magnifique et la largeur du Nil est
etonnanle. A l'occident les pyramides s'ele
vellt au milieu des palmiers ,. une multitude
de barques et de biitiments me croisent dans
tous les sens [... ]. Le fond du lableau est oe
CL/pe par le mont Moquattam, que courGnne
la ciladelle du Caire, et dont la base est ca
ehee par la foret de minarets de celle grande
capitaLe. " Comment ne pas voir dans une
telle description un echo des premiers ta-

• CL lexique, p. 29.

bleanx orientalistes remargues au Salon
de 1827, notamment ceux de CaUende de
Champmartin, et dont Prosper Marilhat
va tres rapidement porter haut Ie renom ?

C'est par Ie sud et a I'occasion d'une
chevauchee a travers Ie desert depuis
Saqqara que Champollion et ses compa
gnons abordent Ie plateau de Giza au
matin du 8 octobre, et ce pour une explo
ration de trois jours. Seul Ie premier est
evoque dans Ie tcxte du Journal dont nous
disposons aujourd'hui. Mcme ecourtc, ce
recit nous rappelle d'abord, par l'allusion
au Voyage de Vivant Denon publie en
1802, que c'est surtout cet artiste et grand
collectionneur (ef Guillemette Andreu, p.
50) - chez leguel Champollion ouvrit ses
premieres momies et donna a Paris des
cours d'egyptien - qui, avec I'antiquaire*
Jean-Joseph Dubois, initia Ie dechiffreur
aI'art egyptien. « Nous aniviimes harasses
de fatigue, nous et nos tines, a l'ombre de
quelques ~ycomores, places a unepetite dis
tance du grand SphirLt*. Rafrafchi par une
courte haLte, je courus au monument qu~
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Ci-dessus, "lie du Caire vers 1848 :
all aperf0it les pyramides tk GiVJ all/and.
F." ham ii gallche : ChatnpoUion en Egypte
(lithographie d'apres David Roberts,
Londres, Royal Gwgraphicat Society,
et croqui.• de Salvalore Clurubini ;
cl. BridgemanlGiraudon
el collection Guy Reneallme).

malgre les mutilations qu'it a souJfeltes,
donne encore une idee du beau style de sa
sculpture, Le col est enti.erement deforme,
mais I'observation de Denon sur La moL/esse
ou plutot La morbidezza LlangueurJde La
levre inj'irieure est encore d'une grande jus
tesse. »

La suite dn Journal indique a I'evi
dence que Champollion, nourri des rela
tions de nombreux voyageurs anciens et
rnodernes, ou des descriptions de plu
sicurs savants de I'expedlition d'Egypte,
fut del1u par la Grande Pyramide, Vne
telle appreciatio£l est pour Ie moins SUT

prenantc, surtout de la part de eelui qui,
pendant pres de vingl aos, dut contiouel
lement differer ce voyage. Doit-on voir
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Finalement, et de meme que Ie peintre
et ecrivain Eugene Fromentin, ou Theo
phile Gautier, I'inspirateur de nombreux
artistes oricutaListes, Champollion differa
trop son cJepart pour I'Egypte, s'exposant,
quarante ans avant eux, ala mem<:: inevi
table deception d'un voyage entreflris
tmp tard. Cost surtout lorsqu'il se twuve
aux pyramides que celle desilJusion est
perceptible chez un egyptologue qui, des
1811, avair pourtant consacre I'un de ses
premiers articles iJ Memphis! Mais, en
1828, a l'epoque des voyageurs roman
tiques et des pcintres orientalistes, Ie re
gard porte sur les pyramides s'est deja
largement modifie et n'est plus cxdus_ive
ment lie aux mesures et calcu1Is des inge
nieurs de I'expedition de Bonaparte. En
atliraut l'attention sur I'importance des
bas-reliefs du tombeau d'Emai (Yimery),
a Giza, Champortiol1, Ie premier, a de
place Ie point de vuu ot etendu l'interro
gation a I'ensemble du site. Cependant,
ici comme ailleurs, les conquetes de I'ar
cheologie ne suppriment jamais totale
ment les anciennes elucubrations ct, pour
longtemps enCOl"e, Ics rapports mathema
tiques, que certains veulent retrouver
rcigulierement dans les mesures de la
Grande Pyramide, alirncnteront les
hypotheses les plus illattendues ; preuve
que cette geometrie de geant engel1dre
Ie reve..

tiergeneral. Thebes est la, et on y al11Ve tou
JOLlrs trap tard. »

A cote des cinq mois consacres effecti·
vement a Thebes, tant aux reieves des
temples et des grandes tombes qu'a di
verses fouilles dans la necropole et aKar
nak, Champollion n'aura finalement passe
que trois joms a Giza, cinqjours aMit-Ra
hineh (Ie site moderne de I'ancienne
Memphis) et Saqqara. de meme qu'une
journee dans res carrieres de Massarah,
tres fructueuse pour l'histoire des
constructions memphites et la collection
de noms royaux. Mais iI n'en considerera
pas moins jusqu'a la fin de sa vie que les
« joumees de Memphis» fment pour lui
«les plus instlUctives de son SejOLlr en
Egypte ». Une telle appreciation indique a
I'evidence que Champollion fut ebranle
par ce veritable premier contact avec I'An
cien Empi,re et permet de deviner com
bien il dut regretter, surtout aMit-Rahi
neh, d'avoir a interrompre ses foumes,
faute de subsides. Mais quand bien meme
ces dernier, auraient de debloqucs plus
tot, Ie desir de Thebes, constamment
scande par la plume de Champollion, l'au
rait tres probablement emporte !

deja la 1cs premieres marques de l'ex
treme fatigue qui va bien tot rcduirc l'acti
vite de Champollion, et qui finira par
l'emporter quatre ans plus tard ?

« Tout le monde sera surpris, comme
moi, de ce que l'effet de ce prodigieux mo
nument diminue iJ mesure qu 'on l'ap
proche. Pelais en quelque sOl1e humilie moi
meme en voyant, sans Ie moindre
etonnemenl, a cinquante pas de distance,
celie cons/lUction dont le calcul seul peut
faire apprecier l'immensite. Elle semble
s'abaisser amesure qu'on approche, et les
pien'es qui la forment ne paraissent que des
moel/ons d'un Ires petit volume. Il faut ab
solument lOucher ce monument avec ses
mains pour s'apercevoir enfin de l'enormite
des materiaux et de l'enonnite de la masse
que l 'ceil mesure en ce moment. A dix pas de
distance, l'hallucination reprend son pou
voir, et la Grande Pyramide ne parait plus
qu'un batiment vulgaire. On regrette verita
blement de s'en etre rapproche. Le IOn frai~'

des pielTes donne l'idee d'un edifice en
constnlction, et ntll/emenl celle que l'on
contemple l'un des plus antiques monu
ments que ia main des hommes ail eleves. »

De meme que les jours precedents a
Saqqara, ou la mission franco-toscane
avait fait une ample moisson de dessins et
reieves dans plusieurs tombeaux impor
tants, alors targement demanteles par les
antiquaires ou les hauts fonctionnaires de
Muhammad Ali, tel Ie grand tresorier du
pacha, Muhammad Bey, Champollion
donna toute son attention aux tombeaux
prives de Giza et nota dans son Journal:
«Aussitol apres Ie dejeuner, je me .fis
conduire par un Arabe aun tombeau scutpte
et peint, situe sur l'alignemenl de la face oc
cidentale de la deuxieme pyramide et au midi
de la premiere. Ie trouvai en effet des SCl.tlp
lures fort C/lrieuses, et je decidai qu'el/es se
raient toules dessinees pourfonner ta base de
notre recueil de mceurs ef d'usages, Le soil'
meme [8 oetobre], on commen~a a les co
pier avec beaucoup de soin. »

Ses collaborateurs, pour leur campe
ment, trouvant place dans des tombeaux
voisins, seule la tente de Champollion est
alors dressee « sur le versant OIientat du
plateau des pyramides, du cote qui regarde
Le Caire». Le soir meme, il debute une
lettre a SOIT frere par ees mots qui pour
raient faire songer a Byron ou Lady Stan
hope; «De man camp, au pied des pyra
mides de Giza... }) r Ce courrier nous
precise un peu ses intentions pour les jours
suivants, a propos desquels Ie texte de son
Journal est perdu: «IIy a peu a faire ici, et
lorsqu 'on aura copie des scenes de la vie do
mestique, sculptees dans un tombeau voisin
de la deux/eme pyramide, je regagnerai nos
embarcations qui viendront noLlS prendre a
Giza, et nous cinglerons a force de voiles
pour la Haute-Egypte, mon veritable quar-
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LClii pyrCll.uides

LA VIE DE PHARAON
Grandiose transposition des mont cules de sab,le et de
plslTe qui marquaient llemplacsment des fosses fun€!
reJres t ills pyramides filrent edifiees par les pharao 6

po~ atbriter leur to be. A degres, eilas sym olisaient
I'escal1er destine a faciliter la montee au oiel du
souverain. Lissas, elIas etaient Ie «perchoir u dieu
solen conQu co.mme un oiseau. M.ais 'l OUJOllrH t elles
devaient abriter la vie dans 'Au-deL~ du roO defunt.
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Pierre Grandet
Docleur I.)n egyplologje de J'universite
Paris·IV-Sorhonnc. Picrre GrandCI cnseigne I'egyp!ien
aI'Jnsl.i.lul KJH~OPS, aParis, el a l'universile calholique
de 1'0uesl, a Angers. II a publie Ramses JII. hisroire
d'"" rcg"e (Pygmalion-G. Wale leI, 1994) el Le Papyrus
HantS (2 vol., [FAO, 1994). Collaborateur regulier
iJ L'Hisloil1'., son demier arlicle ctait ,inljlule
« Les grands lravaux des pharaons» (n' 190, special
« Les mystcres de I'Egypte»).

epl'li~ que les premiers voyageurs grecs
en Egypte decouvrirent, au V siecle avo

l-C., ces monuments etranges qu'i1s nom
merent en leur langue « pyramides*"I, du
nom d'un gateau de fonne conique, celles
ci n'ont cesse d'exercer une singuLiere fas
cination sur les esprits occidentaux, y fai
sant germer de multiples questions: Qui les
fit construire ? Quand ? Comment? Pour
quoi ? Inaugures par I'expedition de Bona
parte, deux siecles de recherche scienti
fiql.le permettent d'apporter aujourd'hui a
ces questions un certain nombre de re
ponses, dont force est de reconnaltre Ie ca
ractere malheureusement lacunaire : nous
ignorons toujours, par exemple, la maniere
exacte dont ont ete construites les pyra
mides de Giza (ef Patrice BreI, p. 30) I

On denombre en Egypte une trentaine
de pyramides royales, toutes situees a
('ouest du Nil, en bordure du desert, dans
IJlle zone de cent kilometres environ du
nord au sud, d'Abou Roache, au nord de
Giza, aHaouara, a('entree du Fayoum (ef
C{lIte, p. 37). Leur construction s'etend sur
presque un millenaire, de la III< ala )(fIle

dynastie (env. 2670-1770 avo J..C). A de
gres sous la III' dynast ie, lisses ensuite,
toutes eurent pour fonction de servir de su
perstructure aune lombe.

La plus ancienne pyramide est celie asix
degres du pharaon Djeser aSaqqara (III"
dynastie, 2670-2600 avo J.-c.). Elle est si
tuec au centre d'un ensemble tres vaste
(545 par 278 metres) qui reproduisait, a
I'usage du pharaon defunt, un palais royal,
de la mcme maniere que les tombes des
particuliers figuraient leur maison. Ce
vaste complexe - admirablement restaure

Ci-contre : slatlu ell diorite de KlIepilren
(2513-2478 avo J.-c.), q"atrieme.-oi de la W'dynastie
el ('Onslr"eleur de In deuxieme pyramide de GiZIJ
(m/lsee dll Caire; el. Dagfi Orti).
Page de dmite : la ..e"le image q"~ nous posset!ons
de KJ,oops, Ie bcili.<seur de la Gronde Pyramlde,
ii GiUl, ""I une $lot1le/le en ivoire tk 7,5 em
de IIatel rerrouvee .ur Ie site d 'Abydos el conserve.:
au m'Lfee d" Caire (vignette tiree dll M.yslere
d.e 10 Grande Pynlmide de E. P. Jacobs, 1959,
© Blake el Mommer- Editions, 1997).
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Edifiees sur llne periode d'un millenaire,
sous I'Ancien et Ie Moyen Empire, entre
2670 et 1770 avo l-C., les pyramides sont
pour la plupart concentrees entre Abou
Roache, au nord, et Ie Fayoum, au sud.
Sous I'Ancien Empire (2670-2195 avo
J.-c.), elles sont construites aproximite
de la residence royale, Memphis. EIIes
sont en outre toutes situees aI'ouest
du Nil, sur la rive du couchant, la fin
du jour, en Egypte, symbolisant la mort.

• cr. ie~iqlle, p, 29.

vant au roi defunt amonter au ciel, dont par
leront, plus tard, les Textes des pyramides.
Mais elte derive peut-etre aussi d'un type de
monument propre a la HI' dynastie : acette
epoque, OR rclEo\Ve I'existence, du sud au nord
de l'Egypte, de sept petites pyramides ade
gres (20 nletres de hauteu ren moyenne), qui
ne sont pas des sepultures mais sans doute
des sym'bolcs materiels de I'e>:tension de la
souverainete ~oyalc atout Ie pays.

Les successeurs dc Ojeser projeterent
d'edifier des complexes funeraires ana
logues au sien, mais la HI' dynastie prit fin
sans qll'aucun rut acheve. Avec eJle devait
disparaltre la pyramide adegres, puisque la
suivante, edifiee sous la IV' dynastie,
ceuvre du roi Snefrou (2600-2556 avo l-C.)
a Mfidoum, quoique commencee comme
une pyramide adegres, devait eIre achevee
comme la premiere pyramide lisse. Des de
fauts de structure ayant conduit ason aban
don, SnefrolJ en construisit a Dahchour
une seconde dite « rhombo'idale*", qui
connut ellc aussi des problemes de stabilite
et fut egalement abandonnee. C'est la troi
sieme, dite « rouge », situee comme Ia pre
cedente ii Oahchour, qui aceueilJit Ie tom
beau de Snefrou. A la meme epoque, Ie
complexe monumental se simplifie et se re
duit essenticllement aun temple funeraire.

Tout ccla rem~te un ehangement cultu
rei important, lie ala constitu,tion, au mi
lieu du Ill' millcnaire, d'une religion d'E
tat autour du dieu-soleil Re d'Heliopolis.
Les monuments anciens affirmaient la pe
rennisation de la qualite de roi defunt par
I'association, asa sepulture, d'une replique
du palais. Les nouveaux affirment la trans
cendance du pouvoir royal en I'associant
au cycle quotidien du soleil, image d'eter
nite et de majeste inaccessible: la pyra
mide lisse reprcsente probablement Ie
« perchoir » de Re, souvent con($u comme
un oiseall, et dont les pharaons regnants
re($oivent, acette date, Ie titre de «fils ».

Ces conceptions, cependant, se superpo
sent sans les abolir aux conceptions osi
riennes de la survie apres la mort, dont Ie
caveau souterrain est Ie domaine. L'asso
dation de ces deux types de croyance est
favorisee par I'integration des personnages
du cycle osirien dans la theologie d'Helio
polis. Osiris, Isis, Seth et Nephtys devien
nent lcs enfants de Geb (Iaterre) et Nout

par Jean-Philippe Lauer (cf entl'e/ien, p. 44)
- represente I'apogee (peu avant sa dispa
rition) du monument funeraire royal en
usage chez res pharaons durant les deux
premieres dynasties, et dont les vestiges en
briqucs crues se trouvent non pas aSaq
qara, cimetiere de Memphis, mais six cents
kilometres plus au sud, a Abydos, ville
sainte dr'Osiris et cimetiere de This, dontla
,h~gende faisait Ie berceau des premiers
pharaons (cf carle, ci-contre).

Comme dans ces monuments, Ie centre
du complexe de Djeser etait occupe origi
nellement par un mastaba* rectangulaire,
transposition du monticule de sable et de
pierre marquant, apres I'enterrement,
I'emplacement d'une tombe creusee dans
Ie desert. O'ou vint des lors, a I'architecte
de Djeser, I'idee de transformer ce mas/aba
en une pyramide ii degres ? Selon la plu
part des savants, la source de son inspira
tion serait ii rechercher dans les tombes des
notables de la I" dynastie (debu t du lII'mil
lenaire), ii Saqqara-Nord - ou un tel mon
ticule. regularise par un parement en
briques erues, est inclus dans la masse de la
superstructure -, et plus precisement dans
la tombc d'un certain Nebetka, OU, pour of
fIir une assise plus stable aux constructions
qui s'elevai,ent sur lui, ce parement fut
traite en gradins.

Cependant, et meme en admettant que ce
monticule ait etc la source privilegiee d'ins
piration de la pyramide adegres, on peut
imagine! que d'autres influences aient jaue
pour conduire ala realisation de ceUe-ci. II
semble evident d'une part que I'edifice fi- II

gure, par sa fonne meme, cet escalier ser-

tf ftlvo.urez /'/ro-"itu 1'''"""uJe
de J(heopJ, Ie !t1.meuJ{ hj,NJ _
Jeur de 1.1 6r.1nde 1}rJtrfide,n'elt

I parvenue jUlqu'J nOUJ que .lOW
la forme de ceJte mi/1UICule

f · , d" . I
'l~unne /VOl're ....

......_-.J
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(Ie ciel), eux-memes descendants de Chou
et TefnOllt (Vair et l'humiditl~), enfants du
soleil createur Atoum.

D'un point de vue plus materiel, ('edifi
cation de trois pyramides par Sndrou de
montre la constitution par les pharaons,
pour la construction de leurs sepultures,
d'un outil de production capable de mobi
liser pour la realisation de projets de I
plus en plus grandioses, dans des chantiers I
evidemment immenses - mais dont il
est impossible d'evaluer Ie nombre des'
participants -, des artisans, des scribes,
des architectes et des ingenieurs, reunis
sant entre eux toutes les connaissances de
leur temps. Comme Ie suggere I'archeo-

logue anglais B. J. Ken~p, i1est ainsi pro- j ramide de ~ykeril1os (~8 metres) revient a
bable que la constructIon dcs pyramll.ks des proportIons plus ralsonnables.
eut un eEfet determinant sur Ie dcve1'oppe~ A la V' dynastie (2475-2345 avo J.-C.), la
ment precoce de la civilisation egypticnne. I pyramide, de taille desonnais modeste,

Apres Snefrou, viennent les pyramides evolue vel's son type cFassique, atteint a la
de Giza (2556-2480), qui toutes resultent dynastie suivante (ef sehema,p. 40). Sise en
de I'agrandissement de projets au depart bordure du plateau desertique dominant la
pIllS modestes - ainsi celie de Kheops, plaine du Nil, elle est enclose d'un mur in
dont les trois chambres correspondent a terdisant son acces au profane. On arrive
trois planssuccessifs. Cependant, meme se-I au caveau, ou se trouve Ie sarcophage du
lon les criteres d'alors, les pyramides de roi - environne d'un riche mobilier fune
Kheops et de Khephren, avec leurs 146 et raire, qui a disparu partout sans laisser la
144 metres de hauteur, etaient trop gigan- moindre trace -, par une descenderie ou
tesques pour servir durablcment de modele vrant au nord, qui rejoint un couloir hori
a la sepulture royale. Avant meme la fin de zental avec trois herses, puis une anti
la IV· dynastie (2600-2475 avo J.-c.), la py- chambre. Les parais de ces appartements

OSIRIS, ASSASSINE ET RESSUSCITE
La myths rapporte
que Ie roi Osiris.
assa.ssins parson
rare, rsssuscita

dans l' ~de a
apree momifica
Man at l"tes tune
raires. Una cro
ya.n.ce qui expliq e
la for e des
tombSB de' 881qqara,
co gues comme dB
veritable paJ.a.is.

A I'epoque mythique ou
hommes et dieux vivaient en
semble sur terre, Ie roi Osiris
gouvemait paisiblemcnt rE
gypte. Mais, un jour, desireux
de s'adjuger sa royaute, son
frere Seth Ie tua. II depe~a son
cadavre dont il jeta au Nilles
morceaux, qui furent disperses
par Ie courant en divers lieux du
pays. Isis, l'epousc d'Osiris, par
tit a la recherche de ces mor
ceaw( avec I'aide de Nephtys, la
propre femme de Seth. les
ayant retrouves, elle les rassem
bla et les confia aAnubis qui, en
inventant la momification et les
rites fun~raires, reconstitua Ie
corps du dieu assassinc et lui
restitua rllsage dc scs sens, lui
pennettant ainsi de renai'tr-e
pour vivre - mnis seulement
dans I'Au-dela - une vie nou
velle et etemelle. D'Osiris res-

suscite, Isis con~ut un fils, Ho
rus, qu'elle eleva en secret dans
les. marais du Delta. Devenu
adulte, ce fLls s'en fut combattre
Seth et reconquit ainsi Ie trone
que celui-ci avait usurpe.

Telle est, dans ses grandes
lignes, selon Ie recit celebre de
Plutnrque (I"' siecle), la forme
tardive du mythe d'Osiris, dont
les sources egyptiennes (qui
n'en ant cependant foum au
cune narration suivie) confir
ment I'authenticite. Ce mythe
et Ie culte qu'iJ fondait eurent
en Egypte et jusquc dans Ie
monde greco-remain un succes
ala mesure de .I'espoir que sus
cite I'assurance qu'il existe une
survic apres la mort. Le debut
de ce mouvement correspond
au Moyen Empire (2065-1781
avo J.-c.), periode apartir de la
queUe on con~oit que chaque
defunt devient a sa mort un
nouvel Osiris.

Le site d'Abydos, ou le dieu
possedait son temple principal
et sa tombe supposee (en fait
ceLle do roi Djer, de la let dy
nastie), se couvre alors de ce
notaphes et de steIes des fi
deles dcsireux de participer, au
mois de khoiak (Ie quatrieme
de I'inondation, octobre), aU)(
mystcres de la mort et de 1a re
sun-ection d'Osiris, mises en
parallele avec Ie cycle de \a ve
getation.

La popularite de ce culte au
Moyen Empire resulte de l'ap
propriation par les partieuliers
dl.: croyances et de pratiques

reservees auparavant aux seuls
pharaons : l'Au-dela se « de
mocratise ». A I'epoque ar
cha'ique (3000-2670 av. J .-c.)
et sous l'Ancien Empire (2670
2195 avo J,-c.), seuls les rois de
funts etaient assimiles tl Osiris,
Ie souverain regnant asslimalH
par rapport a eux la fonction
d'Horus, responsable du cu'lte
funeraire.

Ce sont bien ces croyances
anciennes qui, jusqu'a In iII'
dynaslie (2670-2600 avo J .-c.),
expliquent la forme des tombes
royates d'Abydos ou de Saq
qara. II s'agissait en effet de
nier In mort, en repla~ant Ie de
funt ici-bas dans une apparence
de vie normale : la momifica
tion conserve au rai son appa
rence physique, sa tombe est
line apparence de maison OU il
poursuit scs activite<; terrcstres.
Le mobilier du caveau et les of
frandes de son culte funeraire
visent apourvoir ases besoins
materiels. Au tour de sa tombe,
celles de ses serviteurs et de ses
fonctionnaires lui composent,
pour l'etemite, une apparence
de cour,

Ces conceptions ne devaient
cesser d'inspirer, sous I'Ancien
et Ie Moyen Empire, I'essentiel
du culte funeraire royal, de
meme que l'organisation et Ie
ccmtenu des tombes. Cepen
dan!, au debut de la IV' dynas
tie, Ie mythe osirien, jusque-la
systcme exclusifde reference de
la monarchie, fut reduit a un
role strictemen! funeraire, au

profit d'une religion d'Etat cen
tree autour du dieu-solei! Re.
Et c'est cette evolution qui ex
plique la ~ransfonnation de la
tombe royale :dissimulant Ie ca
veau d'inspiration osirienne,
une pyramide lisse symbolise Ie
perchoir d'ou Ie soleil semble
s'elever chague matin et ou i1
semble se poser Ie soir. Elabore
a HeliopoIis, Ie nouveau dogme
s'attachait cependant a integrer
Ies personnages du mythe osi
ricn au systeme theologigue 50

Iaif(~, en faisan~ d'Osiris, Isis,
Seth et Nephtys les descendants
du createur solaire Atoum.

Des lors 1a survie du pharaon
defunt s'expliquait par son assi
milation, selon un cycle de
vingt-quatre heures, it Re pen
dant Ie jour et a Osiris pendant
la nuit. Au matin, issu en esprit
des profondeurs du caveau,
comme Ie solei! des profon
deurs de la terre, il renait avec
lui pour l'accompagner dans sa
traversee du del. Au crepuscule
il reintegre son caveau souter
rain et sa momie, apportant a
celle-ci les aliments du culte fu
neraire, tout en s'y regenerant
pendant Ia duree de Ia nuit, tel
l'embryon dans la matrice, a6n
de renai'tre au matin suivant.

Pierre Grander

Page de droite :
Osiris, Ie dieu des marls.

Peintllre relrollvt,e dans 10 Iombe
d'Horemheb (XVlU'dynast/e,

J3J!J·12!JJ avo J,-C.), e/le-mime
sltllee dans Ja Vallee des Rals

(el. Dagli Orti).
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souterrains, qui comprennent aussi des ma
gasins, sont orlll~es - de fa pyramide d'Ou
nas, dernier roi de la v· dynastie, jusqu'a
celles de Ia VIIIe dynastie - des fameux
Textes des pyramides, recueil heteraclite
d'inscriptions au Ie rituel de consecration
des offrandes funeraires voisine avec d'obs
cures formules magiques contre les etres
ma)faisants, et des prieres pour la survie du
rai et la conservation de son pouvoir.

Contre la face nord de la pyramide, une
chapeUe recouvre I'entree de la descende
rie au caveau, condamnee apres l'enterre
men!. Dans I'angle sud-est de I'enceinte,
egalement entouree d'un mur, se trouve
une petite pyramide qui ne servait pas de

Pharaon o. l'Au-dela

sepulture et dont on ignore Ia fonction
exacte. Adosse a la face orientale de La py
ramide principale, se dresse Ie temple fu
neraire, dit « temple haut ", ou I'on rendait
un culte au soleil et au rai defunt. Ce bati
ment etait relie par un long couloir en
pente, dontles murs et Ie toit ont presque
partout disparu, et qui est donc generale
ment designe comme une « chaussee» ou
une « rampe », a un « temple bas", sis dans
la vallee sur un canal rejoignantle Nil. Ce
demier, ou I'on suppose gu'avait lieu la mo
mification royale, constituait l'unique acces
au complexe funeraire.

A l'exterieur de )'enceinte, des fosses re
cueiUaient, apres l'enterrement, des ba-
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Document

DE I:ART D'APPRETER
UNEMOMIE
Au Jo" siecle avo J.-c., I'historien
grec Herodote effectue un voyage
en Egypte. n y assi...te aux rite...
de momification.

« Void leurs deuiIs et leurs ceremonies
fun ebres [...] : if y a des gens
specialement charges de ce travail
et dont c 'est le metier [...]. Ils montrenl
(}leurs clients des maquel/es de cad!1vres,
en bois, peintes avec une exactilude
minutieuse [...]. Ils demandent aleurs
clients de choisir Ie procide qu'ils
desirenl voir employer pour leur morl.
La famille convient du prix et se retire. ~..J
« Void comment [les embaumeursJ
procedent al'embaumementle plus
soigne: tout d'abord iJ l'aide
d'un crochet de fer, ils retirenlle cerveau
paries narines ,. ils en extraielll une partie
par ce moyen, ette reste en injeclant
certaines drogues dans Ie cnlne.
Puis avec line lame trandumte en pierre
d'Ethiopie iIsfoni une incision Ie long
du flanc, retirenttous les visceres,
nelloienll'abdomen etle purifient
avec du vin de palmier et, de nouveau,
avec des aromates broyes. Ensuile,
its rempli.l'senl Ie ventre de myrrhe pure
brayee, de camlelle, et de toules
les substances aromatiques
qu'ils connaissent, saufl'encen.l',
elle reCOlisent. Apres quoi, ils salem
Ie C01pS en Ie couvranl de natron
pendant soixante-dix jours. [...]
« [Puis] ils laven/Ie corps
ell'enveloppent lout enlier de bandes
decoupees dans un tissu de lin tres fill
el enduites de gomme dontles Egypliens
se senJenl d'ordinaire au lieu de col/e.
Les parellls reprellnenl eflsuite Ie corps
et font faire un coffre de bois, taille
al'image de la fonne humaine dans
lequel i/s Ie deposent ; et ils conservent
prtieieusemen/ ce coffre dans
une chambre fimeraire OU ils /'instal/ellt
debout, adosse colllre un mur. [...]
« Les femmes des grarrds personnages
ne sont pas, dleur molt, immediaternenl
donnees iJ embaumel; nOll plus que
les femmes d'une grande beattie
ou d'une grande repulalion:
on attend deux ml trois jOllrs avanl
de les confier aux embawnettrs 
ceei pour eviler que les embaumellrs
n 'abusent des cadavres. "

(Herodote, L'Enquete, Livres 1t'i Iv,
texte presente, IrOOl/if et annote

par Andree Barguet,
Paris, Gallimard, 1964.)

VI,
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Le5 pyramides

enceinte

la restauration de ('Elat egyptien vel's 1550
avo J-C ne s'accompagne pas, en effet, de
la reprise des traditions funeraires mem
phites. Les pharaons du Nouvel Empire
(1550-1069 avo J.-c.) sont desormais enter
res aThebes, dans la Vallee des Rois, et re
noncent definitivement a la pyramide
comme superstructure de leur tombe.

UN ENSEMBLE FUNERAIRE DE L'ANCIEN EMPIRE

---
-==-~.£'"# N

i temple
, bas

rins asable, est tres differente de ceJle des
pyramides de I' Ancien Empire. La volonte
d'egarer les voleurs, des considerations
techniques au religieuses (certains suppo
sent que cette disposition visait a repro
duire Ia tombe d'Osiris, telle que la tradi
tion la represcntait), ou un melange de ces
facteurs, lui conferent un plan irregulier,

teaux en bois ayant peut-etre servi a
conduire asa tombe Ie roi et SOil equipe
ment funeraire. Autour du monument
etaient enJi'in edifies des pyramides de
reines, les cimeticres des dignitaires et des
courtisan~, ainsi qu'une « ville de pyra
mide », Ires simple, en briques crues, au
plan en damier, des~inee aheherger Jes des
servants du culte fumlraire. A la V" dynastie,
sur Ie site d'Abousir, certaines pyramides se
voient en outre associer, SOliS la forme de
monuments distincts, des temples solaires
reproduisant celui de Re aHeliopolis.

Apres son effondrement ala fin du 111<
miJlenaire, lars de la Premiere Pcriode ~n

termediaire, ['Etat egyptien est restaure
par une lignee de princes de Thebes (XI'
dynastie), dont les tombes, sises en ce lieu,
ignorent les traditions memphites, et donc
la superstructure pyramidale. En re
vanche, les sauverains de la XII< dynastie
(1994-1781 avo J.-C), pretendant assumer
de nouveau toute la majeste de la monar
chie de l'Ancien Empire, s'installent dans
Ie Sud de la region memphite et s'y font
construire des pyramides dont cef'taines
sont tres prochcs en apparence de ce!'les

CI-de,<sus : peilit",.e retrouvee dans la tombe
de Ramses JJJ (XX'dynastie, JJ84-J J53 ay. ] ..c.),
dans Ja ValJee des Rois, et numtront la barque
du dieu solaire en train de traverser Ie monde
des threbres pour reapparaitre Ie lendemai" mat/n
(cJ. Dog/i Orti).

des temps anciens, camme celie de Sesos
tris T" aLich t.

Mais, techniquement, ces monuments
sont differents de leurs predecesseurs :
leur panJment exterieur repose sur un
noyau en briques, divise par des mUl's de
pierre. L'infrastructme, dont Ie centre est
UTI caveuu exigu, contenant UFl sa rcoph age
dont Ie co\.fvercJe, apres l'enterrem6nt,
etait parfois mis en place au moyen de ve-

different pour chaque pyramide, et ou
ahondent les changements de direction et
de niveau, les herses de granit et les cou
loirs en impasse. Le temple funcraire
connalt lui aussi de grands changements:
celui de ]a pyrmnide d'Amenemhat III a
Haouara ctait si complexe qu'Herodote Ie
qualifia de labyl'intbe (il est, helas! im
possi,ble aujourd'hui d'en juger, caril a ete
presque totalement arase depuis l'Anti
quitc).

Peu apres 1<1 fin du Moyen Empire, vel's
1770 avo l-C, deux obscurs pharaons de la
XUl' dynastie erigent a Saqqara-Sud les
c1ernieres pyramides royales d'Egypte,
Apres une Seconde Periode intermcd'ia!re,

C/-dess,45' : .re/lema d'un.c pyramide
de type c/assique, comme cel/e.r qui furtmt edifiees

dans la seconde moitie du Ifl'mille,wire.
Elle esl enclose d'un mur inlerdisant son aeces

au projane. Con"e sa ja.ce nord, une chapelle
ncoUVre I'enttie de la descenderie au cavea...

Dans I'anglc sud-est de I'enceinle,
Se lrouve une petile pyramlde, dont on igrwre
la fonctioll exacle. Adosse ala jace orientale

de la pyramide, erifin, se dres.re Ie temple funeralre
(Ie K temple haut »),0'; 1'0" rendail un culle

au soleil et a.. roi defunt, nlie par
une ... chaussee» aun « temple bas », sis dans

la vallee sur un canal rejoignanrle Nil.

II semble donc vraisemblable qu'a cette
epoquc on conc;ut que la montagne domi
nallt Thebes, la « cime thebaine », dont la
forme evoque e£]'ectivement une gjgan
tesqlle pyramide, etait susceptible d'en as
sumer la fonction pour les souverains en
terres en son sem. A son flanc, les temples
funeraires royaux reprennent sinon Ie plan
du moins la position qu'ils avaient eue sous
l'Ancien Empire au pied des pyramides; a
l'interieur, Ie plan des tombes qu'elle dissi
mule, avec leur long couloir d'acces, derive
dairement de cclui des infrastructures que
les pyramides recouvraient.

En d'autres termes, si I'on doit parler
d'abandon de la pyramide au Nouvel Em
pire, it vaudrait mieux parler d'abandon
de la pyramide mac;onnee pour une pyra
mide naturelle et unique, d'une taille si gi
gantesque que meme Kheops n'aurait pu
la rever. •

NOTE
J. Le nom 6gyptien de la pyramide sc lit
conventionnellemenl« mer". On ignore son etymologie
el sa prononclalion exacles.
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,
LA MALEDICTION DES MOMIES
Omnip esente dans limaginaire oeeide tal de la
RenaiSsanc~1 la om1e .apparait sur la scene li .e aire
au XJX1l siEmle. E e inBp e alors comme les pyramides,
etonna tea intr g as a oureu as et extravagantes
elucubrations.

Claude Aziza
Maitre de conferences tie latin " I" Sorbonne·Nouvelle,
Cl;I\It1e Aziz" collahorc rcguliercmcnt ii L ·//istOlre.
P"rmj ses puhLiClltions rccentes. I" seric tit's villes
mylhique. aux Presse' uc la Cit" (<< Omnibus,,) :
Pompei (1992), Canh(/~w (1993). Nmsalem (1994),
Ut Crete (1995).

i tout finit, chez les ancicns Egyptiens, I
par la momie, tout commence par ell

en litterature. OmJ1ipresente di\lJS l'imagi
naire occidental depuis la Renaissance, elle
fait sa naissance litteraire en 1840. A partir
d'un objet rapporte d'Egypte par Vivant
Denon, Theophile Gautier ecrit une nou
velle, Le Pied de momie, qui contient en
germe tous les elements qui fcront la for
tune du theme: fascination pour Ie passe,
atrirance irresistible d'un etre d'aujonr
d'hui (on Ie preferera homme et archeo
logue) pour une creature d'autrefois (si
possible femme et bien conservee ... dans
des bandelettes).

OJ.IE»

On joue deja la avec quelques perver
sions prefreudiennes (fetichisme), mais
aussi avec Ie desir du romancier de se faire
I'archeologue de I'imaginaire. Ces ten
dances naissantes, amplifiecs sans doute
par Ie gout des contemporains de Thea
phile Gautier pour Ie macabre, eclatent
dans Le Roman de La momie, que l'ecrivain
publie en 1857 apres s'etre documente au
pres de son savant ami Ernest Fcydeau, et
Oll s'affirment deux tendances fecondes: la
tentation de voir I'Egypte a travers Ie
prisme de l'exode des Hebreux (Bibl
oblige) et la nostalgie d'une femme ideate
qui a brave Ie temps pour venir des origines
(mere oblige).

Mais on n'affronte pas impunement les
forces des tencbres - et de l'inconscient.
Un destin tragique attend l'archeologue
imprudent. S'il a Ie creur pur, il pourra de
fier, comme dans La Nuit des pharaons
(1913) de Henry Rider Haggard, une as
semblee de momies. Mais, Ie plus souvent,
il s'abime dans Ie neant de la folie et dans
de dele teres delices necrophiles. II en est
ainsi dans Le Basalte bleu (1927) de John
Knitel - retra~ant I'histoire de l'archeo
Jogue britannique Howard Carter qui de
couvrit en 1922 Ie tombeau de Toutankha
mon, pour ne citeI' qu'un roman parmi
mille. Aujourd'hui encore, dans La Momie
secrete du phamon (1994), Danielle Calvo
Platero reprend Ie theme mais en l'inver-

sant : son archeologue est femme et la mo
mie fut homme.

Parfois, c'est Ie passe qui vient troubler
Ie present Le plus souvent en la personne
d'une mom ie-hom me qui fait une incur
sion, amoureuse ou simplement curieuse,
dans notrc temps. Si Ie theme est deja traite
- sur Ie mode humoristique - dans une
nouvelle d'Edgar Poe, Petite Discussion
avec une momie (1845), il devient plus
grave, voire horrifiquc des Ja fin du XIX'

siecle. Deux nouvelles d'Arthur Conan
Doyle, L'Anneau de Thol (1890) et Le Lot
249 (1892), ainsi qu'un
roman de Guy Boothby,
Phams l'Egyptien (1899),
montrent bien Ie danger
qu'il peut y avoir abraver
les secrets de I'Egyptc,
alors que fourmillent les
soeietes secretes egyp
tomaniaques. Ce theme,
qui joue a plein dans Ie
roman de Bram Stoker
(lc createur de Dracula),
Le loyau des sept etoiles
(1903), bascule facile
ment dans la terreur,
avec la creation de mo
mies artificielles dans
La Fiancee du Tophar
(1904) de Hanns Heinz
Ewers; mais il peut aussi (;I. Kh"rbine-T"l'ii[)"'.

evoluer veTS l'intrigue policiere, avec Les
Momies evallouies (1937) de Jean Ray.

Aujourd'hui, la malediction des momies
prend parfois des allures plus etonnantes,
flirtant avcc l'csoterisme (Jacques Sadolll :
La-Belle-qui-est-venlle, 1993), avec I'arle
quinade sentimentak (Dawn Stewardson:
La Princesse ,£gyptienne, 1994), Oll encore
I'erotisme de bas etage (Dominique Ver
seau : Holocallste pOUT llne momie, 1996).
Quand Ie talent s'cn mele, histoire et ar
cheologie font bon menage, ainsi dans La
Mamie (1989) el'Anne Rice. La romanciere
imagine que, dans I'Angleterre dll debut du
siecle, Cleopatl'c et Ramses 11 s'opposenl
dans une giga!ltesqlle Iutte ou I'amour joue
avec Ics lois elu temps et de I'histoire.

Si la litterature romanesqlle a depuis
longtemps trouve dans l'Egypte un champ
de predilection, Ie theme de la construction
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des pyramides, sauf s'il est lie a celui des
Hebrcux, est plus recent. Jusque-Ia la fie
tion avait privil~gie, qui les luttes d'un pha
raon irnaginaire face aux pretres, comme
dans Ie c1assique Pharaon (Boleslaw Prus,
1897) aux resonances contemporaines, qui
un heros ou une herOine aux prises avec Ie
destin, comme dans les deux romans
phares qui relancerent Ie genre: Sinouhe
l'Egyptien (Mika Waltari, 1945) et La Dame
du. Nil (Pauline Gedge, 1954).

'

Puis, la mode aidant, on n'a pas pu se
contenter des amours d'Akhenaton et de

Nefertiti ou des exploits
de Ramses II. En 1988,
dans un livre ala fois ter
rifiant et cocasse, La Py
ramide, Ismael Kadare
imagine que Ie jeune
Kheops annonce qu'il ne
vellt pas construire de
pyramide. Consterna
tion generale qui prelude
aline retlexion sur Ie role
de ¥'edifice. Plus specta
culaire, Le Tombeau de
Saqqara (1990) de la
pionniere Pauline
Gedge imagine la viola
tion de la pyramide par
Ie fils de Ramses II a
la poursuitc du « rouleau
de Thot" qui confere Ie

pouvoir sur la mort.
Mais d'autres romans evoquent direcle

ment la construction des pyramides. Celie
de Saqqara, la premiere, biltie, assure-t-on,
par Ie fameux lmhotep (Pierre Montlaur :
lmholep, Ie magicien du Nil, 1984). Le
meme est Ie heros, avec Ie pharaon Djeser,
du roman de Bernard Simonay : UI Pre
miere Pyramide (2 volumes ace jour, 1996
et 1997). Et Guy Rachet, habitue am: recits
a I'antique, racontc dans Kheops ella pym
mide du solei!, puis dans Le Reve de K}u!.ops
(1997) redification de la plus celebre
d'eotre elles.

De la llJomie a la pyramide, I'univers 1'0

mallesque s'est certes elargi, mais ce qu'iJ a
gagne en serieux lui a peut-etrc enleve la
part de reve que procure a tout amateur Ie
lent derouIement - page apres page- dcs
bandelettes d'une momie... •



es trois documentaires

emmenent sur les traces

us prestigieux personnage

I'histoire de France :

I'CEil de la camera,

et les terribles

marquerent la vie

'animent.



Les pyFCI"",ldc.c

, ,
MOl, ARCHEOLOGUE ASAQQARA
Clest a. Saqqara., autrefo B nacro ole e Mem his que
flit edifiee a premiere pyra ide d'Egypte. Depis
1926, Parchitecte at archeologue Jean-P' " ppe a; er
a consacre toute son eXistence a 'etude de ce site.
Her1tler de la grande t adition frang e d'egyptolOgie
il est un tamo' except10nnel des foU1lles e as sieele.

Errtretien
avec Jean-Philippe Lauer
D;l'ecleul'de rcche.che honoraire au CNK .
viee-pn';;idcnI de rInslilul 'I'Egyplc au Caire
el de la Societe rrml<;ili~c d'cgyplologie ,t Paris,
Jean-Philippe Lauer [ravaiUe j Saqqam depuls 1926.
II a notammerlt publie Sa,!,!""" I" m'cropoJe royal"
de Mcmplri, (Tal.landier, J976) et L,· My;,,!,.e
des pyramides (Presses de la Cite, 19HH).

L' : ,Depuls solxante.dlx an."

you. n'avB3l: eesae de travailler

a Saqqara, en partleuller

a la reconstitution du giganfeeque

monument funeraire du trOi DJeeer.

Comment, jeune archltecte,

y etes-vous arrive en 1926?
PH U B U : L'archeologue

britanniquc Cedi Firth, qui travaillait pour
Ie Service des antiqu,ites egyptiellnes, venait
de decouwiJ les premiers monuments de
Djeser. II avait mis au jour deux far;ades or
nees de quatre colonnes c31lnelees aaretes
vives camme celles de j'ordre doriquc grec.
Tres rapidement, Ie debJaiement des cou
loirs d'entree de ces deux edifices fit appa
raitre des graffiti sur les murs qui dataienl
du Nouvel Empire, el ou etait sauvei'll men
tionne Ie rcgne en COUTS : ces visiteurs
avaient fait part de eur admiration pour In
beaute des monuments du roi Djeser, qui a
leur cpoque remol1taient adeja quinze ou I

seize siecles - c'est dans ces graffiti que
I'on trouve pour la premiere fois }l Saqqara

mention du nom de Djcser. Firth a done
compris qu'il etait en presence d'un en
semble funerai,rc edifie par ce pharaon vers
2670 av.l.-C., et dont la pyramide adegres
n'ctail que l'une des cornposantes.

II a tres vite ressenti Ie besoin d'avoir un
architecte i\ sa disposition pour etudier les
vesliges qui sortaient de lerre. Mon cousin
rencontrait de temps it autre Pierre Lacau,
directeur general du Selvice des antiquitcs
de I'Egypte, successeur de Gaston Mas
pero. Cetui~ci lui demanda s'il ne connais
sait pas un jeune archilecte de l'Ecole des
beaux-arts qu,i pourrait venir travailler avec
Cecil Firth aSaqqara. Mon cousin me fit
part immediatement de ceue offre et j'en
voyai rna candidature a Pierre Lacau qui,
apres m'avoiT rencontre, m'obtint du gou
vernement d'Egypte un contrat de 11lIit
mois. Cetait il y a plus de soixante-dix ems!

: Depula. voua aVB3l: con_ere

une grande partie de votre vie ill Ia
reconstitution de ee glgante8que

enaemble funeralre.
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Ci·ffe.•,.... : }ean.Pllifippe l..aller
ell decembre f 995 Q Saqqara. L'arrheofogue r.1 iri
pllOlographil: dans les d,a",bre. bfelle.,
decoree. defai'ence (d. Co Le TOlJrnelJr/Sygma).

....P. : J'ai ete engage II I'origine pour
imaginer la forme des monuments apartir
des vestiges que nous mettions au jour, pour
les dessiner, retrouver leur organisation.
J'en ai fait la restitution thcorique et nOLlS

11 avons reconstitue Ull certain llombre sur
Ie site avec des pierres d'epoque : mur d'en
ceinte, chapelles, aIMe de colonnade, fa
r;ades_ Auj.ourd'hui, nous entreprenons de
eonstfllire un petit musee aSaqqara pour
aceueiUir la maquette du complcxe fune
raire tel qu'il a dfl exister.
L" .: ,llrehltecte, vou. a_ du

vous gUsser dana la peau

d'Uh autre archltecte, qui you.

avalt pr8cede de p .... de

elnq mille ana. Imhotep, Ie genial

Inventeur de la premiere pyramlde,

celie du pharaon Dje-r•••
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Notre connaissance parjaite de ces
pays nous pennet de repondre au
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Nos voyages sont confus au goUt
de cbacun, elabore spedalement
en groupe, en individuel au sur
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departs Individuels,
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"Le Reve Nubien"

Les Voyages
de Pharaon
Producteur - Specialiste

chambres soulerraines, dont les murs
etajent decores de plaquettes de fa'ience
bleue et au llOUS avons trouvc des sleles re
presentant Ie rai Djeser, de magnifiques
bas-reliefs. Nous avons notamment mis au
jour celles qui etaient situees sous Ie mur
d'eneeinte : eUes n'avaient pas ete visitees
depuis quatre mille ans I Violees ala fin de
l'Ancien Empire, elles avaient ete oubliees,
et etaient done preservees.

Une deuxieme decouverte stupHiante,
C'CS! celie que nous avons faite avec J. E.
Quibell, dans les galeries de la pyramide
a degres, d'une quantite incroyable de
vaisselle de pierre, parmi laquelle des
vases etaient graves au nom de rojs de
la I" et de Ia II' dynastie : il y avait Iii
trente a quarante mille vases d'albatre,

de granit, de
porphyre, de
toutes sortes
de matieres.
Djeser les
avait fait en
terrer avec
lui, mais au
cun ne porte
son nom: Ie
pharaon avait
sans doute
effectue
I'reuvre pie
de transferer
dans sa pyra
mide, qu'il
considerai t
comme eter

neHe, les vases dedies ases predecesseurs,
L '. ~ Qu.e cherche-t·on encore

au,lourd"hul ill Saqqara ?

.d.. • .; La mission fran\{aise du CNRS
se consacre aux pyramides inscrites, c'est -a
dire qui portent graves, principalement
daDs leur appartement funeraire, les fa- .
meux textes sacres dits « Textes des pyra
mides» qui datent essentiel1ement de la VI'
dynastie. De llombreuses pyramides de
fe~lles ont egalement ete atteintes. Les An
glais ont bcaucoup etudie ies tombes
royalcs, dont ccrtaines de ia In- dynastie, puis
d'importantes tombes du Nouvel Empire,
corume celle d'Horemheb, general de Tou
tankhamon, qui, devenu roi, fut enterre
dans la VaUee des Rois aThebes. Le Fran
\{aisAlajn Zivie a egalement mis au jour des
tombes du Nouvel Empire, notamment
celie, tres importante, du vizir Aper-el de la
fin de la XVIII" dynastie. On trouve aussi
des tornbe£ilux d'animaux sacres de I'epoque
sa'ite (w siccle av, J.-c.) et de basse epoque
(VIr-IV' siecle av, J.-c.) : des ibis, des chats,
des chiens, des singes, des faucons momi
Ms. C'est un site immense qui couvre plu
sieurs kilometres, OU il Ya encore beaucoup
de travail. ..

(Propos recueillis par Sevenne Nikel.)

Ci-dessus : Ia prem;en des pyramides, celie de Dj;ser, 0 "ix degres.
Edifiie sous la III' dynastie, dons Ia prymiini moili.! dl/ III'milleno.;re,

elle est l'muvre de I'arch;teele Imhotep (c/, H. inne).

.I.-I.. • I Cest ee que j'aj essaye de faire,
NOl!ls avons retrouve la «signature» d'Im
hotep sur Ie socle d'une statue representant
Djeser; ii cote du nom du pharaol1 figure Ie
sien, avec tous ses titres. Cetait certaine
ment un tres grand personnage, dote d'un
pouvoir considerable. Ami du roi et Pre
mier ministre, iI etait ega~ement medecin et
grand pretre d'Heliopolis, Cette decouverte
a confirme les dires de I'historien egyptien
Manethon qui, au 1JI< siecle avo l-C., rap
portait que sous Ie regne de Djeser avait
vecu Imbotep, I'inventeur de la construc
tion en pierre de taille - en fait Ie premier
ii I'utiliser sur une grande echelle.

Graee it cette inscription, nous sommes
sOl'S qu'i! est bien I'auteur de eet ensemble
monumental exeeptionnel, qui comporte
la premiere
pyramide,
con\{ue initia
lement a
quatre degres
a partir d'un
mastaba pri
mitif, agrandi
a deux re
prises. C'est
assez extraor
dinaire : c'est
Ie premier
monument en
pierre de taiUe
en Egypte,
peut-etre au
monde, et il
est signe!
Ia'H. =SIllltoOn comment est nee

1'lcI6e d"8dlfler une pyramlde

aU~d_usde la tombe du rai ?

01.- • J,.. : On ne Ie sait pas. Mais ce que
I'archeologie nous apprend, c'est qu'ij y a a
la base un monument carre genre mastaba
construit au-dessus du tombeau du rai, Est
il dO aussi aImhotep ') Je le suppose, mais
nous n'en avons pas la preuve. L'edifieation
de la pyramide a ete progressive et empi
rique: ce mastaba initial, qui comportait
deux revetements successifs, a ete allonge
d'uHc huitaine de metres vers I'est pour re
couvrir une serie de onze pujts destines aac
cueillir les tombes de certains personnages
de la famille royale ; puis une pyramide a
quatre degres a coiffe Ie monument initi.al
en Ie debordant legerement. Vers la fin de
la construction, Imhotep a dO se dire qu'il
pouvait faire encore rujeux, et la pyramide a
ete agrandie sur deux cOtes, si bien qu'eUe
est devenue legerement rectangulaire et a
gagne deux degres de plus.
I. . ~ Quels sant YOS plus beaux

souvenirs de tant d'annees

de foLllllea ?

.I.-P. ,: l.'un des moments les plus ex
traordinaires a ete la decouverte des
« chambres bleues» avec Cecil Firth: des
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Le!!l pyrEl .... ide~
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BONAPARTE A-T-IL
Les F angais croyaient
cIvilisat·on. Cepe dant. s

:voir apports a 1'Egypte la
Ie souvenir de Bo parte est

longte _ ps res I e tille ret'e nee po les fonclateurs de
l'Egypte moder S, catta percept 0 8S e train de
changer. Aujourd' ni, la grande expedition de 1798 est
ouvertement ressentie comma 1a premiere d' e longue
seris d'agressions culturelles venues d'Oooident.

Henry Laurens
ProfesselJr arJNALCO (InslitlJl n,liollal des langues
el eivili';atiotlS oric1llales). Henry L,urells a no lam men I
puhli6 : Lawrence en Arabie (GaUimard
<, Decouverles ", L993) ell. 'OriCIII arabe. Arabisrne
el islamismede i/YS<i 1945 (A. Colin, 1993).
SOil dernicr article dans L 'Hi.HoiTe ctail intilule
" La faiUile du mandai anglais" (n° 212, special
( Israel, terre pronlisc el eOllvoitec »).

998 correspondra au bicentenaire de
I'expedition d'Egypte : les gouverne

ments francsais et cgyptien se sont mis
d'accord pour celebrer, acette occasion,
l'annee de la France en Egypte et celie de
I'Egypte en France. Tou tefois, tres rap ide
ment, les autorites egyptiennes ont fait sa
voir qu'il n'etait pas question pour elles de
commemorer Ie souvenir d'une expedition
coloniale, mais seulement deux siecles de
cooperation entre les deux pays. Au grand
dam de leurs interlocuteurs francsais, frus
tres de voir passer aux oubliettes l'un des
episodes les plus brillants de la legende
napoleonienne. Une position si ferme que
dans la preparation de l'exposition prevue
au Museum sur I'reuvre scientifique de
I'expedition, toute allusion a la presence
de l'armee d'Orient a failli etre proscrite.
Finalement, les militaires celebreront Ie
souvenir de !'armee d'Orient aux lnvalides
dans une manifestation qui se tiendra in
dcpendamment de l'annee franco-egyp
tienne.

En France, loin de s'interroger sur Ie fait
que la Revolution fran<;aise, commencee
avec la Declaration des droits de I'homme,
se termine par une entreprise coloniale
doublee d'un affrontement avec Ie monde
de I'islam, la vision de la campagne d'E
gypte reste marquee par Ie discours des Lu
mieres, qui l'a justifiee en SOn temps et dont
1a thematique est le retour des sciences et
des arts dans leur terre d'origine (cf PalJice
Brei, p. 24). L'universalisation du modele
fran<;ais a alors fonde sur de nouvelles
bases les relations entre I'Europe et Ie reste
du monde. D'apres cette conception, l'E
gypte, qui avait ete par deux fois terre de ci
vilisations (a I'epoque des pharaons et au
temps de l'epanouissement de la civilisa
tion arabe medievale), opprimee ensuite
par les mameJouks 8 et les Turcs, attenda,i!
sa liberation - sans It: savoir - de la
grande nation francsaise.

A ce dessein magnifique de renaissance
de l'Egypte, s'ajoutent des considerat,ions
strategiques decisives. Des 1792, la Repu-

• Ci. kxiqlJe, p. 29.

blique a choisi Ja vOle de la guerre. Dans ce
contexte, la lutte contre la Grande-Bre
tagne passe soit par Ie blocus continenta'l, ce
qui impliquerait UI int.enninable contlit en
Europe, soit par l'assaut de la route des
Indes, dont l'Egypte est I'un des premiers
maillons. C'est cette seconde solution qui
es~ priviJegiee au debut de 1798. Le projet
ne sort pas du neant .: ~I a etc etudie depuis
trente ans par les diplomates de la monaro
chie fmissante puis de la Revolution. Les
considerations politiciennes n'en sont pas
absentes : volonte d'eloigner un genelial
trap encombrant - Bonaparte - et, pour
ce dcmier, souci. d'accro'itre sa gloire et reve
d'etablir, ason profit, un empirc en Orient.

«

Tous les temoins s'accordent sur I'atmo
sphere d'enthousiasme qui a accompagne
les preparatifs de la campagne d'Egypte.
Nul ne s'imaginait alors qu'elle alJait don
ner naissance a une seconde coalition
contre la France et aune serie de guerres
qui durerait jusqu'en 1801. Bonaparte de
barque a Akxandrie en juillet 1798. La
conquete est difficile, la soumission des po
pulations prccaire. La campagne de Syrie
echoue devant les murs dAcre. En aout
1799, c'est Ie depart c1andestin du com
mandant en chef qui abandonne son armee
pour rejoindre Paris (le Directoire I'y avait
autorise), ou il prendra bient6t Ie pouvoir
par Ie coup d'Etat du 18-Brumaire.

Pendant ces quelques mois d'expedition
militaire, I'imaginaire de l'Egypte se ren
force d'une nouvelle serie d'(~pisodes mis
en scene par Ja propagande bonapartiste
(ainsi Ie cboix des noms de bataiHes : Pyra
mides, Nazareth Oil Mont-Thabor ql.li SOl1t,
pour Ie moins, des 10calisatioLlsarbitraires).
Plus tard, de Vivant Denon aux peintres
pompiersde la 111' Republique et du dessin
neo-classique £lUX flamboyances orienta
listes, tout Ie XIX' siecle construira une
somptueusc iconographie de l'epopee.

Kleber, Ie successeur de Bonaparte aIa
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tete de l'armee d'Orient, est un republicain
desespere de l'echec de la Revolution et
decsu de voir la patrie livree aI'ambition de
mesuree d'un seul homme. IJ essaie de ter
miner honorablement line entreprise qui,
reflexion faite, lui apparait totalement de
raisonnable. Chcrchant amettre fin at'ex
pedition, i1lui assigne un autre but: c'est lui
qui pwnd I'initiative d'une Description de
l'Egypte aux ambitions encyclopediques,
embrassant toutes les connaissances sur
I'Antiqu,ite, l'histoire naturelle et rEtat mo
derne.

Or Kleber est assassine au nom de l'is
lam par Sulaymen-al-Halabi en juin 1800,
et Menou Ie remplace. Ce mediocre miJi
taire se fait I'incarnation de la civilisation. II
se lance dans une entreprise de reformes
administratives de grande envergure. Mais
la majeme partie de !'armee ne supporte
plus l'exi! et les generaux, divises, ne res-
pectent pas I'autorite du commandant en
chef. Quand les Anglo-Ottomans debar
quent en 1801, apres une resistance de

. principe sabotee par l'incompetence de
Menou, les soldats cessent Ie combat et ob
tiennent leur retour en France.

Bonaparte, devenu Premier Consul en
novembre 1799, les accueille par une pro
clamation qui rappelle les ambitions ini
tiales : «lis laissent a l'Egypte d'imm0l1els
souvenirs, qui peut-etre un jour y reveilleront
fes Gl1s et les institutions saciates. L 'histoire,
du moins, ne taira pas ce qUo 'ont fait les Fran
r:;ais pour y rep0l1er fa civilisation et les
connaissances de I'Europe. Elle dim par
queUe discipline ils l'ont si longtemps conser
vee, et peut-elJt: en diplorera fa perte comme
une nou.velle calamite du genre humain.»

Pour la population egyptjenne, en re
vanche, la periode d'occupation fran<;aise
fut difficile. Certes, elle s'inscrivait dans un
temps de violences et de depredations lie
aux rivalites des diffcrentes factions mame
loukes. Cette '< tnilice» s'elait en effet divi
sec en plusleurs factions qui se faisaient la
guerre dcpuis de nombreuses annees. Ce
desordre dont souffrait grandement la po
pulation s'accompagnait d'une oppression
fiscale croissante. Le regime mamelouk



Bonaparte en IEgypte, ,
COLONISE L'EGYPTE ?

Ci-dessus , Bonaparte fa i t gnke aUJ< re.oltes
du Caire, Ie 25 oclobre 1798.
Ce tableau n:presente en fait les nouwles cairoles
""nus demander au genirol qu'iI epargne
les meneurs du soulhement antlfranfais.
Ma/gri cetle intervention, su chefs de /'insurreclion
seront e.Ucutlis (peinlUre de Pierre Narcisse
Guerin, Ven;ailles; ct. AmaudetIRMN),

etait ainsi particuliercment jmpopulaire, et
la population egyptienne revait d'ordre et
de prosperite. Cherchant a exploiter cette
situation, Bonaparte s'etait d'abord pre
sente comme mandate par Ie souverain le
gitime de I'Egypte, Ie sultan ottoman, pour
chasser les mamelouks. Mais l'illusion
n'avait du~e que quelques semaines, Ie gou
vemement ottoman (( La Pone») ayant
immediatement mene une habile contre
propagande, denonce les Fran<;ais comme
des ennemis de l'islam et appele contre eux
aujihad, la guerre sainte.

En effet, aux yeux de la masse des Egyp
liens, les Fran<;ais etaient des chretiens, des
ennemis hereditaires. Bonaparte avait es
pere se faire bien voir en se presentant
comme rennemi du chrislianisme. Le resul
tat fut inverse. Les savants egyptiens, qui
ont pu manifester un reel interet pour les

decouvertes scicntifiques europeenlles 
i1s seron! entre autres interloques par les ex
periences sU'r I'electricite et frappes par l'ef
ficadte de l'imprimerie -, ne se sentaient
pas moins superieurs a leurs conquerants
athees, dont LIs deploraient en outre Ie
manque d'hygiene corporelle et Ie galima
tias epouvantable de leurs publications en
arabe. Pour les musulmans, en effet, la rai
son chere aux hommes des Lumieres devait
etre surbordonnee a la revelation divine.

D'autre part, des Ie premier jour, I'ar
rnee a vecu sur Ie pays. Car, comme tau tes
les gl.lerres de la Revolution, la campagne
d'Egypte a souffert de son absence de fi
nancement. Les Fran<;ais, qui se presen
taieat comme des liberateurs, ont multiplie
les imp6ts, aggravant les difficultes econo
miqucs alors que Ie commerce intematio
na'l de transit, ['une des principales res
sources du pays, eta it interrompu. Dans la
vallee du Nil, la conquete de Desaix en
1798-1799 a ete particulier'ement san
glante : les paysans, soutenus par les mll
me'louks, y ont mene une guerilla perma
nente. La pacification fut de courte duree :
des 1800, les troupes fran<;aises ont evacue
la Haute-Egypte et une bonne part de fa
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Moyenne-Egypte dans Ie cadre d'un traite
d'alliance conclu par Kleber avec les ma
melouks.

En general, les resistances aI'occupation
etrangere ont ete fortes. Le Caire s'est sou
leve par deux fois en 1798 et 1800, et la re
pression a fait des miUiers de viclimes. Plu
sieurs grandes agglomerations ont fait de
meme et ant connu Ie meme sort. Ces re
voltes ont ete principalement Ie fait d'arti
sans et de commer<;ants qui ont entraine
avec eux un important proletariat urbain.
Au-dela. de la tonalite islamique du dis
'cours, on y disceme parfois un veritable
mouvement social dirige contre les riches
notables « collaborateurs ». En ville, en ef
fet, une minorite de la population, dont une
bonne partie de l'appareil d'Etat, a colla
bore avec les occupan.ts. Les grands reli
gieux musulmans notamment ont ete asso
cies au pouvoir dans Ie cadre de diwan
(assemblee) chargees de conseiller les
Fran«ais dans leur politique interieure.

L'action de ces derniers n'a pas ete tota
lement negative: confisquant les biens des
mamelouks, ils ant rdorme progressive
ment le systeme fiscal, diminuant la pres
sion sur les campagnes, au mains celles du



profondissant sa connaissance de I'Eu
rope, il sait s'adresser aelle en utilisant son
propre langage. A partir tlu milieu des an
neesl820, .jllance one veritable operation
de propagande qui fai't de lui I'heritier de
Bonaparte. Sous la monarchie de Juillet
(1830-184R), empreinte du mythe oapoleo
nien, c'est un succes. De fac;on generale,
I'action de la France cn Egypte entre 1820
et 1880 s'apparente en partie a notre ac
tuelle politique de cooperation. On ne re
cherche pas une domination, mais une in
fluence politique et economique allant
dans Ie sens des 'interets bien compris des
deux partenaircs. L'aspect culturel prend
une importance croissante : la France re"
connait I'emergence d'une personnalit6
egyptienne tandis que l'Egypte adopte la
langue franc;aise comme instrulllent per
meHant d'acceder a la BlOdernite.

I.e terme de de la politique de Bona
parte etait cel'lli de « civilisation de l'E-.
gypte JJ. Le nouveau pouvoir Ie reprend ii
son compte, cette fois non seulement pour
plaire aux Franr;ais mais cammc veritable
programme de gauvernement. La dynastie
de Muhammad Ali veut eire le« pOllvoirci
I ilisatew' ') par exceiJIem;c. Ainsi, en 1859, lie
vice-roi Sa;id restaurc t'Institutd'Egypte de
Bonaparte (Jomard, qui a participe aux
deux i.llstituts, en marque la cont1inuite).

Consequence de la [politique mcnce par
Muhammad Ali, I'emergence d'une nation
egyptienne est perceptible apres 1850.
L'ou:upmion britannique, en 1882, clont Ie
pretex,te est la defense des interets etran
gers menaces par la crise d'endettement
que traverse Ie pays, arrete pmvisoirement
Ie developpcmeot du mouvement national
qui reapparait a partir de 1892. Son chef, Ie
jeune Mustafa Kamel, espere que la France
contribuera achasser les Anglais d'Egypte.
S'aelrcssant a un auditoire parisien, en
1899, it reprend la these du role civilisateur
de la France:

« Quand Bonapane quit/a I"Egyple, avant
La fin du si.ecle demier, iL eut La conviction que
Le~ Egypliens eLaienL une de ces [ones races
qui peuvent s'endormir, mais ne doivenl ja
mais mourir. La France e/le-meme, peu de
temps apres, partagea celfe conviction et
donna ia main Ii l'homme de genie qui s'ap
pelle MuhammadAli el qui eutpour tache de
civiliser I'Egypte et de fa rendre digne d'elle
meme. [...] L 'armee ell.a marine egypLiennes
devinrent aLorsformidables et I'Egypte, subi
tement reveiltee de sa demi-mon, prit parmi
les natio/ls conlemporaines un rang digne de
son histoire et de son anLUjue civilisofioll. "

Et lorsqu'ul1l disciple de Mustafa Kamel,
Abd ai-Rahman al-Rafi, redige une vaste
rustoi.rc de l'Egypte contemporaine d'inspi
ration nationaliste, ceIJe-ci commence par
I'expedition d'Egypte, presentee comme
line agression coloniaJiste dont Ie merite
paradoxal a ete de provoquer la resistance

CI.dessus: man/festation de solltlen au
preside"t MIJllbamk uu deb"t de la crise dll Golfe,
Ie 17 aout 1990. Le regime egypt/en actllet joue
sysulIlatiquement la carl~ du nationalisme :
dans ce cadre, ta campagne d'£gyple apparait
comlne la premiere "agre~.fioll'c"lh'relle» du pnys
par les Occidenlaux (cl. l\.lalanca/Sipapress).

nees 1798-1'801. Neanmoins, un modele
fral1c;ais d'Etat moderne centralise s'im
pose progressivement, et de grands pro
grammes de constructions de canaux et de
barrages sont lances, renouant avec les
projets imagines par les ingcnieurs dc I'ex
pedition fran<;aise.

La convergcnce entre la France de la
Restallration (1815-183'0), qui reprend line
vastc politique mediterrancenne parfois
un pen incoherente, et I'Egypte de Mu
hammad Ali s'impose alors d'etle-meme.
A Paris, cn depit de sa tonalite revolution
naire, la reference al'expectition d'Egypte
s'imposlJ. Muhammad Ali s'imcrit, quant a
.lui, dans la ligIlee des grands fondateurs
d'empire de I'islam. 11 aime, ,pour s'infor
mer, .Iongllement discuter avec les consuls
et !Ies voyageurs de marque ~trangers. Ap-

Dans un premier temps, Muhammad Ali
entreprend un retour aux sources de I'l::Wt
ottoman : forte centralisation, multiplica
tion des monopoles ecoHomiques. Mais,
apres 1820, conscient de la necessrte de la
modernisation, il s'entoure de techniciens
et de conseiJlers europeens, qui apportent
leur appui aI'« egyptianisation » de I'admi
nistration et de l'armee (mais sans ,leur
donner de positions de pouvoir, sauf s'ils se
convertissen t).

L'inspiration de ces reformes ne doit
rien a l'origine a t'expedition franc;aise,
mais elles beneficient de la destruction des
stmctures traditionnelles durant les an-

II est difficile de tracer un bilan bumain
des trois annees de I'expedition et dc chif
frer precisement les victimes egyptielll;jes.
Nos connaissances sur la situation demo
grapbique de I'Egypte sont trop lacuo(jires
et les terribles epidemies de peste qui ont
ravage Ie pays, en particulier en IROI (les
Franc;ais aussi ont pay6 un lourd tribut ala
maladie), rendent les cstimations difficiles.
Mais les rapports militaires (ranc;ais el les
chroniques egyptiennes, abolldent en recits
de massacres: la referencc ala Vendee et
aux emcutes revolutionnaircs franc;aises
viem spontanernent a la plume des offi
cicrs. On peut donc evaJuer Ie nombre de
morts a plusieurs dizaines de mille, sans
autre precision. Du cote fran<;ais, en troi
ans, les pertes enregistrees sont de I'orelre
de onze mille cinq cents officiers, soldats,
marins et fonctionnaires, principalement
dues a fa maladie, en premier lieu la peste.

La fin de l'cxpCdition franc;a'ise, en 180 I,
ne marque pas la fin des troubles. Pendant
une dizaine d'annees, la guerre va se pour
suivre entre Ottomans et mamelouks, mais
aussi au sein de chaque camp, sans parler
des desastreuses ingerences britanniques.
Les chroniques egyptiennes vont meme
jusqu'a mentionner la nostalgie de certains
pour les annees 1798-1801... II ne faut pas
la prendre au pied de la lettre : eHe ex
prime essentiellement un dcsir eperdu
d'ordre public. C'est en sachant capleI' a
son profit cette demande que Ie chef du
contingent albanais, Muhammad Ali, qui
prcnd Ie pouvoir en 1805, reussit a s'instaJ
leI' a la tete du pays et a se faire reconnaitre
comme vice-roi.

Pendant les annees napoleoniennes
(1804-1815), Ie bloeus britannique et res
guerres imperiales interdisent tout retour
actif de la France en Egypte. Cependant,
les Britanruqucs ayant fait de') mamclouks
leurs aWes locaux, Ics reprcsentants fraA
<;ais, qui avaient logiquemcnt choisi de
soutenir Muhammad Ali, se retrouvent
dans Ie eamp du vainqueur. C'est avec leur
concours que Ie nouveau chef de I'Egypte
se)ance dans une politiquc de reformes de I
l'Etat.

delta et de la Moyenne-Egypte. Par
ailleurs, des leur arrivee, ils ont refoule
les bedouins dans Ie desert ou les ont
contraints a des accords de pacification: en
quelques mois, leurs insupportables prelc
vements et extorsions ont cesse. II scrait
exagere de dire que cela a rendu Iss Fran
c;ais popllla,jres, mais une 6vidente conver
gence d'interets s'est creee entre les chefs
de villages et les administrateurs coloniaux,
en particulier dans Ie delta.
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EGYPTOLOGIE
Bonaparte, mais sous celui de De Gaulle:
~a poJitique arahe de la France seduit 10s
Egyptiens, et l'homme du Us-Juin apparalt
comme Ie modele a suivre dans la resis
tance a l'occupation israelienne. La refe
rence a I'expedition se limite desormais a
ses aspects scientifiques et culturels, les ser
vices de cooperation etant toujours
prompts a revendiquer Ie souvenir de la
Commission des sciences et des arts. II est
en efiet bien vrai que les differentes mis
sions de cooperation et de recherches ar
cheologiques reprennent les grands cha·
pitres de la Description de rEgypte.

A un moment ou I'interpretation fran
c;aisc tend a se rapprocher de celie des
Egyptiens, cette demiere tend a se modi
fier. Le processus est complexe. On y rc
trollve les echos des debats qui traversent la
pensee egyptienlle contemporaine sur Ie
role l:Ontraste de !'authentique et dc l'im
porte dans la realite egyp~ienne de la fin du
xx· siecle. Tant que la primaute etait don
IH~e a la modernisation comme moyen d
rattraper I'Occ.ident et d'acceder a l'univcr
sel, I'apport de I'expedition fran~aise pou
vait etre valorise. Dans une thematique qui
devieLlt cfominante, celie de I'authenticite,
cet apport appara]t comme ncgat,if. Des
lOTS que I'on remet en cause, au mains dans
re discollTs, la validite des acquis venus dc
1'0ccident au nom d'une purete originelle,
I'expedition de Bonaparte ne represente
plus Ie debut du mouvement de civilisation
de I'Egypte, mais la premiere « agression
culturelle ,) d'une serie inlassablement repe
tee jusqu'a nos jours.

Toutefois, il semble qu'en realite I'hosti
lite manifcstee aujourd'hui en Egypte
contre la commemoration ait une autre
source. La dignite nationale retrouvee sous
Nasser a ete bafouee par la gucrre iJ:;raelo
arabe de juin 1967. La necessite de f'aire la
paix avec Israel, meme dans I'honneur, ne
peut faire oublier la victoire de l'imperia
lisme, incame par ]'Etat hebreu et ses sou
tiens occidentaux. Cette hostilite, reactivee
par la guerre du Golfe, se concentre au
jourd'hui sur ce moment symbolique qu'est
la campagne d'Egypte.

Actucllement, en France, I'expedition
n'est plus que cet episode fascinant ou se
confondent I'epopee napoleonienne et
I'attraction millenaire qu'exerce la terrc
des pharaons sur !'imag.inaire occidental.
En reva!lche, en Egypte, la nostalgie d'une
authenticite perdue tout aussi bien qu'ima
ginee se renforce des frustrations et des
humiliations du present pour faire des an
nees 1798-1801 Ie symbole et Ie repoussoir
des rapports avec I'imperialisme et 1'0cci
dent. Cette absence de concordance des
temps et cette divergence des memoires
sont un des nombreux signes inqnietants
sur I'etat de nos relations avec Ie monde
arabo-musulman. •

Du cote fran~ais, Ie souvenir de la cam
pagne d'Egypte va devenir indissociable de
l'expansion coloniale des annees 1830 en
terre d'islam. De nombreux anciens d'E
gypte ont participe aux premieres annees
de fa conquete en Algerie. Bien souvent
I'adaptation au terrain de I'armee
d'Afrique s'est faite en reference aux pra
tiques de I'expedition d'Egypte. Quand la
III< Republique, au debut du xx< siecle, se
dote d'une « politique musulmane », elle en
retrouve les principes fondateurs dans les
textes de Bonaparte, que bien des histo
riens coloniaux presentent comme Ie pre
decesseur de Lyautey.

Cependant, en Egypte meme, I'expedi
tion devient une sorte de mythe d'origine
de la presence fran~aise. i.e principal legs
en est une vaste francophonie unissant les
elites musulmanes et chretiennes et I'en
semble des etrangers installes dans Ie pays
(meme les Britanniques ont longtemps ere
condamnes a s'exprimer en fran~ais pour
pouvoir se faire comprendre des habi
tants), qui perdure jusqu'a Ja crise de Suez,
en 1956. La dispersion des communautes
etrangeres qui s'ensuit precede de peu Ie
terme de I'histoire coloniale franc;aise.

A la fin de I'epoque nasserienne et lors
de la reouverture de I'Egypte fll'Occident
sous Sadate (1970-1981), une nouvelle co
operation commence entre les deux pays.
Elle ne se place pas sous Ie patronage de

du peuple egyptien et donc de donner nais
sanee au mouvement nationall. Si les as
pects ncgatifs des annees 1798-1801 sont
decrits, I'reuvre des savants franc;ais et la
reouverture du pays au grand monde sont
egalement evoquees. Cette interpretation
domine dans l'Egypte independante apres
1922.

En 1962, dans la charte definissant les
principes de son regime, Nasser s'y montre

. fidele ; I'expedition franc;aise n'est pas Ie
point de depart du reveil de I'Egypte, car Ie
peuple avait deja entrepris de se delivrer du
colonialisme ottoman; « [eIle] apporta,
neanmoins, un nouvel adjuvanl a[son] ener
gie revolutionnaire [...]. Elk vint, apporlant
avec elle quelques aspects des sciences mo
demes que la civilisation europeenne avah
perfectionnees, apres les avoir puisees
ai/leurs, etplusparticulierement dans les deux
civilisationspharaonique el arabe. Elle a ega
lement amene les grands ma'itres, qui entre
prirenll'etude de fa situation en Egypte et de
couvrirent les secrets de son histoire ancienne.
Celie provision nouvelle comportail fa
confiance en soi ainsi que les horizons nou
veaux qui s'ouvraient (levant les mouvements
toujoUJ'S en eveil du peuple egyplien » .
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VIVANT DENON, BIENFAITEUR DU LOUVRE
Le as r ahe departe l e t des antiquites egypt1ennes
,d Louvre rouvre ses portes ce ois-at IJoccasion de
revenir su la parso nalite exoeptio elle de
Do 'que-Vivant Danon, devenu eeteurd mum3e
au lendemajn de l'expeclitio dJEgypte.

Guillemette Andreu
Ancien mcmhre sClenlifiquede I'ln.'lilul fran~ais

d'archt'ologie orientale du Caire. proresseur d'epigraphLe
egyplienne iI I" Ecole du Louvre, GuiJJemelle Andreu
a rt'celllment publie L 'Egypte ancie,,,,e au Louvre,
en collaboratiun avee M.·H. RUlSChowseaya e[ C. Ziegler
(Hacbetlc « Litlc'ralurc, ", 1997) et Le." t.~PIIeJ1S
all temps des pharaollS (Haehelle, « Plurid ",1997).

a H~ouverture du departement des an
tiquites egyptiennes du Louvrc ce

mois-ci est I'evenement Ie plus attendll de
I'annee France-Egypte. L'histoire de cette
collection est une autre forme d'ilillstra
tion des relations culturelles entre les deux
pays, et sa richesse temoigne de cette fa
meuse passion fran<;aise pour I'Egypte an
cienne. Chaque annee, la Reunion des mu
sees nationaux continue d'acquerir des
reuvres pour Ie departement, dont la crea
tion remonte au 15 mai 1826, lorsque
Champollion fut nomme par Charles X
premier conservateur de la division des
monuments egyptiens du musee du
Louvre (ef Michel Dewachtel;p. 34). Avant
lui, J'Egypte ancienne avait fait une entree
au Louvre moins remarquee et plus mo
deste, grace aun personnage hors du com
mun, Ie baron Dominique-Vivant Denon.

Ne pres de Chalon-sur-Saone en 1747
d'une famil1e de petite noblesse, Denon,
dote d'une immense curiosite et de talents
innombrables, symbolise ala perfection ce
que I'esprit des Lumieres et les aventures
napoleoniennes ont pu engendrer de
meilleur sur Ie plan intellectuel ct artis
tique. C'est un artiste puisqu'il commence
sa camere comme graveur ; c'est aussi un

C'est grace a Vivant Denon qlle I'arl de /'Egypte
p/wTaoniql,e a acquis ses I£ttres de noblesse.
Ci·desSlls : a/Ugorie represcntant Ie baron
all miliell d',me collection d'objels alltiqlles
(dessi" de Be'l1amin Zix, Paris, musee dll Lollvre ;
c/. J. SchormansIRMN).

politique puisqu'on Ie voit tour atour gen
tilhomme de la Chambre sous Louis XV,
secretaire d'ambassade en 1772 a Saint
Petersbourg, puis a Naples sous Louis
XVI. De retour en France, il regoit une
pension annuelle suffisante pour lui per
mettre de vivre a sa guise : il se partage
alors entre l'art, la litterature, Ie theatre,
l'archeologie et les voyages. La Revolu
tion puis la Tcrreur Ie malmenent quelque
peu, mais I'amitie et la protection du
pcintre David Ie mettent a l'abri de la
guillotine.

Pendant Ie Directoire, il sait s'attirer les
bonnes graces de Josephine de Beauhar
nais, qui use alars de son inl1uenee aupres
de Bonaparte pour Ie mettre, malgre son
age (cinquante et un ans), sur la liste des
membres de la Commission des sciences et
des arts de I'armee d'Orient (cf Patrice
Brei, p. 24), celie-Iii meme qui doit partici
,per a l'expedition d'Egypte. II embarque
sur la fregate La Junon Ie 14 mai 1798 et
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debarque aAlexandrie Ie I" juillet suivant.
Sa passion pour I'Antiquite et sa sensibilite
d'artiste sont comblees par ce qu'il observe
sur Ie terrain, dans les pas des soldats de
Bonaparte: il decouvre et dessine avec fer
veur l'art egyptien dont illoue la beaute et
I'origin alite.

A son retour d'Egypte, Napoleon Ie
nomme directeur genera] des musees, ce
qui I'amene ii creer Ie musee imperial au
Louvre dont it constitue les premieres col
lections. II ne quittera son poste qu'en
1815, refusant de restituer aux allies les
reuvres d'art accaparees lors des
conquetes napoleoniennes. A sa mort, en
1825, I'egyptologie lui doit beaucoup. Son
Voyage dans La Basse et La Haute-Egyple
pendant les campagnes du general Bona
palte, pam en 1802, a ete un immense suc
ces : on en compte quarante editions et
plusieurs traductions. Ses planches per
mettent au public curieux d'exotisme et
d'orientalisme d'admirer eet art etrange et
aux jeunes savants, tel Champollion, de
travailJer sur de bonnes copies de la myste
rieuse ecriture hieroglyphique. Enfin, et ce
n'est pas la Ie moindre des apports de De
non, it faut souligner que c'est grace ases
dessins et ases discours enthousiastes que
l'art de l'Egypte pharaonique acquiert peu
a peu ses lettres de noblesse, puisque,
bousculant ainsi des traditions bien eta
blies dans Ie monde de I'histoire de I'art, il
Ie place au meme rang que l'art grec.

Contrairement a ce qui a ete couram
ment dit ou ecrit, la collection du Louvre
ne doit rien al'expedition de Bonaparte en
Egypte. Sans doute beaucoup d'officiers et
de soldats n'ont-ils pu resister a la tenta
tion de rapporter quelque souvenir de ce
pays lointain, mais ce ne sont pas Iii ~es ob
jets qui constituent Ie fonds egyptien du
Louvre. Saisie comme butin de guerre par
I'armee anglaise, la pierre de Rosette se
trouve aujourd'hui au Br~tish Museum,
comme bien d'autres pieces acquises dans
les memes conditions. Des son arrivee ala
tete du musee imperial, Dominique-Vi
vant Denon souhaite accorder une place
aux antiquites egyptiennes et fait acheter
quelques belles pieces.

Mais c'est ii Jean-Fran~ois Champollion
qu'il reviendra de rendre, dans Ie cadre du
musee Charles-X, les honneurs dus ala ci-



Louyre

vilisation des pharaons. La suite est mieux
connue. Le louvre acquiert certaines des
grandes collections rassemb/(~es par les
consuls d'Europe etablis en Egyptc : col
lection Salt (1826) puis seconde collection
Drovetti (1827). ChampoUion lui-meme
rapporte d'Egyptc des CEuvres majeures,
dont la celebre statue de Karomama ou en
core Ie bas-relief figurant Sethi I"' et Ha
thor. A sa mort, en 1832, Ie musee conserve
plus de neuf mille objets egyptiens.
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auVltISD

Aujourd'hui, Ie departement des anti
quites egyptienncs est riche de plus de cin
quante-dnq mille CEuvres. Issues d'acqui
sitions de collections en vente sur Ie
marche de I'art ct de partages de fouilles
reglementaires, elles temoignent de ['in
tense activite des archeologues fran~ais sur
Ie terrain. Pour interrompre les pillages et
les trafics, Auguste Mariette (1821-1881)
puis Gaston Maspero (1846-1916), nom
mes directeurs du Service des antiquites
d'Egypte, accordent aux archeologues Ie
droit de rapporter dans leurs pays d'ori
gine une partic des produits de leurs
fouilles, afin de les exposer dans les mu
sees. C'est ainsi que, des 1852, Ie Louvre
re~oit en partage des objets du Serapeum
de Memphis decouverts par Mariette. Au
fil des decennies, la collection du Louvre
s'enrichit grace aux decouvertes des Fran
~ais a Tanis, Abou Roache, Zawyet el
Maletin, Dara, Assiout, Medamoud, TOd,
Deir el-Medineh, etc. De son cOte, la sec
tion copte developpe, avec les objets pro
venant d' Antinoe et de Baou'it, une atta
chante presentation des temoignages de
I'epoque chretienne.

Les nouvelles salles du departemen,t,
q1-le I'on va decouvrir ce mois-ci, font ga
gner ala presentation des collections egyp
tiennes plus de (iO % de superficie et per
mettent d'exposer un millier de pieces
supplementaires. Ce reamenagement,
conduit par I'Atelier de I'lle et I'equipe des
conservateurs que dirige Christiane Zie
gler, est con~u selon un double parcours, a
In fois th6matique et chronologique. Le
rez-de-chaussce est consacre a Ja -civilisa
tion egyptienne : paysage, agriculture, eco
nomie, ccr~ture, vie quotidicnne, loisirs,
costume et parure. Le premier etage ex
pose l'art egypticn dans sa chronologie, de
la prehistoire a I'epoque greco-romaine.
Dne alternance d'espaces denses, qui
s'adresscnt aux fins connaisseurs, et d'es·
paces aeres, pour un public plus large, per
mct de choisir son rythme de visite et d'ap
precier cette admirable collection, qui se
place en deuxieme position derriere celle
du musee du Louvre. •
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,
FRANCO A-T-IL SAUVE

D s Iss annees 1930 la domination allemande 8 ta.p &

s tit sur 'Europa et 'e trepriE8 erminat on dss
Jutfs davie tuns real1te. 11Eapagne' de Franco p arait
de lUB e plus, po de mlliiers de sepbarades, comma
une terre d'as 8. La Os dtl10 stajt ourtan a verte:ment
antiBe 'te... Comme t explique ce para a e?

Joseph Perez
Profcsscur de civilisation de l'Espagne
el de I'Amerique lalUlc ill'lIll.iversirc dc Bordeaux-Ill,
Joseph Perez a nolammenl publi61sabellc e/ Ferdinand,
Rois CarilOliqu<'s d'Espagllc (fayard, I'IHg) et HislOire
de l'Espogne (Fayard, 1996). Dans CHis/oire.
on a pu lire de lui: « Les demit" jours de I',slam
espagnol » (n° 157. speeial « Paix er guerre
en Mcdilcrrance ..).

I I y eut, au cours de la derniere guerre
mondiale, dans l'Europe occupee, des

« lustes» de diffcrentes nationalites qui
nlirent leurvie en perij pour sauvcr ceUe de
mi1liers de luifs : I'industriel allemand as
kar Schindler, immortalise par un film re
cent de Steven Spielberg; Ie diplomatc
suedois Raoul Wallenberg; Ie diplomate
japonais en Lituanie Sugihara Chil.lne 1•

Leurs noms nous sont - plus ou moins
devenus familiers. Mais pas ceux des di
plomates espagnols qui ont obtenu des re
sultats comparables - c'est-a-dire pre
serve des milliers de personnes de 1a
deportation et de la mort.

Nnsi, en Greee, Ie eonsul general a
Athenes, Romero Radigates, se preoccupe

des son arrivee dans Ie pays, en avril 1943,
du sort des sepharades de Salonique me
naces d'Ctre deportes en AHemagne - il
e.tait llli-meme marie a lme sepharade de
Roumanie. II argue du fait que beaueoup
d'entre eu" sont des ressortissants espa
gnols. Les autorites allemandes font droit
asa reql.lete et acceptent que les intercsses
soient evacues vers la Pcninsule. Romero
Radiga'les aIerte alors Madrid et demand
les moyens necessaires pour acheminer
d'urgence un premier groupe d'environ
cinq cent~ personnes.

Mais les demarches traillent en lon
gueur ; les Allemands s'rmpatient,ellt Apres
avoir reporte plusieurs fois le,~ delais, Hs de
cident, en aout 1943, de deporter les sepha-
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rades de Salonique au camp de Bergen-Bel
sen, en AUemagne. Radigales ne se decou
rage pas. II continue aharceler son gouver
ncment qui finit par se laisser convainere
d'aider les luifs de Salonique, en assortis
sant toutefois son accord de conditions qui
en rendent I'application difficiJe : les de
parts, echelonnes par petits groupes de cent
cinquante personnes, seront aux frais de la
Croix-Rouge portugaise qui, une fois les se
pharades arrives en Espagne, se ehargera de
les evacuer vers des pays d'aeclleil. Ce sont
c1'abord trois cent soixantc-cinq luifs dele
nus aBergen-Belscn qui profitent de la me
sure. Regroupes en deux convois, ils arri-

1
vent aPort-Bou, sur la frontiere espagnole,
Ie 10 et Ie 13 fevrier 1944. Deux mois plus

Ci-dessous : des luifs de Grece
,~ur Ie point d'itre depones

par let; na;i.f (sans date; cl, Centre
de documentation juive

C6ntemporai"e).



LES JUIFS ?
tard, en awil, cent cinquante-cinq sepha
rades arretes 11 Athenes sont 11 leur tour
conduits a Port-Bou. Autre cas de diplo
mate espagnol ayant contribue 11 aider les
Juifs durant la derniere guerre : celui de
I'ambassadcur en Hongrie Angel de Mu
guiro qu-i, des Ie mois de mars 1944, apres
I'entree des troupes allemandes dans le pays
- afin d'cmpccher tout rapprochement
avec los Allies -, attire I'attention de son
gouvernement sur les mesures que les nou
velles autorites preparent contre la popula
tion juive_ Muguiro quitte son poste peu
apres. Angel Sanz-Briz, qui etait arrive a
Budapest en mars 1942, devient charge d'af
faires. II prend alors I'initiative d'arracher 11
la mort Ie plus de Juifs possible, sepharades
ou non, avec ('aide d'un jeune collaborateur
italien, Giorgio Perlasca.

Angel Sanz-Briz commence par placer
SOliS sa protection cinq cents enfants juifs
que Ie gouvemement hongrois accepte
d'ucheminer sur Tanger - alors occupee
par l'Espagne -, Ja Croix-Rouge se char
geant des flUis de transport. En ao(it 1944,
il obtient en outre I'autorisation de delivrer
trois cents passeports ades Juifs. Le diplo
mate fait semblant de comprendre que la
mesure concerne des familIes et non des in
dividus, ce qui lui permet de multiplier Ie
nombre des beneficiaires. Mais il va pillS
loin enoore : jl distribue plus de passeports
que prevu en leur affectant toujours un nu
mem d'ordre inferiem a300... Entin, illoue
plusiellTs immeubles a Budapest sur les
qucts il fait afticher, en hongrois et en alle
Oland: «Annexe de In legation d'Espagne.
Billimenl extratenilorialJ!. Des centaines de
Juifs y trouvent refuge.

L'attitude de J'Espagrie franquiste, et en
particulier de ses diplomates en Europe, en
faveur des sepharades qui n'avaient pour
tant qu'un rapport lointain avec leur an
cierme patrie, contraste, on Ie voit, avec
celle de la France de Vichy qui, non seule
ment n'a pas chercbe 11 s'opposer aux exi
gences de I'Allemagne nazie quant ala po
pulation juive, mais encore est allee au
devant d'elles en promulguant une legisla
tion antisemite al'encontre d'authentiques
citoyens fraIl~ais. Le paradoxe semble d'au
tant plus difficile aexpliquer que Ie gouver
nement franquiste n'a jamais cache son an
tisemitisme. Le Caudillo avait prevenu que
lesJuifsHaicnt, au meme titre que les com-

Fraru:o,
que Ie Ill' Rei~h avail

alde miliwiremenl
lor'S de la guerre ~i>·ile

espogrrole,
se mela I'un des

meilleur'S allies de
Hitkr pelUlanlle second

oonfllt nwndia/.
Exuplum laUe
de la poiitique

antisemite alfemalllh.
Six mille il/ifs auralent

en ~et transile
par l'Espagne entre

1942 el 1944, ecllappant
ainsiauxpersecurions

nams. (;i-conJre :
les thux dicwteurs se

rencontrent Ii Helldaye,
Ie /3 navembre HMO

(el. J'J'CM).

munistes et les francs-magons, passibles de
poursuites, d'autant plus qu'ils s'ctaient
montres hostiles a son regime et que cer
tains avaient combattu aux cotes des rcpu
blicains pendant la guerre civile.

Par ailleurs, dans son discours du 31 de
cembre 1939, Franco avait repris les argu
ments habituels sur Ie role odas!e que les
Juifs amaient joue dans I'histoire, et sur la
haine viscerale qu'iJs pmteraient a'Ia civilj
sation cluetiennc. Heurcusement, avait
ajoute Ie chef de l'Etat, les Rois Catho
liques avaient eu la sage-sse de les expulser
n 14922• C'est pourquoi I'E'ipagne fran

quiste n'avail pas cru devoiJ prendre de
mesures specia-Ies coIHrc eux : la question
ne se pesait plus. En 1939, a la fin de la
guerre civile, il n'yavait en effet dans Ie
pays qu'une eentaine de families juives,
provenant de divers pays d'Europe, tandis
que les rares synagogues qui existaient au
paravant avaient ete fermees.

La verite est que l'Espagne de Franco
avait herite d'une situation embarras
sante. En 1880, au cours d'un voyage en
Europe de l'Est, Ie docteur Angel Pulido
(1852-1932) avait decouvert l'existence
des communautes sepharades de l'Empire
ottoman. De retour en Espagne, it avait
multiplie les conferences, les articles de
presse, les livres (Reconciliation hebra'ique
en 1902, EspafJIwls sans patrie,. La race se-
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pharade en 1905, etc.), s'effon;ant d'attirer
I'attention des autorites espagnoles et de
I'opinion publique sur les centaines de
milliers de descendants des Juifs expulses
d'Espagne en 1492. lis auraient ete plus de
deux cent cinquante mille en Turquie,
dent soixante-quinze mille 11 Salonique et
cinquante mille a Constantinople. Beau
coup avaient garde l'usage de l'espagnol et
ne connaissaient pas d'autre langue; ils
estaient attaches a leur patrie d'origine,

e.t on trouvait meme, a Salonique et a
Constantinople, des journaux en espa
gnol. Pourquoi ne pas s'appuyer sur ces
" Espagnols sans patrie» aftn de develop
per l'influence culturelle et economique
de la Peninsule dans les Balkans?

Les campagnes d'Angel Pulido avaient
reussi 11 sensibiliser le gouvernement espa
gnol. De meme que, en vertu d'accords
passes avec l'Empire ottoman, fa France,
I'Angleterre, etc., avaient pris sous ,lel!lT
protection, au fil des siecles, un certain
nombre de minorites religieuses, de meme
Ie gouvernement espagnol avait accorcte
aux sepharades un statut particulier : ils
pouvaient obtenir un passeport espagnol,
mais n'etaient pas pour autant consideres
comme des sujets du royaume 11 part en
tie-reo Enfin, apres la Premiere Guerre
mondiale, l'Empire ottoman ayant ete de
mantele et la Turquie creee sur ses de-



QUI SON'
LES SEPHARADES ?
La Bible evoque une eontree lointaine,
Sefarad, que les Juifs d'Espagne, apres leur
expulsion en 1492, ont as.~imile

ala peninsule Iberique. D'ou Ie nom
de sepharades que portent leurs descendants.
Certains de ees expulses ant trouve refuge
dans divers pays d'Europe : la France -
aBayonne, Bordeaux, Rauen... -,
la Hollande, I'Italie. D'autres ont gagnc
l'Afrique du Nord. La plupan, eepcndant, se
sont installes dans l'Empire ottoman
(Turquie, Egypte, les Balkans...)
qui les a bien accueillis et ou, en dcpit
de discriminations fiscales e! politiques,
Us ont pu vivre, travailler et pratiquer
libremem leur religion. Un petit nombre
d'entre eux, en provenance des pays
de l'ancien Empire austro-hongrois,
residaient en AUemagne ala veille
de la Seconde Guerre mondiale.
Les sepharades ont conselVe dans la diaspora
des ooutumes et des traditions de leur patrie
d'origine. Le castillan, en particulier, est reste
pour eux la langue de communication.
Vne langue qui, bien entendu, a beaucoup
evolue avec Ie temps pour devenir
Ie judeo-espagnol, mais dans laquelle
subsistent bien des trailo;; de vocabulaire
et de phonetique de celie qu'an paclai!
dans la peninsule Iberique avant 1492. J. P.

combres, un decret promulgue par Ma
drid Ie 20 decembre 1924 avait prevu d'ac
corder la nationalite espagnole aux an
ciens « protegeS» qui en feraient la
demande avant Ie 30 septembre 1930. Ce
texte n'avait fait I'objet d'aucunc publicite,
si bien que peu de sepharades en avaient
beneficie et obtenu la nationaJite espa
gnole. Les autres etaient toujours conside
res comme des « proteges ».

Beaucoup de sepharades, jJ est vrai,
n'avaient pas saisi la nuance entre les deux
statuts. IIs percevaient mal1la difference qui
existait entre Ie fait d'etre naturalise espa
gnol, donc de beneficier de tous les droits
attaches a cette qualite, et celui de pouvoir
conselVer sa nationahtc d'origille 
turque, grecque, etc. - mais en etant place
sous la « protection» de !'Espagne - pro
tection toute symbolique. Les sephararles
de Salonique que leurs affaires amenaient
a emigrer dans les differents pays d'EuFOpe
occidentale croyaient de bonne foi qu'iIs
etaient ressortissants espagnols, et certains
se faisaient donc immatriculer comme tels
dans les consulats qui, de leur cote, ne les
decourageaient pas et n'etablissaient pas
toujours la distinction avec.: ceux qui avaient
demande l'ormellement a beneficier des
dispositions du decret de 1924.

U est vrai qu'a I'epoque, \a question ne
presentait aucun caractere d'aclualite.

Raresetaient les sC[1harades qui envisa
geaient d'emigrer en Espagne. A ceux qui
s'informaient de ce que serait, dans celie
eventualite, leur situation, on repondait que
Ie decret d'expulsion de 1492, bien qu'il
n'eiH jamais ete abroge officiellement, etait
devenu sans eifet puisque la constitution de
1876 reconnaissait Iia liberte des cultes en
Espagne ; rien ne s'opposait donc a ce que
des Juifs vinssent s'instaUer dans ce pays et
pussent y pl'atiqner Iibremeot leur religion.

Mais, dans les faits, l'Espagne etait
plongee, dans les annees 1930, dans une
crise economique grave. Elle comptait des
ccntaines de milliers de chomeurs et ne
souhaitai,t pas accueiJlir d'immigrants. En
encourageant les sepharades a reclamer la
nationalite espagnole, les milieux gouver
nementaux songcaient plutot a accroitre
I'influence de leur pays en Europe de
I'Est. C'estle point de we que developpa,
par exemple, un jeune diplomate, Jose
Maria Doussinague : les scpharades pou
vaient devenir, selon lui, « une anne de pe
mEtration commerciafe dans les Balkans ».

II y a ainsi, dans les annees 1920 et au
debut des annees 1930, continuite dans
I.'attitude des milieux diplomatiques espa
gnols al'egard des sepharades. On voyait
en ces dcrniers des amis naturels de l'Es
pagne, des allies rotentiels. On s'effon;ait
donc de maintenir des contacts avec eux ;
on leur laissait entendre qu'on les consi-

derait comme espagnols, meme s'ils
n'avaient pas satisfait a leurs obligations
militaires - a,pres tout, les Espagnols qui
residaient en Amerique latine ou aux Phi
lippines etaient exemptes du seIVice mili
taire. Tout cela restait, quoi qu'i1 en soit,
tres theorique.

Les choses changent avec la prise du
pouvoir par Hitler en Allemagne. Des 1933,
des Juil's du Reich, sepharades ou non, in-
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quiets, demandent as'installcr en Espagne.
Le gouvernement de fa republique, en place
depuis avril 1931, se montre tres reseIVe,
non par antisemitismc, rnais parce que la si
tuation du pays, on l'a vu, ne se prete pus a
l'accueil d'une population etrangere.
Quelques centuines arrivent quand meme.
D'autrcs prennent une sorte d'assurance et
so font naturaliser en application de la le
gislation espagnole favorable - quoique
caduque depuis septembre 1930 - a I'inte
gmtion des sephal'ades. Sur Ie moment, per
sonne n'y prete attention,

D
INKRI

Mais, en 1938, en pleine guerre civile, la
Junte franquiste est saisie d'un certain
nombre de demarches concretes: certains
dc ces Juifs, menaces en Allemagne, se pIa
cent sous la protection de l'Espagne ; us sol
licitent des visas qui leur permettraient de
quiller leur pays. Que faire ? La question
embarrassc la Junte. Juridiquement, on ne
peut refuser de delivrer des passeports aces
Juil's puisqu'iIs ont acquis la nationalite es
pagnole. On recommande toutefois aux
consulats la plus grande prudence: ils de
vront s'assurer que les postulants presen
tent des garanties politiques, qu'on n'a pas
affaire a des militants de gauche.

Cj-dessus : brinuules et hllmiliations dans k ghetto
de SaJoniq"e. w Allemands obligenlles Juifs is falre
des gblliflexiamjusqu'is epulsemem (sans date;
cl. Ce1llre de docum;,lJatiorljuiye CQntemporoirle).

A partir de 1940, Ie probleme des Juifs
sepharades depasse Ie cadre allemand. Ce
ne sont plus quelques individus, mais des
centaines, voire des milliers qui se pressent
aux portes des consulats espagnols un peu
partout en Europe. A Paris, par exemple,



Franco et 'Ies Juifs

Mais, Ie 8 avril 1944, le delegue aLis
bonne du Congres mondial juif demandc a
rencontrer l'ambassadeur d'Espagne au
Portugal, qui n'est autre que Nicolas
Franco, frere du Caudillo. II s'indigne de-
van! lu,i de rattitude du regime fraf1quiste
qui multiplie les reticences et les obstacles,
soulignant que beaucoup de Juifs pour
mient encore etre sauves si Ie gouveme
ment espagnol le voulait bien. Nicolas.
Franco paraH sincerement surpris. Jl tele
phone aussit6t au ministre des Affaires
etrangeres pour demander des explica
tions. L'intervention est payante : l'Es
pagne accepte des lors de cooperer avec les
organismes allies ou humaniraires pour
permettre a un plus grand nombre de l'uifs
d'echapper a,ux persecutions nazies. {l est
vrai qu'a aette epoque, il est facile de pre
voir que l'Allcmagne va perdre la guerre.
Franco a d6sormais tout interet a donner
des gages aux Allies.

L'attitude de Lequerica, qui devient mi
nistre des Affaires etrangeres en octobre
1944 - il etait auparavant ambassadeur a
Vichy -, est, de ce point de vue, significa
tive. Tres imbu de I'ideologie franquiste, ce
lui-ci n'avait jamais cache Ie peu de sympa
thie qu'il eprouvait al'egard des « ennemis
de l'EWagne AI, au premier rang desquels fi
gu'dient les communistes, les Erancs-ma
~ons et les JUllS. Cela ne l'empeche pas, a
partir d'octobre 1944, de donner des ins
tnletions aux services diplomatiques pour
qu'i1s aident les Juifs a transiter par la Pe
ninsule. Cette initiative perrnettra a l'Es
pagne franquiste de se presenter, aprcs la

Inistn~ des Armees n'est pas convaincu ; it
ne voit pas de raison d'accorder un traite-

!
ment de faveur aux Juifs puisqu'on les
considere comme ressortissants espagnols.

A partir du printemps 1943, Ie regime
franquiste doit encore assouplir sa position.
LesAllies constatent en effet, lors de la
conference des Bermudes, en avril, que l'Es
pagne est la seule issue possible pour des
mil'liers de refugies en provenance d'Europe
occidentale. Les Etats-Unis et I'Angleterre
insistent donc aupres du Caudillo pour qu'il
se montre plus conciliant. Celui-ci accepte
alors d'accueillir des Juifs, sepharades ou
non, mais acertaines conditions; comme la
situation economique de la Peninsule lui in
terdit de subvenir aux besoins de refugjes
sans ressources, ceux-ci devront etre pris en
charge par la Croix-Rouge ou par des orga
nismes humanitaires, et achemines Ie plus
rapidement possible vers d'autres pays;
l'Espagne ne laissera entrer de nouveaux re
fugies que lorsque les precedents convois
amOnt quitte son territoire.

sortissants et ales rapatr,ier, au plus tard Ie
31 mars suivant. A Madrid, on est plutot
reticent a l'idee de voir aff]uer des Juifs.
Arguant de fa situation economique ainsi
que du decret d'expulsion de 1492, on
consent aaccorder des visas de transit pour
Ie Portugal, les Etats-Unis ou Ie Moyen
Orient aceux qui peuventjustifier de Ja na·
tionalite espagnole, et acondition que la
Croix-Rouge prenne en charge les frais de
transport et de sejour. Une cinquantaine

Serrano Swier (ci-dessus, en septembre 1939),
qui jut ministre espagnol des AJfaires etrangeres

entre octobre 1940 et septembre 1942, donna
rUs instrnctiol/s pour que les diplomates delivrent

ara ]IIifs Ie moins possible de visas de transit
vers l'Espagne (c/. PPCM).

de scpharades sont arretes aParis en aoOt
1943; l'ambassade d'Espagne demande
leur mise en liberte et s'engage ales ache
miner hors de France. Le 12 janvier 1944,
la Gestapo accepte de liberer des dizaines
de sepharades detenus au camp de Drancy
a condition que l'Espagne les evacue im
mediatement.

Certains Juifs sont pourtant contraints
de prolongeF leur sejour dans la Peninsule :
il s'agit des hommes en etat de porter les
armes. L'Espagne les astreint en effet aac
compllr leur sClvice militaire, ce qui parait
logique : on fait valoir aux Allemands que
ce sont des ressortissants espagnols ; on ne
comprendrait pas qu'on les laissat partir
Sans exiger d'eux les obligations auxquelles
doivent se plier les Espagnols. Cette ques
tion divise Ie gouvemement. Le ministre
des Affaires etrangeres voudrait exempter
les sepharades du service militaire : ceLa
permcttrait de les evacuer avec leur famille
Ie plus rapidement possible vers Ie Portu
gal, l'Afrique du Nord ou Ie Moyen
Orient: (( Us doivent passer dans notre pays
comme La lumii!t-e atravers une vitl"e. » Le mi-

j-
I
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I
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plus de deux mille d'entre eux y sont regu
lierement inscrits. Peut-on leur refuser as
sistance ? Le regime franquiste se trouve
en quelque sorte pris au piege. Naturalises
ou « proteges ", tous les sepharades s'at
tendcnt en effet apouvoir compter sur la
protection de I'Espagne, et les consulats
eux-memes ne distinguent pas tres bien
entre les deux statuts.

C'est cette confusion qui va permettre
aux diplomates espagnols, pendant la
guerre mondiale, d'intervenir en faveur de
l'ensemble des sepharades, qu'ils aient
reellement acquis la nationalite espagnole
en application du dec ret de 1924 ou qu'j!s
soient simplement proteges. Spontane
menl, en effet, ces diplomates considerent
de leur devoir de repondre favorablement
aux demandes qu'ils re<;oivent - parfois
meme de Juifs n'appartenant pas au
groupe des sepharades.

Ainsi, en mars 1941, Ie ministre d'Es
pagne a, Bucarest obtient que les sepha
rades ne soient pas vises par les mesures qui
prevoient la deportation des Juifs. De
meme, en France, lorsque, des 1940, les se
pharaJes - pour la plupart originaires de
Salonique - se toument vers Ie consul
d'Espagne, celui-ci leur conseille de ne pas
se faiFe recenser aupres de la police fran
~aise comme les autres Juifs : ils doivent
faire valoir leur qualite de ressortissants es
pagnols et Ie fait qu'il n'existe pas de statut
des Juils en Espagne ; ils ne sont pas concer
nes par la legislation de Vichy. Malgre ces
precautions, en aout 1941, quatorze sepha
rades se trouvent parmi les sept mille Juifs
arretes puis rassembles aDrancy ; Ie consul
d'Espagne intervient pour les faire liberer.

Ces initiatives vont plus loin, toutefois,
que ce que I'on est pret aentreprendre a
Madrid meme, ou I'on demeure embar
rasse. Serrano Suner, ministre des Affaires
etrangeres et beau-frere de Franco, donne
pour sa part des instructions pour inciter
les diplomates adelivrer Ie moins possible I
de visas de transit vers la peninsule. Certes, j
precise-t-il, il n'existe pas de legislation an- .
tisemite en Espagne, mais Ie gouverne
ment ne peut s'opposer aux mesures
d'ordre general qui seraient prises par les
autorites d'occupation a l'encontre des
Juifs, meme quand ils sont d'origine espa
gnole. Ce qu'on peut conseiller aces der
niers, en cas de recensement, c'est de faire
constater leur nationalite. Si les occupants
decident de confisquer leurs biens, les di
plomates exigeront que ceux-ci soient pla
ces sous sequestre espagnol.

Le 26 janvier 1943, cependant, l'ambas
sade d'Allemagne en Espagne fait savoir
que son gouvernement n'est plus dispose a
accorder de traitement de faveur aux Juifs,
naturalises ou proteges, qui se trouvent en
Francc, en Belgique et allx Pays-Bas. EUe
invite Ie pays aprendre en charge ses res-
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guerre, comme un pays qui a mis son point
d'honneur asauveI' les Juifs menaces par les
persecutions nazies. Et, en effet, entre Ie de
barquement des AWes en Afrique du Nord,
Ie 8 novembre .1942, et celui en Nonnandie,
Ie 6 juin 1944, six mille Juifs auraient tran·
site par la peninsule. Les organisations
juives lui en seront reconnaissantes.

Sur Ie plan diplomatique, les choses
n'iront pas allssi simplement. Au lende
main du conllit, les autorites espagnoles,
surtout preoccupees de devclopper des
liens d'amitic et de cooperation avec les
pays arabes, rcfuseront de reconnaitre
I.'existence de l'Eta! c1'IsraeJ. Celui-ci, de
son cote, votera reguliercment contre l'ad
mission de I'Espagne a1'0rganisation des
Nations Unies en raison de ses affinites
ideologiques avec I'AlIemagne nazie, pas
sant sous silence son attitude aregard des
sepharades pendant 1a Seconde Guerre
mondiale. La situation restcra bloquee jus
qu'il la mort de Franco, en 1975 : c'est une
[ois la democratie retablie dans la Penin
sule que cette demicre se decidera are·
connaltre rEtat d'IsraeI.

En conclusion, il est incontestable que
I'Espagne de Franco s'est montree infini
mcnt plus genereuse que la France de Vichy
vis-ii-vis des Juifs. Toutefois, eHe l'a ete, si
I'on peut dire, ma'lgreelJe: son aUitude aete
Ie resultat, non pas d'une action dellberee,
mais d'une situation juridique confuse.
L'Espagne fnmquiste ne pouvait et ne vou
lait pas deplaire aux nazis avec lesquels e1le
cntretenait les meHieurs rapports. Franco
leur devait sa victoirc ; il etait pret it cntrer
ell guerrc aux cotes de I'Allemagne en 1940.
Son beau-frere, Serrano Sufler, ministre des
Affaires etrangc,es, admirait Ie regime nazi.
Himroker s'etait rendu a Madrid en 1940 et,
depuis cette visite, la police espagnolc col
laborait etroitement avec la Gestapo. Le
Conseil de I'hispanite dilfusait en Ame
rique latinc de la propagande antisemite.

D'un autrt: cote, Ie gouvernemen! fran
quiste avait herite d'une tradition diploma
tique qui rcmontait ~~ la fin du XIX' siecle et
qui lui faisait nne obligation de prendre sous
sa protect,ion les descendants des Juifs ex
pulses en 1492. Le texte Ie plus important
dans ce sens -Ie decret de 1924 permcttant
de naturaliscr les sepharades - avait ete
adopte, non pas sous In repubJique, rnais
sous la dictature mi1itai,e du general Primo
de Rivera (1924-1930) ; il etait difficile d'en
attribuer la responsabilite aux francs-ma
<;OIlS ou meme aux liberaux !

Ellfin, Ie gOtlvernement franquiste a
souvent ete mis devant Ie fait accompli par
ses propres diplomates. Ce sont eux qui, la

L'HISTOIRE N° 2Jfi D 'CEMBRE J997

56

plupart du temps, ont pris l'iniHative de de
livrer des passeports et des visas ades Juifs,
sepharades ou non. Madrid n'a pas ose Ies
desavouer. En mai 1943, par exemple, Ie
min,istcre des Affaires ctrangeres critique
l'exccs de zele du consul general a Athenes,
mais il ne va pas jusqu'a remettre en cause
ses initiatives. II se borne a user de ma
nceuvres c1iJatoires : it est impossible d'ac
cueiHir tous les Juifs en meme temps, rap
pelle-t-il, il faut echelonner les departs et
faire prendre en charge les voyages par la
Croix-Rouge, etc.

L'attitude de ces diplomates n'en est que
plus courageusc et digne d'cloge. On re
,tiendra surtout cette lettre adressee aMa
drid pa, un agent de ,I'ambassade de Berlin,
Ft:derico Olivan, avec I'accord de son chef
de poste, Ie 22 juillet 1943 : {( Si I'Espagne
[...J refuse de recevoir ses ressortissants de
!'en'anger [...). elle les condomne automafi·
quement amOlt. Telle est la triste realite ,. il est
vain de se le dissimuler. [...] Un jour viendra
mt ('on nous reprochera severement, sachant
ce qui allait aniver, de nous enr; lave les
mains comme Pilate et d'avoir abandonne a
leur tris/e sOl1 des hommes qui, apres tout,
etaient nos compatliotes. [...1Ie me refuse a
Cl'oire £lU 'if nyail aucun moyen dt.~ mllller ces
gens du SOlt hon1ble qui les allend et de les ac
cueillir dans notre pays, dans un camp de
concentration qui leur paraitl'a un paradis a
cote de ce qui les atterui ici, jusqu'a ce qu'ils
pui5senllr;gagnerleurpatrie ou quelque autre
nation qui voudra les acweillir lorsque, a la
}in des IIOS/ili/es, L'humanite retrouvera sa
place dons Ie monde.» •
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Synlhosc>

PARIS :NAISSANCE
isie a se coIlBti: e au cyan Age, Des

sont ts: Paris est a a fois
que, econo que e intelleetue e.

t de la. geograp 'e

Jean Favier
Actuelkmenl mcmbrc de no.litul et president
de la Commission fran~"ise pour ru 'ESCO,
Jeao Favier a public de Ires nombrcux ouvrages. parmi
lesquds Nai.mlllce de J'hoTllme c/'afTaires "" Moyen Age
(Fayard, 1987, reed. Hachclle, 1995). Les Gr'11ldes
DJcouvencs (Fayard, 1991) et. loul rcccmmeni.
Pmis. f)e"x mille ami c/'hisloire (Fayard, 1997).

ue Paris soit, aujourd'hui comme
f1vant-hier, une ville d'exception ne

fait guere de doute. Non que sa superficie
ou sa population, qui lui valaient ala fin du
Moyen Age d'etre un « monstre demogra
phique", pour reprendrc la fonnule de Bro
nislas Geremek, mettent la ville de ]'an
2000 en tete de la competition mondiale.
Avec 25 000 habitants vers 1180, 50000
vcrs 1220, pll.ls de 200 000 ell 1328, c'etait
l'agglomeration la plus peuplee d'Occi
dent. En 1800, avec 547000 habitants, eUe
n'est en Europe depassee que par Londres
et Istanbul. En 1900, avee 2,7 millions d'ha-I
bitants, eUe est au deuxicme rang en Eu-

rope (derriere Londres) et au troisieme hectares apres l'annexion des bois de Bou
dans Ie monde (apres New York). E111940, logne et Vincennes. Autant dire que,
Tokyo et Moscou sont passees devant. certes demeure l'une des « megapoles» de
Avec 2,152 millions d'habitants en 1990, l'Europe contemporaine, Paris n'est plus
elle ne vient plus qU'au tr izieme rang mon- I'exception chiffrable qu'it etait voiei
dial. quelques sieclcs.

Quant a la superfieie la ville enclose Alon;, ou est I'originalite qui franchitles
sera passce de 20 hectares au IX· siikle a siecles? Cc qui la constitue, c'est la conju
272 uans 'l'enceinte de Philippe Auguste gaison de fonctions ailleurs dispersees, et
(J 180-1223), 439 d~:ns ceUe de Charles V et I dO,nt chacu:ne suffirait a assurer sa renom
Charles VI (XIV steele), 567 dans celie de I mee. Imagmons Oxford et Cambridge en
Charles IX, I 104 dans les bomes de Louis I plein Londres, ou Washington et Berkeley
X!,",:, 3370 dans ('enceinte d.e.s F~rmiers I dans M~l!hattan : c'est ce qui se des~ine des
generaux, 8228 dans les fortificatIons de Ie XIII" stecle sur Jes bards de la Seme, au
Thiers ct les limites de 1860, enfin a10 539 tour de la Cite heritee des Gaulois.
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Pari,.

"UNE CAPITALE D'EXCEPTION

Siege du [1Ouvoir royal, centre inteflutuel et religleux, carre/our iCOIwmique : Paris est des Ie :ar·xrrr sieck
une ville aur multiplesfafli:tions, erlSerree dons I'enceinte edifiie par Philippe Auguste (a partir de 1190)
puis dam celie de ChaTtel>' Y (a partir de 1365). Les activitis se reparlissent entre la « Cite ", OU I'on trouve
surtout c/ercs el gens du roi, 1'« Univenile " soit la rive gauche de fa Seine, oil sont ;nstalIes erotiers
et Iwmmes de 101, eJ la " Ville .., ou rive droite, plutiit devolire aur hommes d'affaires el aur marchands.
Le Paris acluel (page de gauche), quoique Iargement ridminage aufil des siecles,
en partkulier par Ie pretel Hau.rsmann ii la fin du Xl)t', garde enWTe la marque de cetU repartition
(cl. Y. Arthu.r-8ertrondIAltillu/eIHoa-Qui).

D'abord, il Y a un carrefour. La
confluence des voies navigables fait, des les
temps romains, la fortune de la viHe. La
puissance locale, ce sont les nautes, autre
men! dit les bateliers. Les routes terrestres
se surimposent en profitant d'un passage
rendu commode par l'une des lies, la plus

Le Louvre

Abbuye de Les A

I
St-Gennfli/J
des·P~~

grande du confluent, bien situee entre des
seuils ouverts sur les routes meridiennes.
Lutece, puis Paris s'affirme d'emblee
camme un centre de transactions, lequel
fixe un habitat. L'urbanisme romain ne fera
que Ie developper sur la rive gauche, au
deJa de la zone marecageuse. Un forum,
des temples, un theatre, un amphitheatre,
plusieurs thermes, un long aqueduc en te
moignent, Lutece est une grande ville. Elle
n'a rien d'une capitale. Elle offre une posi
tion strategique de commandement, un
quartier general bien place sur les routes
qui conduisent aux frontieres de I'empire,
au limes. Au IV" siecle, Ie sejour en est ap-

precie d'un Julien qui y devient empereur
par 1a volonte de soldals peu portes a alier
se battre en Orient. Mais Vienne, Lyon ou
Treves ont autrement de lustre, et Lutece
para\( loin de la frontiere quand se precise
la menace des grandes migrations de
peuples venus de Germanie.

Clovis amorce Ie destin politique de Pa
ris: la ville semble etre sa residence prefe
ree. Son admiration pour sainte Genevieve,
qu'il a naguere visitee, Ie porte a se faire en
teITer la, dans le monastere qui garde Ie
corps de la protectrice de Paris. Toutefois,
une sepulture ne fait pas une capitaIe. Les
choses changent quelque peu avec les par
tages du royaume qui se succedent au VI'
siecle. Childebert, notamment, fait de Paris
la ville maltrcsse de son royaume, celie qui
assure une eertaine unite au territoire di
vise. Mais c'est lars du partage de 567 que
Paris prend soudain une place d'exception.
Les rois merovingiens declarent indivises
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trois villes, Paris, Senlis et Chartres. Paris
est une residence privilegiee et un Heu com
mun de rencontre. Parce que s'y trouve, sur
Ie cote occidental de l'ile, Ie palais d'une
romanite jamais oubliee, la cite est sans
doute, deja, un symbole. II ne dure guere.
C'est a Clichy tout autant qu'a Paris que
CIotaire II comme Dagobert canvoquent
leurs conciles.

Le sort de la ville bascule au YIn' siecle
avec les Carolingiens. Leur bercaiJ, c'est
I'Austrasie, Ia region de la MoseUe, de la
Meuse et du Rhin. Et Ie front de leur ex
pansion, ce sont les regions germaniques de
['est. Leurs ambitions sont sur l'Elbe et Ie
Danube. Trop a l'ouest, Paris est delaisse.
Quand Charlemagne decide de se doter
d'une capitale, il choisit Aix-la-Chapelie.
Roi de Francie occidentale en 843 par Ie
partage de Verdun, Charles Ie Chauve tient
plutotson siege dansce qu'on appelle main
tenant des palais et qui ne sont que des do
maines royaux. A Paris, comme dans la plu
part des anciennes cites, il y a un camte, un
administrateur local. Celui-ei partage avec
l'eveque les responsabilites et c'est avec lui
qu'i! dirige, eventuellement, la de-fense.

u
CONniE

C'est bien de defense qu'il s'agit quand,
au IX" siecle, les Nonnands se font pres
sants. Paris est un verrou, qui protege
I'amont de leurs remontees devastatrices.
ChaFles Ie Chauve fortifie en 877 une sorte
de digue qui protege en aval Ie vieux pont
romain. Fortement reconstruit au XII"

siecle, ce sera Ie Grand-Pont, Ie pont au
Change des siecles suivants. Face aux Nor
mands, Charles Ie Gros se contente de
payer Ie retrait des envahisseurs. II y perdra
son prestige, puis sa couronne. En 888, les
grands de la Francie occidentale, qui de
vient la France, remplacent Ie Carolingien
par un homme qui a fait la preuve de ses
qualites d'administrateur et de defenseur :
Ie camte de Paris, Eudes, devient roi de
France. Un siecle plus lard, Ie changement
sera definitif : petit-neveu du roi Eudes,
Hugues Capet est rai en 987. Paris est, cette
fois, Ie siege du pouvoir, et Ie cceur du do
maine royal.

C'est aussi un symbole politique : l'em
pereur germanique Othon II ne s'y trompe
pas, qui pousse une expedition et tente de
prendre la ville en octobre 978. II occupera
Ies bourgs de 1a rive droile, echouera aat
teindre la Cite. Cependant, ce n'est encore



qu'une residence de predilection. Le mi ne
cesse d'aller d'un domaine al'autre, d'une
ville aI'autre. Son entourage Ie suit Quand
Ie roi n'y est pas, iI n'y a [ieoa Paris qui res
semble ,a une capitale.

Au xue siecle, les choses changent. Bien
sur, il y ala bataille de Freteval ou, en 1194,
Philippe Auguste, vaincu par Richard
Creur de Lion, perd une bonne partie de
son tresor et de ses archives, ce qui I'incite
a ne plus voyager sans cesse avec tous ses
moyens de gouvemement. Mais il y a sur
tout, a partir du milieu du XlIe siede, la com
plexite et la lourdeur croissantes des
affaires du royaume. Les gens du rai n'ad-

CI·dessus : entree ii Paris d'lsabeau de Baviere,
10 femme de Charles VI (138()"1422).
On remarqlle, dons 10 vilfe, 10 presence nombrellse
des clochers, qlle domlnent les tours
de NO/re.na';'e, ainsi que des elements tUfenslfs
(donJons, porte de l'enceln~)

(Chroniqucs de ~e~D Froissa rl, XJ-" siecle ;
Paris, BNF).

ministrent plus en suivant Ie souverain,
comme Ie font ses conseillers, mais apaste
fixe, prets a eonvoquer et a recevoir les
agents locaux venus rendre leurs eomptes,
aussi bien que les justiciables et les que
mandeurs.

Desonnais ville de juristes et de comp
tables, d'avocats et d'huissiers, de procu
reurs et de sergents, Ie Paris des rnaltres
des comptes et des juges royaux prend
alors Ie caractere original d'une capitalc.
Louis VII a restaure e~ agrandi Ie palais de

-

Synth.~e
- -

la Cite. Philippe Auguste ordonne, en
1190, aux Parislens d'elevcr une enceinte
aux dimensions de la ville nouvelle, et ,il
construit - on serait tcnte de dire: il in
vente -Ie Louvre.

Car redification du Louvre marque un
toumant. Forteresse elevee sur la route,
toujours mena~ante, de la Normandie du
cale, Ie nouveau biHiment est avant tout I
s:iege et Ie syrnbole de la suzerainete
royale. Les archives et Ie tresor y ont leur
place, e'est-a-dire les titres du roi en tant
que seigneur de son domaine et suzerain
de sa mouvance - les fiefs tenus du roi
sont dits « mouvant de La grosse tour du

I Louvre» -, et Ie revenu financier de ce do
maine. On y met en prison les vassaux fe
lons, comme Ie comte de Flandre apres
Bouvines (1214), Le Louvre n'est pas Ie
Palais. C'est un chateau. Mais e'est celui du
seigneur dcs seigneurs.

Le Palais, lui, prend une nouvelle figure.
II est Ie symbole dejf! miUenaire de ta sou
verainetC. Bien plus que Ie Louvre, il est
constitlltif de la capitale. Des les annees
1240, saint Louis y fait travaiJler. Philippe Ie
Bel I'agrandit. Ce complexe architectural
dont subsistent Ia Sainte-Chapelle et 'Ia
Conciergerie est inaugure en grande
pompe 11 Ja Pentecote de 1313. Edouard II
est la, ainsi qu'Isabclle de France, reine
d'AngJeterre. Le rai de France adoube
del\): cents cheva"icrs, dont ses fils, les fu
turs Louis X, Philippe V et Charles IV. II
semblera desormais normal que les
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I grandes fetcs royales se derollient 11 Paris.
Or les gens du roi sc sont multiplies, Le

Palais est a pei,ne achevc qu'il est empli
d'hommes de loi et de finance. Le !"Oi y a,
eer-tes, son Jogis, en fal$ade du jardin, mais
I'hotel royal y est deja a I'etroit. C'est un
outil politique, non une residence. La
vogue de '1a residence hors Ies murs
conduit Ie roi aFontainebleau et surtout a
Vincennes des Ie milieu du XIW siecle. A
partir de Charles V, au siecle suivant, it
s'instaUe dans Ie sejour agreable d'un ha
,tel avee jardins de l'Est parisien -I'hotel
Saint-Paul, puis les Tournelles - et plus
durab1ement au Louvre qui, transforme,
connait un nouveau destin.

Carrefour economique et capitale poli
tique, Paris est aussi devenu, entre Ie Xlf et
Ie XIn' siecle, une vme de clercs. H yale
clerge de la cathedrale, que soulagent de
nombreuses chapelles pIus proches de la
popu'lation, et au XIlI' siecle les premieres
pamisses. II yale clerge regulier, celui
des anciens monasteres parmi lesquels
emergent quelques grands noms, Sainte
Genevieve, Saint-Germain-des-Pres, Saint
Victor, Saint-Martin-des-Champs. Les
maisons des ordres mendiants, qui sont
plus deliberement citadins, s'y ajoutent au
X1W siecle ; lies dominicains que I'on appel
lera bientot les Jacobins, les franciscains
qui seront pour les Parisiens les Cordeliers,
les carmes de la rue Saint-Jacques et ces
augustins dont Ie couvent, qui domine les
berges de la rive gauche, sera celui des
Grands-Augustins.

Les unes et les autres de ces egJiscs atti
rent dans leurs ecoles les ma/tres les plus re
putes et leurs eleves. On y voit Abelard et
Guillaume de Champeaux, Siger de Bra
bant et Thomas d'Aquin. Du cIo/tre de
Notre-Dame a l'ecole de Saint-Victor et
des Jacobins aux Cordeliers, on enseigne,
on dispute, on ecrit. Lorsque, vers noo, les
ccoliers se retrouvent sur les teITes de
I'abbe de Sainte-Genevieve, plus tolerant
que les chanoines de Notre-Dame, et lors
qu'ils s'erigent en une universite, Paris est
deja une grande ville d' « intellectuels ». Ce
earactere demeurcra, si \'on veut bien pen
ser qu'en 1997 Ie grand Paris compte
350000 etudiants, 22 universitcs, Ie College
de France et .]a pl'upart des grandes ecoles,
et si I'on considere que,,pour n'etre pas ton
sures, les professeurs, les magistrats, les
avocats, Ies ingenieurs, les ecrivains et les
editeurs formem Ie gros des clercs du temps
present.

Des Ie Xllr siecle, on voit ces trois fonc
tions essentieHcs de Ia ville reagir les unes
surles autres. Bien sur, eUes se repartissent



dans I'espace, la « Cite» appartenant plutot
aux gens du roi et aux clercs, la rive gauche,
que I'on appelle 1',( Universite », aux ecoliers
et a bien des hommes de loi qui ne rompent
pas avec Jes habitudes de leur jeunesse, la
rive droite, dite aussi, simplement, la
« Ville», aux hommes d'affaires, aux mar
chands ct aux intermediaires, et a la plupart
des groupements artisanaux. Mais chaque
fonction apporte aux autres un surcrolt de
rcnommee, de clientele, d'avantages.

Au XII[' siecle deja, et encore plus au
XIV, les hommes d'affaires de I'Europe en
tiere savent Ie profit qu'iJs peuvent trouver
a nne implantation dans une capitale ou la
presence du pouvoir fait confluer I'infor
mation et ou se fonnent les decisions poh
tiques et economiques. La paix ou la guerre
ne sont pas sans consequences pour qui im
porte des annes ou les joyaux des parures
de fete appelees par la paix et les mariages
princiers qui s'ensuivent. Le drainage des
capitaux par la fiscalite royale n'est pas
chose sans importance pour les financiers.
La presence d'une clientele nombreusc
pour les biens de grande consommation et
d'une clientele ahaut pouvoir d'achat pour
les produits de luxe est egalement determi
nante pour les marchands. L'aristocratie
reside tout ou partie de l'annee au voisi
nage du rai. C'est dans la capitale du Valois
que les princes et les archeveques nego
cient leur orfevrerie, leurs tapisseries, leurs
fourrures.

Le service du roi et celui des administres
et justiciables ne signifie pas moins un drai
nage de capitaux vers Paris : c'est Ie
rayaume entier qui finance Ie fonctionne
ment des grandes institutions eentrales, et
c'est a Paris que eet argent se depense. Les
hauts officiers et les avocats etabJis autour
du PaJais et du Chatelet menent grand
train. Les notables de province venus re
presenter leurs sembiabIes - des simples
ambassades aux etats gene raux et autres as
semblees - ou surveiller leurs affaires pro
fitent volontiers de leur sejour dans la capi
tale pour des emplettes. Des lors que se
sont effaces, au milieu du xv< siec!e, les
changeurs, les drapiers et les bouchers, Ie
haut du pave est aux orfevres, cordouan
niers (du nom du cuir de Cordoue), bro
deurs, merciers, epiciers, pelle tiers. En
d'autres tennes, Ie marche parisien du
pourpoint, de la houppelande, de la parure
et de la vaisseJIe ne foumit pas qu'aux habi
tants de la ville.

L'absenee du rai, au >;.Y siec!e, ne chan
gera pas grand-chose acela : sa clientele
personnelle sera plutot aTours, mais de
meurera a Paris celie de taus ceux qui ont
affaire, plus qu'a la personne rayak, ases
juges et a ses administrateurs1. La ville
demeure aussi Ie plus grand malrche de
consommation du rayaume. Lorsque
Charles VII, redevenu en 1436 maitre de

Paris, choisit de n'y pas resider et de prete
rer seS chateaux du Val de Loire, nul ne
songe un instant que la capitate pourrait
etre aillevrs qu'a Paris. Les grandes institu
tions qui se sont developpees aPoitiers, a
Tours ou aBourges regagnent la ville. L'ab
sence du roi passe pour une absence d'eve
nement, non pour un changement de struc
ture. Une telle conception sera pour
beaucoup dans la bonne marche du systeme
que cree Ie transfert de la cour aVersailles
en 1682. Le roi sera hors de Paris, non la ca
pitale. Et Napoleon renoncera tres vite a
l'idee d'etablir en une autre ville - il songe
un temps aLyon -Ie siege de son pouvoir.

Tournons-nous mainlenant vers les
c!eres. Comment les jeunes ambitieux ne
eomprendraient-ils pas tres vile que la
ville leur offre, plus que toute autre place
universitaire, des debouches vers les
hautes rcsponsabilites de l'Eglise et de l'E
tat? Au mouvement qui portait les grands
legistes de la France meridionale vers la
capitale de Philippe Ie Bel suceede un
mouvement plus ample qui porte vers Pa
ris les futurs gradues. Paris esl done Ires
vite pavee d'illusions et d'ambitions de
~ues. Fran~ois ViHon se faiL au milieu du
xv' siecle l'interprete de ces jeunes gens
qui decouvrent que tous lcs deslins ne
peuvent etre cousus d'or. La littcrature ro
manesque reeourra d'abondance, surtout
au XIX' sicc!e, aee puissant ressort drama
tique qu'est Ie desenchantement 11 Paris.

Paradoxalement, cettc meme fonction
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politique qui avait assure Ie developpe
ment economique de la ville va rapidement
mettre abas, et pour long temps, la place fi
nanciere constiluee entre Ie XUI' et Ie XlV
siecle. A qui fait fortune aParis, la capitale
propose vite d'autres occasions de depense
et d'autres types de placements que ceux
de la vie economique. Plus qu'ailleurs, la
ville du roi exige les depenses du paraitre,
celles du logis, du vetement, du train de
vie. Les fortunes parisiennes se sont sou
vent englouties dans la pierre. Surtout, Ie
service du roi appelle des investissements
non productifs : ceux qu'offre des Ie xv<
siecle Ie marche des offices.

La presence dll roi et de sa suite
fait dll Paris medieval une grande placejinan.c;.ere
el commerdale 01'1 Y;ennen' tigalement
s'approy;s;onner les nolo.bles de proYince.
All xV' siecle, les orfevr~ (ci-dessus),
m.ais uuss; les brodeurs, epiciers, merclers~

pelleliers tlennentle 110.111 dll payti
(manllscrit dll XV'siecle ; Paris, BNF).

La guerre de Cent Ans n'a rien arrange,
non plus que I'habilete des gouvemants qui,
au traite d'Arras, en 1435, stipulent que nul
ne perdra son office pour avoir servil'un ou
l'autre des deux adversaires. Ceux qui ont
rendu la justice ou gere les finances aParis
au nom du rai d'Angieterre et ceux qui ont
suivi ou rejoint Charles VII 11 Poi tiers ou 11
Bourges trouvent leur place dans les institu
tions reunifiees a Paris lorsque la ville est re
prise en 1436. Au service public, tout Ie
monde a gagne. Dans Ie meme temps, les



hommes d'affaires ont beaucoup perdu a
quelques d6cennies de paralysie commer
ciale, de routes fennees et de 'lilies isolees.
Le Parisien des annees 1440 se fait a['idee
que la fonction publique est la plus sure.
L'invention de la rente sur l'Hotel de Ville
achevera de transfonner Ie Parisien, au XVI'

siecle, en un rentier, parfois un speculateur,
rarement un entrepreneur. Le Paris de la fin
du Moyen Age a done perdu son rang de
grande place de change. Le temps n'est plus
ou l'on y trouvait Ie relais des trafics finan·
ciers de Bruges et ou les grandes compa
gnies commerciaks et bancaires de Tos
cane ne pouvaient s'y passer d'une filiale ou
au moins d'une representation.

Pluscomplexe est la consequence ~llong

tenne de la fonction capitale pour la place
intel.fectu.elle. Les debats oceasionnes par Ie
Grand Schisme d'Occident, qui, entre 1378
et 1414, met en concurrence deux, 'loire
trois papes entre Rome et Avignon, puis
ceux des conciles du xV' siecle, ont porte les
maltres parisicns vers d'autres speculations
que celles de la theologie, de la logique et
des pnncipes du droit: ils sont devenus des
hommes politiques. Si Ie proces de Jeanne
d'Arc n'est certes pas la cause pr,incipale
d'une certaine defaveur dont souffre I'Uni
versit6 des annees 1440, l'engagcmel1t des
« docteurs " dans des controvcrses qui tou
chaient les structures politiques de I'Eglise
et celles du royaume Leur a quand meme fait
perdre une bonne part de leur prestige.

En outre, des Ie XIV' siecle et plul'> encore
au xV, se creent de nouvelles universites,
dans lesquelJes les princes voien t Ie plus sfJ r
moyen d'une n~elle independance dans la
fonnation des elites. Au XIII' siecle, Paris
devait seulement compter avec Toulouse
ou Montpellier, les deux grands centres de
la France meridionale, voire avec Orleans.
II lui faut maintenant compter avec des uni
versites a fmalites politigues, et qui mor·
dent sur son aire de rayonnement habituel,
la France du Nord et les principautes voi
sines. D'Angers 3 Besan~on, de Dole a
Louvain, de Nantes aBourges, Ie propos
est Ie meme : ma'itriser Ie recrutement des
elites. Poi tiers pennet ainsi aCharles VII
de ne pas dependre d'une universite domi
nee pour Ie moment par ses adversaires.
Les liens trop etroits entre Ie monde poli
tique et la pensee universitaire auront fait
perdre 3 Paris, toujours ville de dercs, son
role de phare intellectuel.

N'allons pas trop loin cependant. L'idee
d'une Sorbonne sclerosee du xv< siecle cst
une caricature. Les generations passent, et
les juges de Jeanne d'Arc se font oublier.
C'est en pleine Sorbonne que des maltres
parisiens, a leur tete Ie recteur Guillaume

Fichet lui-meme, etablissent en 1470 les
premiers imprimeurs venus de Rhenanie.
Le nouvel humanisme se developpe dans
les colleges de I'Universite qui accueillent a
la fin du siecle Pic de la Mirandole, Lefevre
d'Etaples, Erasme. Rabelais ne s'y lrom
pera pas, qui tiendra l'universite de Paris
pour Ie lieu des meilleures etudes.

Cette action reciproque des fonctions
qui fait de la capitale une exception est na
turellement la de d'une centralisation qui
forme une population aux caracteres origi
naux. Ville ou predominent les celibataires
- cIercs, valets domestiques, compagnons
des activites afaible specialisation dont la
remuneration ne permet pas d'assurer !'au
tonomie mateIielle d'ul1e famille - et ou Ie
bilan demographjque est constamment ne
gatif, e'1le ne compte pour son renouvelle
ment qm: sur I'immigration, regionalc pour
Jes couches modestes du Moyen Age, na
tionaile ,pour les couches superieures. Des
carrieres d'officiers royaux aux inferets des
hommes d'affaires en passant par Ie mar
che de \'emploi dans Ie biitiment, levete
ment ou Ie service, tout porte la province
vers Paris. Les routes royales et Ie rail faci
literontct aceentueront un mouvement qui
a fait du Paris medievall'une des premieres
villes, sinon la premiere, dc Normandie, de
Picardie ou de Champagne. Ainsi, para
doxalement, et malgj'(~ les protes'tations du
reste de la France qui se plaint tres tot
d'etre gouvemc par Paris, la capitate est
plus aux mains de provinciaux que des li
gnages parisiens. Certes, on trouve ces der
nien; SanS peine all Parlement et aI'Hotel
de Ville, Encore faut·il noter quc, meme a
ce niveau, ils depassenl Iarement trois ou
quatre generations. Le Conseil royal du
Moyen Age, comme pIllS lard les gouver
nemen!s de la Republique, est peuple de
gens pour qui In venue a Paris a ete une
etape dans I'ascension sodale.

Le Parisien d'origine est rare des Ie xIv<
siede ; il semble bienqu'au XVI' I'un des ha
bitants de la ville sur deux soit ne en pro
vince et que I'autre soit Ie plus souvent fils
de Parisiens de fmiche date. On peut deja
dire qu'est alors parisien celui qui se sent tel
et qui se voit connu pour tel. Cela demeure
vrai aujourd'hui. Dans cette capita Ie cos
mopolite, on s'assimile rapidement. Toute
difference para'it relative. N'oublions pas
que Ie futur quartier Latin fourmille de
ma'itres et d'etudiants qui, hurs du latin des
,exercices, parlent des langues souvenl COf

rompucs en sabi,r. On ne fait glJere la dis
tinction entre les origines. La « nation an
g/aise» de l'Universtte oomprend, sans que
nul s'en etonne, les Ecossais, les Flamands
et Ies Allemands.

Des que se forment les noms patrony
migues, l'usage parisien donne ou accepte
une forme de la langue d'oi] pour les noms
venus d'ailleurs. Lcs Italiens du XIII" siecle
inaugurent la pratiquc. Les banquiers Al
bizzo et Musciatto Guidi dei Franzesi sont
Biche et Mouche - on dit meme « Sire
Mouchet». Au siecle suivant, Burlamacchi
est Bourlamat, Rapondi signe Raponde.
L'exemple donne par les Lombards est
suivi par les Bavarois venus dans l'entou
rage de la reine Isabeau. nen sera de meme
pour Birague, Mazarin, Bemin, Lully et
bien d'autres. N'entendons pas par 13 que
Mazarin ne soit pas tenu par les Parisiens
pour etranger, mais ses neveux et nieces ne
Ie seront pas plus que les Gondi.

Voila done une etonnante ville, fruit de
[a geographie autant que de (a volonte po
Iitiquc, et faite par la France entiere pour
l'usage de la France entiere. Au X1rr< siecle,
les jeux sont faits. •

NOTE
1. A I" stllte dll IraiLe de Troyes (1420), par lequelle £Oi
d'Ang!elerre devenaill'heritie.r de la couronne de France
ala mon de Ch"rle: VI, Ie fUllir Chatles VII ful contrainl
de se replier avec son aITTll£e all sud de la Loire, oil iI regna
sur la moiLie Slid du paY'. Paris flit rcpris en 1436.

POUR IN SAVOIR PLUS
Ouvrages genernux

• J. Favier, Paris. Deux miUe ans d'hisloire, Paris, Fayard,
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• R. CazelJes,Paris de la fin du riglle de Philippe Auguste
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reed. 1994.
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ExposiUon.« Paris Cl ks Parisiens au temps du Roi-Soleil ",
jlisqu'au 18 janvier 1998, au musee Camavalel,
23 rue dc Sevigne, 75003.

Conference

• Jean Favier donnera une conference, Ie 27 fevrier 1998,
dans Ie cadre des grandc.~ confercnces du Figaro,
sur « Paris, naissance d'une vine d'cxceplion ".
l1tealre des Variel.es, 7 boulevard Montmartre,
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Christophe J affrelot
Chercheur uu CNRS el au Centre d'Clllde~

el de recherche_ inlerni11iollales, Chri'lopllc Jaffrelul
a dirigl: un ollvrugt..: t:OIh:<.:lj( sur L '{/Uk rUlllemporaint'
De /95UO I/OSjOW" (Fayard. 199(1).

II est ,'auleur uc:s Nat;onaH,/c> hill(/ulI-' (Presses
(Ie Sciences Po, 19<)). On iI pu lire dans L "HmOire
«La revaJ)che politi,!uc des parias .) (entreliell, n° 2(4).

. cr. lexique, p. 67.

c cinquantenairc de I'independance
que nnde celebre ccUe annee pre

cede de peu une aUlre commemoration
pl~s douloureuse : ceUe de I'assassinal de
Gandhi, Ie 30 janvier 1948, aDelhi. Lors
qu'il sejournait dans la capilale indienne,
Ie mahatma* s'installait d'habitude dans
un quarlier d'inlouchables* bhangis (vi
dangeurs); mais, cetle fois, it ctait des
cendu a Birla House, chez Ie grand
homme d'affaires indien G. D. Birla, son
bailleur de fonds attitre. C'est la que Na
thuram Godse tira sur lui about porlant
au moment ou iI s'appretait a tenir sa
seance de priere publique guolidienne.

Ci-desSIIS : Nalhurfln/ Godse (d gauche),
/'assassin tU Gandhi, el Narayan .,,"pli! (ii droiti!),
/e un-eau du complot, fH!" avanl /i!IIr pendaisoll,
Ie 15 norembri! 1949. Its Si! rendiri!III au gibel
allee, a la rna;,., lllle carte. de !'!nde
d'avanlla partition 1'1 rm drapi!au ~re (cou/eur
de I'hi"douistlle), ell cl.anlDnl : " Au mOlDenl

de mourir, nODS le saluons divine mere·patrie ! »

l'agtl di! droili!: Ga"dlli i!n 1931 (c/. Corbis/&ttman/
PPCM et Camern Press/lmapnss).

restccs largement insensibles au message
de Gandhi: Ie Maharashtra (province de
I'Ouesl de I'lnde dont Bombay est la capi
tale), d'ou vient Natlmram Godse, el Ie
Bcngale, d'ou Suhash Chandra Bose, elu
president du Congrcs* en 1939, n'hesita
pas a rejoindre I'Allemagne nazie pour IUl
ter contre les Britanniques. La parole de

lions et de lenteurs? Sans doute d'abord
parcc que ces documents temoignenl du
laxisme des autorites, qui auraient facile
ment pu dejouer Ie complot. Ensujte, paree
que Ie meurtre de Gandhi, Ie pere de la na
tion indienne et ]'apotre de la non-violenc
(ef. encadl'li, p. 68) etait difficjle aenvisager
pour de nombreux Indicns, d'autant qu'il
fut commis par un hindou.

A !'inslar de Rabin, en Is.rael, et de Ban
daranaikc, a CeyJan - pour ne citer
qu'eux -, Gandhi fut en etlet victime d'un
mcmbre de sa propre communaute,
convaincu de la traitrise du mahatma en
vers les siens : sa mort confirme que .\'fnde
ne lui a pas ele acquise dans son entier, ni
jusqu'au bOllt. Deux grandcs regions sont

L ------:lI

uu

Le mahatma deeeda sur Ie coup, a I'age
de soixanle-dix-neuf ans. Ses proches sou
ligneront qu'il s'etait cffondre avec Ie nom
de Ram" (Ie dieu avatar* de Vishnou*) sur
les levres, comme il l'avait toujours sml
haite, el y verront un signe d'eleclion di
vine. Mais Godse certifiera que sa victime
n'avait emis qu'un simple rale. Que ce pe
tit point d'histoire ait ele au centre d'une
veritable controverse tcmoigne de I'inten
sile des debats suscites par cet assassinat.

Pourtant, I'evenement a longtemps ete
refoule 11 I'arriere-plan de la memoire in
dienne, lout camme, en un sens, Ie person
nage de Gandhi lui-meme - au point que
Ie film qui port~ son nom fut une produc
tion etrangere ! S'agissant de son assassi
nat, ce n'est qu'a partir de la fin des annees
1960, apres la liberation anticipee de cer
tains compJices du meurtrier, qu'en reac
lion a leurs revelations une commission
d'enquete fut nommce, dont Ie rapport
constitue une mine d'informalions l . Quant
ala deposition de Nathuram Godse lars de
son proees, elle n'a ete publiee en anglais
qu'en 1989, apres que Ie gouvernemcnt eut
vainement tente de l'interdire (ef Pour en
savoirplus, p. 69). Pourquoi tant de precau-
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L·a •• assinal de Gandh

L'ASSASSINAT DE GANDHI
Gandhi a en outre visiblement moins porte
apres la partition de la colonie britannique
entre I'Jnde etle Pakistan musulman, par
tage qui accompagna l'independance, Ie 15
aout19472. Les quelque 5 millions de rMu
gies hindous (sur 10 millions environ en
1947-1948) qui fuirent Ie Pakistan reprou
verent f]1eme ouvertement]a bienveillancc:
du mahatma envers cet Etat et les musul
mans en general. Les nationalistes hindous
partageaient bien sur leurs sentiments. Le
crime du 30 janvier 1948 se situe done a
l'intersection d'un temps long, cetui
d'une culture politique «maharash
trienne» qui a toujours rejete la non
violence de Gandhi, et d'un temps
court, celui de la partition.

En 1946 et 1947, alars que ta
marchc de l'lnde vers I'indepen
dance s'accelerait, Gandhi se
souciait en effet mains de cette
victoire que de lutter contre les
violences entre hindous* et
musulmans et contre une divi-
sion du pays qui ruinerait ses
efforts pour unir les commu
nautes religieuses. Le 16 aout
1946. Muhammad Ali Jinnah,
Ie chef de la Ligue musulmane,
avait appele ses coreligion
naires arevendiquer dans la rue
la creation du Pakistan. Ce « Di-
rect Action Day» degenera en
emeutes antihindoues dans plu
sieurs endroits, en particulier aCal
cutta et a Noakhali. un district du
Bengale ou les musulmans etaient
majoritaires. Ces evenements amene-
rent Gandhi adouter de la pertinence
de la non-violence comme methode po
litique. II y vit une epreuve personnelle, un
defi, et se rendit a Noakhali en octobre
1946. En mars 1947, il passa au Bihar, ou les
hindous exen;aient des represailles contre
les musulmans, minoritaires dans cette pro
vince. De nouvelles violences, a Calcutta
cette fois, Ie rappelerent ensuite au Ben
gale. Dans chaque circonstance, il parvint a
retablir Ie calme en recourant, au besoin, a
la greve de la faim, une violence qu'il s'in
fligeait alui-meme pour convaincre les bel
ligerants de rendre les armes.

En septembre 1947, repartant pour Ie
Punjab, coupe en deux par la partition et a
son tour victime de violences entre commu
nautes, il d&ida de s'arreter a Delhi en proie
ades troubles graves. La population de la ca
pitaJe indienne avait double acause de I'af
fluxd'hindous qui fuyaient Ie Punjab. Ces re-

\

fugies s'attaquaient parfois aux musulmans
qui habitaient la ville, ou bien occupaient les
maisons de ceux qui etaient partis ou encore
elisaient domicile dans les mosquees. Le
mahatma entreprit de tenir des seances quo
tidiennes de prieres collectives ou il appela
regulierement les refugies a retoumer chez
eux pour retablir ('harrnonie intercommu
nautaire. L'assistance etait souvent clairse
mee et bien des refugies protesterent que re
toumer au Punjab serait suicidaire.

Leurs manifestations ne detournerent
pas Gandhi de ses convictions, comme

en temoigne sa derniere action pu
blique : Ie 12 janvier 1948, il com
men~a une greve de la faim desti-
nee afa ire pression d'une part sur
les hindous et les musulmans de
Delhi pour qu'ils mettent un
terme <lUX troubles, d'autre part
sur Ie gouvernement de l'Inde
afin qu'il menage Ie Pakistan.

Les relations entre les deux pays
s'etaient en effet tres vite degra
dees, du fait des violences de la

partition, mais aussi parce que Ie
Pakistan revendiquait Ie Cache
mire, province a majorite musul
ma ne, alors que Ie maharajah hin
dou de cet Etat princier avait opte
pour l'Inde. It en avait resulte
la premiere guerre indo-pakista
naise, declenchee en oClObre
1947. Delhi, qui devait retroce
der au Pakistan une part des
avoirs de la Reserve Bank ofln-
dia, avait alars decide de geler
ce transfert de fonds, mesure

qui avait done amene Gandhi a
entreprendre sa demiere greve

de fa faim. Le Premier ministre in
dien, Nehru, ceda devant ce geste : it

accepta de retroceder au Pakistan les 550
millions de roupies qui lui revenaient. Le
mahatma vouJait aussi que les hindous et
ks musulmans de Delhi signent un plan de
paix aux termes duquel, entre autres
choses, les mosquees de la ville seraient
rendues au culte. Des notables locaux pa
rapherent ce document Ie 18 janvier, et
Gandhi recommen~a as'alimenter.

(

Celie greve de fa faim fut al'origine du
complot qui devait mettre fin ases .lourS.
Nathuram Godse et ses acolytes deciderent



en elfet d'attenter asa vie des I'annonce du
jeuJile - avant meme d'en connaitre les re
sultats. En 1948, Godse avait trente-huit
ans. II etait ne au Mahara<;htra, dans une fa
mille brahmane* de caste~ cbitpavan". Son
pere etait un employe des postes, ce qui Ie
situait dans la c1asse moyenne inferieure.
Nathuram ayant en partie rate ses etudes, il
dut, lui, se rabattre sur des metiers ma
nuels, generalement meprises par les brah
manes. Son milieu d'origine etait tradition
nellement hostile aGandhi: les membres
de la classe moyenne redoutaient !'entree
des masses sur fa scene publique alaquelle
Ie mahatma presidait - a [Oltioli lorsque
leur situation professionnelle etait pre
caire, comme celie de Godse.

Plus profondement, les brahmanes chit
pavan, qui avaient servi depuis Ie XVII'

siecle comme generaux de shivaji* dans la

MER
D'OMAN

DEPLACEMENTS DE POPULATIONS

Hindous

Musulmons

Partie du Cachemire
saus administration du Pakistan
depuis 1949

Ligne de cessez-Ie-feu

I.e 15 ao,~t 1947, I'i"diperula"ce de {'1"de
s'a£compagqe de fa seu,uion dll PakistDlI muslllma".
Dix "UlUol/S de perso"nes lTaverselll ks frontJeres
de part el d'aulTe en 1947-1948, doni huit milliol/S
au Pu'liab el WI mllIio" au Benga/e.

province du Maharashtra, entretenaient
depuis longtemps une ethique martiale, un
goilt pour la chose politique et un fort prc
juge antimusulman qui s'accommodait mal
des principes de non-violence. Cet heritage
explique en partie !'opposition d€claree de

Syn'bc .. e

I'un d'enlre eux, Bal Gangadhar Tilak, un
dirigeant du Congres, aux initintives de
Gandhi: selon lui, Ie recours a la violence
etait pleinement legitime dans la lutte
contre les Britanniques. Plus generale
ment, son usage en politique etait valide
par des textes religieux comme la Bhagavad
Gita", un long poeme enchasse dans I'epo
pee du Mahabharata* : alors que Gandhi
en donnait une interpretation quietiste, Ti
lak soutint, dans un ouvrage de 1915, The
Gila Rahasya (Le Sectet. de!£l Gila), que la
violence y est presentee comme un devoir
sacre lorsqu'il s'agit de debarrasser la terre
des forces hostiles au Dhanna* (l'ordre so
cio-cosmique) '- cette logique s'appli
quant ala siruation de I'Inde coloniale. Le
« tilakisme» survecut ason auteur, mort en
1920, et contribua a limiter I'influence de
Gandhi au Maharashtra.

CHI N I

GOLFE
DU BENGALE

400 Km

Par la suite, !'un des hcritiers de Tilak,
V. D. Savarkar, brahmane chitpavan lui
aussi, anima des societes . ecretes avoca
tion terroriste au Maharashtm, puis en An
g1eterre, faisant a,insi pre Ive d>un miJitan
tisme plus radical que celui de son maitre.
En 1923, dans Hindutva (Who is a Hindu ?),
il presentait la ctllturc hindoue comme re
sumant I'idcntite indiennc et appelait les
minorites -Ies musllhnans surtout -a re
fouler dans la sphere privee les manifesta
tions de leur foi pour preter publiquement
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allegcance aux symboles hindous. Arrete
c111909, Savarkar avait ete condarnne au
bagne aperp€tuite, avant d'ctre ramene en
residence surveillee aRalnagi6, une ville
de la cote rnaharashtrienne, ou Godse fit sa
connaissance en 1929 ala faveur d'une mu
tation de SOn pere.

Fascin€ par un homme qui etait volon
tiers venere comme un martyr et un heros
au Maharashtra, Godse semble lui avoir
servi de sccretaire particulier, jusqu'a ce
que son pere rut anouveau mute, en 1931.
II s'installa alors comme tail1eur aPoona,
la ville dont les chitpavan avaient fait une
capitale politique au XVlIlC siecle ; mais ij

n'oublia pas l'enseignement de Savarkar.
En 1937, celui-ci beneficia d'une remise
de peine et devint aussitot president du
parti nationaliste hindou, la Hindu Maha
sabha, dont I'audience resta faible, mais
qui permit a Nathuram Godse d'entrer
dans ]'action politique : il y occupa des res
ponsabilites locales aPoona.

En 1941, Godse rencontra un militant
du parti, Narayan Apte, qui devait devenir
Ie cerveau du complot contre Gandhi.
Brahmane chitpavan comme lui, Apte
etait alors enseignant, mais deux ans plus
tard i'l entra au service de I'administration
britannique comme agent recruteur pour
grossir les rangs de l'armce en lutte contre
les puissances de I'Axe. Ce choix etait
conforme au vceu de Savarkar qui, tout au
long de la Seconde Guerre mondiale, ap
peJa les hindous a s'enroler pour ap
prendre I'art militaire en vue, notamment,
de mieux resister aux « separatistes musul
mans ». A partir de 1944, les deux hommes
collaborerent au lancement d'un quotidien
,en partie finance par Savarkar, Agrani
(litteralement « Ie precurseur»). Godse,
comme redacteur en chef, et Apte, comme
directeur de la publication, purent y expri
mer avec violence leur hostilite a toute
idee de partition (la « vivisection de!£l Mere
bule» selon les termes propres aux natio
nalistes hindous) et y attaquer la moindre
concession accordee aux musulmans.

Radicalisant davantage leurs positions a
1a suite de la partition, Godse et Apte echa
fauderent alors un plan pour eliminer les
membres de l'Asscmblee constituante du
Pakistan - sans toutefois lui donner suite.
I1s quitterent ainsi en partie la sphere de la
politique publique pour celie de !'action
clandestine. I1s rec;urent cependant Ie sou
tien d'un autre membre de la Hilulu Maha
sabha, V. Karkare, Ie proprietaire quasi
ment analphabete d'un petit hotel, qui
s'attachait aaider les refugies hindous au
Maharashtra. lis firent aussi la rencontre
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Musulmuns Juyant Dlilhi I
pour Iii Pak;.ftan, en septembrli 1947.

us victimes dli violeilclis
inler-communau'a;rlis s'~tailinljusqll 'alors

refugi~lis dans la Grande Mosquee
de la capitalli indien"li. Elles se Imuverlint

conlra;ntliS de la qU;lkr larsque clille·ci
fill II son laur menade par des natianalisles

IJindau.f (d. Corbis/Bclhllall/PPCM).

LEXIQUE
AMIMIA: litleralernent, « absence de Msir
do tller » ; la non-violence dans la langue
de Gandhi.

AVATAR I « deseente » de Dieu, singulierement
de Visbnou, pour retablir Ie Dharma.

BHAOAVAD -.TA : Le Chant du Bienheureux
Seigneur, partie la plus celebre du
Mahabharala.
allAHMANl : la caste la plus pure, done la plus
eIevee de la societe hindoue.

CASTlI ['unite de base de la societe indienne ;
elle se definil par son degre de PUrele riluelle
- indissociable d'une fonclion socio
economique - et l'endogamie.

CNlnoAVAN I la plus influente des sous-castes
brahmanes du Maharashtra i't I'epoque
coloniale.

CON"" (PAlm DUI : mOllvement fonde en 1885
pour animer la lutte nalionaliste. Le Congres
etait traditionnellement Ie parti d'une certaine
intelligentsia; Gandhi lui donna une
dimension populaire.

DHARMA .I'une des prineipales notions
de I'hindouisme. dcsignant I'ordre socio
eosmique.

"INDOUIIMI, religion qui, fondee sur une
myriade d'ordres et de sectes, oceupe la
premiere place en Inde (avec 83 % d'adeptes
au.iourd'hui).

IN'OUCIIAau I membre d'un groupe S0Cial
occupant Ie pole oppose de cclui
des hrahmanes dans Ie systeme des casles
en raison de son impurete et des fonetions
socio-eeonomiques qui lui sont assignees.

MAIIAaIIAIIA'A I rune des deux grandes
cpopees brahmaniques avec Ie Ramayana.
MAHA'MA: litll;:ralement, « grande ame >' ; tilre
donne acertains maitres spirituels.

RAM. un des avatars de Vishnou elk heros du
long pocme epique Ramayana oil il est dceril
comme I'honulle (et en parliculier Ie roi) ideal.

UlHTRIYA IWAYAMlIVAK lANG" (UI] •

lilteralcment. « association des voJontaires
nationaux» ; mouvemcnt nationaliste hindou
fonde en 1925 au M<lharashtra.

• NIYAlII ehd de gllerre du Maharashtra qui
au XVII' siecle lulta eontre I'Empire moghol el
les sultans de la region.

VI.NNOU. uu des dieux dl: la trinite
brahmanique (;wee Brahma et Shiva)
qui a pour mission de preselver la creation.

de Madanlal Pahwa, un Punjabi de vingt
ans, qui venait d'apprendre amanier des
grenades au sein de l'al1l1ee britannique et
qui devint I'artificier du groupe. Quant au
foumisseur d'annes, ce serait Badge, un'
contrebandier ala petite semaine.

Gandhi, en entreprenant, comme on I'a
VU, une greve de la faim en janvier 1948,
fournit au groupe une cible parfaite. II etait
plus que jamais accuse dans Hindu Rashtra
(<< la mation hindoue »), Ie quotidien qui

avait succed€ aAgmni, de mener une poli
tique d'"appeasemenl» envers Ie Pakistan
et de priver les hindous de leur capacite de
reaction, de leur bter toute virilite. Dans
I'imaginaire nationaliste hindou, large
ment herite des stereotypes britanniqucs,
l'hindou, effemine - symbolise par Ie ma
hatma -, devait s'efforcer de recouvrer sa
vigueur face au musulman dont la force
physique etait exageree et que l'on decri
vait en outre volontiers comme assoiffe de
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sang, par reference ason regime carne (par
contraste avec Ie vegetarisme des brah
manes) et asa pratique du sacrifice animal.

Apte et, a un moindre degre, Godse,
elaborerent un plan selon lequel leurs
trois campi ices et Gopal Godse (un frere
de Nathuram) !anceraient chacun une
grenade contre Gandhi, au moment de sa
priere publique, Ie 20 janvier - ce qui au
rait pu causer la mort de dizaines, voire de
centaines de disciples. Mais l'amateu-



- -

Synf!be,.~ '

I:APOTRE DE LA NON·VIOLENCE

Gandlli prona tollte sa I'ie la non-I'iolence comme methode politiqlle,
et mOllrut persllUde de sQn echec. Pourtant, ~'a1U' son charisme, I'lnde aurait-elle
combattll por.r son inde"endance al'ec la memefeneur?

Peu de choses semblent avoir predispose
Gandhi ala carriere politique de mahatma
(<< grande lime,,) qui fut pou,rtant la sienne.
Mohandas Karamehand Gandhi est ne
dans une famille de caste marchande
mais son pere etait Ie Premier ministre

d'un petit Etat princier du Gujarat,
dans l'Ouest de l'lnde. Lui-mcme fit des
etudes de droit al'issue desquelles
il s'installa d'abord comme avocat aBombay,
puis. se revelant pietre orateur, s'expatria
en Afrique du Sud pour y plaider
la cause de compatriotes qui y vivaient
nombreux.
Sandhi decida Iii de lutter contre Ie racisme
dont il cut it souffrir pcrsonnellemcnt.
II elabora alms la doctrine
de la non-violence, inspiree autant
de l'ahimsa* (litteralement « absence
de desir de tuer ,.) des religions de I'Inde
que des preceptes chrctiens qui l'avaienl
beaucoup int1uence.
C'est ce qui l'amena it user de la greve de
la faim pour faire ceder ceux qui lui
resistaient en se faisant violencc alui-memc
plutot qu'en combattant autrui-
chantage qui n'esl ccpendant, aJ'{~vidence,

pas exempt d'une ccrtaine violence
symbolique cxercec sur autrui. En Afrique
du Sud. Gandhi anima surtout des
campagnes d'agitation pacifique (violation
de lois iniques, arrestatiol1s volontaires...)
qui permirent aux Indiens - veritables
citoyens de seconde zone dans Ie regime
d'apartheid - d'obtenir des concessions
de la part des uutorites.
Rcvenu en 1914, il se mobilisa, apartir
dc 1919, contre la prorogat'ion des lois
d'cxception instaurees durant la Premiere
Guerre mondiale : ce fut la premiere
campagne nationale de non-cooperation
qu'il suspendit cn 1922,11 la suite de
violences anli-Britanniques. Entre-temps,
celui qu'on appelait desormais Ie mahatma
ctait devenu, en 1920, Ie chef du parti
du Congre:. qu'il entreprit de restructure I'

en Ie dotant notamment d'un organe
executif et de branches regionales dont
Ie domaine coIncidait avec les zones

lingllistiques.

risme de l'equipe fit echouer Ie projet : I
non seulement ses deplacements furent
peu discrets, mais encore les conjures at·
tendirent Ie dernier moment pour tester
leurs armes, qui s'avererent en partie def.i·
cientes. Surtout, la defaillance de Badge,
qui abandonna Son poste au dewier mo
ment, leur fut fatale. Pahwa ful arrete,
mais les autres membres du groupe par
vinrent a s'enfuir. Nathuram Godse de
cida alors d'agir seu!. Apte et Karkare l'as-

Gandhi n'ctait neanmoins pas un homme
dc parti (iJ n'occllpa d'ailleurs qll'une
fois la prcsidence du Congres, en 1924) ;
iI ne considerait pas I'action politiquc
comme la plus imporrantc.
11 aspirait, au-dela, « ii changer les caurs ».

La reforme sociaIe ctait, selon lui,
I'une dcs clcs de la veritable indcpendance.
Ses positions contre I'exploitation des
paysans ou des ouvriers ct contrc I'intouchabilite
en decoulaicnt. Elles n'elaicnt toutefois
pas sans ambigUlle ear Ie mahalma
refusait les conllils sociaux, fossoyeurs
de I'unite nationale, ct s'accommodait d'un
systeme des castes « assaini » dans IequeJ
il voyait un gage d'harmonie socia Ie.
Gandhi oceupa anouveau Ie devant
de la scene politiquc au debut dcs annecs
1930, avec Ie mouvement dc desobeissance
civile. Cclui-ci fut inaugure par Ie
« Salt Satyagraha » (la « marche du scI») :
au terme d'une marche de vingt-six jours,
Ie mahatma et ses partisans defierent
Ie monopole gOllvernemental en ramassant
et en vendant du sel. Ce geste symboliquc
marqua les debuts d'une nouvellc
mobilisation de masse qui ebranla l'Empire
brilannique.
La derniere grande campagne organiscc
par Gandhi, Ie mouvement « Quit India»
de 1942, en faveur de l'indcpendance,
ne respecta pas longtemps les canons
de la non-violence. car Gandhi
et ses lieutenants, aussitot emprisonnes
ne furent pas cn mesure de contr61er
les entorscs ala doctrine, notamment
au Bengale et it la frontiere du Nepal ou
dc jeunes nationalistes menaient
une veritable guerilla.
Enfin, les troubles qui accompagncrent
la partition, en 1947, persuadercnt Gandhi
qu'i1 avail en grande partie failli 11 sa mission.
Que !'lnde ne se soil pas emancipee
du joug colonial grace ala seule methode
gandhienne fait peu de doute ; en revanche,
le mouvemenl de liberation nationale
n'aurait sans doule jamais acquis
une telle ampleur sans Ie charisme
dc Gandhi el Ie pOtlvoir de mobilisation
de son discours. Ch. J.

sisterent neanmoins dans son entreprise.
II s'entraina au tir, un art qu'it ignorait jus
qu'alors, puis revint aDelhi avec scs deux
compliees, Le 30 janvier, alors que Gandhi
s'appretait a tenir sa seance de priere pu
blique quotidienne aBirla House, iJ tira
trois balles, puis se laissa arreter.

L'assassinat du mahatma HC fut pas Ie
fait <J'un fnti. Nathuram Godse e! son
groupe sont les heritiers d'une tradition
politique alliant eulte de la violence et na-
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tionalisme. En outre, la decision de tuer
Gandhi a ete rationneJlement expliquee
par Ie meurtrier, dans la longue plaidoirie
qu'i! pronoo~a lars de son proces : Ie ma
hatma ne devait pas continuer avivre en
raison des pressions qu'il avait Ie pouvo'r
d\:xercer sur Ie gouvcrnemenl de l'Inde et
dont temoignait I'affaire des 550 millions
,de roupies versees all Pakistan. Comment
eviter la mantee en puissance de ce nouvel
Etat, I'ennemi numero lIll de nnde, si
Gandhi obligeait New Delhi a lui faire
sans cesse des concessions? La demons
tration du meurtrier pantt d'ailleurs 10
gique a bien des Indiens. L'uo des juges
qui prononc;erent 1a condamnation amort
considera, dans ses memoires, que si I'au
ditoire en avait eu la possihilite, j.1 aurail
acquitte I'accuse. U ne telle appredat'ion
est peut-clre excessive, mais die n'est pas
gratuile.

MC:IlNDE ))

Comment ell effet ne pas se poser,
eomme A. Nandy (ef Pour en ~'avoir plus,
p. 69), 1a question que Godse a resolue a
sa fa<;on : celie de la place de Gandhi dans
nnde d'apres 1947 ? Les incroyables len
teurs de la police entre 11: 20 janvier, date
de l'afTes-tation de Madanlal Pahwa, et le
30 janvier, ne peuvent-eHes s'expliquer
par Ie moindre prix accorde alors a1a vie
du mahatma? La commission d'enquete a
bien monlre que les renseignements four
nis par Pahwa auraient dO permettre a [a
police d'agir plus vite, si elle avait pris sa
tache it creur. Bien des hommes politiques
de I'lnde nouvelle paraissenf. avoir eux
memes souhaite s'affranchir de la tuteHe
de Gandhi. Pa~cl, Ie viee Premier ministre
« aspirait souvent ace que Ie mahatma Ie
laisse Iranquille, suTtoul apropos des dos
siers 011 leu.r.\' vues divergeaiellt comidera
blemetll, comme celtti de.~ relations en.tre
hindous el musulmans... ", ccrit Susanne
Hoeber Rudolph dans son etude coosa"
cree aux « ·Iieutenants » du mahatma (ef
Pour en savoir plus, p. 69).

Gandhi lui-meme semble avoil' appele
1a mort de ses vreux. En mai 1947, dejtl, iI
avait declare ne plus aspirer tl vivre jusqu'a
cent vingt-cinq ans, camme i\ en avait emis
Ie souhait dans Ie passe. Quelques mois
plus tard, fin de(;cmbre, i1 ecrivit alin ami
qu'il elait pret amourir. Apres I'attentat
manque du 20 janvier, il avait refuse que
les personnes assistant a ses prieres pu
blil1lues fussent fouiJIees. Ce dcsir mor
bide, ou du moins cette resignation, s'ex
pliquent d'abord par les drames de 1a
partition, qui temoignaient des limites de
la politique de non-violence, et dont
Gandhi avait retire un profond sentiment
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d'6chec. Cette volante d'en fmir proveflait
aussi de ce que Ie mahatma ne trouvait
pills sa place dans I'lnde d'e 1947. n ecri
vaH d'ailleurs quelques semaines avant sa
mort: « Je sais qu 'auiourd'hui j'ilrite tout le
monde. Comment puis-ie CJ'oire que j'ai seul
raison et que lOuS les autres ont IO/t ?Ce qui
me contmrie ie plus c'est que res gens me de
~oivenl. Its devraient me dire franchement
queie .W/is vieLlX, que je ne sers plus ir rien, et
que je ne devrais pas me mettre en travers de
lew' chemin. S'its me desavouaient ainsi 01-1

vertement, je lIe serais pas peine le moins au
mande. »

Ci-dessus: Gandhi en compagnie de Nehru,
it Bombay, en 1946. /Irdenl (Jefenseur d'l/n Etat
,~eculier, cel,,;..d appara;.~.fail co",nle lefapori
d" mahatma po"r dlriger/'Inde indeperuJanle.
11/,,1 stlcceda des 1947 (cl. Corbis/Beltma.n/PPC/'d).

Neanmoins, Ie mahatma fut pleure
par tous. Nathuram Godse lui-meme ne
cessa - dans sa plaid'oirie ou dans ses
lettres adress~esaj'un des fils de Gandhi
de manifester du respect asa vietime pour

son combat contre les Britanniques ; mais it
n'en justifiait pas moins son crime, A
l'heure des hommages funebres, Nehru
prononc;a J'un de ses discollrs !es plus
poignants : « La lumiere de nos vies s'est
eteinte, » Son gouvernement orchestra une
severe repression eontre les mi'lieux natio
nalistes hindous. La justice condamna
Godse et Apte ala pendaison, et leurs com
plices ala reclusion aperpetuitc, En outre,
Ie pouvoir executjf fit arreter environ vingt
mille militants du Rashtriya Swayamsevak
Sangh* un mouvement nationaliste hin
dou, fonde au Maharashtra, auquel Ie

Jl)eurtrier avait appartenu et qui fut alors
dissous. Du reste, Ie mouvemcnt nationa
,Iiste hi'odou dans son ensemble fut particu
Iierement touche au Maharashtra : afan
nonce du meurtre de Gandhi" nombre de
brahmanes furent pris a partie, voire
molestes, signe que Godse etait bien perc;u
comme Ie represen'tant d'un milieu social et
culturel considere comme coupable.

L'lnde independante faisail done pro
fession d'honorer Gandhi, aI'exception no-
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table du dirigeant intouchable B. R. Am
bedkar qui avait toujours denonce son
conservatisme social et Ie patemalisme le
nifiaot de son action en faveur des intou
chables. Mais el1e trahissait volontiers sa
pensee. C'est ainsi que I'Assemblee consti
tuante qui siegea jusqu'en 1950 ignora son
souci de developper \'artisanat et de pro
mouvoir Ie village dans un cadre politique
decentralise. Car Nehru privilegiait une
modernisation rapide du pays, qui passait
par !'essor de I'industrie lourde.

Aujourd'hui encore, si la plupart des
partis politiques indiens continuent a se
reclamer de Gandhi, ils en ont oublie les
preceptes. Ses descendants se sont
d'allIeurs indignes de n'avoir pas meme
ete invites aux ceremonies officielJcs qui
ont marque Ie cinquantenaire de l'inde
pendanee, en aout 1997. Tout se passe
comme si Ie regne du mahatma n'avait ete
qu'Ulne parenthese. Et celle-ci semble
s'etre d'autant plus vite refermee que 1a
magistrature morale qU'exerc;ait Gandhi
Hail trap lourde aporter pour Ie pays. Son
rayonnement a ete indispensable ala mo
bilisation des masses conlre les Britan
niques, mais la decolonisation a change les
regles du jeu politique. •

NOTIS
I. Report of the Commission of""Iury into
the Conspiracy /0 Murder Maha/ma Gandhi, New Delhi,
Government of India, 1966,

2. ell. Delsol, « Pakistan; la guerre des religions »,

L 'Hu101re n" 214, pp. 11-13.

POUR IN SAVOIR PLUS
Eo rnlDe;ai.:

• E, Erikson, La Verite de Gandhi. Les oriKines
t4: non-VIOlence, Paris, Flammorion, 1974.

• Gandhi, AUiobiographie Oil Mes experiences de venll!,
Paris, PUF, 1950.

• Ch. JaffrelOl (s.d.), L'Inl1e contemporaine. De 1950
Ii llosjow'S, Paris, Fayard, 1996; us Na/ionalisles
"indolls, Paris_ Presses de Sciences Po, 1993.

• 'A. Nandy, « Rcnconlre ullime; 1a dimension polilique
de l'assassinal de Gandhi", dans R. Lardinois (s.d.),
MirOlr de /'Inde, Paris, Editions de la Maison
dcs sdences de I'homme, 1988.

En 30glais:

".I. Brown, Gandhi, Prisollerof Hope, Delhi, Oxford
University Pre.s, 1990.

• G. Godse, Gandhi)s's Murder and after, New Delhi,
Su!)'a Prakashan, 1989,

• S. Hoeucr-Rudolph, «Gandhi's Lieutenanls
Varieties of Followership", dans P. F. Power (s.d).
The Meanings of Gandhi, Honolulu, The University
Press of Hawai, 1971.

• M, Malgonkar, The Men who lulled Garm/ll,
Orient Paperback, 1981.

« I.'Hisloire» 3 publie:

• J. Dupuis, " I.e systeme des castes en lode", n' 81,
pp.26-35.

• Cl. LUlaud,« 1947: Ie partage de l'lnde", 0' 103,
pp,20-29.



Synl'hcSlC ,
MAGIE E1 RAISON D'ETAT •

•
PariS I avr1l 1679 : Louis XIV cree la. cha.mbre de )Ar
sen. pourt aiter de 1 c( affaire des po' ons}) J scandale
criminel et potit que eclaboussa t de gll,r,es maJaures
de la Cour. Etaberd la favor :te en tit ,e Mma de Mon
tespan. On demantele tout un 1'8aeau d astrolo es at
de magicians. Un episode qui l'evele un aspect peu
connu de a societe' d Ro1-SoleU ~ elors que arisen
scia t· ue semb e tctomphe , devins at so ciers se
dent davantage, lea esprits.

Herve Drevillon
Maitre de conferences ill'univcrsitc
de Paris-I·Panlhcon·Sorbonne. Herve Drevillon
a public: Ure e/ ecrire l'!Ivellir. I. '((stro/agie da.ns
la Pra.nced" Grand Siecle (1610-1715) (Champ Vallon,
1996) et, tout recemmenl, IntroductiOIl aI'ilis/oire
clliturelle de /'AnClell Regime (Sedes, 1997).

La marquise de Montespan, en 1677,
e"toulie de ses qualre p,."miers enJants legilimes.

L'aJJaire des poiso". pmiplla sa disgrlice
aupres de l.o..is XIV (Iableau de Pierrr Miff"ard,

XVl' .iecle, Ver.•ail/es ; c/. Gerard BloIIRMN).

I mcttre au j.our certa.ins liens avec Ie cure
! Nail et Mile de l.2 Grange. Des lors, l'at
I tention de la police et de fa just.ice se porte

I
sur cet obscur milieu d'enchanteurs, d'al-
chimistes et de devins. Sous pret.exte de rea

. liser Ie grand reuvre -Ia transmutation des
met.aux en or et la recherche de la pierre
phi,losophale -, de [aire revivre I'amour
dans Ie cceur d'un amant volage ou de trou
verdes tresors enfouis, ces maitres de l'oc
culte ne pousseraient-ils pas Ie zele jusqu'a
fabriquer des poisons plus redoutables que
les liqueurs de jouvence ? Tous, en effet,
achetcnt librement des substances toxiques
au reputees relies: arsenic, antimoine aux
vert liS vomltives, viperes et crapauds.

Une ". devineres:se» a elle-meme attire
I'attention de Ja police. Imprudemment,
Marie Bosse, lors d'un diner chez Marie Vi
gou reux, I'une de scs consceurs, se serait ex
clamee : « Quel beau metier! Et queUe clien-

:~::::~I~,N'r,S leJe! Ie ne vois chez moi que duchesses,

1
marquises, princes et seigneurs! Encore lrois

. empoisonnemenls et je me relire, Joriune
Jaite .r» C'est plus qu'i! n'en faut pour atti
ser les soup~ons de 13 police qui tcnd un
piege aceHe c;riminelle autoprodamee. La
femme d'un archer du Chate1et, Ie siege de
ia juridiction royale a Paris, se rend chez
« la Bosse» et se plaint d'lIn mari encom
brant. Elk obtient, pour s'en debarrasser,
une fiole de poison qui constitue une
preuve aceablante. Le 4 juillet 1679, la
Bosse est anetce, ainsi que Marie Vigou
reux. Discretes sur leurs propres opera
tions, les deux meurtrieres se montrent, a

I
l'inv.ersc, extremement proLixes sur leurs
complices. Parmi les nombreuses per

'I sonnes mises en cause, I'une surtout attire
l'attention par l'etendue de son activite, le

I
nombre de ses forfaits et son odiellse per
sonnaIite. Catherine Deshayes, femme

K EN.COlrE

Au mois d'aout de la meme annee, Ma
delcine Guenivcau, dile demoiselle de La
Grange, est accusee d'avoir empoisonnc
maitre Faurie, un riche avocat celibatalre
avec; lequel elle vivait en concubinage: il est
mort d'une fa~n suspecte quelques jours
apres avoir secretement epouse la demoi
selle et lui avoir cede sa fortune pat un tres
avantageux contrat de mariage. Les investi
gations policieres permettent tres vite de de
couvr,ir que 1a Grange a un complice, Ie cure
Nail, qui s'l:st fait passer pour maitre Faurie
au cours de la ceremorrie du mariage.

Bientot, I'arrestation de plusieurs « devi
neresses ", egalement empoisonnellses, re
vele les connexions entre leur art et Ie crime.
II ne s'agit plus, cette fois, de rIa monstruo
site exceptionnelle d'une femme denaturee
comme la Brinvilliers, mais d'un verItable
reseau decouvert grace aux investigations
de la police. Des 1678, l'interrogaloire d'uo
groupe de faux-monnayeurs dirige par Ie
chevalier Louis de Vanens permel de I

e 7 av.ril 1679, Louis XlV cree la I fas.cinee par 'les scicnces occultes, Mais, peu
chambre de I'Arsenal, une cour extra~ apeu, eet art de la divination que Primi Vis

ordinaire de justice, pour juger un impres- conli dennit et pratique comme un « amu
sionnant reseau de devins, de sorciers, semenl» se revele SOliS un jour beaucoup
d'empoisonneuses et de faux-monnayeurs. plus inquielant.
Le caractere exceptionnel de cette mesure Entre l676 et 1679, de tcrribles affaiJes
s'explique non seulement par Ie nombre I judiciaires semblent transformer Ie jeu des
des suspects, mais aussi par la gravite du predictions en ecole du crime. Tout c;om
crime. Les « devineresses» mises en cause . mence avcc Ie proces de la m.arquise de
avouent avoir travaille pour Ie compte de I Brinvifliers, decapitee puis bn11ee Ie 17
certaines dames de fa CoUI'. On aurait I juillet 1676, sur la place de Greve, apres
meme tente d'empoisonner Ie roi. Pour Ie I avoir avoue I'empoisonnement de plu
compte de qui? Une puissance etrangere siems personnes, dont Primi Visconti
redoutant l'ardeur belliqueuse de Louis 1 drcsse la liste: « Son pere, lieutenant civil, ses
XIV? Mme de Montespan, la favorite de- freres, Scelll:S et beaux-Jreres, pour heriter de
laissee et jalouse ? De ce qui allait passer aI leurs biens; pour Jaire l'cpreuve du poison,
la posterite sous Ie nom d'« affaire des poi- elle altait dans les hbpilaux,. elle donn.ail des
sons )}, on a surtout retenu cette derniere I biscuils atv: pauvres qu 'e/le rencontrail dans
enigme. Mais par I'importance des reseaux les mes el en Jaisait un massacre. »
mis au jour, cet episode devoile surtout un
aspect inattendu de la societe du Roi-So
leil : alars que semblent triompher l'ordre
c1assique et la raison scientifique, devins,
magiciens et sorciers seduisent toujours les ,
esprits et vivent du commerce de leur art.

Primi Visconti est I'un d'entre eux. Cet 1
aventurier venu d'Italie rencontre un for
midable succes ala Cour, grace asa galante I
reputation de diseur de bonne aventme
mondain. Temoin privilegie des croyanees I
de son temps, il a laisse des Memoires qui,
incidemment, racontent l'affaire des poi. [
sons (cf Pour en savoir plus, p. 74). II nous
servira de guide dans cette tenebreuse af
faire ou superstition et magie ont ete
confrontees a 1a raison d'Etat.

« Des que jeJus aPGlis, au s'elait repandu
Ie blUit du credil que j'avais acquis ala Cour,
je jus, du matin au soir, assiege, poursuivi de
calTosses, de pages, de sttivantej~ d'estafiers
porlettrs de billets", eerit-iY, evoquant son
arrivee en France en 1672. Primi Visconti a
en effel vite conquis Ie milieu de la Cour
par ses predictions. En 1674, il est re~UI par I
la reine Marie-Therese elle-meme, qu'i1
deerit comme fort eurieuse d'astrologie. I
Ses Memoires evoquent une aristocratie
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L'affa re des poisons

L'AFFAIRE DES POISONS
GLOIRE n FORTUNE
D'UNE DEVINERESSE

En 1678, La Fontaine integre
dallS Ie livre VII de $e$ Fables
une piece ;IItituMe « Les Dt!t'ineres$e$».

Par une cruelle il'Onie d" $ort, ce livre
e$t detlii aMme de Montespall :
au moment ou Ie rec"eil est publie,
la/avorite n'e$t pas encore mise
en cause.

«[...) Une femme, iJ Paris,faisalr
[0 pylhonisse ;

0/1 I'allait cor/suller sur cllaque evenement :
Perdail-oll un chiffon, avait-on un ama11l,
UII mari vivant trap, au gre de son epo'lSe,
Vile mere fticheuse, une femme jalol/se,
Chez 10 Del'inel/se all courait
Pour se fuire annoncer ce que I'on desirail.
Son fait cOlisistoit ell adresse :
Quelques termes de l'arl,

beaucoup de hardiesse,
Du hasard que/quefois,

ioU! cela concourait,
ToU! cela bien souvent faifait crier miracle.
Enfin, quoique ignoranle

a vingl el trois carals.
Elle passait pour un oracle.
L 'oracle etail I()gl~ dedans /Ill ga/elas ..
La celte femme emplit sa bourse,
EI, sans avoi,. d'aulre ressource,
Gagne de quoi donner /In rang iJ son man;
Elle aChele WI office, une maimn 1IllSsi.
Voila Ie galetas remp/i
D'une nOllvelle Miesse, aqui toute la ville.
Femmes, jilles, valels,

gros messieurs, lout enfin,
Allail, comlne aUlrefois,

demander son destin:
Le galetas devinl l'anlre de la Sibyl/e,
L 'autre fell'lelle avait aellalande ce lieu.
Celle derniere femme eul beau fain!,

eut beau dire,
"Moi devine .' on se nwque :

Ell ! Messieurs, sais-je lire ?
Ie n 'ai jamais appris

que rna croix de par Dieu. "
PainI de raisofl : fal/ul devinel' et predlre,
Metlre Ii part force bons ducats,
Et gagncr Inalgre sol plus que del/X avocals.
Le meuble etl'equipage aidaient

fort Ii la chose:
Qualre sieges bolteux, /111 f/lanche de halai,
Toul sellta!1 svn sabbal

et so metamorphose,
Quand ceUefemme aura!t dit vrai
Dans une chambre tapissee,
On 01' 'en serall moque: /a vogue elait passee
Au galer.as .. iJ avail Ie credit.
L 'autre femme se l11otfofldit. [...J"

(Jean de La FOl/lail/e,
« us Devilreresses", Fables, IIlI, 15.)

L'HIS'l'OlRE N' 2[6 D.CEMBRE 1997

71



Monvoisin, dite /a Voisin, incarne, a elle
seule, toute l'horreur de cette affaire. Em.
poisonneuse, sorciere, avorteuse, diseuse
de messes noil'es ou tueuse (j'enfants, cette
ancienne accotlcheuse a comrnis res crimes
reputes les plus affreux.

Mais ce catalogue du vice n'aurait pas
autant effraye les enqueteurs si n'y avait pas
figure, en outre., It! crime contre I'Etat. En
et10t, des rumeurs de complot contre Ie rai
circulent. En 1617, -lars de son interroga
toire, la Grange evoque un tel projet, que
l'on crait confirme par un mystcrieux 'billet
decouvert au palais de j,ust1ce, aParis. Cette
lettre, sans signataire ni destinataire, parle
d'une « poudre blanche, que vous voulez
meltre sur La selvielte de qui valis savez »,

et definit, implicitement, cette operation
comme un crime de lese-majeste. II semble
clair, pour lIes enqueteurs, que Ie rai est de
signe a travers ccs propos. C'est pourquoi
I'affaire est confiee a Nicolas de La Reynie,
lieutenant de police de Paris,depuisla crea
tion de cettc charge en 1667: il as.'iumeles
fonctions de policier et de magistrat ins
tructeur dirigeant fenquetc, procedanl aux
arrestations et interrogeant les prisonniers.

Ordinairement, ce type d'affaire crimi
nelle est traite par Ie Chatelet de Paris.
Mais la gravite des crimes devoiles e! l'eten
due des connexions sont tclles que, Ie 7 avril
1679, ia chambre de I'Arsenal est speciale
ment creee pour juger lous les cas lies aces
reseaux. La tache de ce tribunal d'excep
tion est immense: lorsque I'affaire se ter
minera en 1682, les magistrals auront,
apres huit cenl dix seances, inculpe quatre
cent quarante-deux personnes, pranonce
lrois cent dix-neuf decrets de prise de
corps,juge cent quatre accuses dont trente
six auront ete condamnes a mort, quatre
aux galeres, trente-quatre bannis ou mis a
I'amende et trente acquittes.

En instituant la juridiclion de I'Arsenal,
Ie roi a declare desirer que soit rcnllue
« une justice exacle, sans aucune distinction
de personne, de condition ni de sexe». Dc
fait, Ie 22 janvier 1680, !a ChaOlbre dccrcte
la prise de corps contre de prestigieux per
sonnages suspectes d'avoir en recours aux
services des empoisonnenses : la comtesse
de Soissons, 'Ia marquise d'Alluye ou en
core Ie marechal de luxembourg. Assez ra
pidement mis hors de cause, Racine est
mcme soup~onn6 d'avoir assassine sa ,mal
Iresse, Therese On Pare, en ]668. Le 24 jan
vier, la comtesse de Soissons et fa marquise
d'Alluye s'enfuient. Mais Ie marechal de
Luxembourg est embastille ; la princesse de
Tingry et la duchesse de Bouillon (Marie-
Anne Mancini, niece de Mazarin), quant a

clles, sonl cilees a compamitre. Ces figures
importantes de la Com dl:l Roi-Soleil ne
perdent rien de leur morguc aristocratique
lorsqu'eles son I mises en cause, Elles nien I
les accusatiOns avec hauteur et mepris : sc
Ion Prirni Visconti, « Mme de Bouillon, ill
lefTogee par La Reynie si elle avail vu Ie diable
el comment il Ciail fait, repondil: "Qui, je I'ai
Ht el il etait fait comme vou,\'. "»

Mais Ie plus grand coup lie theatre de
cette affaire survient avec la mise en cause
de la favorite du roi, la marquise de Mon
tespan. Marie-Marb'Ucrite Monvoisin, la
fille de la Voisin, peLlH~tre soulagee par la
mort sur Ie biicher d'une mere tyrannique, Ie
22 fevrier 1680, revele en effet a La Reynie
une dimension vcritablement inou;ic de I'af
faire : eUe evoqne d'abord la frequentation
assidue de l'officine de sa mere par Mile des
CEillets, la femmc de chambl"C de MjTIe de
Montespan. Puis elte avouc avoir assiste a
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Ci·dessils : poruail de Cather;"e Desha't~,

dUe la Voisirl. Celie qui sera cOJldomnee
Ii etre briilee "i"e ell 1680 - comme une sordeN! 
incarne iJ elle seille Ie mystere inquiilalll
de I'affaire des poi.mlls (cl., BN).

lies messes noires et ades cOnjurations dites
au pi"OfFt de 'Ia marquise. Cdle-ci aurait aussi
ehcI'chc afaire cmpoisollner Mile de Fon
tanges, qui etait en train de la supplanter
dans Ie cceUI' du roi. Enfin, Marie-Margue
rite Monvoism accuse sa mere d'avoir tente
de faim passer au roi une lettre empoison
nee, peut-etre pour Ie compte dc Mme de
Montespan. Une vague de suspicion s'abat
alors sur la favorite. Le 15 septcmbre 1680,
un bcrger rcconnalt avoir fabrique un
philtre asa demande pour envouter Ie rai.
Le 30 septembre, c'esl une autre empoison
neuse, la Filastrc, qui avouc avoir Iravaille a
l'elaboration de poudres ponr tuer Mlle de
Fontanges. L'enquete pLend alars la tour-



L'affalre de. poJsons

nure de ces affaires d'Etat qui ne souffrent
pas d'etre exposees au pubric.

Or les poisons alimentent la chronique
mondaine et artistique. En 1678, alars que Ie
scandale n'a pas encore pris toute son am
pleur, La Fontaine integre dans Je livre VII
de ses Fables une piece intitulee « Les Devi
neresscs» (cf encadl"(i, p. 71). A partir du 19
novcmbre 1679, sur une suggestion de La
RCYilie. 1l10mas Comeille et Donneau de
Vise proposent au public une comedie inti
tulee La Devineresse ou Les Fauy; EnChante-j
men/so Entre Paris et Versailles, l'atmo
sphere est chargee, selon Ie bon mot de I
Mme de Sevigne dans une lettre du 17 juillet
1676, d'une « hwneur empoisonnante " ou sc
melent [,ironie des sceptiques et la psychose
de !'assassinat.

AlISSi, Ie 30 septembre 1680, Ie
rai suspend-il les activites de la
chambre de I'Arsenal. En de
cembre, sur son crdre, certains
"faits palticufiers» concernant pre
cisement la favorite sont souSlraits
de la procedure. Louvois, Ie secn~

taire d'Etat a fa Guerre, suit de pres
I'enquere menee par La Reynie. Le
18 novembre 1680, il assiste persan
nellement a la confrontation entre
MIle des CEillets et ses accusateurs.
Finalement, contrairement aux I

vceuxexprimes par Ie souverain au
debut de II'affaire, la justice ne sera
pas rendue - au moins pour ce qui
concerne Mme de Montespan.

Lc controleUF general des Fi
nances, Colbert, s'interesse, lui
aussi, aux evencments. II intervient
spectaculairement en redigcant, en
fevrier 1681, un memoire contre les
faits calomnieux imputes a Mme de Mon
tespan, demontrant l'innocence de la favo
rite. Apres avoir pris conseil aupres du ce
U:bre avocat Duplessis, it demonlre les
failles de la procedure. Selon lui, la nature
meme du crime - les sortileges, la divina
tion, les messes noires, l'empoisonnement
- est inccrtaine. Dans ce domaine, ecrit-il,
Ie mystere et Ie secret alimenlent de nom
breux fantasmes. La personnalite des accu
ses comme des accusateurs est elle-meme
une source de doute : comment croire aux
denonciations de charlatans, de magicien.s
qui pretendent voir Ie diable et predirc
I'avenir? Entin, situant sa reflexion sur Ie
tcrrain juridique, Colbert s'interroge sur Ie
statut des aveux obtenus par la torture,
alors que seulle recours ades preuves ma
tericHes, objectives et irrefutables, devrait
pennettre d'6tablir avec certitude la culpa
bilite des accuses.

Cette intervention suscite quelques i,n
terrogations. Colbert cherche-t-il adiscre
diter la procedure supervisee par Louvois,
qu'il detestc ? Agit-i1, au contraire, au nom
de la raison d'Etat, afin de proteger Louis

XlV ues effets desastreux d'un proces pu
blic dont ks amours royales seraient Ie
centre'? au bien tente+il seulement de
fa ire prevaloir son point de vue selon lequel
les crimes de sorcel1erie, de magie et de sor
tileges seraient desormais adasser au rang
des superstitions imputables aquelques de
baucheset a des aristocrates desceuvres ?

T Vlpi5RES INTERa~ITS

Quoi qu'il en soit, la seule soustraction
des « j'aitsparticuliers» a mis Mme de Mon
tespan aI'abri des poursuites et oesamorce
Ie scandalc. Mais, par la meme occasion,
c'est l'ensemble de l'accusation qui perd de

Ci-dessus : detail de La Diseuse de boooe aveolUre,
par Georges de La Tour (1593-1652).
Lafollrberie des marellands d'a,en;r:

e 'est preeisement ee que de-lQnee I'Mit de 1682
qui clot I'q[faire des poisons

(New York, Me/ropolitan Museum; c/. Jllsse).

sa substance. Lorsque, Ie 19 mai 1681, la
chambre de l'Arsenal rcprend scs seances,
iI ne s'agit pIllS que d'cxpedier cette affaire
au plus vite. Les complices du chevalicr de
Vanens sont executes Ie 16 juillet 1682,
mais d'autres prisonniers sont soustraits a
fa justice ct - fait exceptionnel - places
en detention perpctuelle : it est desormais
impossible de les juger pubLiquement, et
impensable de les uemettre en Iiberte,
puisque leur culpabilite est etablje de fac;on
certaine. Marie-Marguerite Monvoisin et
Ie chevalier de Vanens finissent ainsi leurs
jours en prison.

En juillet 1682, Ie roi dissout)a chambre
de J'Arsenal et condut ceUe tenebreuse af
faire par I'adoption d'un edit «pot/ria puni
tion des empoisonneurs, devins et autl'es ». Ce
texte a une portee considerable, moins a
cause de ses effet~ directs - qui se revele-
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ront Limites -, qu'a cause du sentiment
qu'il traduit. Sur lesonze articles qui le com
posent, huit sont consacres a la prevention
et a la repression du crime d'empoisonne
ment. Ainsi, la vente des substances dange
reuses telles que I'arsenic est exclusivement
reservee aux personnes « qui par leurprOfes
sion sont obligees d'en employer» ; I'utilisa
tion d'un Iaboratoire est interdite aux parti
culiers n'exen;anl pas de profession a
caractere medieal; enfin, la vente « d'in
sectes veneneta comme serpents, crapauds,
viperes et mares semblables », qui pourraienl
enlrer dans la composition de poisons ou de
poudres malefiques, est proscrite.

Les trois premiers articles, quant aeux,
j legiferent sur un domaine particulierement
i difficile a delimiter puisqu'ils visent les « de

vins, magiciens el enchanteurs " qui,
« sous preteue d'horoscope et de de
virzation, el par Ie moyen des pres
tiges el operations des pretendues
magies et aUlres illusions semblab1es
[...] auraient swpris personnes igno·
rantes ou credibles qui s'etaient in
sensiblement engagees avec eux ».

Les expressions employees, teUes
que « prelendue magie", « illusion»
ou «pretexte », semblent indiquer
que Ie legislateur ne croit pas aux
crimes evoques. Selon Robert
Mandrou, cet edit marque donc
l'apogee du courant de scepticisme
qu'il a Mcek dans Ie milieu de la
robe au XVII" siecle ((f. Pour en sa
voirplus, p. 74). Les magislrats dou
tent de la realite du crime de sor
cellerie et repugnent abouleverser
les regles de Ja justice pour pour
chasser les sorcieres.

Le memoire de Colbert illustre bien ce
mode de pensee, que traduit Primi Visconti
atravers le recit d'une conversation avec les
dues de Brissac et de Nevers: « Tous les deux
se disaienl desireux de voir le diable, lequel,
malgre leurs longues recherches, leurs impre
cations et depenses, n'avait jamais salisfait
leur euriosite. Je leur repondis qu 'etant un es
prit invisible, it ne pouvail apparaftre qlle par
une illusion, laquelle it n'avait pas besoin
d'employer aleur intention, puisque, comme
ils Ie cherchaient, it hait sa, d'eux. Le due de
Nevers me repliqua que {'on remarquait chez
les dimoniaques d'ltalie des choses extraordi·
noires que 1'on n'observoit pas aParis. Je re
pondis que ceta procedo.it de 1'imbecillite des
homme~ qll~ en Italie, croient de telles choses
paree que {'Inquisition les accredite, et, qu~ a
Paris, ny croient pas parce que Ie Parlement
les toume en ridicule. »

Cependant, ('edit revele que la magie et
la divination ne sont pas d'inoffensives chi
meres. Le preambule s'attache precisement
a demonlrer Ia relation qui existe entre ma
gie et empoisonnement. II decrit cette «fu
neste su.ite d'engagements» qui entraine les



POUR IN SAVOIR PLUS
Ouvrages de reference

• M. Grcnel, La Pa."ion des as/res all XVIf siecle.
De I'astr%gle iJ l'ustrononllc, Paris, Hachelte, 1994.

I
.. A. Lebigrc, L 'Affaire des poisons, Bruxelles,
OJmplexe, 1989.

II R. Mandrou, Magi.~lrrll.~et sorr:iers en France
au XVII' slee/e. Une analyse de psychologie his/uri'lue,
Paris, Pion, 1988.

.l-C. Pelilfils, L 'AffaIre des poisons: alc/rimisles
el sorciers sous Louis XlV, Paris, Albin Micbel, 1977 ;
Madnme de Monfespan, Paris, Fayard, 1988.

Sources

• Primi Viscomi, MtmoiJd sur la COUr de LOllis XlV,
I Paris, Calmann-Uvy, 1908. II existe une edition
I recenle de cc texlC, avec une introduction el des notes
I de Jean-Fran~oisSolnon (Perrin, 1988).

Visconti, les devins abusent de la credulite
des « esp/its Jaibles ».

L'edit ref/ete arnsi un Courant de pensee
qui c1asse I'astrologie panni les croyances
et les pmtiques superstitieuses. Il ignore
!'existence d'une tradition savamte dont les
fondements scicntjfiques sont encore, en
1679, I'objet d'un debat argumente : l'as
trologie moderee et raisonnec, teUe qu'elle
est exercee en Angletcrre, par exemple,
continue d'appartenir ,en cette fIn du XVIIC

siecle, au champ de la science. L'alchimie,
quant 3 elle, peut, certcs, servir les noirs
desseins des fabricants de fausse monnaie,
mais, dans d'autres contextes, elle s'avere
un auxiliaire du pouvoir et une forme re
connue des travaux savants : rappelons
qu'en 1675, 3 la COllI de I'empereur leo
pold Icr, I'alchimiste Joachim Becher realisa
publiquement ce que I'on pensait etre la
transmutation du plomb en argent; cette
peration, qui abusa tout Ie monde, y com

pris son auteur, fut cele'brce par une me
dailIe frappec dans ce metal...

Tout se passe done comme si les diverses

I
formes de l'occultisme quittaient d'un
coup, dans les dernicres annees du XV1lC

. siecle, Ie champ du savoir et de l'erudition

!pour entrer dans Ie domaine des pratiques
superstitieuses condamnables : I'affaire des
poisons eclaire d'un jour nouveau ces
sciences qui, jusqu'alors, pouvaient se pre-
valoir d'une certaine Jegitimite. En mettant
en evidence la genealogie du crime qui re
lie I'astrologie et I'alchimie aI'empoisonne
ment, ala sorcellerie et a'la fausse monnaie,
J'edit de 1682 cODstitue une etape impor
tante de La degradation de leur statut. Dans
son DiCiionnaire de police imprune apartir
de 1705, Nicolas Delamare couronne ce
mouvement de criminalisation de I'astrolo
gie. Pour lui, la prediction de I'avenir est
une pratique demoniaque ; toutes les lois et
les procedures s'attaquant aux sorciers doi
vent done aussi s'appliquer aux devins. 1l
s'agit 13 d'une ~pture tres nette avec la pre
miere moitie du ivue siecle. C'est bien une
consequence inattendue de cette affaire
des poisons qui conduisit la raison d'Etat a
prendre Ie parti de la raison. •

,

clients des devins « des vaines curiosiles aux
superstitions, et des superstitions aux impiites
et aux sacrileges» pour finir par « ajoulel' Ie
malifice el Ie poison aux impietes et aux sa
crileges». « Pretendus nwgiciens ') et vrais
empoisonneurs ne s'opposent done pas; i1s
sont lies par une chaine criminelle que I'edit
de 1682 tente de briser en la revelant.

Bien qu'ils ne soient pas expli6tement
designes, astrologues et alchimistes sont,
eux aussi, vises. Les uns parae qu'ils se Ii
vrent 3 I'art de rl'horoscope, les aut res parce
qu'ils possedent des laboratoires c1andes·
tins. L'edit leur commande meme de vider
«incessamment Ie I'oyau.me» sous pretextc
qu'ils se melent « de deviner, el sedis[elnt de
vins ou devineresses». Dans un tel contexte,
il n'est pas etonnant que Primi Visconti soit,
un temps, inquiete : « La Reynie, comme il
ne me connaissaitpas, proposa afa chambre
[de l'Arsenal] de m'inten"Ogercal' if avail en
tendu dire que, comme homme de science,
j'avais ete ttes recherche et que j'aurais pu sa
voir el reveler beaucoup de choses, mais les
commissaires lui rirent au nez, el1e roi dut dire
qu 'il se pOl1ait garant de mOl. »

AlIX yeux de Louis XlV et des commis
saires, les predictiom; galantes de Primi
Visconti n'oot en effet rien 11 voir avec des
sortileges ou des crimes. POllrtant, I'aven
turicr ne se sent pas aI'aise dans cette « hu
meur empoisonnante» qui tend a rendre
suspects tous les occultistes, les astrologues
ou les cabalistes. A la suite de sa mise en
cause, il ne se livre plus au jeu des predic
tions ; et ses Memoires se transforment en
une banale chronique po'litique. Au mois
de mai 168i1,il quine memc provisoirement
Ie royaume dont l'atmospherc devote, mise
au gout du jour par la nouvelle favorite,
Mme de Maintenon, lui de plait.

Plus largernent encore, l'edit de 1682
vise tous les devins, quels que soient leur
statut et leurs activites. Les crimes dont jls
sont accuses ne relevent pas tant de leur
participation effective 3 des complots
d'empoisonnement que du caractere secret
et c1andestin de leurs pratiques - aune
epoque ou 1'Etat monarchique tente d'in
tegrer les sciences, les arts et les lettres ala
chose publique, par Ie moyen des acade
mies : Academie fran~aise creee en 1635,
Academie roynle de peinture et de sculp
ture en 1648, Academie des inscriptions et
medailles en 1663, Academie royale des
sciences en 1666, Academie royale d'archi
tecture en 1671... En outre, ces pratiques
« occultes » alimentent une atmosphere de
superstition denoncee par I'edit : en debi
tant leurs sornettes, fussent-elles apparem
ment aussi inoffensives que cellcs de Primi
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Amenagement du temps de travail, financement des retraites, mutations de I'enseignement superieur".

La societe friln~aise bouge et s'interroge.
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SAINT-SIMON
OU LE SYSTEME DE COUR

par Emmalluel I.e Roy Ladurie,
Paris. Fayard. 1997,

6()()]l.. 160 F hl'ociIc. 220 F rdic.

manuel Le Roy Lildurie nous invit.e a
une visite dans Ie Versailles de papier

que forment les M(;l11oires, cet immense edi
fice de mots et d'humeurs cnnstruit par In
plume aceree de Louis de ROllvroy, plu~

connu SOliS Ie nom de Saint-Simon (1675
1755), admirateur devot tie Louis X Ill,
cOlllemporain critique de Louis XIV, ami
personnel de Philippe d'Orl~ans, Ie Regent,
ccrivain acharne sous Louis XV (il redigea
~cs Memoires dc 173<) U 1749). lu, reconnu,
admire, a titre posthume. de Louis XVI il
nos jours.

Lc sou~-titre de l'ollvrage d'Emmanuel
Le Roy Ladurie defini t bien l'entreprise ;
« Le systeme de cour ". Par lem ampleur, Ie'
MemoiJ'es du « petit duc" forment. en dIet,
un systeme imposant, wmplcxe, infinimcnt
rami fie, dont la logique et Ie fonctiollnemcnt
sont ici reconstitues avec mjnutie. Cc sys
teme offrc un modele en reduction de l'An
cien Regime hierarchiqllc, cette hierarchie
quc Saint-Simon a tmnsformee cn religion,
et qu'it voit partout, aussi bien dans les repu
bliques (Ia Suisse, les Provinces-Unies) que
chez les « sauvages" de l'Afrique ct dc l'Asie
profonde.

Car tout est hierarchic a Versailles,
temple du Roi-Soleil : les siege~ inegalcmcnt
accessible~ suivant son rang (sieges i't bras.,
chaise ados, tabouret), Ie t.issu (Ie velours cst
Ie monopole de la hautc aristocratic), la vais
selle (l'or pour Ie roi, l'argent pour les
grands, la fa"ience pour les autres), la place c..Ie
chacun (it la me-sse, par exemple), les gestes
(Ie baiser chicllt:ment accorde. la maniere de
prier, de parler, de se taire, de manger).

Cc « systeme de cour» cst allssi gcnera
teur d'intrigues. Un des meilleurs chapitres
du livre est con. acre ~\ un essai d'« histoire
cabale » : en analysant, avec precision, les co
teries qui gravitent autour du vicux rai dans

Si les comptes renelus (jue nous publions
dans la rubriqllc II ne sont pas signes,
c'est afin de micux g<lrantir l'imJepen
dance et l'impartialite de leur propos. lis
sont it chaque fois rediges par un hista
ricn specialistc de la question. La reclac
tion assume bien entenelu la pleine et ell
tiere responsabilitc de leur contenu.

Ics annees 1709-1710, Saint-Simon pennet
de dresscr la complcxe cartographie poli
tique tit: Versailles. L'ampleur des Memoires
a en outre pcrmis ~l Emmanuel Le Roy La
durie c..Ic reconstitucr la <, demographie saint
'jmonienne ", it partir cle 2616 personnages
c1airement identifies (1 H34 homl11es, 71Q
femmes). Cettc prosopographie originale
conduit il etudier notammcnt la longcvile
dif(crentielle des robins (69,4 ans). des ecete
siastiques (70,4 ans), des dues et princes
(59,6 ans), des militaires (03 ans). Enfin, sur
les I 366 mariages repcres, 740 (soit 54 %)
sont endogamiqucs : on s'unil entre soi tlans
Ie monc!e de la haute aristocratie.

Saint-Simon est bien tout it la fois l'inte
gri~e et Ie soeiologue dc Ie societe de cour,
Mais Emmanuel Le Roy Ladurie dcvoile
allssi une facette meeonnlle de sa personna
lite: grand amateur de saint Augustin,
proche des solitaires de Port-Royal. puis de
I'<lbbe de Rance. Ie ret'ormatcur de la
Trappe, Ie «petit duc" se . itue « clans ('aire
magnetique du jansenisme ". Ses J\-1el1wires
en [emoignent avec eloquence.

JUSqU'fl son dernier souftle, il fut hien cet
« homo hierarchicus n, habite par la rage
d'ordonner, de distinguer, y compris dans la
maniere, tres aristocraliquc, de se separer dt
l110nde pour communicr avec Dien, Ie fon
dateur de toules les hierarchics.

LES BUCHERS DU ROI. LA CULTURE
PROTESTANTE DES MARTYRS

(1523-1572)
par Oavid [I Kelll,

Scys,sci. Champ Vallon. 1997.276 p .. 165 F.

aurir pour la foi reformee dans la
France de la monarchie absolue et ca

tholique, c'est se placer au coeur d'une cul
ture politique de la dcsobcissancc. L'erudi
tion de David EI Kenz fait merveille pour
rendre sensible et intelligible I'experience
des cent soixante-quatre martyrs reconnus
par I'Eglise calviniste. Ie plus souvenl issus
des couches inferieures des elites citadines.
Aux yeux du pouvoir, I'extermination des he
rctiques par Ie bucher cst une fete royale,
nne thefltralc mise en scene de I'unanimite
retl"Ouvce. ("est cette sacralisatian dc la loi
du roi qui conduit a traiter toute deviance
commc un crime de lese-majestc divine.

Mais, aux yeux des martyrs, la mort vo
]onlaire en temoins de Ii.! verite dcmasque
une monarchie diaboliqllc et, symetriquc
ment, manifeste Ies signes de I'cleclion que
Dieu fait de leurs personnes. Paradoxalc
ment, lcs massacres des gnerres dc Religion
mellelll fin b cette culture messianiqllc : la
noblesse, desormais au premier plan, pense
sa rcvolte cOlllme une defense e1u bien pu
blic plutot (jue I,;omme lin combat eschatolo-
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giquc annol1<;ant Ie royaume de Dieu. Un
livre difficile mais important, nourri de refe
rences aux <llItres sciences humaines, qui
nous livre aussi une vision renouvelee de cc
qui fut ehez lcs protesl<lnts une veritahle cul
ture du martyrc.

HISTOIRE CULTURELLE
DE LA FRANCE.

T. II, DE LA RENAISSANCE
AL"EPOQUE D'ES LUMIERES

pal" Alain Croix Cl Jean Qll':ni<trl.
s. d. kan-I'ierrc Rk>ux cl Jcan·Frall~nisSirinclli.

Paris, Le Seuil, " Uuivers hislllrique". 1':/97,
41H p., 340 F.

I s'agit IiI du dClIxieme volume de I'Hisloire
m/II/relle de /(/ France puhliee par le~ edi

tions du Seui!. Celie belle synthese Ires
ncuve dans son objet a I'interet e1e nous of
frir une definition assez large de la notion dc
culture: les (I:uvres celebrcs. bien ~llr, y
trouvent leur place legitime, comll1e I.e Cid

e Cnrneille ou tel « nocturne» de Georges
de La Tour. mais Alain Croix et Jean Que
niart <leclHdent une egale impurtance il
l'o~uvre d'art anonyme ou ilia mediocre sta
tue d'un saint «decouverte" dans un champ
et aussitot offerle ilIa devotion des fidclcs.

PIllS encore, l'histlJirc culturelle c. t iei
etendue aux mythes. aux images de raulre, il
la fete, b la violence, ~l la mesurc dll tcmps ct
de I'espace, aux chases banaIes et nux ge~tes

du quotidien, (lUX manieres de voir. cl'ecou
tel' et de sentiI'. Des lors se decouvrc I'im
mense ocean d'une histoire cultureJ[e « to
tale", saisie dans 1<1 divcrsite de sos objets,
de sa geographic et de ses evolutions: une
hisloire lente. celIe dll rupport douloureux
entre les hommes et la brutalitc de leur envi
ronnement, s'oppose a une histoire rapide,
faite de chocs et d'ouvertures (Iors de la
confrontation nvec I'Italie ou I'Amerique,
par exemple).

Sans do ute, to us ees partis pris, totale
ment justifies, conduisent-ils ades selections
them<ltiques qui peuvent surprendre. C'est
ainsi que les cultures politiques sont sous
cvaluees, que la qllerelle dt:s Anciens et des
Modernes est a peine effleuree, que cer
taines provinces, comme la Bretagne - pa
trie universitaire de nos deux auteurs -, ap
paraissent pour Ie moins priviIegiees dans Ie
choix des exernplc~... Mais pourquoi bouder
notre plaisir? Des illustrations originales et
de qualitc accompagncnt un tcxte de haute
enuc dont Ie principal interet est d'aceorder

aux « sileneieux de rhisloire" la part la pIllS
elle d'une avcnlure collcetive repcnsec,

c'est-a-dire saisie apartir des ore illes, des
yeux. des ventres et des jambcs des hommes
ct des femmes ordinaires, et non seulement
il panir de quelques grands esprits, cr6atcurs
d'ceuvres « immortelles ".
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laude Baurain offre une somme serieuse,
complete, rerl6chie, con,<ue non pour

son utilitc immediate mais pour la longue
duree. Ontre tou:, les materiaux indispen
sables it I'historien - ainsi mille sept cents
titres soignensetnent classes -, on y trollve
une rcflexion de qualM, des problemaliques
faisant apparaitre clairement les enjeux de
la rccherche aujourd'hui. Et ceux-ci ne sont
ni evidents, ni faciles aexposer.

Car tout fail problcme dans ce vaste
champ historiqlle qui, des environs de 1000
avo J.-c. a la fin des guerres mediques (v.
.:180), joint, ii la question homerique, la nais
sance de la cite, la redecouverte de I'ceri
ture, I'emergenee de la pcnsec rationnelle,
l'invention de la ceramiquc [I figures noires
puis rouges, la « revolution" hoplitique,
I'expansion grecqucen Mecliterrallec (la
« colonisation») et la creation de la mon
nate - rour aller it l'essentieL

Claude Baurain, suivanl un plan aIn fois
chronologiqlle et thcmatique, reussille tour
de force de nous fournir d'une synthcse par
faitement claire, qui se I,it avec lin p'laisir
constant, mais qui, par les rcnvois ilIa bi
bliographie, ne masque jamais ni les difficul
tes, ni les debats.

BreI', i.l no us offrc un O\l.vrage de rere
renee pour tOllS eeux, etudiants et ensei
gnants, qui ont it ellldier 011 a enseigner In
Grece archa"ique, ct 1I1l livre 11 la rois serieux
et plaisant pour les simples cllricux. Cet ou-

jeunes, il abandonne Ie style du manuel ou de
!'ouvrage savant pour eel ui d'un long dia
logue entre Ie majtre et I'eleve, dialogue au
eours duquelles questions de I'adolescent re
lancent Ie discours du profcsseur sur les su
jets les rIllS divers. Chemin faisant, on par
cour,t l'histoire de Rome, des origines au It'
siecle, sans grand souci de chronologie mais
avec suffisamment cf'habilete rour ne pas
s'en trouver deroute.

Surtout, Ie maitre nous fail decouvrir Ie
fonctionnement des institutions politiques et
adminislratives de Rome (avec un souci des
evolutions peu frequent dans ee genre d'ou
vrage), les comportements sociallx et reli
gieux, les techniques et les arts, kg aspects de
la vie quotidierme (Ia table, Ie tcmps, les
spectacles). Bref, si on ne penctre peut-etre
pas, avec ce livre, I'«ame romaine», 11 coup
sur Pierre Grimal fait plonger ses lecteurs au
creL!r d'une civilisation, de la fac;on la plus at
trayante possibl

~:;,...-~~---

AN1UQlln,

LA CITE DIVISEE

L'AMI ROMAINE
par Pierre Grimal,

Pari._. PCI'rin, 1997, 194 p.. 98 F.

lerre r ossedait .a1ssance
si fine et si intimc de Rome qu'il aurait

pu discourir des heures durant slir tous les
aspects de son histoire et de sa civilisation. II
aundt tenu il merveiHe Ie r<':lle qu'il assignc ici
all rheteur Fronton, Ie prceepteur du futm
Marc AlII'ele. Dans ce livre dest·jne allx

par Nicole Loraux,
P<lris, Payot, «Critique de b polilique". 1997,

291 p.. 2:1S F.

icole Loraux ))'n cesse de det'richer des
champs nouveaux, non qu'ils soient in

edits par eux-memes, mais parce qu'elle
porte sur eux Ie regard d'une historienne
riche des methodes et des approches de l'an
thropologic et de Ia psychanalyse. Elle a ainsi
contribue it mieux faire comprendre ce qui se
cache, rom les Atheniens. derriere Ie rnythe
de l'autochtollie, k discours d'apparat qu'est
"'oraison funcbre ou Ie statut des femmes.

Dans ce nouveau livre, cHe aborcle un
theme d'une extnlordinaire fecondite: la me
moire et l'oubli., les divisions de la cite, la
guerre civile et fharmonie de la commu-
naute. Dans lInc serie d'etudes for-tement ____

1.£5 GRECS -----~,soudccs entre clles, elle montrc combien l"a........__,-/
LA MEDITERRANEE ORIENTALE.

stasis, la guerre civile, est au cceur mcme de DES SIEeLES OBSCURS ;'
Ja cite grecque. Tout I'arl de la politique A LA FIN I)E L'EPOQUE ARCHAIQU..I
consiste, dans ce contexte, aregler les cOlltlits ~

autrement que par la guerre ; et, si la guerre par Claude Baur<lin /".
n'a pu eIre evitee, de trouver les moyens de 'is, pI IF,,,~fauy~~'

f··· bl . . d 632 p., 198 F..alre vlvre ensem e ceux qUI vlcnnent e
s'cntre-tucr.

Dans un tel processus, la memoire peul
devenir danger, chacun ressassant ses griefs.
D'ou la nccessite de c1ecreter l'oubli, quitte a
supprimer un jour du calendlier! De meme,
Ja justice n'est pas toujours Ie meil.leur moyen
d'en finir avec les dcsaccorc\s, puisquc,
comme In guerre, elk dcsigne un vainqueur
et un v'lincu. Pour vivre ensemble, if faut sa
voir oub/ier ou, plut6t, savoir ne pas se sou
venir, ne pas rcpeter un passe qui peut
rendre impossible tout avcnir commun.

On nc saurait resumer facilement ce livre
fort.. superbe le<;on de methode pour I'histo
rim tout autant que magnifique reflexion
pour Ie citoyen. Ouvragc diffieilc certes, car
Nicole Loraux reste fidele a une ecriture
dcnse, l11ais ouvrage qui recompense au cen
tuple dt! temps qu'on lui consaere. Une
ceuvre majeure, a deguster sans hilte ... et
sans tarder.

L'EUROPE AU PRISME DU JAPON,
ENTRE HUMANISME,

CONTRE.REFORME ET LUMIERES
par Jacques Proust, Paris, Albin Michel,

317 p.,ISU 1'.

p 'cialisle de la philosorhie des Lumieres,
Jacques Proust nous prorosc un voyage

inattendu et passionnaot : il eLudie Ia culture
proposee, volontairement ou non, par les
Europeens aux Japonais ii !'epoque mo
derne. Deux phases essen ticlles scanden t
celte confront'ltion.

La premiere periode s'ouvre avec l'ceuvre
missionnaire de Fran<;ois Xavier, 11 partir de
1549, et sc termine par la persecution des
chretiens japonais et la fermeture du Japan
dans les annees ]620-1630. En ce temps d'af·
firmation cle la Contrc-R,eformc, I'Europo
est representee par les jesuites portugais qui
imposent I'image d'un catholicisme triom
phant. Cclle image, cependant, dans Ie
contexte clliture! et politiquc nippon, subit
de nombr·euses inflexions.

La diffusion dn christianisme pose ainsi Ia
question de la transmission des Ecritnres, en
l'absence d'une traduction /'aponaise de la
Bible. Celte lacune est comb ee rar les Com-
mencements du ciel et de la tem!, un recit qui
lOutefois, s'il emprunte ii la Bible certains de
ses passages les plus eloquents, est impregne
par la culture bouddhique. En s'adaptant, Ie
christianisme evolue donc all risque, parfois,
de ceder du terrain. C'cst ainsi que sous la
torture des inqllisileurs japonais, Ie pere
Cristovao Ferreira renjera sa foi chr6tienne :
sous Ie titre de Kengiroku (<< La supercberie
devoilee »), i1 pubJiera une rdn tation du
christianisme fortement teintee d'eras
misme. Le prisme du Japon renvoie il I'Eu
rope I'image de ses propres dechirements.

Avec la fermeture du pays dans les an
nees 1620-1630 commence la dellxieme
phase de la confrontation culturelle etudiee
par Jacques Proust. Aprcs les homllles
d'eghse, aux XVII' et XVllf siede.s, l'intluence
europcenne s'exerce par la mediation des
marchands hollandais cantonnes sur nlot de
Deshima a Nagasaki. La transmission des
,idees s'effectue alors au hasard des livres et
des ceuvres vendus aux marchands nippons.
Par I'intermediaire de I,a gravure se diffusent
alors des theTI1eS, des decors et certaines
techniques picturales europeennes. Quant
aux savants japonais, ils ne retiennent de la
science du Vieux Omtincl11 que la chirurgic
et ranatomie, exposees clans les traitC.s de
Vesale ct d'Ambroise Pare.

eet t'xcellent livre permet dc suivre un
processus d'acculturation totalement origi- ,
nal ou Ie hasard tient une place imrortante.
C'est un veritable modele d'histoire c1es pra
tiqlles culturelles.
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til de formation de toute premiere impor
tance, s'ajolltant au volume paru il y a deux
ans sur Ie v' siecle, fait honneur ala collec
tion ou il s'inscrit.

L'EGYPTE ANCIENNE
AU LOUVRE

par Gllilknlelle Andreu. Mi1rie-Helene
RUlscllowsC<lya et Cllri,linne Ziegler,

P'l(is, Hachelle, 1997,
262 p., 260 F.

!.Iblie a I'occasion du redeploiemenr des
antiqtlih~S egyptiennes et coptes du mu

see du Louvre, ee livre offre un panorama
complet et tres plaisant de richesses aux
quelles Ie public - travaux obligent 
n'avait plus acces depuis plusieurs annees.

Servi par une mise en page agreable et
illustre de somptllellses photographies en
couleurs, I'ouvrage est introduit, de ta plume
de Christiane Ziegler, conservateur general
dll departement des antiquites egyptiennes,
par un historique de la constitution des col
lections de ce departement, de leur conser
vation et de leur presentation au public.
Yient ensuite un catalogue, magnifique, de
cent trente pieces representatives de ces col-

lections, decrites et commentees dans \'ordre
chronologique, pour la partie egyptienne par
Christiane Ziegler et Guillemette Andreu,
egyptologue et conservateur du patrimoine,
et pour la partie copte par Marie-Helene
RUlSchowscaya, conservateur en chef de In
section copte.

On trouvcra dans cet inventaire, dont les
notices tres c1aires, mises bout il bout, for
ment une veritable i.ntroduction a I'histoire
et a la civilisation de l'Egypte ancienne, des
pieces celebres, comme Ie scribe accroupi, la
chapelle du J1ll1slaba d'Akhethetep, Ie buste
colossal d'Akhenaton ou Ie Zodiaque de
Dendera, mais aussi d'autres, moins
connues, et qui n'en sont pas nwins signifi
catives pour notre apprehension du passe
egyptien : stele du roi Serpent, stele de Ne
fertiahel, statue d'Amon protegeant Tou
tankhamoll, etc. La section copte est.notam
ment representee, parmi d'autres
chefs-d'ceuvre, par les vestiges spectacu
laires de l'eglise sud de Saouit ou Ie chate
de Sabine.

L'ouvrage comprend egalement une bi
bliographie, des cartes et un tableau cluo
nologique.

l---;:-:·xx. 51' I.

1---...-------
LA POLICE SECRETE

DU PREMIER EMPIRE. BULLETINS
QUOTIDIENS ADRESS!S

PAR SAVARY A L;EMPEREUR
DE JUIN A DECEMBRE 1810

par Nicole Gatlcri,
Paris, I-{onore Champion, " Pages d'archives ",

856 p., 650 F.

• 'approche du bicentenaire de I'avene
~ent de Napoleon Bonaparte s'annonce
par une f1oraison de publications fort di
verses. A cote de livres allssi inattendus
qu'intelligents comme celui que Jean-Paul
Kauffmann a consacr€ aLa Chambre noire
de Longwood. iI faut signaler celui de Ni
cole Gotteri. En mettant a la disposition
des ehercheurs la premiere tranche des bul
letins quotidiens adresses par Ie successeur
de Fouche a Napoleon, cette archiviste, qui
s'est deja distinguec par ses travaux sur Ie
marechal Soult, rend a l'histoi,re napoleo
nien.ne un tres grand service.
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LA REPUBLIQUE
DES HOMMES D'AFFAIRES

( 1870.1900)

n connaissait les « affaires» qui ont se-
oue la !J.I' Republique en son premier

age, et cn partieulicr Ie scandale de
Panama. Mais on n'avait pas jusqu'ici dissc
que avec mahude et precision, en plongeant
clans les archives, les eorrespondances pri
vees uu leg rapports de police, les relations
entre Ie monde des affaires et la politique en
celte periode fondalriee de la dcmocrat'ie
frall~aise. C'est ce que fait avec bonheur
Jean Garrigues dans son dernier ouvrage qui
couvre la pcriode allant de la chute du Se
cond Empirc il !'affaire Dreyfus.

Pour eviler ilIa fois la restallfation d'unc
monarchic passeiste ct la menace revalu
tionnaire, la grande bourgeoisie libcrale, en
par!icutier hancairc, qu.i regne sur l'appareil
financier et industriel, choisit, dans les an
nees 1870, de s'allier (lUX republica ins mo
deres pour installer ce nouveau regime.

En contrepartie de ee ralliement aux ins
titutions pronees par Thiers, Gambetta ou
Ferry - ralliement sans lequel it eut ete
impossible d'assurer Ie redresscment eco
nomique. la eonfiance des epargnants
COIUOle des milieux industriels et financiers
fran~ais et europecns --, l'oligarchie eeo
nomique pese ell; toute son influence sllr les
choix politiques clu moment. Elle impose sa
rcpublique : liberale, la'ique, conselvatrice.

!:ilk Ie fait il travers seseIus, rassl:mbles
au centre gauchc de l'Assemblee et du Se
nat, ses ministres, dont la haute figure de
Leon Say est l'exemple Ie plus aeheve, ses
jOllrnallx, ses clubs, les rcseaux les plus di
vers en fin, 011 so cotnient ecunomistes. jom
nalisles, banquiers, industriels, hommes po
litiques. EI ellc impose ses vucs. Elle
apporte l'argent. et la republique renonee
a ux nationalisatiolls comme ilIa suppres
sion du SeW!t, it l'imp6t sur Ie rcvenu

par Jean Garr,igll~s,

Paris, Allbia, 1097, J60 F.

sont eeux qui suscitent I'emotion ; de la re
productiun e1u proces vcrbal dc la fusillade
gestapiste de mai 1944 qui assassin a Bloch,
prcsen,tant la version de !'un de ses deux
survivants, au superbe «testament
spirituel" cle mars 1941 dans lequcl I'histo
rien precise ses rapports au jllda·isme.

En rassemblant ces pieces et en Ies offrant
aux lecteurs, Etienne Bloch, Ie fils aine de
Marc Bloch, a evite Ie piege hagiugraphique.
11 nous laisse decouvrir l'homme sans grandi
loquence. Mais comment echapper ala fasci
nation que ne pellt manquer dc provoquer
une pareillc intelligence ct un pareil destin?

tualites sur Ie front. Puis dies passercnt une
convention avec la Section cinematogra
phique de I'armee pour laquellc elles reali
scrent plus de cinq cents films. A partir de
janvier 1917, la Section produisit scs
propres films. en partieulier ses AI/nales de
guerre projetees hebdomadairelUen~dans
les salles de cinema. La Sectioo ayant ete
dissoute en 1919, son materiel fut disperse
entre diverses institutions.

Au pri.x (fun enorme travail, Fran~oise

Lcmaire 11 eonstitue un catalogue complet
des films tournes pUllr la Section ou par
eIJe,meme. Les archivcs de I'ECPA etaient
depuis longtcmps acccssihlcs aux cher
cheurs, mais ij ctait impossible de savuir ce
gu'elles rcpresentaient par rapport aux me
trages initialement tllurneS. On disposc
maintenant d'un excellent outil de travail
qui indique ee gui subsiste, Oll les docu
ments peuvent etre consultes. et qui surtout
fournit un re~ume de tous Ies sujets filmes.
II ne reste main tenant qU'il etablil', sur cctH;
base, une collection dc CD-Rom.

par Etienne Hinch.
ave,; ,,, col!ahoralion d'Alfredo Cruz-Ramirez.

Limog.es, CulLul'e ct Palrimoinc en Limnll~in, 1997.
1.52p.. 189 F

n nc prescnte plus Marc Bloch. L'histo
rie n des Rois Ihownaturge.\· et de La So

cie/(: leodale, Ie cofondatcllr des Anna/es, Ie
compagnon cle Lucien Febvre et I'inventcur
d'une histoire aux ,tCcems nouveaux ouverte
• lH les sciences soeiales fait aujourd'hui une
telle unanimitc qu'on se prendrait presque <I
Ie regretter. les livrcs de tous horizons y
font reference pour parfois constater, non
sans quelque raison d'ailleurs, que des pans
entiers de son programme de recherches
sont encore il prolonger.

Cet ouvrage, hcureusement bi!ingue, ac
compagnait initialement une expositiun
consacree it Marc Bloch. II de-vicnt aujour
d'hui un livre qui ne presente pas seulcment
un historien par ses ccrits mais egalcment
un personnage ; han fils et rel11arquahle etu
diant, epoux el perc de famille, combattant
heroi'quc de deux guerres dont 011 sait que
la c1erniere lui fut fatale. eet ouvrage vient il
point nornmc, au moment meme ou Ie
BI(xh prive commence it etn" micux eonnu,
notamment gmte Ii la publication de di
verses correspondanccs ou celle de docu
ments prives. Les ressorts intimes d'une
ceuvre, qui echappent souvent aux commen
tateurs, sont ainsi pell il peu ekcouvcrts.

Parmi 10us les beaux documents. textcs
el. phowgraphles, publies ici, numbreux

MARC BLOCH ('1886.1944).
UNE BIOGRAPHIE IMPOSSIBLE

LIS FILMS MIUTAIRES FRAN~S
DE loA PREMIERE GUERRE MONDIALE

PETITE ANNONCE

ledeur cede n° 1 0 29 el 31 0 33 de L'His
toire. Prix 0 debat1re. Tel. 02.38.88.44.36.

par f'ral1,;oisc Lemaire.
Servicc cincmawgraphiquc de I'armce. 1997,

270 p. ill.. 1001'.

es Ie debut de la Premiere Guerre
mundiale, la plup,lrt des belligerants,

mcme les moins evolues comme l'Aut>riche
Hongrie ou la Russie, etablirent UI1 service
cincmatographiljue atlx armees. La France
fut, en ce domainc, paniculierement lente.
lusqu'au debut de 1915, les firmes privees
tournerel1t tant bien que mal quelques ac-

C'est toute la vie du Grand mpire qui
se lit ou se devine a tTavers ees fiches minu
tieusemcnt etablies qui forment l.a face ca
chee de ee que Ie MonileUl; journal officieJ,
voulait bien apprendm au public. L'histoire
internationale y est largement prcsente
puisqu'o\1 y lit que Napoleon exige d'etre
informe, entre ali-tres, sur les dfets de l'ap
plication du bJocus continental, les echos de
son conflit avec Je'ouverain pontiJe et de
s.a rupture avec ta Russie, ou encore les in
cursions d'insurgcs espagnols. Se dessine
egaJement la formation d'une Europe nou
velle ou I'emergence des nationalismes est
une preoccupation eonstante des services
de police.

On trouve aussi dans cet ouvrage des te
moignages de la volante napoleonienne de
eontroler la population: entrees et sorties
du territoire sont signa lees et tous les incli
vidus soup~onm)s d'espionnage sont sur
veilles. Et les informations sont nom
breuses, en ees temps de crises
tIumentaires, sur l'attilude des eitoyens. On
peut lire dans ees bulletins les traces d'une
sourde mais tres reelle opposition: iJ suffit,
par exempJe, de relever les multiples men
tions de delits commis par des deserteurs.
Plus sporadiquement sont incliques des re
voltes clans les Iyeees, des propos hustiles il
I'empereur tcnllS par des pretres ou des
paysans.

On sent en definitive, ilia lecture suivie
de ces informations quntidiennes, la ehape
de plomb qui pese sur l'Europe napoleo
nienne dont l'lJi.stoire peut, graec ~I celivre.
etre en partie relue. II nous re"te donc ~l at
tendrc avec impatienc-e la pllbhcation des
volumes suivants qui achcveront de jeter un
nouvel cclairage I'm la personna lite genera
lement fort decrice de Savary.
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comme <lUX assurances sociales, tout en
profitant de sa presence au cceur du pou
voiT politique pour favoriser les hommes
d'affaires, voire les affairistes.

Entre Ie my the des «deux cents
familles» et k trompe-I'ceil de la corrup
tion, iI y avait place pour une analyse. plus
[ine des relations entre milieux d'affaires et
pouvoiJ poJitique, entre capitalisme et de
mocratic. Cet ouvrage subti! et precis ouvre
un champ nouveau et prometteur a la n:
cherchc historique.

VICHY
( 1940-1944)

par Je,m-Pierre Azema <;;1 Olivier Wieviorka,
P<lJi~, Perrin, 1997,

280 p., 295 F (249 F jusqu'au 3Ljanvier 1998)

can-Pierre Azema, professeur c/1e
vronnc, et Olivier Wieviorka, jeune cher-

ehellr, proposcnt un olllvrage important. En
cinq chapitres - encaisser, coJlaborer, gou
verner, subir, solder -, its evoquent les an
DCCS 1940-1944 avec le souci de narrer ,
comprendre et interpreter.

Tous Ie,' aspects de la Collaboration sont ,

dis,cqucs, e[ vien.nent rappder que Ie vieux
Marechal, avec sa haine des instituteurs
« comm unistes » et des franl:S-ma<;olls, a
su, un temps, rassembler aussi bien cle
jeunes ambitieux que des politiciens sans
dientCle, des technocrales et des academi
ciens fourbus. Jean-Pierre Azema et Oli
vier Wieviorka ne negligent pas non plus
les extremistes de l'avant-guerre, les Dar
nand, Deat, Doriot, acharnes fl vouloir
abandonner Ie modele republicain pour un
Eta! fort.Une sup...:rbe iconographie, en
noir et blanc, un texte intdligent : ce Vichy
est indispensable.

GIiNI:KAL

DICTIONNAIRE DU MONDE RURAL
LES MOTS DU PASSE

par Marcel L:tchiver,
Paris. Fayard, 1997. 1816 p., 750 F.

816 pages. pres de 45 000 termes definis :
Ie lccteur est d'abord ahasourdi par la

luxuriance de ee gros volume qui repond
parfaitemenl <lUX promesses de son titre.

Au moment ou Ie monde rural d'hier ap
partien! presque completcment au passe et
ou la notion de «patrimoine» connall Ie
sucees que l'on sait, feuilleter longuement
ee dictionnaire offrira aux lecteurs, selon
!eur age, soit Ie relour nostalgique vers des
souvenirs d'enfanee, soit un e decouverte
concrete d'un passe revolu. Taus res aspects
des campagnes fran~aises sont evoques, de
J'agriculture aux metiers des champs, de la
vigne a l'elevage, des instruments aratoires
aux anciennes mesures agraires, de la foret
ala chasse et ala peche,

L'etonnante variete provindale et locale
des termes qui servaient a designer une
meme realite temoigne de la diversite de
!'ancienne France. En outre, I'historien
trouve largement son compte dans une sc
rie d'arlicles qui, en quelques Jignes denses
et parfaitement informees, lui diront l'es
sentiel sur des notions aussi im portanles
que I'affouage ou Jes defrichements, la ga
belle ou la taille.

Une tres riche iconographie, en noir et
blanc et en couleurs, d'une elOnnante va
riete, ajoute encore a l'interet de ce qui va

I devenir tres vite « Ie Lachiver ».
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LES INTELLECTUEU EXISTENT·fLS ?
par Louis Bodin,

BaY'lrd eJitions, 1997,202 p.. lJOr.

Un essai empiriquc, a la fois modeste, se
rein, et remarqllahlement informe sur

la question des «inteUeetuels». Le mot est
examine sous tous l.es angles dans SOil histo
rieite, sans que l'auteur puisse de son
prop res aveu aboutir ;1 une definition sure.
II s'attaehe cepelldant anoter la fin des
« intel/ee/uels» COl1c;lIS comme les « mora
!istes de I'universel» dont l'arbrc gencalo
gique remonte al'affaire Dreyfus. Bodin re
prend ason compte la notion d'" intel/eeltlel
specifique », due a Michel Foucault; « Le
role d'intelieCluel specifique doit del'enir de
plus en plus impo/lan/ it la mesure des res
ponsabilites fJoliliques que, bon gre mal gre, il
est bien oblige de prendre en lant qu'atomiste,
geneticien, infomwlieien, pharmacologiste,
etc. Ii serait dangereux de dis([ualifier dans
son rapport specifique a un savoir local, sous
prelexte que e'est la affaire de specialisle." ».

On pourra objeeter a I'auteur qu'il s'agit Jil
d'une tendance incontestable de notre so
ciete, mais qui n'est certainement pasexclu
sive de la protestation intcl,Jectuelle c1as
siqlle - celIe du non-expert. Mais
n'imponent ecs speculations: l'ouvrage de
L.Bodin, qui est d'lIne helle clarte, s'impo
sera eomme un excellent twire OU, comme
on disait jadis, un livre d'histoire raisonnee.

UNE HISTOIRE
DES SYNAGOGUES FRAN~ISES.

ENTRE OCCIDENT ET ORIENT

par Dominique Jan;I"!!.
i\rh:.s. Actes Su I, « Hebraica ... 1()<)7,

416 p., 158 F.

DC:jii co.nnu par :;on beau livl1e sur L :Age
I'or d('.~ sYJlagogues (Herscher, 19(1),

Dominique Jarrasse nous convic, danS' son
dernier ouvmge, it relire J'histolre des Juifs
de Fmnce et d'Afriqlle du Nord sous domi
nation franc;aise il travers celie de leurs
heux de culte. Examinant cn.viron trois
cenls edificcs, I'autcur part cle la fin e1u
XVIIi' sicde pour ne s'arrcter qu'en 1939.
juste avant la rupture du contrat de
confiance entre \'Etat franr;ais et Ies .111ifs.

Dans I'evechc de Metz, les Jllifs
constmiscnt en 1618 unc synagogue que vi
sitera Louis X~V, taudis qu 'en Alsace, oil
leur scjour est soumis ,I des t1ulorisations,
lcurs lieux de clll,te SOllt de mj,scrables hi
eoques. Lorsque leur situation s'<Illlcliore
cn 1784, on assiste Hlissi bien en Alsace
tjll'en LOl:raine it la fondation dc beaux edi
fices, Ie plus sOlllptllCUX etanl cclui de Lu
neville (1784). Dans Ie Sud-Oucst, ou les 1
Juifs sont rolCres, ceux-ci possedent des

oratoires prives. Quant aux synagogues du
Comtat Venaissin, cUes sonl edifiees SOliS
Ie r~gne des papes, et temoignent d'une cul
ture jucteo-provenc;ale aux affinites ita
liennes,

Avec I'emaneipation s'ouvre une ere
nouvelle, cg,llement primordiale dans J'his
toire de J'architecture cultuelle, qui balance
entre line conception religieuse et une
coneeption ethniquc du juda'isme. La syna
gogue moderne reste toutefois a inventer:
elle essaie dc maintenir un equilibre entre
la culture fran<;aise des X1X' et xx'· siecles et
Ie juda:isme traditionne1.

Cet ouvrage passionnant est aussi une
etude intelligente ct fort bien documentee.
Histoire et architecture y font bon menage
pour Ie plus grand bonhcur du lecteur.

o

VOYAGE SUR LI NIL
PC, Diswvery Channel, Ubiso[l, 150 F.

AUXSOURCES
DE L'EGYPTE ANCIENNE.

ENCYCLOPEDIE MULTIMEDIA
DE L'EGYPTE PHARAONIQUE
Mac ~t Pc. Les TClllPS qUI courent. :135 1"'.

TOUTANKHAMON.
A LA DECOUVERTE

DE L'EGYPTE ET.ERNELLE
p;lr ell. Dcsrochcs-Noblccourl.

Ma.c e I PC Syrinx, 349 F.

, gypte antique et production multimedia
font bon mcnage. Chaque mois apporte

sa moisson de CD-Roms consacres au
ll10nde des pharaolJ};. Mais eette abondance
cst trompeusc. La plupart des titres propo
ses confondent souvenirs de vacances et de
couverte d'une civilisation.

II y a heureusement des e ·ceptions.
Voyag-e Sill' Ie Nil- I'une des pre mieres rea
lisatioHs sur Ie suiet - s'adrcsse aux <leloles
CClltS avec asscz de reussite. Un pareours en
felouquc conduit en plusieurs ctapes jus
qu'au temple de Ramses II il Abou-Simbel.
La visite du montl·ment a ete imaginee
commc un jeu de simulation acriellne. Effe!
garanti! Cetle approchc nuit cepcndant a
a rigueur du contenu scientifi4ue, et lcs

specialistes s'in.quieteronL iljuste titrc d'une
geographie approximative, de simplifica
lions ct de lacunes,

AI/X sOllrees de l'Egyptc IIneienne 'e pre
sente all contraire avec Ie serieux d'une en
cyclopedic. L',information de ce d:isque
conc;:u par Jean-Claude Golvin et Philippe
Martinez est en cUd irreprochable. Des
entrees alphabetiques permettent d'appro
fondir sept themcs - histoirc, religion,

VHISTOIRE, N 21.~ DECEMBRE 1997

82

sites, vie intellectuelle, archeologie, littt~ra

ture, societe - Ie tout augmente d'une
chronologie. Plus de trois ccnts articles,
soigneusement illuslres, enrichis de com
mentaires sonores et mjs en rapport les uns
avec les autres par des liens hypertextes, Ii
vrent un panorama complet sur Ie monde
egyptien. Tandis qu'au fur et a mesure de
I'exploration se devoile toute une serie
d'aquarelles montrant des vues de monu
ments restitues.

Le TOlilankhamon de Christiane Des
roehes-Noblecourt est une realisation plus
sensationnelle encore. Trente ans apres

'

I'exposition parisienne qui fit de ce souve
rain mort avingt ans une star, ce disque in
vite ase metlre dans les pas d'Howard Car
ter et Lord Carnavon lorsqu'ils mirent au
jour, Ie 25 novembre 1922, la sepulture du
pharaon. Melant photographies, films et
documents d'archives, Ie recit de la cam
pagne de fouifles cst mene sur un ton
alerte, avec une certaine emotion. La pre
sentation de tous les chcfs-d'reuvre decolI
verts dans la tombe est admirable de peda-

. gogie et de precision, Le contexte politique
et religieux du regne de Toutankhamon
n'est pas non plus neglige. Classique dans
sa forme, la narration, tres lineaire, fuit
toute recherche d'ccr,iture, Efficacement
organisee autour de l'enfance. du sacreet
des funeraillcs d'un souverain, cettc bio
graphic virtuelle es! une magistrale le~lHl

o'histoire.

LES EXEMP1ES
DU lC LIVRE DES ABEIIoLES ».

UNE VISION MiDIWALE
Present'lIion. traduction et cUll1l11cnlaire

par Henr,j Platcl!" Tumholll, Brepols, 1997, JSJ p"
prix llon indiCfue.

ntre 1256 et 1263, Ie dominicain Thomas
d Cantirnpn~ (pres de Cambrai) com

pose un trai-tc de re'ligion et de morale pra
tique fonde sur le comportemcnt des
abeilles. Cet ollvrage remporta un enormc
sueces, au Moyen-Age et jusqu'au XVII'

sieclc. 1\ est truffc de plus de deux cents n§

cits all l'auteur n'besite pas ~I \.ivrer des an
necdotcs personnelles ou illustrant la vie
quotidienlle - vie des couvents, tournois,
chasse, fetes populaires - dans les
Flandres. Ces nkits, d'une rejouissante lec
Elire, soot une source majeure pour rhis
toire au XIII" sieclc. Les voici tradl'lits pour
la pTemiere fois en franc;ais, par Ie meilleur
specialsite de Thomas, Notes. index thema
tique, cartes, dossier iconographiqlle com-

. mente font de cot ouvrage - public en for
I nwt dc poche - line belle reussite.
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MAGNIA GRECIA.
us COLONII$ GRECQUES
DANS L'ITALIE ANTIQUE

par P. G. Guzzo,
lrad. F. Liffran, Paris, Gallirnard, « Decouvertes »,

1997, 128 p., prix nan indo

Ce nouveau « DecouverteS» rend compte
de la naissance de la Grande Grece, et de
son influence culturelle dans Ie monde me
diterrancen.

us Grecs d'Occident ont apporte, entre
autre~, aux peuples italiques I'ecriture, la
vigne, l'olivier et des structures sociales plus
elaborees. Cette conquete progressive d'un
territoire important mais essentiellement co
tier devient avec Ie lemps un facteur de
transmission de modeles culturcls sur les
quels se fonde la vie des colonies grecques.
L'expansionnisme de la Republique ro
maine, venant du nord aux llle et n' siecles
avo J.-c., met fin acette dynamique de deve
loppcmenl, et la romanisation progressive
vide 13 region de ses composantes grecques.

LA FRANCE MEDIEvALE

Pari~. France Lni~ir" 1997,
216 p., prix non indigue

Une presentation dans Ie style « Dccoll
vl'ltes '> Gallimard, mais en plus grand for
mat, du Moyen-Age fran~ais, par les
meilleurs specialistcs (R. Delort, M. Pas
toureau, etc,). Vne iconographie de qua I.itt\
accompagnee done de textes solides, et
d'innombrah1es encadres pedagogiques.
Pour un tres large public.

L'EGLISE
IT LA SOCliTE DANS L'OCCIDENT

MEDiEvAL

Traduit de I'anglais pm Jean.-Pierre Gros~ein

Paris, Flammariun, 1997 (Ch:imps, 379),
314 p.. prix non indigue.

Au Moyen-Age I'Eglise s'identifiail a
I'ensemble de la soci6te. L'une ne pouvait
c~angcr sans que I'autre ne sublt aussit6t
une transformation parallele. Ce qu'analyse
non sans finesse I'ouvrage desormais clas
sique - il est paru en 1970 (ce que J'cdi
teur omet de signaler. .. ) -, en poche, de
l'bistoricn d'Oxford R. W. Southern {ne en
191.2).

L'ISLAM

par CI;1l1dc Cahen
Paris, Pluriel, 414 p., prix non indo

Reedilion d'un c1assique, qui rappelle ['im
portance pour notre civilisation d'un islam
souvent mal connu ou defigure par les pole
miques. « L'Occidenl ne peut oublier qu'il a
appris apenser avec Avicenne et Averroes ».

1917, LA RUSSIE EN REvOLUTION

pm Nicola~ Werth. Paris, GallimanJ,
"Decouverles", 1997, 160 p., prix non indo

• Par un des meilleurs specialistes de l'his
toire de I'URSS, Ie recit des evenements
qui font de 1917 I'annee exceptionnelle de
cet empire qui s'ecroule sous Ie verbe et les
balles. II souligne aussi les esperances et1es
mythologies de ces mois de flammes.

LES PATRONS SOUS L'OCCUPATION

par Renaud de Rochebrune et Jean-Claude Hazera
2 lOmes, Paris, Odile Jacob, "Opus », 1997,

664 el 558 p., 75 el 70 F.

, Collaboration, Resistance, marche noir,
p6tainisme, intrigues, spoliations sont exami
nes par deux auteurs qui abordent Ie role et
la place des patrons sous Ie regime de Vichy

XX E SIECLE

N ILA u OUR 01
Les faits marquants du siecle
analyses par les meilleurs spe
cialistes, plus de cent docu
ments d'archives presentes et
commentes dans chaque ouvra
ge, une cartographie en couleur ;
Ja collection "XX, SIECLE" oftre
des syntheses indispensables
avec I'image pour memoire.

28 titres disponibles.

UN SIECLE S'ACHEVE,
UNE HISTOIRE COMMENCE

-

NOUVEAUNOUVEAU

128 pages, 70 F 128 pages, 70 F
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Rubrique realisee par Laurent Neumann

HERCULE MADE IN HOLLYWOOD
« Hercule », Ie nouveau dessin anitne de Walt Disney,
est sorti en salle Ie 26 novembre. Pour Ie plus grand plaisir des spectateurs.
Et Ie plus grand malheur de 1a mythologie grecque.

C'e~t un cas original que lean
ChrislOphc Rose a choisi pour
comprendre I'histoire de notre siecle :
I'avenlure de ees coureurs de fond qui
se battent pour faire monter leur patTie
sur la plus haute marehe d'un podium.
« VII sol, 11/1 drapellli. /Inc C.ullure : c'esl
celn courir. Ull engngemenJ lotnl... ",
af(ir:me lean-Christophe Rose dans
son doeumentajl'e, LrOD1'JJf.1 DU

COURIUR DI 'OND, qu'Arte diffuse dans
Ie eadre de l'emission GRAND 'ORMAT

Ie 5 decembre a20 h 30. En qualre
chapilres de 90 minutes, pres de eenl
ans de course apied SOnl evoques.
Tout commence en Finlande, la patrie
de pUYO NU_I, l'homme qui court
avec un ehronometre dans la main:
dix-sept records du lnonde et oeM
tilrcs olympiques. Dcvenu entralncur
de l'equipe naliona'le de Finlande,
il permet ases compalriotes
de remporter tTois meelailks d or aux
leux olynlpiques de Berlin. en 1936.
llitler les congratule. Avec son ,ens
particulier de \'histoire el e1c
, geographic. i1 traite ces ScaneliDaves
comme des Aryens. Trob fins
plus lard, Stalinc, sigllalairc ell! pacte
gennano,soYietique, ellyahit
la Finlande... La .guerre terminee,
un autre dieu du stade foule la terre
ecndree : Ie Tcheque iMlu %ATOPII(,

Surnomme « /a locomolive ".
il pu)verise lOllS 'Ics records, du 5 000
metres au marathon. Mais, pour les
!lays e1l1 bloc de J'Est, les slades sonl
des champs de balaille elks athletes
des guerriers. A Helsinki en 1952,
Zatopck remporte :IU courS de la
meme olympiade Ie 5 000 metres, Ie
10 000 metres el Ie marathon, exploit
qui lie seJ'a jamais egaIe. Des lors, il
inearnc «Ie nouvel homme socia/isle ",
I'athlele-soldat face aux arhJi:les
elUdiants d'Angleterre. Pourtani,
Ie 10 septembre 1960,. it Rome, c'est
lin humme aux pieds nus qui gagne
Ie marathon: I'Elhiopicn AlllllnOLA

"enge Ha'ile Selassie et son peuple,
ecrases par Ie Duce vingt-duq ans
plus tot.

LES ATHLETES
SOL'DATS

Cest assez enlevc, et parfois
dr61c. Mais, et c'cst cela qu'on
penl ."raiment regretter, contrai
relTIellt au tr<lvail qui avait cte
accompli pour Lc Bussu de
Nutrc·[jame, ou la reconstitution
de la cathedrale et du Paris me
dieval etait tres reussie. ici I'ar
riere-plan grec para!t grossiere
ment trace et approxirnaliL
Aucllnc pocsie, par consequent,
aucun wlent d'evocation, dans
cetle derniere production Dis
ncy. TOllS jllste un inC(Jnt~table

dynalOisme. dunt on ll'eSI pas Sllr
qll'il Guntribllc it nOllrrir I'intef\~t

ou la curiosile pour rAnti4L1ite.

sont pas 10us mis en scene, mais
seulement certains d'entre eux,
les plus spectaculaires. Les ama
teurs d'anachronisme, au
contrairc, seronl satisfaits ; Ie
compagnon d'Hercule, Philoc
tete, rebaptise « Phil ", dev;ient
son entra!neur ; sa compagne
Megara a pris les traits de
I'aguichante « Meg" ; la ville de
Thebes est surnommee « La
grande olive», en reference a
New York, qualifiec par ses ha
bitants de « grosse pomme ", etc.

de Zeus et de sa femme Hera ...
A la fin de scs aventures, iJ ne
rejoillt pas, comme Ie vellt Ie re
cit mytholugiquc, son perc sur
l'OJympe pour vivrc parmi les
Immonels, mais preferc gOllter
sur terre un bonheur asscz
bOllfgeois, Au total, un person
nage convenable, un Americain
moyen.

I.es amateurs de legende sc
ront done de~us. Lcs dQuze tra
vaux, d"aiHctlfs (Jutle conlre !c
lion de Nemee, Ie sangJier d'E
rymanthc, I'hydre de Lerne, les
oiseaux du lac Stymphale, ou Ie
geant Cacus, notamment) ne

zenegger".
Quelqu'un qui a Ie goGt de

"effort et du sacrifice. Quel
qu'un qui ne derange en rien les
valeurs de la civilisation
« consensuelJe )} et puritaine ; Ie
heros grec etait Ie fils illegitime
de Zeus et d' Alcmene, femme
d'Amphytrion; celui de Walt
Disney est Ie fruit d'une union
tres legitime au contrairc : celie

sorti d'une comedie de Franck
Capra [...J : James Stewan, avec
La musculature d'Amold Schwar-

alt Disney est une ma
,chine adevorer Jes contes

et les legendes. Elle Jes ingere
pour miew( les rcsservir aux en
fants du monde entier, pares
d'un ul1,iversalisme de bon ton
qui permet de plaire au plus
grand nombre - et conduit,
parfois, amecontenter des « mi
norites" qui s'estiment flouees
dans la presentation qui est faite
de leur propre histoire ou de
leurs propres traditions cultu
relIes: les communautes in
dienne et musllimane
des Etals-Unis se sont
ainsi indignees, res
pectivement, lors de la
sortie de Pocahonla.~

etd'ALadin.
Aujourd 'hui, Dis

ney s'aHaque ala my
thologie grecque : la
firme americaine a
choisi pour h€ros de
son dernier dessin
anime Hercule (Hera
des), ce demi-diell, fils
de Zeus et d'unc mOF
telle, demeure famellx
pour avoir accompJi
«douze lravaux )J qui
defiaient les forces hu
maines. L'effet a ete
immediat ; Ie minis
tere de la Culture du Hercllle: Ie IIOlHeall I,eros de 1',ISine Wall Disrley (© Dislley).

gouvernement grec a
proteste contre Ie traitement re
seNe 11 !'une de ses plus grandcs
figures « nationales ". et la ville
d'Athenes a refuse de preter Ie
sitc de -l'Acropole pour Ie lance
ment mondiaJ du film ...

Ou est donc Ie scandale ? Qui
est I'Hereule de Walt Disney?
Tout simplement un hommc en
lutte avec les forces du Mal 
dont iJ finira par triornpher.
C'est, nOllS aplDrennent les pro
ducteurs avec une ingcnllite
desarmante, « un authen.lique
homme de La rue ", puissant et
vulnerable ala fois ; iI' paralt, af
firment-ils encore, « tout droit
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'Ij;jVIIION -

Jacques Vi/lercl campe ii la perfection Georges Mandel (cl. FR J. dr).

PAROLIS D"HISTOIRI, I'emission diffusee
chaque mardi de 10 h ci II h sur
Aligre FM (93,1) rec;oit en decembre :
Evelyne Patlajean, Ie 2, pour" HllTOlRI

DI BnANCI AUJOURD"MUI .; Pal rick Ver
ley, Ie 9, pour san livre « AUTOUR DI LA

1Uv0LUTION INDUITRlI:LLI .. (Gallimard) ;
Franc;ois-Olivier Touoti, Ie 16, pour san
ouvrage s-.Jf « MALADII IT SOCliTi AU

MOnN AGI • (De Boeck); Esther Ben
basso, Ie 23, pour « "IITOIRI DU JUIU

DI 'RANCI» (le Seuil) ; Odile Krakavitch
el Pascal Ory Ie 30 pour" LA CINIURI IN

'RANCI" (Complexe).

PLAHETI, la charne dacvmentoire, et les
Editions Mantparnasse viennent de sortir
en video-cassette Ie Film de Kathryn Ta
verna et Alan Adelson LI GHETTO DI ~ODJ:,

diffuse en novembre (120 mn, 143 Fl.
Parallelemenl, les edi1ians du Rocher pu
blient Journal du gheffo de ladz de Da
vid Sierakowiak (358 p., 139 F).

En decembre, • • Dl

l'iHlIIH....., I'emission presentee tous
les samedis 621 h par I

et 10 "iDOld I animee par
Patricio Martin, propose notammenl :

.,10 decouverte des pyramides;
1 ,I'affaire des poisons;
.,Gandhi.

L'HISTOIU IN IIIRECT, diffusee sur
france Culture les lund is I" et 8 de
cembre de 21 h 6 22 h, sera cansacree
6 " 1979, UN DIITIN POUR KHOMIIHT •.

Exile en France, I'ayatollah Khameiny
rentre en Iran Ie Ie, fevrier 1979 et
forme un Conseil revolutiannaire isla.
mique. l'acte fandaleur de la Repu
blique islamique d'iron.

LI CABINET DE CURIOSITis, nouvelle
emission de France Culture, diffusee du
lundi au vendredi de 16 h 30 6 17 h,
propose ce mois-ci : «ul OIiUll DU

ITADI I HIITOIIII DU IPORT IT DIS

SPORTI.S .. (du 1" au 5 decembre) ;
« HISTOIRI DI L'lNTIMITi IT DIS RITUILS

II'ALCOVI. ldu 8 au 12 decembre) ;
«LII MAHUSCRITS DI LA MIR MORTI .. (du
15 au 19 decembre).

« LI MAGAZINI CULTURIL ", anime par
Jeon-Maurice de Montremy, sera
canso ere 6 la DICOUVIRTI DII PYRA·

MIDU. sur RFI (89 MHz 6 Paris), Ie 15
decembre616h 10et21 h40.

STEVIN SPIILBERG a acheve Ie tournoge
en Irlande de son prachain film SAVING

PRNATI AYAH avec Tam Hanks, Ie Iroi~

sieme du realisaleur sur 10 Secande
Guerre mondiale (apres 1947 et la
lisle de Schindler). Inspire de faits reels,
il racante I'histaire d'un escadron de
I'armee omericaine qui, au lendemain
du debarquement en France, 0 pour
mission de sauver 10 vie d'un hamme,
dernier survivant d'une famille de
qualre fils, taus tues a la guerre.

Georges Mandel el Philippe PetDln,
ce denrier inferprele par Jean Da~y.

guerre. Humain, lellement hu
main, surtout, quand adeux re
prises, en juin 1940, if renonce a
quitter Bordeaux pour Londres,
comme I'y incite Winston Chur
chill par I'cntren1isc du general
Spears d'abord, par celie de
I'ambassadeur de Grande-Bre
tagne en France ensuite.

Car Georges Mandel nc veut
pas donner !'impression qu'il
fuil, que «Ie Jui! Mandel
deseI1e". II y a un monde entre
ces mots, prollonces par la voix
of! d'un documentaire et ces
memes mots choisis, peses,
dans la bouehe de Jacques Vil~

leret, formidabiJe de justcsse.
Chaque phrase, chaque re
plique, chaque dialogue ont
certes ete reconstitues. Mais
Georges Mandel, a ['evidence,
aurait pu les prononcer. Le
texte est en effet un habile
eOinpromis cntre I'art oratoire
de l'epoque et Ie langage d'au
jourd'hui. A aucun moment, la
pensee diu ministre 1'1 'cst defor
mee ou mC'me alterce pour les
besoins du film.

Un documentaire, si brillant
soit-il, aurail-i1 pu rendre I'in
tonsite de eet instant de juin
1940 ou Georges Mandel
manque son rendez-vous avec
I'histoire ? On lit alars, sur Ie
visage sombre et torture de
Jacques Villeret, toutes les
contradictions profondes du
personnage. On eomprend
mieux pourquoi eet homme po
litique d'une rare intelligence
mais tout en ambivalences n'a
pas consacre son energie vitale
ase sortir de ce piege fatal.

De ce film, Ie tel'espectateur
sort rempli d'affection pour ee
personnage pourtant plcin de
morgue. Et c'est sans aucun
doute ce paradoxe qui fait toute
la force du Demier Ete ...

quand, dans la salle des Quatre
Colonnes de I'Assemblee natio
nale, les journalistes essaient en
vain de lui soutirer quelques in
discretions sur 1<:1 formation du
[utur gouvernemenl. Cassant
quand, ministrc des PTf, it re
voque, un pur un, les dirccCeurs
de son administration ccntrale.
Arrogant quand, du haut de la
tribune de fa Chambre, il re
pond a ses ennemis poJitiques.
Altier quand, en 1936, au sortir
de I'Assembl€e, il fend la foule
des manifestants qui chan tent
L'Inlemation-ale a la gloire dc
Leon Blum et du Front poru
laire. Orgue.iJleux quand, sur
ordre de Philippe Petain, les
polkiers viennent l'arreter d<:1IlS
un restaurant et qu'il dcmande
a pouvoir finir ... scs cerises.
Implacable, enfin, quand il re
elame des excuses ecrites aPe
tain pour t'avoir fait emprison
ner injustcmcnt.

Mais tendre et aimant aussi,
avec sa fille, C1audc, et sa com-

pagne, la comedicnne Beatrice
Bretty (inlerpretee par I'excel
lente Catherine Frot). Vision~

naire, quand, aprcs I'annexion
de Ia Rhenanie par Hitler, il
prend la mesure avant tou t Ie
monde de la strategie de
conquete du Fuhrer et affirme
a ses amis increduIcs que la
France n'echappera pas J la

cut-on, dans un film de te
levision, conciJier les regles

de la fiction et la rigueur histo
riljue'! Le Dernier Ele, realise
par Claude Goretta et diffuse
sur Fnmce 3 Ie lundi 15 de
cembre ii 20 h 45, prouve a
I'evidence llue la fiction televi
see peut echapper au piege de
la reconstitution historique, pe
dagogique it l'exccs, comme a
cclui qui consiste a s'affranchir
de 1<:1 verite historique.

Le titre apporte un premier
element de preuve. Ce long me
trage aurait pu s'intituler Georges
Mafldel, eomme la biographie
de Nicolas Sarkozy (Gmsset)
dont il est tire. L'historien Jean
Michel Gaillard, qui a signe
I'adaptation et ecrit scenario et
dialogues, a prCfere lui donner
un vrai titre de film de fiction:
Le Demier Eli, renvoyam a ce
mois de juillet 1944 au cours
duquel Georges Mandel fut as
sassine par la Milice dans u ne
forct pres de Fontainebleau.

GEORGES MANDEL,..
TEL QU'EN LUI-MEME
Realise par Claude Goretta, a partir
d'une adaptation de la biograpme
de Nicolas Sarkozy, « Le Dernier Ete » retrace
la carriere de Georges Mandel, ce ministre
de la lIP Republique qui fut assassine
par la Milice en 1944. Un fllm tout en justesse
avoir Ie 15 decembre a 20 h 45 sur France 3.

Le film lui-meme restitue
dans toute sa complexile Ie per
sonnage de Georgcs Mande!.
Homme de droite, grand bour
gcois, liberal et dur a la fois, il
s'inearne, au sens propre du
terme, dans Ie comedien qui lui
pre'te ses gestes et sa voix.
Jacqucs Villeret campe un
Mandel antipalhique. Hautain
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LA ,REVUE DES

l'IIISTOIRE N' 216 I)f;CfMBRE 1~~7

o

DE GAULLE ET
SARTRE CENSURES

es bouleversements poli
tiques de l'anllee 1947 en

France ont des effets immeuiats
sur la strategie de I'information
des gouvememenlS en place. Fu
rieux de fa creation d'un RPF
qui se pre.sente comme line for
ce d'opposition d\me grande ca
pacitc de mobilisation, Paul Ra
madier, alurs president du
Cunseil, sc rcnd nuitannnent a
Culombey pour prevenir Ie ge
neral de Gaulle que l'acces aux
ondes lui sera desormais inter
dit. Reponse de son hote telle
qu'Alain Peyrefitte la rcstitue
dans Ccrait de Gal/lie (Fayard)
et que reprennent Ics Cahiers
d'his/oire de La radiodijfusion :
« Volre radio, je m'en bats {'wit, »

La meme an nee, Jean-Paul
Sartre se voit proposer Line
emission politique bebdomadai
re qu'il i.ntitule La Tribune des
temps modemcs. Le premier de
bat - sur Ie RPF - suscite un

durer quatre ans - de 1682 a
t686; il se poursuivra sous
d'autres formes, notamment
contre les catholiques, long
temps apresljllc Ie «gang)' Hil
ton se scraevanoui.
HISTOIIYTODAYvol. 47 (10).

II « spectre ,) hanle cetle fin
de siecle : Ie populisme qui

revicnt en force dans nas socie
tes a'Ia faveur d'une crise, aulant
cult urelle qu 'economique, ou
s' abreuve n tics eXl rem ismes.
Plus ou moins diffllS, plus ou
mains utilise par les partis,
men1e par cellx dunt Je loyalisme
rcpublicain o'est pas SLispect, il
pervertil Ie discours politique et
tend, nutamment en France ou
15 % des electeurs votent a I'ex
,treme droite, il focaliser la vie
pubhque autour de themes me
diatises et ncccssairement pas·
siOllJlcs.

Jean-Pie rre Rioux presen te
dans Vingtieme Siecle un dossier
consacre au populisme, au plu
tot aux popurismes ; ce compor
temcnt est changeanl, selon les
pays et selon les epoques, meme
si. d'une frontiere a I'autre,
d'une ere a I'autre, comme Ie
monlrent par exemple Michel
Winock et Pierre Milzu, des ap
parentements peuvent s'etablir.
V'NGT,iMf S'fCLf n' 56.

POPU:LISMES
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TERREUR A. LONDRES
la fin du regnc de Charles II
(1660-1685), la dissidence

protestante de Lonures - qua
kers, presbytcriens, baptistes 
a tout ,'. eraindre d'llne bande
d'informateurs et d'espions
conduits par un certain John
Hilton, personnage peu recom
mandable mais Huquell'entoura
ge du roi fait une confiance ab
solue pour extirper fa ,< vermifle »

qui range I'orthodoxie ue I'Egli
se d'Angleterre. Ces hommcs -~

et ces f~mmcs -- de main agis
sent cn commandos et intervien
nenl brutalement au milieu de
reunions organisees par des dis
sidents. Ce terrorisme, grassC
ment remunere par Ies faries, va

'amenagement du territo·ire a
Commence par ragriculttlfe,

rappelle Ie geographe Roger
Brunei, qui cite le cas des
Landes Je Gascugnc, transfm
mees au XIX' siecle en la plus
grande fo,ret d'Europe, ou celui
de I'approvisionnement en ellU
potable de Paris ,\ partir u'un re
seau de rivieres. De nos jours,
cctte politique est soumise 11 des
cootraintcs de proTection ues
sites et des paysages, qui rendeM
preeaire l'cquilibre entre interet
general et interets parliculiers
Olio regionaux. L'amenagemcnt
till territoire a son prix, ses obli
gations qui passcnt par on effort
dc solidarite et d·innovation.
DOCUMfNtAtiON PHOTOGIIAPHIQ.lJf
n' 7041.

;Icques de Y.itry (mort en
l240) precha d'abondance

contre les cathares, mais Ia natu
re de cette predication restait un
mystere, Carolyn Muessig a
trouve, cache dans ses Sermons
pour les jours de jete ef les jours
ordinaires, un temoignage de ce
preche. Jacques de Yilt}' se reve
Ie d'une grande violence, recou
rant notamment aux accusations
d'inceste, de sodomie et d'ho
mosexualite. Ce ton est Ie renet
de la politique pootiJieale (tres
dure) envers les cathares apr!?:s
la croism1e contre les Albigeois.
Lcs bases sont etablies pour Ie
developpement de l'Inquisit ion.
CAHlfRS ,Of FANJfAUX n' 32.

CAT,H~RES

SODOMITES

AMENAGIR
LE TERRIIOIRE

EIIROPE
redacltm,. ell Co"e! :
C1.arles Dobr,yll.,ki

()4, botl/el'ord
Aug'II.fte-..lJJ'n"qlfi

75013 l'ari.'.

a simple evocation du « nom lumineu.;( de By
zance)) nous renvoie it un imaginaire teinte de
splendeur et d'exotUime. Pourtant, au-dela de
cette fascination, a civilisation byzantine reste
paradoxalemcnt tres meconnue et meme negli-

e g<k Dans son numero d'octobre 1997 (n° 822);
;:l la revue litteraire Europe se propose done
>- d'apporter un 6clairage aussi nccessaire qu'en-
III richissant sur les principaux traits de eet empi-
~ re a la longevitc except,ionllelle : appam veritablement en

330 avec l'inauguration de Constantinople, choisie com
IC me capitate de I'Empire romain par Constm1tin, il s'est

etendu sur plus d'un mmenairc, jusqu'a l'invasion otto
mane de 1453.

Mais, camme Ie montrent les auteurs de toutes nalio
!lalites - en particulier grecs - qui contrihuent acc nu
mero d'Europe, e'est surtout la diversite de ses influences
et de sa culture qui confere aByzanoe sa specifidte. A la
fois « Nouvelle Rome» par ses institutions, « Nouvelle
Jerusalem» par sa profonde cbretiente eot carrefom entre
['Occident et I'Orient, l'Empire byzantin a «jOW! un role
de chamiere entre les epoques elles liel.lx, donc entre ies civi
lisations )), lout en accord,mt une pace preerninente ~I la
tradition hellcnique - en particlIlier par ]a langue.

eel heritage multiple est perceptihle dans tous les as
pccts de la vie byzantine, atlssi bien Ie commerce - doni
on crait a tort qu'il elait la seule source de richesse-s d
I'empire -, assure essentiellement par des marchands
italiens, que la litteraturc, enracinee dans lin terreau ne
de l'union entre Ie christianisme et !'hellcnisrne, ou enco
re les sciences, re<;ues des Grees puis des Arabes et ~rans

mises a l'Occident medieval. En fait, Byzanee semble
n'avoir vecu aucune rupture entre I'Antiquite et Ie Moyen
Age, ce qui n'est pas 1(\ moindrc des origin<:llitcs d'une e.i
vilisatiolil dont on a encore beaueoup aapprendre.

: SPLENDEiUR DE BY%ANCE
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Rubrique realisee par Daniel Bermond

toile parmi les auditeurs,
consterncs par Ie paralIele qui
y est fait cntre gaullisme et (as
cisme. Six emissions seront dif
fuse.es. mais al'areivee de Ro
bert Schuman a Matignon,
I'experience est interrompue.
Trois emissions qui avaient ete
enregistrees resteront dans les
placards.
CAHIERS D~HISTOIRE

DE LA RADIOD/fFUSION n" 54.

HOMMES D'AFFAIRES,
EN GRICE

ne riche livra.ison de la re
vue strasbourgeoise Klema.

Parmi vingH:inq articles, on re
liendra notamment celui all
Marie-Franl;oise Baslez met en
evidence les liens qui unissent
dcs hommcs d'affaires fortunes
de Delos aux milieux des coms
royales a la fin du II' siecle avo
J.-c. : commerce et politique
marchen.t de paiJ: depu'is plus
longtcmps qu'iI n'y parait.
Franl;ois Kirhihler presente de
son cote un imeressant dossier
s Ir ks femmes d'Asie Mineure
qui OCCUpt:nt des fonchons de
magistrat, alors meme qu'elles
ne jouissent of(iciellement
d'allcun droit politique.

On annonl;ait naguere 
avec erreur - la decouverte du
tombeau d'Alexandre : Jean
Pierre Callu rappelle que des
Ie IV' siecle on en avait pe rdu
la trace et que Jean Chrysosto
!Tie s'intcrrogcait sur son em
placement.
ICTEMA n' 19 (1994).

LES ELITES
EN QUESTION

ou t Ie mal viendrai t-d de
I'ENA? Le proces de

['cnarchie n'est pas nouveau,
mais de recentes affaires (Ia
quasi-faillite do Credit Lyon
nais, notamment) Ie placcnt a
nouveau all CCFur de I'actualite.
En 1945, la France faisait vreu
de competence, de respon ubi·
lite et de moderni~e en insti·
tuant )'Ecole nationale d'admi
nistratioPl. Le projet a-toil ete
depuis denature? Les passe
relics cntre I'ENA et la poli
tique n'ont-elles pas contribue
abiaiser les intentions d'origi
ne ? Espril ollvre Ie do~sier de
la crise de.~ elites qui est aussi,
et pour b~aucoup, celui de la
crise de I'EUlt.
ESPRIT n' 236.

TRAVAILLEURS
DU FLEUVE

rederic Mistral, dans son
Poeme du Rhone, eerit en

1897, a contribue it faire des ri
tuels confraternels UOlltes, be
nedictions des e,lux), lies au
Rh6ne, Ie reflet c!'une scnsibili
te dense et chaude. plus vive
que dans des grollpes profes
sionncls terriens.

Jacques Rossiall'd lllontre
que la realite est fort eloignee
de cette theatralite merveillcu
sc. Certes, depuis la fin du
Moyen Age, les ribayers (des
pccheurs aux pontonniers) sc
sont regroupes en confreries,
foyers d'entraide. de charite e·t
de de'votion. Ma'i~, tres vite, oes
association~ se ferment, et se
voient reservces aux nantis, qui
sc partagent jalousement les
profits du tcrritoirc fluvial. Ccci
dit, les conkeries ont conlribue
a hausser Ie statut des lra
vailleurs de la riviere ; dIes ont
sauvegard6 l'unitc du monde
de la navigation fluvialc.
LA GAZETTE DES ARCHIVES,
n- 174-1175.

MIRABEAU
A'UX PAYS·BAS

es Pays-Bas ant beaucoup
com pIe dans l'cxistence ct

la carriere de Mirabeau.
D'abord en 1776 quand il se re
fugie aAmsterdam avec une
femme qui n'est pas la sielme.
Vivant de traductions et de
menus travaux (il se fait em
baucher pOllr l'assechement
des marais), i1 est bientot repe
re par la famille de son epouse
legitime et, arrCle, en[erme au
chateau de Vincennes Oll il re
digea son Essai sur les lelll'es de
cachet elle:\' prisons d'Etat.

En 1784, il retourne allx
Pays-Bas, toujours sous la me
Iwce d'une lellre de cacbet,
rnais celte fois it va s'interesscr
de plus pres ala vie politique
et au cOIIflit qui oppose les
"patriotes ", gagnes a ['esprit
des Lumieres, all regime
conservatcur du stathou&r. II
public sous son nom line adres
se " Aw: Balal'es Sl/r le sladhou
dl!rat» (1788) dans laquelle il
prend parti pOllr les
"[HlIriotes ». Pierre Brachin
(Paris-IV-SorbollI1l;) voitla un
galop d'essai, un an avant les
evcncments de France.
SfPTENTRION seplembre 1997.

BREVES

Phylloxera : Comment
Ie monde viticole girondin
vint a bout de 10 crise
du phylloxera qui commen~o
a aHeder 10 rive droite
de la Garonne, aux portes
de Bordeaux, en 1869, avant
de gagner Ie Medoc dix ans
plus tard.
REvUE HISTORIQU£
ET ARCHEOLOG/QUE DU UBOURNAIS
f'T DE LA VALLEE DE LA DORDOGNE
n' 245.

Staline : Passionnante
Ii:vraison de la revue
Communisme qui montre
notamment comment,
en signant Ie paele germano
sovietique, Stoline crut
pouvoir freiner les ambitions
agressives de Hitler, faisant
en fait un marche de dupes,
'COMMUN'SME n' 49·50.

Anjou : Une revue annuelle,
editee par l'Association des
Amis des archives d'Anjou
que preside Fran~ois Lebrun,
vient de voir Ie jour.
Au hasard du sommaire
de ce premier numero, citons
un article sur « Charles I"
d'Anjou, un prince europeen
au temps de Saint Louis »,
un autre sur « La repression
d'es crimes en Anjou (XVI'-XVIII'

s·iede) )).
ARCHIVES D'ANJOU n' 1.

eSyndicalisme : L'histoire
complexe et heurtee
du syndicalisme chretien,
de la naissance de la CFTC en
1919 a I'edatement de 1964
qui voit la naissance de
la, CFDT, elle-meme contrainte
a de necessaires reformes.
ALTERNATIVES ECONOMIQUES n' 152.

&onomie : l.a Richesse des
nations d'Adam Smith (1776)
theorise pour la premiere
fois les lois du marche
au mecanisme duquel veille
une « main invisible ».

SCIENCES HUMAINES n' 77.

Abbe Pierre: De
I'incarnation de « la voix de
la misere ) de 1954 au my1he
des annees de 10 fracture
sociale.
CAHIEIl D'HISTOIRE IMMEDIATE n' 11.

T'Totsky : Pierre Broue
a lu la correspondance entre
Trotsky et son fils Lev Sedov
(( Uova ») retrouvee
a la fondation Hoover
de Stanford. Ces echanges,
qui com mencent en 1931
et traitent surtout de
la gauche allemande en 1933
ainsi que du combat
de I'opposition de gauche
en URSS, s'interrampent
en 1938 avec la mort a Paris
de « Uova ", sans doute
assassine par 10 police
politique sovietique.
CAHIERS TIlOTSKY n' 59.

Berlin: La presence
fran~aisea Berlin
et en Brandebourg remonte
au XVII' siede, avont meme
que la revocation de I'edit de
Na,ntes, en 1685, n'entraine
I'emigration des huguenots
du royaume. Une bTochure
publiee par Ie Senat de Berlin
revient sur cette influence
tr,icentenaire.
fIS1MATENTEN, luiller 1997.

.CoiHure : Mitre, barrette,
toque, casque, casquette,
bonnet phrygien, huit-reflets,
capeline, calot... Telle
coiHure, tel homme ou telle
femme.
DAMALS o<tobre 1997.

_ArcheoJogie: Plus de trois
cents tablettes ont ete mises
au jour dans
Ie Northumberland, vestiges
d'un camp romain
de I'epoque de Trojan
(w siecle). Elles nous informent
de maniere tres directe
sur les besoins des soldats
(en biere, en vetements
ou en nourriture) ou
sur les banquets d'oHiciers
(d. l.'Histoire n° 194).
CURRENT AIlCHEOLOGY lulllel 1997.
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Rubrique realisee par Cecile Rey

QUAND MARIANNE RENCONTRE GERMANIA...
Affrontements politiques, echanges culturels, ressentiment, admiration:
trois cent Cinquante ceuvres racontent au Petit-Palais, a Paris, un XIX" siecle de « passions »

entre la France et l'Allemagne.

« es points de con/act scienli
jiqt/e entre rna palrie et 10.

votre deviennenl de jot/r en jour
plus sensibles. (II me paraHl que
l'avenir de I'Europe reposera es
sen.liellemenl sur {'intelligence de
det/x nalions jailes pour S 'en/rai
der et se re~pec/er mutuellemelll ",
assurait I'ccrivain allemand Ja
cob Grimm a Fran«ois Guizot
dans une lettre de' juin 1841.
Cette profession de foi aurait pu
etre ceJJe de nombre de poetes,
sculpteurs, peintres, musiciens...,
fran~s comme allemands, qui,
tout au long du XIX< siec!c, quel
que soit Ie contex:te politique.
ont noue relations et echanges
culturels entre leHrs deux pays.

Mme dl1 Stad. bien sur, qui
publie De l'Aliemagne en 1810,
ouvrage Oll elle en appeJJe aun
« roman/ism.e sans fronlieres », ou
Heinrich Heine, qui se revelera
l'un des pri.ncipaux temoins de
la vie parisienne des annees
1830-1840, rnais aussi Ie poete et
dramaturge Friedrich von Schil
ler, dont La Pucelle d'Orteans
est jouee pour la prcmiere fois
en 1801.

TOl!ls sont tres largement re
presentcs a l'exposition « Ma
rianne et Germania » actuelle
ment proposee au Petit-Palais,
et qui refletc un siecle (1789
1889) de « passions" franco-al
lemandes. Une manifestation
qui avait deja ete donnee aBer
lin en 1996 (cf eHistoire n°
204), mais de maniere beaucoup
plus ample et peut-etre aussi
moins didactique. A Paris, ce
sont trois cent cinquante oeuvres
qui SOllt montrees (cootre
quelque six cents il Berlin).

La communion euphorique
des elites intelleetueJJes lors des
revolutions de 1789 et 1848 ne
saurait masquer J'affrontement
des passions nationales. Au-dela
des portraits de Napoleon, Bis
marck ou Guillaume let, des
images du bloem; de Paris en
1871, l'exposition donne a voir
de fa~n plus surprenantc cette
petite tasse de porcelaine exeeu
tee 11 Berlin en L808 et montrant
- insigne humiliation! - la
porte de Brandebourg privec de
son quadrige, demonte et trans
porte a Paris sur ordre de Napo
leon deux ans auparavant. On

s'amusera par aiHeurs de I'oppo
sition entre tine peinture tres of
ficiellc du comte VOt} Mnltke
dans son cabinet de travail a
Versailles en 1870 et llne carica
ture du meme general prussien
par Gustave Dare.

Entre ces deux nations, il y a
Ie Rhin, dunt les Franl;ais veu
lent recllperer la rive gauche,
qu'ils Il'ont eesse de considerer
comme « jron/iere na/urelle».
Une « guerre des poCtes )} va
voir manter en premiere ligne,
parmi d'autres, Victor Hugo,
qui puhlie les deux volumes du
Rhin en 1842, 0\1 Alfred de
Musset : « Naus ['avaIlS ell, lIalrY!

Ci-desSllS, 10 galerie des' Gla('.es
du ('ilaleau de H!rsallles Irall.</ormie
en hopilal mili/tlire pOllr les soldals
prussiens en 1871.1~als les relations
entre 10 France el/~4lfemagne

all XIX' sih:le sonl anssl failes
d'ecllanges eulhlre/.f, nolamment
gra.ce iz Mme ik Siael (ci-eonlre),
qui publie De I"Allemagne en 1810,
(tableallx de )//ewr Bl/ehereall,
IIlIl,fee de l'ersailles,
el Finn;n Massol, ehfileall de Coppet;
d. RMN).

Rhin allemcmd ", assene-t-il dans
un poeme de 1841.

Tandis que les etats-majors
s'agitent ou que les canons gron
dent., hommes de leltres et ar
tistes sont de plus en plus nom
breux, tuutdois, a croiser leurs
emotions et partager leurs pas
sions. Outre Mme de StaiB au
Heinrich Heine, Gerard de Ner
val, genial tradueteur du Fallst,
s'emeut a la decouverte de la
pocsie romantique ; Ie sculpteur
David d'Angers fait coona'itre
en France les tableaux de Cas
par David Friedrich.

En 1861, c'est Baudelaire qui,
malgre la cabale dont Ie compo
sitcur est victime, prendm la de
fcnsc de Richard Wagner et de
son Tannhiillser, ccrivant dans la
ReVile erlropeellne : " L 'A fle
magne aurai/ tort de croire que

Paris n 'esl peupLe que de polis
SOI1S qui se mouchent les doig/s,
Ii seule fin. de les essuyer sur
Ie dos d'un grand homrne
qui passe. " Vingt ans plus tard,
Joris-Karl Huysmans, dansA re
bours, fait de l'auteur de la Te
tralogie 1e musicien de predilec
tion de son heros Des Esseintes.
Et Ie sculpteur Jean Carries en
treprend la realisation, pour un
hotel particulier parisien, de la
« porte de Parsifal », ceuvre mo
numentale qu'iJ ne parviendra
jamais a terminer, et dont rex
position presente un fragment
en gres saisissant de beaute et
de force.

11 faudrait aussi evoquer la
salle comparant les allegories de
Marianne ct de Germania : la
premiere sereine, dotee des at
trihuts de la republique; 1a se
conde I'epee a la main, en senti
nelle sur Ie Rhin.

On raura compris, eelte ex
position, ou lcs ceuvres ne ces
sent de sc repondre Ies unes aux
alltres, est extrcmement dense,
o1£rant en une douzaine de
salles un apen;u presque com
plet de l'histoire de nos deux na
tions au siecle dernier.
Jusqu'au 15 (eyrier au Petit-Pa(ais,
avenue Wins/on-Churchill,
75008 Paris.
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BARBE, DU MARTYRE AU CULTE
Deux expositions dans le Nord-Pas-de-Calais rendent hommage a sainte
Barbe, la patronne des mineurs, fetee taus les 4 decembre.

LYON: UNE VILLE DANS LA TOURMENT,E
Prises durant la derniere guerre puis la reconstruction,
cent cinquante photographies d'Andre Gamet sont adecouvrir au musee
d'Histoire de la Resistance et de la Deportation de Lyon.

REGIONS

PARIS
Panorama de {'art roman
en Europe.
Du 1" au 31 decernbre
aI'espace Georges-Bernanos,
4 rue du Havre.

Leclerc et l'lndochine.
Jusqll'au mois de jllin
au Memorial du marechal Leclerc
de Hautec!ocque et de la
liberation de Paris et au musee
Jean-Moulin, 23 allee de la 2' DB.

Les musiciens des nles de Paris.
Jusqu'au 27 avril
au musee national des Arts
el Thaditions populaires.
6 avenue du Mahatma-Gandhi.

Splendeurs persanes.
Manuscrits du Xlf au XV/f siecle.
JlIsqll'au 1" mars
ala galerie Mazarine,
58 rue de Richelieu.

Yemen, au pays de La reine
de Saba.
JlIsqu'ali 28 fevrier
il l'Institut dll monde arabe,
1 rue des Fosses-Sainl-Bernard.

La peinture murale romaine:
du peintre au restaurateur.
Jusqu'all 29 dccembre all mllsee
d'Art et d'Histoire, 2 bis place
Saint-Germain, 89000 Auxerre.

La participaJion
des « etrangers » aux combats
pour La liberation de La France.
Jusqu'au mois de mars au musee
de la Resistance nationale,
88 avenue Marx-Dormoy,
94500 Champigny-sur-Marne.

Un Prince et ses archilecles.
La reconstnlclion de Chantilly
par Henri d'Orlialls,
duc d'Aumale (1822-1897).
Jusqu'au 5 janvier all musee
Conde, chiiteau, 60631 Chantilly.

D'lsere el d'Annenie.
Histoire d'une COmmUIUlule,
Jusqll'au mois de mars
au Musee dauphinois,
30 rue Maurice-Gignoux,
38000 Grenoble.

Histoire et modernite
de fa calligraphie laJine.
Jusqu'au 3 janvier aux Archives
mllnicipalcs,1 place A.-Carli,
13001 Marseille.

Noel all musee du louet.
Jusqu'au 8 fevrier, 2 cnclos
de l'Abbaye, 78300 Poissy.

Le Quebec des premieres
nntions. Une rencontre avec
les Amerindiens elles Inuits.
Jusqll'au 2 fevrier
au mllse~ de Bretagne,
20 quai Emile-Zola,
35000 Rennes.

Histoire et mode aVersailles
atravers l'eventail.
Jusqu'au 11 janvier
au musee Lambinel,
54 boulevard de la Reine,
78000 Versailles.

Jusqu'ou I" mors
ou centre d'Histoire
de 10 Resis/once
et de 10 Deportation.
T4 avenue Berthelot,
69007 Lyon.
(Le musee presente
oussi jusqu'au
2 Tdecembre une
exposition origino/e
sur « Mussolini,
un didateu, en cortes
postoles ».)

Ci·amlre: Ie pont
J(jlchener ayarlt eM
detroit en 1944, les
Lyomlais utillsenl une
penic"e pour traverser
la Saone (ct. A. Gamel)

Certe serie d'images offre par
consequent une vision assez
aseptisee de la periode vichyste.
II reviendra achacun d'imaginer
toutes les consequences que put
avoir ce slogan terrible inscrit
sur une affiche d'avril 1943 :
« Manifestez [...J fe genie de vOlre
roce. » Et - pourquoi pa5 ? 
de se laisscr aller aevoquer ce
que fut la Resistance dans les
rueUes du quartier de la Croix
Rousse.

Un livre reunissant les cliches
d'Andre Gamet est publie aux
editions La Martiniere.

sera invoquee en Occident
contre la « mort subite ", mais
aussi la foudre, la tempcte, puis,
par extension, les explosions.

C'est aceUe legende que s'in
teresse Ie musee de Douai. II a
reuni quelque soixante-dix ta
bleaux, sculptures, estampes, ce
ramiques, tapisseries, ~uvres de
Jean Bellegambe (ci-contre) ,
Cranach ou des atelicrs d'Au
busson. Le Centrc historique
minier de Lewarde s'est pour sa
part consacre aux traditions at
tachees a la sainte: medailles
commemoratives, bannieres,
images d'EpinaJ, objets executes
par les mineurs eux-memes 
telle cette statuette au teint gris
et aux yeux rouges, comme si
eJle etait atteinte de silicose... 
evoquent la persistance d'un
culte extremement populaire.
Du 4 decembre ou 1·' mars ou
musee de 10 Chartreuse, 130 roe des
Chortreux, 59500 Douoi, et ou
Centre his/orique minier, fosse
Defloye, 59287 Leworoe.

des requis du travail obligatoire,
la tournee de ravitaillement par
bicycJette, les bombardements
du printemps et de l'ete 1944.
Puis les manifestations de rue
spontanees apres J'annonce de
1a capitulation allemande, les
appels a I'" epuwtion rapide », Ie
retour de eaptivite d'Edouard
Herriot, maiTe de la ville, \a re
prise d'une activite normale au
theatre de Guignol ou aux ate
liers de soieries.

Andre Gamet ne photogra
phiait que ce quc les autorites
voulaient bien lui laisser voir.

est la pat ronne, autant que des
artilleurs et des pompiers, des
mineurs. Au poini que ehaque 4
decembre cst toujoms marque,
notamment dans Ie Nord-Pas
de-Calais, par cJ'importantes fes
tivites. Celie annee, c'est une
double exposition qui est consa
cree ala sainte, au Centre histo
rique minier de Lewardc d'une
part, au musec de la Chartreuse,
aDouai, de I'autre.

Barbe est nee au me siecle a
Heliopolis ou aNicornedie. TIes
vite attiree par Ie christianisme,
elle s'oppose ason pere Dios
cure qui l'enferme dans une
tour. La jeune femme parvient
cependant a se faire baptiser ;
Dioscure la livre alors au juge
Marcien qui 1a eondamne aux
plus atroces supplices. Apres
avoir ete bn1lee par des lames
rougies au feu, fouellee, promc
nee nue a travers la ville, Barbe
est tuee par son pere qui lui
coupe lui-meme la tete. Tres
vite, la protection de la martyre

Ie

e 4 decembre, nous feterans
les Barbe. Si ce prenom est

aujourd'hui bien peu repandu
en France, il evoque un person
nage central dans les regions
houilleres puisque sainte Barbe

us de vin ", ecrit ala craie
sur la vitrine du « bou

chon ", au se reflete J'agitation
de la ville: ceUe image pomrait
resumer a elle seule la serie de
photographies actuellement
presentee au Centre d'Histoire
de la Resistance et de la Depor
tation de Lyon. Reunissant cent
cinquante cliches pris entre 1937
et 1950 dans la capirale des
Galiles paJ Andre Gamet, elle
montre une cite marquee par la
gucrre et les penuries, mais qui
eontinue, malgre tout, avivre,
dans la pem, la revolte Oll I'in
difference, et grflce a une eco
nomie de bouts de ficeHe.

Andre Gamet est ne en 1919
dans le Rhone. S'il frequente la
photographie depuis les annees
1930, ce sont ses images de la
decennie suivante qui vont Ie re
veler : ['artiste sait parfaitement
joucr sm les contrastes ombre
lumierc pour saisir I'ambiance
brumeuse et ctesolee d'un petit
matin place Jean-Mace au la sil
houette d'un GI's se decoupant
sllr le Rhone.

On .suit, grace ason temoi
gnage, quinze annees tres parti
culieres de I'histoire de Lyon:
les queues sans fin devant la
boucherie chevaline, Ie depart

Le Martyn de sainte Barbe par
Jean Be/legambe, XVI'sleele: tajerme
femme apres ayoir ele lorturee au
fell, a eu les se;".· arroches (Do/lai,
musee de til Ct,urlreuse, dr).
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ILE FORUM DES

PRECISIONS SUR LA CRISE
Les explications de Jacq es lA:arse1lle SUI' la criBs econorolque (n 215) n'on pas fa! l'tmanimite,

POURQUOI LES FRAN~AIS AIMENT LE VIN
Les Fran\taLs son parmi s gxos cODBommat.su.rs
de vin au roonde. rappel· Dime No Tisson dana otre Y 2.13.
Le responsable : Gambetta 1

UNE PREsENTATION
PARTISANE
« C'est peu dire gue I'article
"Six questions sur la crise eco
nomique franc;aise" m'a fait re
agir. L'artick en question est
d'autant plus horripilant qu'il
est habile. II expose I'histoire
economique avec objectivite,
particulicrement la crise de
1929-1936.

« Je regrette simplement
qu'a propos du redressement
rapide de I'Allemagne, deve
oue nazie entre-temps, I'autcur
n'ait pas mis (;l1 avant gue Ie
regime hitlericn avait rec;u de
puissants appuis financiers ve
nus de Grandc-Bretagne, des
Etats-Unis, de Suisse, de
France aussi, de la part de sym
pathisants qui craignaient de
voir basculcr I'AJlemagne dans
Ie bolchevisme ct que les de
boires de la speculation bour
siere n'avaicnt apparemment
pas ruines.

« Hi~ler, ayant investi ces
capitaux dans les industries
d'armcmt:nt d'abord, les
constructions d'a u torou tes
(gra tvites) ensuite et la
construction de logements so
cia ux enfin, n'a pas eu de re
tour d'investissement et s'est
retrouve bien incapable de
faire face aux echeances dix
ans plus tard.

Comme Napoleon avant lui,
il a pense que la guerrc, en lui

GAMBEnA OUVRE
LES MASTROQUETS
« Lecteur regulier de vOtre re
vue qUI offre l'avantage de pro
poser quelques syntht:se~ tres
reussies comme celie consacree
a lustinien, jc me permets de
vous ecrire apropos de I'article
de M. Nourrisson. Dans cet ar
ticle consacre a I'alcoolisme, il
est dommage que I'auteur n'cx-

permettant de se servir chez
I'adversaire vajnclI, reglcrait Ie
prohll~me. II n'a pas eu tout a
fait tort pour son pays puis
gu'on apprend aujourd'hui
qll'une partie de ses rapines
placees en Suisse ont pu servir
a faire rcdemarrer I'Allemagne
apres la guerre beaucollp plus
efficacement que Ie plan Mar
shall, kquel avail du etre rc
dujt pour ce pays, par r<lpport
aux genereust:s prcvisions amc
ricaincs, suite it la protestation
des alli.es europeens (France
en tete).

« Mais I'article de Jacques
Marseille ne sc contenle pliS de
faire de I'histoire, il prctend,
d'une maniere politique et
donc partisane, .luger de ce
qu'il faul faire pour ['aveniI'.

« Or que sait-on de
l'avenir? D'abord qu'il n'a ja
mais etc preVll correclement
en proJongeant les comhes des
graphiques. Ensuitc qu'i1 ne
sera peu t-etre pas cc qlle I'on
souhaite mais qu'il ne sera pas
ce que la grande majorite I' •
fuse obstinemenl qu'it soit.

« Ainsi la pillpart des actifs
des trente prochaine.s annees
n'acccpteraient pas que les
septuagenaires de ces epoques
iiI soient des eXcltlS du fait
qu'on ne leur scrvirait pas une
retraite pour laqud'le,
d'aiIlcurs, ils auralent cotise.
Car ces actifs, ceux qui de-

pose pas avec davantage de
nettete Ia cause du develOppe
ment des rnastroquets dans la
France de la III' Republique .
celui-ci est lie pour I'essentiel a
la "campagne des 363" en
1877 lorsqLlc Gambetta et st:s
amis s'cngagcnt it lllltoriser
dans les petites villes et les
campagnes I'ouverlurc des de
bits de boisson pendant la

vraicnt payer ces retraites par
Ie biais de la repanition, Ies t:1l
fants et petits-enfants de ces
vieillards, n 'accepteraient pas
que leur mere, leur pere, leurs
grands-parents qu'ils <limeront
comme on aime St:s parents et
grands-parents aujourd'hui"
soient reduits it la mendicitc ...

« D'une fac;on au d'une
au-tre, il faudra bien partager Ie
gateau d'e la production pOll I'

permettre it ccs personnes
d'tlvoir un toit (c1ont la plupart
sera propriGtairc), d'ctre nOllr
ries, vetues, soignees et mcme
distraites.

" Le prohkme des cntre
prises etant deja aujourd'hUI
moins de produire que de
vendre, mains de lrouver du
personnel et tIes credits que de
trouver des clients, Ces "troi
sieme-flgc", par leur consom
mation, que les gains de pro
due t ivi Ie tend ron t toujours
plus facile a satisfaire, conlfi
bueront it la prosperite econo
miguel

« En 1995, lout etait favo
rable aune remi~(; en cause des
retraite·s de la fonction pu
bJiqu(; ; Ie pouvoir etait conser
vateur, homogcne et hostile Ii
ces salaries qu'une campagne
constante, all se distinguaient
d6j it de doc tes p rofesseu rs
d'univcrsitc, pn\sentait aux
autn:s Fram;ais comme privile
gi6s. Mais la tentative de nivel-

messe et les v0pres, premiere
etapt: vcrs I'adoption de la lo·i
liberak de )RHO. 11 y a dans
cetle affaire comme une singll
liere ruse de I'histoire : Ie yin
- matiere premiere du sacri
fice e!lcharistique - devicnt
J'enjell d'une !utlc politique OU
la passi,on anti·clericale I'em
porte ... »

M. CIlIlssaigne

lement par Ie bas a echoue car
('opinion publiqlle, sentant, a
juste litre, qu'un tel prodrome
<lnnon~ait de grandes ma
na:uvres contrc toutes les re
lraites, a soutenu les grevistes '
Etla messe a cte dire ... "

Aloin Colbert

LA EP N 'A
M. Colbert me reproehe lOut
d'abord de ne pa~' avoir souligne
Ies ambiguiles du redressemerrl
rapide de I'ALlemaglle devenue
nazie pelldanl/a crise des annees
1930. Je Ie renvoie simp/ement
ii 10 page 59 VII il esf eerit: « (... ]
L11l certain nOll1bre de pays, en
dehors de l'Allemagne nazie,
dont il ne viendrait apersonne
I'idee de vanter la poHtique
economique[ ... ] .»

M. Colbertlaisse swtoul
enrendre que je propose
de remeltre ell cause Ie paiement
des rel.mile.f. Je me gorderais
bien {['une proposition aussi
suieicLaire ! " Docte professeur ",
{} {'esperance de vie forte
(selorr les statistiqlles), je .I·erais
eJTeetivernent ten/e de crier .-
« I/n yaura qu'l1 » payer
ee aquoi j 'oj " droil ». HislOrien,
j'observe seulement que
les donnees demographiques anI
ere bouleverw:es au cours
des cillqlillflte demieres ollluies
el qr./'il est dl' nlclJlvaise methode
de [aire semh/ant de l'igrrorer.

Jacques Marseille

PR'C'S.ONS

• I.e M(lssacJ"(~ des huguenols de Giorgio
Vc.L"ii.lri qui iIIuSlTail la couv~rtllrc du nCo
215 a clc reproduil grace a un dta
chrome d~ I'agencc ilaJicnn4: Scala.

• Dans Ic compte rendu dt, be/mr. du
{J",temelll de Pari.' pelldrml ta mil/orill!
de LOllis XlV. de Jean Le 13oindrt. iI
fallai! lire: " Mais " CellC dalc. d~

venu un vkux frondeur aigri, il eSI

c·ntre dans une sorle d'l:xil irH~ricur

proyoquc par I'absolulismc ';Iouis
<juatorzien"" (11° 215, p. RO).

• Vne errcur s'cst glisM:e dans l'anide
• 19K7 : Krach i' Wall Slrec!" (n" 214,
p. 1\6) : Edouard llalladur n'ctail pas
alors Premier ministre. mais l1linistre
dl:S Finances uu gOllvcrnemcnl de
Jac<jllc~ Chi rae.
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Des reactions ce mois-ci allOS articles
sur La crise ecollomique (11

0 215) et sur La bataille d'Alger
de 1957 (11

0 214). Mais Clussi a110.'1 dossiers
sur La France des vigllobles (11 0 213)
et sur Ie rascisme (n° 214).

QUAND ON TORTURAIT EN ALGERIE
II lecteur no 8 rapp II ql.le les rnilitair a &an.~1s n'on p 9 ~ las seuls a pratiqueI' 1& tor ur
en Algerie (nC 21 ).

ET LE SORT
DES EUROPEENS ?
« Vne remarque sur les tortures
en Algt\rie. Je lis: ('Ce fut proba
blement un million de persoJ1nes
qui Onl ele 1011urees." Pourqlloi
pas 12 it 13 millions pendant
qu'on y est, soit la population
totale de l'Algerie en 1956". II

[aut arreter de culpabiliser les
Fran<;ais et mettre un bemol sur
les tortures, ou alars ne pas pas
.~er ala trappe certains faits.

« J'ai vu en 1956 plusieurs
centaines de photos couleur
prises par la Legion etrangere :
cadavres surtout mllslllmans
mais aussi europeens mutiles (Ia

pillpart civils). J eviterai de vous '
dccrire les details des snpplicics :
une horreur indescriptihle. Inw

formation que I'on cachait ;1 la
presse et meme it nos solLlats en
Algerie, ce que je comprcnLls. Je
signalerai que la grande majorite
de nos soldats respcct,lient les
combattants FLN.

« Question: y a-toil eu beau
coup de prisonniers [ram;ais? A
rna connaissance, Ie chi.IT.re doit
etre extremement faible, Ceux
qui etaient pris vivanls par les
fellagas quiltaien! cette terre
dans une agonie souvent
atmce,»

Jean Ric/wrd

FAUT·IL CONDAMNER RENAN ?
A propos du T'aois.m t de 1antiselDli
une m1Be a.u oint sur a pensee d 'Ernest

dossIer de no re (1214),
nan.

POUR RENAN
« Denoncer Renan, avant la
lettre, comme "racisle" et ''fon
dOleur de L'anlisemilisme" releve
(rUne lecture pour Ie moins par
liale qui denature une ceuvre et
une pensee. C'est pourtan t ce
qu'a fail la revue L 'HislOire dans
son numero d'octobre 1997 par
l'inlenn6diaire de Pierre-Andre
Taguieff.

« Renan, sans doule, croil
aux vakurl; culture lies de ]'Occi
denl, it sa mission civilisatrice, a
sa "superiorilli'·. En brusquant
jusqu'it ses consequences les
plus extremes cette menta lite,
dominante a u XIX' siecle, ['his
toire en a tragiquemenl revele
les dangers; mais avons-nous Ie
droil de confondre une epo<.jue,
une pensee avec Ie reflel relms
pectif que I'histoire projette sur
elles? C'est Iii une sorte d'ana
chronisme, celui-lii me me qui
porte a confondre, a propos de
Renan, presupposes raciaux et
pensee "racisre ".

« Renan a con~u, iJ est vrai,
une taxinomie des cultures et de
ce qu'avec son siecle il nomme
les "races"; mais la race ne re
leve pas pour lui du determi
nisme biologique, it se separe en
cela de la vulgate scientiste de
son temps, telk que la presenle
par exemp1e Le Grand Larousse
universel du XIX siecle. De plus
Renan refl.\se ii loute "supelio
rile" Ie droit d'humilier une
conscienee. Sa coneeption de
l'homme n'est pas egalitaire en

ce sens que, dans une vise
quasi eschatologique, il pense
les etrcs, les grollpes les cul
tures comIlle participant int\ga
lcmellt au "pmfm'(' dans I'ordre
de la science, de I'art et de In
morale: mais loute conscience
est pour lui '~mcree" et ses droilS
sont imprescrip,tibles, La pre
face des Dialogui',\' philo.l'o
phi£fues, citee par L'H/:sraire, est
Ie lexle Ie plus durci de Renan
qui repond par une meditation
"cauchemax" ilia realilc, clle
meme cauchemar, issue de
1871. Pour provocant qu'il Lle
meure it nos yellx, Ie passage re
latif it la colonisa!,ion recuse
neanmoins I'esclavage des Noirs
comme "abominable". On ne
pellt se tain~ !;\-deSSlls-

« Inscrer cctte pensec dans Ie
droit fil dcs genocides du xX"
siecle, c'est trahir Renan et Ie
sens qu'il atlrihue au concept de
race, Des 1855, il souligne que
la nolion eSl i~ manier avec "Ies
plus grandes reslricliallS », et que
les « races» om partie liee avec
l'histoire. Ce mouverHent s ac
centue apres 1871 ct abOl'Jlit en
1882 a la formule definitive:
« La race, pOLlr nous autres hislO
liens, eSI quelque chose qui se fail
1'1 qui se derail" (conference du
l! mars 1882, "Qu'est-ce qu'une
nalion'!"). En 11'155, nature el
culture, l'inne et I'acquis, I'ac
quis immemorial fonctionnant
comme inneite, lui paraissenl
abolilir a certaines dispositions
de la pcnsce comme du sentir,

qui definissent les "races" et
s'cxprimcnt par les systemes de
langues et les religions.

« Cest a propos du texte de
1855 Hisloire genera Ie des
langues semiliques vous parlez
d'un "antisemitisme savant" de
Renan, Dans cet ouvrage (qu'it
composa entre vingt-quatre et
trente-deux ans), Rcnan oppose
Ie systeme linguistique des He
breux (Mfini selon lui par la
simplicite syntax,ique, la voca
tion al'Un, au monotheisme) et
celui des Indo-Europeens ou il
distinguc variele, complexitc,
aptitude it sentir Ie multiple,
d'abord a travers la mythologie,
plus lard i\ travers la philosophic
et la science. Ces vues sans nul
doule sont reductrices el expri
ment jusgu'a l'l1yperbole Ie pre
.iuge grec de Renan, mars jamais
il n'a fait des Juifs un objet de
mepris,

« Pierre-Andre Taguieff
evoque Gobineau et SOD eloge
des Juifs. Ponrquoi ne cite-toil
pas Renan Cl )'Histoire du
peuplc d'lsraCl, que son propos
occulte ou ignore? II y eu t
per~u, on I'espere, "enlratne
ment d'enthollsiasme de Renan
pour Ie prophetisme hebreu,
fondateur de la conscience mo
rale, sa consonance avec ('ener
gic spirilueBe dll JlIif, mDrcur
de I'hisloire, heros et justice, ir
rempla~ablc poinl final a

"
"I G'~.l211Vre,gretque, car .,(/ rece

n ell! qu /./Iu'laclIne IIWIS cetle la
cun.e fUI cOl1siderahle. Elle me-

prisa les humbles el n,eprOuva
pas le besoin d'un Dieu jusle ",
Que I'on observe chez Renan,
comme dans les mentahtes du
siecle, des presupposes raciaux,
soit; "racistes", "an.lisemites"»,
jamais. En 1890 it ecrivait 11
Emile Berr : "Les declamations
contl'e le jud(/i:~me sonl IIl1e des
choses Ies plus Salles de Ilolre
temps. De La pW1 des philosophes
qui sepaTent /'eml de la reLigion
c'esl la un Ilon-Sl'm',. de la p0l1
des chreliens, c 'esl La une ingrali
tude sans nom. ""

Laudyce Relal

N
D -. A a
If n ·l'lllra.i1 pas dans Ie propos
de Pierre-Andre Taguiefr
de presemer anos lecleurs une
vision mOl1olithique de la pel1.wie
de Renan Bien au conlmire,
puisqu ~l a pris soil1 de distingLler
deux « momenls " conslilUlifs de
celte pellSee, Ie premier influence
par 10 science allemande,
Ie second elabore mntre celle-ci
ala suite de la deraile de /870.
Sa vision du peuple ju!faYilfll
evidemment suivi une evolulion
parallele. II ne 110LLS semble pas
non plus que, d'aucunefa<;oll,
Pien·e-Andre Taguieffail insinue
que Renan pO/wit Line
que!conqlle responsabilili dans
les genocides du xx- siede.

L'Histoire

Par soud de briilVefe
at de dorte, 10 redaction se reserve Ie aroit
de ne publier que des extroils des lenres

seledionnees.
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L'ECOLE DE
BIBLIOTHECAIRES - DOCUMENTAlISTES
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Bibliothecaires-Documentalistes
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Tel. 01.44.39.52.74. Fax 01.44.39.84.50
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des speclallstes pour diriger '
ses activites.
IC. COM propose des cycles de
formation courts e1 longs encadres
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ouverts aux etudianls et salaries.

ALEPH
us ATELIERS D'ECRITURE

W.E. decouverte, ateliers reguliers
aParis, lyon et Dijon

Cycles: Nouvelle, Roman, Autobiographie, Journal
de bard, Scenario, Ecriturc Professionnelle.
ALE PH 7 rue st-Jacques 75005 Paris

Les Areliers d'ecrirure f'rogrammegr,wit Tel. 01.46.34.03.59
'ALEPH

.~

~
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allac/le(e bliques
relalions pu
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720 heures en centre de janvier 1998 0actobre 1999 . coOt: 32 400 F.

Documenlofian . renseignements : 02.3/.86.14.11
CEMEA de Bosse·Normondie . 33 rue des Rosiers - 14000 CAEN

Ecole
La'ique

I

~ des
I Religions

Cycle d.e 40 heures de conrerences :
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• semina""" d'une semainc (40 h. + vi,ite de lieu, de culle).
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recrule par voie de mUiotiol1
pour Sa!ulure Mediolheque (4000 111') en 20U!

Au setn de 10 bibliotheque
deportemen ale, vous avez en

charge I'ocqu~ilion et Ie calologoge
de documents sonores, 10 gestion d'une

enveloppe budgekJire, les Ioumees de musi
bus eI de bibliobus, I'aide oux bibliotheques

relois eI municipoles oinsi que Ies relations avec les
elus et les portenoires socio-educotifs sur Ie terrain.

Vous porticipez egalement oux adions de formation et
aux animations de I'&blissement

Assislont au assistant quoli~e de conservation des bibliotheques
dote, de preference, d'une experience en bibliotheque infonna
~see, vaus monifestez Ie sens de I'initiotive eI de I'orgoniso~on,
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loire. Formation: CAFB musique au OUT au DEUST option
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Ville de Melun
Prefecture de Seine et Marne

(40000 habitants)

Vous aurez 0 elaborer Ie cahier des charges infor
matiques de 10 nouvelle structure. Vous serez respon
sable de 10 mise en place du sysleme choisi el du suivi
du projet (Iogiciel aclvel GEAC Advonce depuis 1990).
Vovs serez egalement responsoble de 10 conception et
de 10 reolisotion de /0 logitheqva. lLa bibliotheque
propose deja un service multimedia : connaxion at site
internet, consultation de CDROMS... ).
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et CV GMonsieur Ie Maire. Direction
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Pour lous renseignements "N\ELUlV
comp!ementaires, s 'adresser ala
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Mme A. Dogbe - lid: 01 64 79 77 78.
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L'ARCHEOLOGUE, LE PITHECANTHROPE
ET LA SNCF

J san-Louis Cadoux, ancien d1recte de tiquites ills orlq es
e P'cardie, s)inquiete du dese gag,s ant de rita

a l'egard des as archeologiques. A 0 t d'operations de sauvetage,
o so va t menses de mante, e e e' ;iva.

our beaucoup, 1a Picardie est la
terre des catbedrales : Amiens,
Beauvais, Noyon... Mais fa region
est aussi tres riche en vestiges ar
cheologiques. Avec Boucher de
Perthes, qui, apres la decouverte
en 1844 c!'inslruments de silex
dans les terrasses alluvialcs de la
Somme, affirm" ,'existence de

l'homme antediluviel1, el1e a cOrlstitue, au
siccle dernier,le « berceatl de la prehistoire ».

A partir des annees 1900, elle a ete un des do·
maines de predilection des prospectious ae
riennes qui deteeterent des ccntaincs de site
a explorer. Aujourd'hui, cependant, I'Etat
s'est largement desengage au profit de
« amenageurs », entrepreneurs, constructellT
ferroviaires ou autoroutiers qui, il l'oceasion
du percement d'une voie, e1u creusement d'u fl

parkjng sou terrain. font effectuef, i\ leurs frais,
des fouities de sauvetagc : toul y est alaI'S etu
die, sans prob16matiquc precise et Ic plus vite
possible, avant la destruction elu site.

Une masse de documentation donI on
n'au rait pas ose rever il y a vingt ails a ainsi pu
etre mise au jour. Mal heureusement, celie
evolution presente des risques graves sur Ie
plan scientifique, Le frnancement "pr'ive"
permet de chercher plus, mais Jans queUe
conditions?

L'exemple des vi/hie (fermes) gallo·ro
maines est sign iticat if. Les survob repetes des
prospecteurs aeriens avaicnt fait apparaitre,
par des anomalies de vegetation, par des
taches d'humidite au par 1a remout.ee en sur
face de blocs arral:hes aux fondations de ves
tiges arases, des centaines de fermes gauloises
au gallo-romaines. Mais cet immense acquis
etait difficile a exploiter : une villa peul
s'etendre sur dix atrente hectares; il faut en

outre explorer les abords, all sc lrouvcnt les
chemins d'accCs, les necropoles, 11:5 endos.
Une operation au total fort coCtteuse, donc ra·
rement effecluee. Lcs fouilles de sauvetage
rendent anjourd'hui possible rexploration de
ces sites.

Ces fouilles ont connu un grand essor dans
les annees 1970, avec la multiplication eles tra·
vaux urbains, en particlIlier des parkings sou
terrains - la Bourse de Marscille ou la cour
du Louvre ont ainsi pu etre etudiees. CoCt.
teuses, elles condllisirent ('Etat i\ se toumer
vel's les « amenageurs » pour les financl:r. Ac
tuellement, environ 90% des fouilles sont des
fouilles de sauvetage a financement non eta
tique. En Picardie, les dTets de celte nouvellc
orientation se (Ollt sentiI' plus ttu·ailleurs.
dans la mesure ou les grands travaux, auto
routes, TGV, touchcnt part.ieuliercment la
region.

Le bilan est mitige. Les paleolithiciens sont
ravis : grace all TGV, ils ant pu f<lire quatre
cent cinquante kilometres d caronagt;s enire
Paris et Calais via Lille. NOlls saurons bient6t
tOllt sur Ie regimc alimcntairc des Neanderta
liens grflce a 13 SNCF! Mais les historiens
soot mains entbousiastes. Quelques exemples
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malheureux montrent les Iimites de ce sys
teme. Ainsi,la construction d'un parking sou
terrain sous la place de I'H61el-dc·Ville a
Amiens, aurait dG permettre de degager des
vestiges datant de l'epoque antique. Mais,
pour des raisons, semble-t-il, de cout, ce par
king a etc limite aun niveau, et Ie' couches ro
maines n'ont pas ete atteintes. Voila un site
sterilise pour p'lusieurs decennies.

De meme, si, aux frais de la SANEF (So
ciete des autoroutes du Nord et de I'Est de la
France) et de la SNCF, plusieurs villae gallo
romaines ant en tin pu etre integralement
fouilll~es (i1 Roye au Behen, notamment),
I'emprise autoroutiere au ferroviaire risque
de se limiter aun passage en echarpe au mi
lieu de la cour, ce qui a peu d'inleret.

Le eas de la villa de Behen, sur I'autorollte
Rauen-Abbeville, est exemplaire. Le site
avait ele repere lars d'une prospection ae·
rienne par Roger Agaehe des 1972. Par
chance, l'autofQute recoupait I'essentiel de la
pars agraria, les biHimen ts de la fe-rme. Mais In
partie la plus interessante, c'est-il-Clirc Iia mai
son du maitre, etait hoI'S emprise. Le Service
regional des anliqllites dllt deployer des tre·
'ors d'ingeniosite, en 1990, pour obtenir Ie fi
nancement d'une fouille complCmentaire.

On est Iii au cceur des problcmcs CTeeS par
Ie desengagement de l'Etat : la part redle de
planification des fouilles realisee par Ie
Conseil superieur de I'an.:heologie au les
~ommissions regionales est redllite aune poi·
gne;;e d'operations. Le choix des sites aexplo
rer est desormais determine par des illge.
nieurs de la SNCF au de la SANEF qui out,
Jegitimement, d'autres imperatifs a respecter
Gue la problematique scientifiquc. 1'1 serait
temps que ['Etat recommence aassumer ses
responsabilites. J.-L. C. •
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ourri de documents
souvent ineditsJ

sans these polemique
ni passion deplaceeJ
cet ouvrage donne line
dimension humaine a

• J

ce qUI nest trop souvent
quJun constat glace
en tissant avec la trame
des faits J la chaine
des temoignages des
bourreauxJdes victimes
ou de simples individus.
Une histoire que
la prem iere generation
nJavait que faire de
raconterJque fa deuxieme
nJavait pas envie dJen-
tendre. Que la troisieme
generation exige.
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