
GRECE ANCIENNE, GRECE MODERNE 
DANS L'INIELLIGENISIA FRAN~AISE 

DE 1797 A 1832 

Lorsque, sous la Revolution, Adamantios Coray, savant grec vivant en 
France, va chercher un passeport Ii la Convention, l'annonce de sa natio
nalite, raconte-t-il, jette la stupeur dans l' Assemblee. Certains Conven
tionnels iront jusqu'li Ie toucher pour s'assurer qu'un Grec peut etre un 
homme fait de chair et de sang. La proximite avec l' Antiquite grecque est 
telle, que ron ne peut alors imaginer qu'il existe une Grc~ce moderne, 
peuplee de Grecs bien vivants. C'est en 1797 que la France revolution
naire rencontre la Grece moderne. Le 28 juin, Ie general Gentilly 
debarque avec ses troupes dans les iles Ioniennes, Ii Corfou, au milieu de 
l'allegresse des habitants. Le general Buonaparte nous raconte comment 
il est accueilli par Ie Papa, chef religieux orthodoxe qui lui dit : 

« Fran~s, vous allez trouver dans cette ile un peuple ignorant dans Ies 
sciences et Ies arts qui illustrent Ies nations; mais ne Ie meprisez pas pour ceia ; 
il peut devenir encore ce qu'il a ete : apprenez, en Iisant ce livre, Ii l'estimer» I. 

Ce livre, c'est l'Odyssee d'Homere. 
Le roman de Stendhal, Armance, met en scene un jeune noble, Octave 

de Malivert. « Jeune creur [ ... ] qui se trouvait en contradiction avec les 
evenements de la vie reelle », Octave est singulier par rapport Ii son 
epoque, la Restauration, et Ii son milieu. Son amour pour Armance 
devenu impossible, il justifie son depart par Ie desir d'aller combattre aux 
cOtes des Grecs modernes souleves depuis 1821 contre l'occupant turc. 
Octave trouve ainsi dans Ie roman Ii s'inscrire, plus que tous les autres 
personnages, dans la realite de son temps, de cette annee 1827 ou Ie tour 
dramatique pris par la guerre de Grece retient l'attention du public euro
peen. Premier roman de Stendhal, Armance apparait comme une prise de 

1. Le rapport du general Buonaparte, du 14 thermidor (1'" aollt 1797), publie dans Le 
Moniteur du 21 (8 aollt) est cite par Pierre VIDAL-NAQUET dans sa preface aux Memoires du 
general Makriyannis, trad. Denis KoHLER, Paris, Albin Michel, 1986, et dans « La place de la 
Grece dans l'imaginaire des hommes de la Revolution », in ID., La Democratie grecque vue 
d'ailleurs, Paris, Aammarion, 1990. 
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possession de I'Histoire, dans la recherche d'une fonne modeme d'ecri
ture capable de mettre en ceuvre Ie reel et de Ie dire 2. Le geste de I'ecri
vain s'accomplit dans une sacralisation de I'espace et du temps: la 
recherche s'inscrit dans une perspective symboIique et mythologique_ 
L'ecriture s'empare du mythe et I'interiorise. Octave meurt, couche sur Ie 
pont d'un navire en vue des cOtes de la Grece : 

« Un mousse du haut de la vigie cria : Terre! C'etait Ie sol de la Grece et les 
montagnes de Moree que I'on apercevait a I'horizon. Un vent frais portait Ie 
vaisseau avec rapidite. Le nom de la Grece reveilla Ie courage d'Octave : je te 
salue, se dit-il, 6 terre des heros! Et a minuit, Ie 3 mars, com me la lune se 
levait derriere Ie mont Kalos, un melange d'opium et de digitale prepare par 
lui delivra doucement Octave de cette vie qui avait ete pour lui si agitee. Au 
point dujour, on Ie trouva sans mouvement sur Ie pont, couche sur quelques 
cordages. Le sourire etait sur ses levres, et sa rare beaute frappa jusqu'aux 
matelots charges de I'ensevelir » l. 

Dans Ie mythe grec, Thesee (ou mot a mot « I'homme couche » ) vogue 
vers sa patrie, Athenes. II oubIie de faire Ie signe de reconnaissance. Dans 
Armance, c'est la fausse lettre de la jeune tille, laissee dans la caisse 
d'oranger qui sert de boite aux lettres aux jeunes gens, qui joue ce role de 
fatalite, que Ie silence d~Octave - absence de signes - renforce encore. 
Sur les cOtes de Grece, au lieu Ie plus eleve d'Athenes, Egee, Ie pere, voit 
Ie vaisseau a voile noire' '- signe de mort - poindre a I'horizon, et se 
jette dans la mer. De la terre - « Terre! » - a l'enseveIissement - dans 
la mer? comme une image en negatif, Ie roman vient se superposer au 
mythe. Le renversemeOl de la mort d'Egee a la mort d'Octave dit la rea
lite du mythe, dans la creation d'une realite romanesque, creation mytho
logique, reaIite de I'histoire 4

_ Dans la perspective symboIique et mytholo
gique de saisie du reel, du present, Ie ressourcement semble efTectivement 
passer par la Grece ancienne : elle est source, inspiration, mere. Mais 
queUe est cette Grece, profondement enracinee dans les memoires, vers 
laquelle on se toume com me en dernier recours pour recoller a I'Histoire 
et retrouver I'unite du Moi brisee par les evenements? 

2. Le sous-titre du roman, ou quelques scenes d'un salon de Paris en /827, indique, par la 
precision de la date et du lieu, que I'action se situe dans la realiu~ contemporaine (I'ouvrage 
parait en 1827), d'un temps et d'un espace definis. C'est seulement Ii partir de cette saisie du 
reel, de cette suspension du temps que la parole ou I'ecriture devient possible, et par hi 
meme, Ie jeu sur I'Histoire. 

3. SUNDHAL, Annance. Paris, Gamier-Aammarion, 1967, p. 192. 
4. Le roman faitjouer Ie temps sur I'espace, 1827 et I'ailleurs gr~c comme miroir ri:nechit 

Ie passe dans un present - celui de la mort? La masse du mont Kalos sous la lune nous ren
voie Ii la beaute du corps inerte d'Octave Ii I'aube. L'espoir de la « belle mort » de I'hoplite 
grec devient, dans la douceur souriante de la delivrance d'Octave, parti sous Ie pretexte 
d'aller combattre en Grece, Ie seul espoir d'etre un « beau mort ». L'action, en perdant sa 
feminite ou son feminin, se fait, dans Stendhal, individuelle et solitaire. 
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Le concours de peinture des Prix de Rome, par Ie choix des sujets, 
nous donne une idee assez juste de l'image de la Grece antique au debut 
du XIX· siecle et de son importance. Sur les 38 sujets de Composition his
torique proposes aux candidats de 1797 a 1834, 27 sont « grecs » 5. lIs 
sont de plusieurs types: Grece homerique, de l'Iliade et de I'Odyssee 6

; 

Grece des Tragiques, Eschyle, Sophocle, Euripide 7; Grece des dieux et 
des heros 8; Grece, enfin, des grands personnages, semi-Iegendaires, 
figures de proue de l'archetype democratique grec 9

• L'image claire et lim
pide de la Grece ancienne que nous renvoient les arts, rejoint cette Anti
quite classique dispensee par I'education, se referant toujours aux memes 
textes, aux memes personnages privilegies 10. La rhetorique, pedagogie 
morale pour une education morale, s'appuie sur une Antiquite de mor
ceaux choisis. Mais l'identification des revolutionnaires au modele anti
que a invalide toute possibilite d'imitation. II faut alors trouver une autre 
voie pour apprehender la Grece, changer de registre pour pouvoir a nou
veau y avoir recours. Une autre Antiquite se dessine, une autre lecture de 
ces memes textes, Ius et relus, est possible. 

C'est ce que montre Charles Nodier dans Sma"a ou les demons de la 
nuit. Le conte est sous-titre dans l'edition originale de 1821 «songes 
romantiques traduits de I'esclavon du comte Maxime Odin ». Si ce titre 
donne l'idee d'un ouvrage influence par Ie sejour de Nodier en Illyrie et 
ecrit sur Ie mode de la litterature frenetique (inspire des romans noirs 
anglais), il ne faut pas retenir ce seul aspect. La phrase d'Andre Chenier 
- « Sur des sujets nouveaux, faisons des vers antiques» - qui ouvre la 
nouvelle preface donnee au conte en 1832, nollS eclaire sur Ie sens de la 
recherche menee par Nodier dans Smarra, celle du modele grec. Le tra
vail de la traduction mis en reuvre par I'auteur s'exerce non pas sur un 

5. C'est en 1797 que Ie concours est retab1i. II faut noter que les quatre premiers sujets -
et ils prolongent en cela les references antiques des revolutionnaires - ont trait a Rome. 
1797, « La mort de Caton d'Utique» d'apres Plutarque; les trois suivants sont inspires de 
TIte· Live: 1798, « Le combat des Horaces et des Curiaces »; 1799, « Manlius Torquatus 
condamne son fils a mort»; 1800, (( Antiochus renvoie son fils a Scipion»; cf. Les Concours 
des Prix de Rome 1797·1863, Catalogue par Ph. ORUNCHEC, Paris, E.N.S.B.A., 1986. 

6. (( Achille recevant 1es ambassadeurs d'Agamemnon» (1801); (( Priam aux pieds 
d'Achille» (1809) ... (( Ulysse et Telemaque massacrant les pretendants» (1812) ... En 1834, 
(( Homere chantant ses vers», Ie sujet etait inspire d'ecrits d'Andre Chenier. 

7. (( Oreste et Pylade investis par les bergers» (1822) ... (( Antigone donnant la sepulture a 
Polynice » (1825) ... 

8. (( Thesee vainqueur du Minotaure» (1807); (( Castor et Pollux delivrant Helene» 
(1817) ... 

9. Phocion (1804), Demosthene (1805), Diagoras (1814), lhemistocle (1819), A1cibiade 
(1824) ... 

10. L'ouvrage de I'abbe Jean·Jacques BARTIfELEMY, Le Voyage du jeune Anacharsis en 
Grece, dans Ie milieu du lV'siecle avant !'ere vulgaire, 4 vols, Paris, 1788, en est un bon 
exemple. Le grand nombre de reeditions du Voyage temoigne de son influence dans la vision 
de la Orece c1assique. 
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texte modeme, en esclavon, mais sur les textes de l'Antiquite classique. 
Le conte, « ecrit sous l'inspiration de l'Antiquire la plus pure », est une 
etude, un pastiche, ou plutot les traductions mises bout a bout des 
phrases les plus intraduisibles des Anciens et de quelques modemes II. Le 
travail sur la langue fran~se (a partir du grec et du latin) se fait dans la 
perspective de l'ecriture « fantastique» du reve ou du cauchemar. Les 
sujets inspires par la Grece ne paraissent pas epuises a Nodier. L 'Ane 
d'or d'Apulee servira ainsi de canevas au conte. Passant par l'etrange 
lhessalie, et la mythologie des peuples slaves (<< Smarra » signifie cauche
mar), la lecture par Ie reve de Nodier decouvre une nouvelle comprehen
sion de l'Antiquite. La face cachee ou mysterieuse du monde classique 
peut etre revelee : « L'Odyssee d'Homere est du fantastique serieux» 12. 

La «/antaisie» est I'arne de la creation des temps antiques. Son carae
tere, comme en temoigne Homere, est la naivete, impossible a « notre 
siecle incredule », constate Nodier. Dans la voie du fantastique, envisagee 
par l'auteur, la fantaisie des temps modemes residera dans la creation de 
« types extraordinaires mais possibles», comme les caracteres du reve de 
l'homme de la nuit. 

Ce que nous apprend Nodier avec Sma"a, c'est qu'entre l'Antiquite 
grecque et la France du debut du XIX" siecle, I'Histoire s'est intercalee. 
Aux mythologies de la Grece paienne vient se superposer une mythologie 
modeme, nationale, qui prend ses racines dans Ie sol meme du pays. La 
France, l'Europe, sont chretiennes. Entre les Grecs anciens et les pen
seurs de la France modeme, on ne parle plus d'une filiation mais bien 
plutot d'une communaute, celie des createurs. Le christianisme oblige a 
une relecture de I'Histoire qui trouve son origine dans Ie XVIlc siecle 
augustinien 13. Avec Pascal, avec Racine, ce qui se presentait comme une 

I J. cr. pref. de 1832, in Charles NODlER, Contes. Smaml, Trilby et autres contes, Paris, 
Flammarion, coil. « Gamier-Flammarion», 1980, p. 76-78: « Saufquelques phrases de tran
sition, tout appartient a Homere, a ThCocrite, a Virgile, a Catulle, a Stace, a Lucien, a Dante, 
a Shakespeare, a Milton. ( ... J J'avais tellement redoute de me mesurer avec la haute puissance 
d'expression qui caracterise l'Antiquite que je m'etais cache sous Ie role obscur de traduc
teur.» Le camouflage rut complet pour les lecteurs de 1821 et Smaml qualifiee de livre 
« romantique ». 

12. Ibid., p. 73-74. Rappelons sur cette piste de I'emergence d'un aspect mys.erieux, sou
terrain - dans Ie sens d'occulte - de I'Antiquite classique, que Nodier a fait partie d'une 
secte pythagoricienne, « Les MCditateurs », fondee par Maurice Quai. Nodier ecrira en sou· 
venir de cet engagement Apotheose et Imprecations de Pythagore (1808). 

13. Le xvue siCcle redecoUYre saint Augustin (passant outre la tradition se referant a saint 
Thomas) et l'interprete. n s'opere ainsi une sorte de synthese dans les ecrits des hommes du 
Grand Siecle entre l'augustinisme (saint Augustin consomme la rupture entre monde grec et 
monde chretien, inscrit Ie christianisme comme un aboutissement, la Providence est con~e 
comme la fm de I'action divine) et la tradition mCdievaIe. Saint Augustin I'Africain a baigne 
dans I'atmosphere du neo-platonisme dont il parle dans Les Confessions. 
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juxtaposition, une coordination sans aucun sens (autrement que dans une 
relation d'archetype ou de modele ~~ a la manlere de ... ". agregat de refe
rences) devient disjonction, puis une synthese qui donne un sens a l'His
toire. L'Histoire est fmalisee 14. Le sens s'organise autou. d'un point ini
tial qui determine un en de¢ et un au-deJa. En de~ tout annonce : 
Adam et les prophetes sont des personnages historiques. Nabuchodono
sor est un serviteur de Dieu pour Bossuet 

Si ron evoque ainsi la lecture de I'Antiquite telle qu'elle s'est elaboree 
au XVII" sieele pour comprendre Ie rapport a I' Antique tel qu'il s'etablit au 
debut du xIX" sieele, e'est que la filiation a la Grece passe etTectivement 
par Ie relais de cette tradition ehretienne, contre la philosophie rationaliste 
des Lumieres IS. La reference aux textes du Grand Sieele est manifeste a 
cette epoque. Elle est perceptible tant dans les travaux d'un erudit his to
rien comme Ie baron de Sainte-Croix 16 que dans les ecrits de la grande 
figure du debut du xIX" sieele, Fran~is-Rene de Chateaubriand. Rompant 
avee Ie Sieele des Lumieres 17, Chateaubriand peut tout a la fois se referer a 
Pascal et a Homere. La perspective ouverte par la lecture ehretienne de 
I'Antiquite au XVII" sieele, dans Ie cadre d'une pensee de la Iiberte de 
I'individu (Descartes, Pasca1), est celie d'une verite morale de I'histoire, et 

14. Michel SERRES, Le Systeme de Leibniz et ses modeles m(Jthem(JtitJu~, Paris, P.U.F., 
1968, « Le Paradigme pascalien », t. 2, p. 710 : Pascal « organise et constitue Ie temps. L'his
toire du salut est finalisee, ou plus generalement, I' histoire a un seIlS. une direction privilegiee 
ou definissable que n'a plus I'espace de nos experienQes scientifiques. Laissant Ie monde 
pour I'histoire, desormais munie de cette referen..:e, PasQlI ellprime I'essence des religions 
dites modemes, par opposition aux cosmiques traditionnelles, qui avaient laisse des traces 
jusqu'a lui, dans la sienne propre. n est ainsi a la fois I'heritier de la deoouverte juda1que de 
la monodromie du temps dont il fIXe la finalite, et Ie pre~"seur des pbilosophies modemes 
de I'histoire comme accomplissement progressif d'une instance, queUe qu'elle soit ». 

15. I...es differents mouvements du debut du XIX' siecle: neo-p!atonisme (Platon penseur 
chretien), neo·christianisme (comme celui d~ Mfll1yrs) qui deboucbe sur un christianisme 
socia] (individu dans la societe, probleme de sa Jiberre, cr. Lamennais, par ex.) etc., s'ils amr. 
ment prendre leur source dans l'Antiquite, apparaissent mediatisCs par la pensee classique. 

16. Le baron de Sainte-Croa (1746-1809) peut etre un bon e",emple de ce g1issement des 
references et du refus des Lumieres affiche apres la Revolution. AV1IJ1t les evenements de 
1793, SAINI1!-CROIX se presente, dans son Examen critiqu~ des anciens hisloriens d:41exandre 
Ie Grand (1775), comme un homme epris de liberte ; un erudit s'attachant a eriger sa matiere, 
I'histoire, en une « science des faits» en reference au modele des sciences exactes (new
tonien), notarnment la chimie de Lavoisier (1772). Au debut du XIX' siecle, Ia position est 
totalement bouleversee; l'Examen critique reecrit en 1804 en temoigne. L'histoire est desor
mais comprise comme un art «( art historique ») dont les principes moraux - pour une 
verite morale de I'histoire - sont explicitement tires du )MI" siecle : Boileau, Bossuet, Pascal, 
Ie cardinal de Retz. L'histoire est un produit de la Providence. Au lendemain de la Revolu
tion, les convictions de Sainte-Croa sont d'ordre esthetique Oe style) et moral (I'histoire 
comme enseignement). 

17. Le Chateaubriand de I'autre monde dont parle Pierre BARBERIS, « Les realites d'un ail
leurs: Chateaubriand et Ie « Voyage en Amerique», Litterature. 21, Paris, Larousse, feve. 
1976, p. 91-103. L' Amerique decouverte par Chateaubriand invalide «I' experience philo
sophique » du )Mil" siecle avec laqueUe Ie voyageur ewt pacti. L'ailleuJ5 americain n'existe 
plus. Au heros des Natchez, « il ne restait d'abri que l'ocean ». 
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c'est bien en ce sens que travaillent les historiens du debut du siecle 18_ 
Vne syntbese s'opere entre monde grec et monde chretien. 

Le double mouvement d'une symbolique grecque et d'une symbolique 
chretienne est ainsi a l'reuvre dans Les Martyrs (1809). L'auteur part en 
1806 pour un voyage de pres de deux ans en Grece et en Orient a la 
recherche des paysages - «images» - des Martyrs. Le recit en sera 
L'Itineraire de Paris a Jerusalem et de Jerusalem a Paris, en allant par la 
Grece, et revenant par I'Egypte, fa Barbarie et I'Espagne (1811). Le 
voyage en Grece se fait dans la perspective de Jerusalem. Dans cet itine
raire qui mene Ie voyageur de Paris a Jerusalem et de Jerusalem a Paris, la 
Ville Sainte est autant aboutissement que point de depart. Voyage dans 
les « lieux saints» de l'histoire grecque, dans les Lieux Saints, berceau de 
la religion chretienne, point historique initial pour Ie croyant, Ie peleri
nage est double et se traduit dans l'ecriture d'un recit de voyage. Le terme 
d'itineraire, terme positif, indique bien que Ie voyage - voyage reel et 
voyage symbolique - se traduit sur une carte, ou des lignes vont relier 
entre eux les points qui marquent les etapes du pelerinage religieux, don
nant un sens a l'espace. Comme une empreinte sur une carte geo
graphique, les traces de l'itineraire ne s'effaceront pas. L'Itineraire s'ins
crit en contrepoint du voyage mythique de la fondation de Rome, en 
contrepoint du sillage des vaisseaux qui s'evanouit dans la merl9. Vam 
d'un croyant, il rejoue les pelerinages du Moyen Age, Ie depart d'un Join
ville pour la croisade 20. Le sens de I'Histoire nait dans ces equiValences, 
dans ces reconnaissances d'identite d'une epoque a l'autre, sous Ie signe 
des Muses et du Moyen Age. Chateaubriand est un croise, croise antique, 
«martyr de l'independance», croise modeme, «martyr de la verite »21; 
l'un ne dement pas l'autre. La croisade se prolonge. La Grece mere est 
chretienne, et elle ne peut trouver a s'inscrire que dans la perspective du 
christianisme 22. Dans cet elan qui pousse Chateaubriand vers la Grece, ce 

18. Voir, par ex., I'article « Histoire » dans Ie Rapport de la classe d'histoire et de littera
lure ancienne de I'Institut a Napoleon (1808). Reed. critique sous la dir. de Fran9Qis HARlOG, 
Paris, Belin, 1989. L'un des auteurs n'est autre que Sainte-Croix. C'est la grande erreur du 
Siecle des Lumieres que d'avoir cru en la seule raison; I'oubli de la morale a conduit aux ega
rements revolutionnaires. 

19. ltineraire de Paris a Jerusalem, Paris, Garnier-Aammarion, 1968 (cite par la suite 
comme ltineraire), p. 57 : « Moi, voyageur obscur, passant sur la trace effacee des vaisseaux 
qui porterent les grands hommes de la Grece a l'ltaIie, j'a1lais chercher les Muses dans leur 
patrie. » Vision de I'ecart, Chateaubriand suit les traces d'Enee Ie Troyen, Enee Ie Grec, mais 
en sens inverse. II ecrit son voyage, un livre qui est tout sauf une trace evanescente. 

20. ltineraire, p. 54. 
21. ltineraire, p. 60 : « Quel moyen de nommer Saint-Jason et Saint-Sosistrate, apotres 

des Corcyreens, sous Ie regne de Claude, apres avoir parle d'Homere, d'Aristote, 
d'AJexandre, de Ciceron, de Caton, de Germanicus? Et pourtant un martyr de I'indepen
dance est-i1 plus grand qu'un martyr de la verite? » 

22. Ainsi en temoigne Ie mouvement de la conversion de Cymodocee, « fille de la Grece » 
dans les Martyrs. 
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qu'il decouvre effectivement sur Ie sol grec provoque une fracture avec la 
vision de cette Grece mythique ideale ; fracture entre la representation de 
l'homme lettre et Ie contact avec la realite du voyageur. L'epreuve traver
see dans ce voyage se traduit en ecrit qui, pour imposer son caractere 
d'evidence et de perennite, joue dans Ie sens d'une affIrmation de l'ecri
vain, de l'homme surtout 23. L'arrivee en Grece est de ce point de vue 
exemplaire. Jeu de transparences dans cette representation, entre la fable 
(Pylos) et I'histoire (la Sphacterie de Thucydide), avec Ie mythe (<< sur Ie 
chemin d'Homere »), la Grece, ses lieux, ses ruines sont lisibles. 

« Le 10, au matinj'etais sur Ie pont avant Ie lever du soleil. Comme il sortait 
de la mer, j'aper9us dans Ie lointain des montagnes confuses et elevees : 
c'etaient celles de l'Elide : il faut que la gloire soit quelque chose de reel, 
puisqu'elle fait ainsi battre Ie creur de celui qui n'en est que Ie juge. A dix 
heures, nous passames devant Navarin, l'ancienne Pylos, couverte par l'ile de 
Sphacterie : noms egalement celebres, l'un dans la fable, l'autre dans l'his
toire. A midi nous jetfunes l'ancre devant Modon, autrefois Methone, en 
Messenie. A une heure, j'etais descendu a terre, je foulais Ie sol de Grece, 
j'etais a dix lieues d'Olympie, a trente de Sparte, sur Ie chemin que suivit 
Telemaque pour aller demander des nouvelles d'Ulysse a Menelas» (Itine
TaiTe, p. 62). 

Reprenant cet episode, Chateaubriand decrira plus precisement l'arri
vee Ii Modon. Contact brutal avec la realite de la Grece contemporaine, Ie 
premier « Grec » rencontre est un Turc. Le ton est donne, Ie voyage dans 
la patrie des Muses se fera sous Ie signe du desert et du silence, des ruines 
et de la mort. Les pierres sont muettes. Les Grecs que cherchait Chateau
briand sont definitivement morts 24. La proximite ideale avec la Grece se 
dissout. La rupture entre une Grece mythique et une Grece « reelle » est 
consommee. La Grece moderne, pays marque par Ie joug ottoman, est 
miserable, semblable Ii cet Orient degenere que decouvre Volney Ii. 
Alexandrie 25

• Les descriptions de la Grece de Chateaubriand nous ren-

23. Cf. Itim!raire, preface Ii la Ire ed., p. 41 : « Je prie done Ie lecteur de regarder cet ltiml
raire moins comme un Voyage que comme les Memoires d'une annee de rna vie. » La phrase 
est encore reperee dans Ie corps de l'ouvrage, p. 132. 

24. C'est ainsi qu'il repond Ii un Ture qui lui demande la raison de son voyage: « Je voya
geais pour voir les peuples, et surtout les Grecs qui etaient morts» (Itin/fraire, p. 87). 

25. Pierre VIDAL-NAQUEf, « Paris-Athenes et retour», in Athenes, ville capitale, dir. Yannis 
TSIOMIS, Athenes, Caisse des fonds areheologiques, 1985, p. 37: « II y decouvre non un 
Orient des Origines, comme en eherchaient tant de ses contemporains, mais l'ecrasante 
misere de ce que nous appellerions aujourd'hui une capitale du tiers-monde, de ce qu'on 
appelait au xix" siecie un pays mur pour la colonisation. » La rupture entre un Orient des 
Origines - Egypte mysrerieuse - et I'Orient miserable decouvert et decrit par Volney est 
evidente si l'on pense au Monde primitiJ analyse et compare avec Ie monde modeme de 
Antoine CoURT DE GEBELIN, Paris, 1771-1782. 
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voient aux descriptions de I'Egypte de Volney 26. Mais I'Itineraire reste, 
contrairement au Voyage en Egypte et en Syrie (1784) ou Volney decrit 
methodiquement et scientifiquement les faits (geographiques et politiques) 
tels qu'ils lui apparaissent 27

, un itineraire de la lettre et non de la pierre. II 
s'ecrit, repete. II est itineraire de la trace. La realite politique, l'occupation 
turque et la misere des Grees sous leur joug, ne renvoie qu'li un etat de fait. 
La Grece rencontree par Chateaubriand n'est pas historique, elle ne fait 
pas trace dans la memoire des hommes. La Grece contemporaine est, dans 
Ie mouvement de l'ecriture et pour que demeure son caractere d'evidence, 
rejetee en Orient. Autrement dit, elle n'est plus la Grece. Le deplacement 
geographique s'impose comme Ie seul moyen pour apprehender une quel
conque realite. Les Grees modernes sont des barbares 28. 

Le soulevement des Grees contre l'occupant turc en 1821 va ofTrir la 
possibilite d'integrer la Grece moderne dans I'histoire contemporaine. Le 
courage des combattants grees, Ie recit des massacres, des actions 
heroiques abondamment repris par les journaux fran~s (plus parti
culierement ceux de tendances liMrales et ultras), pour un public attentif 
et passionne, font basculer la Grece dans l'evenement et l'actualite. Le 
probleme qui se pose alors Ii un homme comme Chateaubriand, ou Ii ses 
lecteurs, est celui de savoir s'il faut faire coincider I'ideal avec la realite. 
Faut-il voir dans cette nouvelle Grece une resurgence historique de la 
Grece ancienne telle qu'elle est restee dans les memoires? Le mythe 
trouve-t-il Iii Ii s'incarner dans les faits? 

En 1826, Chateaubriand commence la publication de ses (Euvres 
completes. II ecrit une nouvelle preface Ii I'Itineraire, ouvrant ainsi Ii cette 
autre lecture dictee par les evenements. Les lieux traverses par Ie voya
geur de 1806, les hommes rencontres prennent un nouveau sens. Ou 
reprennent-ils leur sens? Les cris et Ie fracas de la lutte des Grees 
modernes ont brise ce silence partout present dans I'Itineraire. Leurs 
hauts faits ont rempli les interstices de leur histoire et de leur terre: nou
velles villes, nouveaux lieux, nouveaus noms. Le recit de voyage de 1811 
est devenu en 1826 un « ouvrage de circonstance », une « carte topo-

26. Cr., par ex., ltineraire, p. 169-170 et Voyage en tgypte et en Syrie, Paris/La Haye, 
Mouton et Co, 1959, p. 26. Chateaubriand connait bien evidemment Ie Voyage de Volney, cr. 
ltineraire, p. 374. 

27. L'Itineraire comme les « Memoires d'une annee de ma vie» semble repondre au 
Voyage, Ii cette phrase qui sert d'exergue au livre : « J'ai pense que Ie genre des voyages 
appartenait Ii I'Histoire et non aux Romans. » Le Voyage servira de guide lors de la cam· 
pagne d'Egypte. 

28. cr. Itineraire, p. 168 : « Les monuments grecs modemes ressemblent Ii la langue cor· 
rompue qu'on parle Ii Sparte et Ii Athenes : on a beau soutenir que c'est la langue d'Homere 
et de P1aton, un melange de mots grossiers et de constructions etrangeres trahit Ii tout 
moment les Barbares. » 
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graphique du theatre de cette guerre sacree». Sorte d'instantane de 
I' « avant renaissance» ou les faits et les lieux sont poses, prets a prendre 
vie, I'Itineraire marque un moment de suspension dans Ie temps et dans 
I'Histoire; moment ou tout « n'etait pas encore» 29. Fran~is-C.-H. Pou
queville, consul de France a Jannina aupres du fameux Ali Pacha, publie 
en 1824 a Paris son Histoire de fa regeneration de fa Grece, historique du 
reveit grec de 1740 a 1824. II mele dans son recit la Grece de l'histoire 
ancienne et cette Grece qui inscrit encore, au moment ou it publie son 
ouvrage, ses evenements dans I'Histoire. Le style choisi par Pouqueville 
pour commencer son ouvrage reprend Ie rythme du debut des Histoires. 
La reference au modele· d'Herodote est clairement exprimee : 

« Avant que Ie temps ait efface Ie souvenir des evenements qui se sont pas
ses dans la Grece, depuis trois generations d'hommes, je veux essayer de les 
rapporter tels qu'its sont venus Ii ma connaissance, afin que les souffrances 
des Hellenes, leurs memorables actions et la barbarie des Turcs, puissent etre 
connues du monde, occupe des evenements dont l'Orient est Ie theatre. 

Cette tache m'engage dans la narration d'une periode qui a quelque simili
tude avec celie que les Muses d'Herodote ont transmise Ii la posterite. Suivant 
de bien loin les traces du pere de I'Histoire, je montrerai comment les Grecs, 
dechus de leur splendeur, subjugues par les Romains, qu'ils amollirent, degra
des sous Ie sceptre de leurs cesars theologiens, conquis par les Turcs, qu'ils ne 
purent civiliser, limant insensiblement leurs chaines, enveloppant Ie despo
tisme dans ses propres filets, s'emparerent de l'heritage de la tyrannie et du 
crime, pour remonter au rang des nations» (Histoire ... , p. 1-2). 

La reconnaissance d'une identite grecque 30
, de I'existence d'une nation 

grecque, s'opere dans cette sorte de fusion des personnages et des evene
ments de la Grece ancienne et de ceux que connait et que vit Pouque
ville; representation du croyant epris de culture antique (ils sont restes 
« Grecs » parce qu'its etaient chretiens) et regard du diplomate historien 
sur les choses politiques 31. 

29. Cf. ltineraire, p. 36 et 37 : « Modon, ou je foulai pour la premiere fois la terre sacree 
des Hellenes, n'etait pas I'arsenal des hordes d'lbrahim; Navarin ne rappelait que Nestor et 
Pylos; Tripolizza [ ... J n'etait pas un amas de decombres noircis par les flammes et dans les
quels tremble une garnison de bourreaux mahometans, disciplinee par des renegats chretiens 
[ ... J Les restes des sculptures de Phidias n'avaient point encore ere entasses pour servir d'abri 
Ii un peuple redevenu digne de camper dans ses remparts immortels. [ ... J La Iiberte n'avait 
point encore fait entendre Ie cri de sa renaissance du fond du tombeau d'Harmodius et Aris
togiton. » 

30. Les Grecs modemes sont, dit Pouqueville « plus inreressants Ii etudier que la chro
nique de Paros; car leur physionomie nationale tenait lieu d'inscriptions pour reconnaitre Ie 
passe et pour lire dans I'avenir : on y retrouvait les traits des Hellenes ... » (Histoire ... , p. 4). 

31. La figure d'A1i Pacha est remarquable de ce point de vue. Ali de Tebelen, pacha de 
Jannina, « debuta Ii la maniere des anciens heros de Grc!:ce». Personnage trouble, double, iI 
prend successivement les aspects d'un conquerant modeme (dans sa ressemblance frappante 
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Dans ce mouvement de la prise de conscience par l'intelligentsia fran
~se de l'existence d'une Grece moderne, les references Ii l'Antique 
changent de registre_ Ce ne sont plus les heros de la mythologie grecque 
qui apparaissent de fa~n signifiante (meme si ces references demeurent) 
mais les grands personnages de la democratie grecque, de l'histoire 
grecque_ Harmodius et Aristogiton, les tyrannicides, liberateurs du 
peuple athenien opprime plutot que Nestor et Pylos pour Chateau
briand; ou encore, pour Pouqueville, Ie vocabulaire si fortement marque 
par la mythologie grecque s'inscrit dans Ie choix plus general et essentiel 
d'un recit historique Ii la maniere du pere de l'Histoire, Herodote. Si l'on 
reconnait ainsi une nouvelle vie Ii la Grece, vie qui s'exprime dans sa lutte 
armee 32 et dans sa renaissance culturelle 33

, faut-il pour autant ramener la 
Grece moderne dans Ie camp des nations europeennes parce qu'elle en a 
ete la mere, la pensee civilisatrice qui les a fecondees? au faut-il 
reconnaitre que la Grece, telle que l'ont decouverte les voyageurs, comme 
l'Egypte, est en Orient? 

La question de la place Ii donner Ii la Grece dans Ie monde contempo
rain est en fait au creur des deux attitudes qui voient Ie jour au moment 
du soulevement grec_ Les deux « partis » (les « turcophiles » et les « phil
hellenes ») vont s'exprimer publiquement (dans les Chambres ou dans 
les journaux) sur la question d'une intervention fran~se aux cOtes des 
Grecs dans leur guerre contre les Turcs_ Schematiquement 3\ les « turco
philes », proches des milieux gouvernementaux, s'ils ne contestent 
somme toute pas l'aspect moral (dans Ie sens historique, la reference est Ii 
la Grece ancienne) de la cause grecque, se prononcent toutefois contre 
toute aide ou intervention fran~se au nom de raisons politiques et 
economiques_ La Grece appartient au gouvernement de la Porte, la 

avec les actions du conquerant macedonien Alexandre) puis d'un despote oriental (ambi
tieux, cruel parce qu'i! est un « Infidele »). Alexandre Dumas s'est souvenu du livre de Pou
queville en ecrivant Le Comte de Monte-Cristo: cf. ed. Paris, Livre de poche, 1964, t. 3, 
chap. LXXVII, « Haydee », p. 35, oil Ali Pacha apparait par l'intermediaire de sa fille. 

32. Le soulevement de 1821, et les etapes de la lutte grecque semblent rythmer l'actualite 
europeenne: 1822, les massacres de Chio; 1824, la mort de Byron a Missolonghi; 1825-
1826, Ie long siege de Missolonghi qui s'acheve par la chute de la ville Ie 20 avril; 1827, la 
victoire navale de Navarin ... Voir Ie travail de Jean DIMAKIS, La Presse fram;aise face a la 
chute de Missolonghi et a la bataille de Navarin .. recherches sur les sources du philhe/lenisme 
franfilis, lbessalonique, Institute for Balkan studies, vol. 162, 1976. 

33. Adamantios Coray est lui-meme un representant de cette renaissance culturelle 
grecque, perceptible depuis la seconde moitie du xvnf siecie (cf. son Memoire sur /'etat de la 
civilisation dans la Grece, presente a la Societe des Observateurs de l'homme a Paris, Ie 6 jan
vier 1803). Ses traductions de textes antiques en grec moderne temoignent de son attache
ment a y faire participer ses compatriotes. 

34. La prise de position vis-a-vis de la cause grecque apparait avant tout comme une deci
sion individuelle parce qu'elle appartient au domaine de la morale. Alfred de Vigny prend 
ainsi parti en faveur des Grecs des 1822, par Ie poeme Helena, contrairement aux tendances 
du mouvement politique auquel il appartient. 
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revolte est done illegitime, facteur de perturbations dans l'Europe conser
vatrice. D'autre part, les interets fran~s (politiques et economiques) en 
Orient, et plus particulierement en Egypte, alliee de la Porte dans la lutte 
contre les Grecs, risqueraient d'etre mis a mal si la France prenait posi
tion en faveur de la Grece. En fait, pour les diplomaties europeennes, la 
Grece fait partie de la question d'Orient et entre dans Ie jeu complique de 
l'equilibre des puissances. L'Europe du congres de Vienne, de la Sainte
Alliance reste passive. II faudra attendre Navarin (20 octobre 1827) pour 
qu'a la suite du traite de Londres 35 les puissances interviennent direete
ment dans Ie conflit aux cOtes des Grecs; encore la solution politique 
envisagee pour la Grece n'est-elle qu'une autonomie sous suzerainete 
ottomane. 

A cette Europe de la Sainte-Alliance, alliance des tetes couronnees, 
s'oppose ou repond Ie mouvement philhellenique, vaste mouvement 
europeen (I'Amerique y participe egalement), qui se mobilise des 1821. 
Sorte de diplomatie parallele (Ie Comite philhellenique de Paris entre
tient ainsi un delegue permanent aupres du gouvernement gree), Ie phil
hellenisme constitue tout un reseau de communication pour collecter et 
acheminer des fonds, vivres et armes aux combattants grecs et envoyer les 
volontaires europeens sur place. La vie politique et culturelle de la France 
sera marquee durant les annees de la lutte grecque par les manifestations 
diverses de ce philhellenisme : publication d'reuvres historiques, roma
nesques, poetiques ou picturales (Pouqueville, Lamartine, Delacroix ... ), 
concerts, expositions de peinture (les Salons), quetes, appels, mode vesti
mentaire. Des series d'assiettes prendront pour motif les combats des 
heros grecs et philhellenes 36 ... Autant d'actions qui veulent entrainer 
I'opinion publique dans un soutien a la cause grecque et faire pression 
sur les cabinets europeens pour les pousser a intervenir. Les motivations, 
comme les hommes qui composent ce mouvement, sont diverses. II s'agit 
d'un devoir moral pour l'Occident d'aider cette Grece qui lui a transmis 
son savoir a reprendre son rang parmi les nations europeennes; devoir 
moral encore que d'aider des freres chretiens - freres d'Orient - a 

35. En avril 1827, la France, l'Angieterre et la Russie veulent imposer leur mediation dans 
Ie conflit, en vue de l'organisation d'une Grece autonome dans Ie cadre de l'empire ottoman. 
La politique autrichienne de Metternich, hostile 3 toute intervention europeenne, et favorable 
aux Turcs, etait 13 battue en breche. D'autant que les amirautes fran¢se et anglaise, inter
pretant Ie traire, transforment la simple interposition entre les forces ennemies en une inter
vention armee. La flotte turco-egyptienne, et quelques vaisseaux autrichiens qui 
l'accompagne, est detruite dans la rade de Navarin. Le retentissement de la « victoire» de 
Navarin est considerable en France. Chaque parti tentera, pour les elections qui ont lieu la 
meme annee, de s'attribuer Ie merite du reglement de la question grecque. 

36. Cf. Angelique AMANDRY, L'lndependance grecque dans la faience franfllise du 
xlx'siecie, Athenes, Fondation ethnographique du Peloponnese, 1982. 
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combattre les Infideles; devoir moral toujours, pour une nation qui a 
prone ia liberte des peuples a disposer d'eux-memes, d'aider un peuple a 
se liberer dujoug d'un gouvernement etranger. Liberaux et ultras peuvent 
ainsi se rejoindre dans Ie soutien de la cause grecque. 

Ce que revelent ces deux attitudes vis-a-vis de la question grecque, c'est 
la tentative d'une definition des limites et du sens que peut prendre cette 
Europe face Ii cet Autre que represente l'Orient. 

La campagne d'Egypte de 1798 prend, dans cette perspective, une 
importance capitaIe dans ce regard que l'Occident va, en retour, porter 
sur lui-meme. C'est tout au moins la lecture que donnent regressivement 
les penseurs de l'evenement qui nous importe ici. L'expedition de Bona
parte a trouve historiquement et surtout symboliquement Ii Saint-Jean 
d'Acre sa limite ultime 37

• Campagne militaire et scientifique, les conse
quences en sont considerables. Strategiquement, Ie mouvement des 
conquetes arrete Ii l'Orient, se poursuivra en Occident, tra~nt les axes de 
cette Europe des nationalites. Scientifiquement et culturellement, les pro
gres de la connaissance de l'Egypte ancienne et moderne (Description de 
rEgypte, dechiffrement des hieroglyphes ... ) vont susciter un regain d'at
tention tant de la part du public que des scientifiques pour l'Orient. Avec 
l'Egypte, on reste cependant dans l'ancrage ou la sphere grecque 38. Mais 
l'Orient c'est aussi I' Asie et surtout l'lnde. Le regard se deplace suivant Ie 
meme itineraire que s'est ouvert la Grece antique avec Alexandre. Le tra
vail sur les langues est en ce sens Ie plus frappant. Le debut du XIX· siecle 
voit la naissance de cette linguistique historique fondee sur I'idee de 
l'evolution des langues et sur Ie fait que histoire des langues et histoire 
des peuples sont intimement liees. Les affinites des langues permettent 
de reconstituer les trajets historiques des peuples jusqu'a des origines 
communes 39. Ce que font apparaitre les travaux sur les langues, et plus 

37. C'est ainsi, par ex., qu'Alexandre DUMAS, melVeilleuse caisse de resonance, nous repre
sente I'evenement. Cf. Mes Memoires, Paris, Ga!limard, 1957, t. 1, p. 155 : « Bonaparte, apres 
avoir echoue devant Saint-Jean d'Acre, voyait ses projets gigantesques sur l'Orient echouer 
devant une bicoque.» Ou encore dans us Mohicans de Paris, Paris, Livre de poche, 1973, 
p. 418-420, I'extraordinaire dialogue de Napoleon et du tsar Alexandre ecrit par Dumas. 

38. En amont de l'expansion de la civilisation grecque, il y a I'Egypte et son influence en 
Grece, plus particulierement dans Ie domaine religieux. En ava!, I'Egypte des Ptolemees ins
crit son rayonnement culturel dans la tradition grecque. L'ecole d'Alexandrie rassemble les 
savants du monde hellenistique; mais dans ce mouvement vers I'Orient, ouvert par 
Alexandre, Athenes, comme centre, n'est pas destabilisee. Cf. Bertrand GILLE, Les Mecani
ciens grecs. Naissance de la technologie, Paris, Seuil, 1980. 

39. Le rapport Ii la langue (et non au langage, conception mecaniste du xVIII'siecle) 
s'enonce ditlhemment dans Ie contexte de la decouverte de l'Autre, des nationa!ites. La 
langue est saisie comme quelque chose de vivant. Le travail sur la langue devient un travail 
sur I'origine; il ne se pose plus Ii propos d'une culture ou du sentiment d'un destin commun, 
mais Ii propos d'une histoire. 
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particulierement I'ouvrage de Bopp 40, c'est, par la grammaire comparee, 
la parente existant entre Ie sanscrit, langue sacree de l'Inde ancienne, et la 
plupart des langues europeennes; une famille de langues, appelee 
« indo-europeenne » ou « indo-germanique », dont la parente serait due 
a l'existence d'une langue mere, l'indo-europeen, dont elles seraient deri· 
vees (cette langue n'est pas directement connue quoique les premiers 
comparatistes aient ern reconnaitre dans Ie sanscrit cette langue mere). 
Cette decouverte revet aux yeux des contemporains, sensibilises dans Ie 
contexte des nationalites au probleme des langues, la preuve scientifique 
d'une parente et d'une anteriorite historique meme de l'lnde sur les civili· 
sations occidentales (renforcee par les autres recherches menees sur 
l'Inde ancienne : religion, litterature, arts). Avec la vision de l'Inde, ber· 
ceau de la civilisation, on sort de la sphere grecque. La Grece ancienne 
fait desormais partie d'un processus qui debute en Orient et dont la 
Perse, l'Egypte, la Grece et Rome constituent les etapes. Ainsi, en meme 
temps que les limites du monde moderne reculent, les limites de l'histoire 
sont repoussees dans Ie temps et dans l'espace 41 . 

Mais la grandeur de l'Orient est passee, il est main tenant miserable, 
degrade. Face a lui, l'Occident apparait vif, fecond, en pleine expansion. 
Les nombreux voyages des penseurs a travers l'Europe ouvrent au mou· 
vement des peuples et des idees, a la connaissance des cultures propres a 
chaque peuple, a chaque nation. La publication des Chants popu/aires 
grecs de Claude Fauriel en 1824 est tres importante dans la perspective 
de la reconnaissance d'une culture populaire qui prend, dans Ie mouve· 
ment des nationalites, toute sa valeur et son sens. L'Occident decouvre sa 
propre identite, sa propre civilisation - difference - face a l'Orient42. 
L'Europe, ce continent qui vient au monde, a sa propre histoire. II 
cherche son origine dans Ie Moyen Age, fond commun des differents 
pays qui Ie composent; c'est Ie merveilleux chretien, l'epopee, les sagas ... 
Le centre geographique du nouveau continent se decouvre, dans un mou· 
vement de translation vers Ie Nord: ce sera l' Allemagne, « l'Inde de 

40. Systeme de conjugaison de la langue sanscrite, compare a celui des langues grecque, 
latine, persane et germanique, Francfort, 1816. C'est a Paris que Bopp a appris les langues 
orientales dans Ie cadre de I'Ecole des langues orientales, fondee par Ie tres actif Silvestre de 
Sacy (1755-1838). Cf. Raymond ScHWAB, La Renaissance orientale, Paris, Payot, 1950. 

41. Cf. Victor HuGO, prer. aux Orientales, 1829, Paris, Gallimard, 1964, p. 24 : « Ne ver
rait-on pas plus haut et plus loin, en etudiant I'ere moderne dans Ie Moyen Age et I'Antiquite 
dans I'Orient. » 

42. La reconnaissance d'une Europe des specificires des langues, des specificites poli
tiques, par la mediation de I'Ancien (comme transparent a I'histoire) et a travers I'existence 
d'une langue matricielle, I'indo-europeen, decouvre une limite symbolique qui croise les 
Iimites geographiques de I'Europe (Orient/Occident) circonscrites par la campagne de 1798. 
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('Europe » 43. De cette Allemagne doit s'epanouir La nouvelle civilisation, 
comme l'Inde avait ete Ie point d'origine de l' «an~ienne)). 

La Grece, dans ce mouvement, ne disparait pas; elk test.e Ie fonde
ment.le point ultime de rHerence par rapport auquei on se situe. n fa11ait 
ce detachement de la Grece mere par lit decouverte d'une Grtce orientale 
(c'est-a-dire miserable), la decouverte d'une autre source plus proche, 
enracinee dans une terre (Ie Moyen Age), la decouverte enlin d'une Anti
quite plus lointaine et plus vaste (I'lnde), pour parvenir a depasser 
l'image figee de cette « Grece qu'on connait trop ~~ pour reprendre Hugo. 
La Grece n'apparait plus comme une Antiquite figee, un pays mDrt ense
veli sous ses ruines si belles. Le modele grec, comme celui de l'epa
nouissement d'une civilisation, peut alors jouer pleinement son role. II 
faut non pas imiter (la Grece ancienne a retrouve sa place dans l'histoire, 
comme passe revolu), mais transposer, comprendre, faire sien ce modele. 
II faut faire revivre l'Antiquite en l'homme dans ce qu'elle avait de plus 
profond, de plus grand, dans son principe meme ; une grande civilisation 
feconde dans tous les domaines et qui s'est perpetuee, ouvrant Ii la 
reconciliation du moi et de l'Histoire, des individus et de la nature - un 
cosmos. Les anciens Grecs revivent par les hommes du temps present qui 
en portent Ie savoir ou l'esprit. Par Ie pouvoir d'eviden(:e de l'evimement, 
l'Ancien bascule dans Ie Nouveau 44. L'Antiquite est eo l'homme qui se 
libece ainsi du poids du passe et en fait une realite presente, comme les 
Grecs modemes qui luttent pour affirmer leur identite et leur indepen
dance. La Grece est un pays neuf aussi, ~~ libre de toute Antiquite )), disait 
Pouqueville. 

Derriere un modele d'expli~tion aussi tran~ne que Gtece ancienne, 
ideate, mythique, et Grece modeme, polltique, se cache en fait la prise de 
conscience d'une epoque, d'une nationalite, d'un territoire ; la decouverte 
d'une liberte, celie de l'individu, de l'homme. Le voyageur de l'Amenque 
et de rOrient, Chateaubriand, peut ainsi encore s'ecrier: « Quoiqu'il 
arrive, je mourrai Grec. » 

Marie-PascaJe MA,CIA-WIDBMANN. 

43. Cette expression revient fnlquemment dans les textes de 1'!ipDqJJ.e- Rappelons ce que 
disait M">e de 8ta!!I, De I'A/lemagne, Paris, Garnier-Flammarion, 1965, t 1, p.41 : « L'Alle· 
magne, par sa situation geographique, peut etre consideree comme Ie C(f:ur de l'Europe, et la 
grande association continentale ne saurait retrouver son independance que par celie de ce 
pays. » 

44. PASCAL, (Euvres completes, Pre/ace sur Ie tTaite du vide. Paris, Seuil, 1963, p. 232 : 
« Ceux que nous appelons anciens etaient veritablement nouveaux en toutes choses, et for
maient I'enfance des hommes proprement; comme nous avons joint a leurs connaissances 
I'experience des siecles qui les ont suivis, c'est en nous qu'on peut trQ\Jver .:ette antiquite que 
nous reverons dans les autres. » 




