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mination purement « pratique» de la morale, sur la primaute de la « personne » 
et sur I'idee regulatrice des Droits de I'Homme comme « devoirs envers tous les 
hommes». Reflechissant et adaptant a son propos les theses de Uvinas, I'anthro
pologie du sens commun, 1a pragmatique transcendantale et Ia tMerie de l'agir 
communicationnel de Apel et Habermas, il pose que la societe doit etre une 
« communaute mediatrice d'universalite». A la maniere de Pascal, il s'agit d'un 
pari « raisonnable» sur l'homme, « humanisme heroique », « catholicite retrou
vee» en depit du « degout de I'humain», qui rehabilite I'exigence d'universel 
dans Ie cadre d'un legalisme i:thique herite de Kant. Le sujet, par ses implications, 
est grave et I'on doit souligner a la fois I'exigence de I'auteur et la sensible qualite 
de I'argumentation philosophique. II n'empeche. La critique radicale des postures 
(impostures) antiracistes habituelles se situe au plan phenomenal, a10rs que 
I'issue, aussi problematique qU'asymetrique, Ii la double alienation du racisme et 
de son contre-modele, opere dans la sphere metaphysique. II faut vivre selon 
P. Taguieff, « comme si» Dieu fondait Ie sens de notre existence! Ce vreu 
« pieux» d'accorder enfin les fins de I'Homme aux moyens disponibles dans 
I'espace social des intersubjectivites n'aura pas l'agrement necessaire des anti
racistes qui luttent concretement pour plus de tolerance entre les hommes. lIs 
sont invites pourtant, meme dans Ie cadre d'une « morale provisoire », et malgre 
I'urgence des situations, Ii reviser leurs images et leurs jugements. n faut, dit 
P. Taguieff, et chacun s'en convainc, insupporter I'insupportable. Mais I'erreur 
n'est-elle pas de considerer que par tradition specifique de la modemite, « I'anti
racisme est d'abord une affaire d'intellectuels». Parions un seul instant que ce 
soit, en conscience, une affaire d'honnete homme. 

Claude BlANCKAERT. 

GEOGRAPHIE 

Claude NICOLET, L'Inventaire du monde. Geographie et politique aux origines de 
['Empire romain. Paris, Fayard, 1988. 14 x 22, 345 p., ill., index, bibliogr. 

Comment les Romains se representaient-i1s la Terre et, sur celle-ci, la portion 
dont its avaient acquis la domination? Telle est la question centrale Ii laquelle 
repond Ie livre de C. Nicolet. Mais elle en entrafne d'autres ; dans quel but repre
sentaient-ils l'une et I'autre? Sur quelles connaissances astronomiques et geo-
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graphiques ces representations se fondaient-elles? Qui prenait I'initiative de les 
faire elaborer et exposer? Enfin, a quel moment (c'est-a-dire dans quel contexte 
social, economique, administratif) ces representations sont-elles apparues? 

Un chapitre synthHique (chap. III) rappelle I'existence de deux traditions geo
graphiques dans I'Antiquite grecque et romaine: celie des «periples », recits par
fois accompagnes de cartes, dus a des voyageurs maritimes, et des « itineraires » 
terrestres, lies aux transports et aux transmissions, sommes de connaissances 
empiriques, donc, et d'autre part la « geographie » (description de la Terre) et la 
« chorographie» (description textuelle ou representation cartographique de 
regions particulieres), fondees sur des connaissances astronomiques et mathema
tiques (mesure du meridien terrestre, triangulation). II en resuite, a I'epoque 
d'Auguste, la representation du monde habite (I' « recumene ») comme une sorte 
de trapeze situe au milieu de l'hemisphere nord et dont la Mectiterranee constitue 
a peu pres Ie creur. De nombreuses cartes et figures illustrent ce bilan. 

Mais I'ouvrage de C. Nicolet, specialiste des systemes politiques antiques, 
auquel on doit Le Metier de citoyen dans la Rome rl!publicaine (Paris, Gallimard, 
1976), n'est que secondairement un livre d'histoire des sciences: a Rome, la geo
graphie et la cartographie sont avant tout militaires, politiques et administratives. 
Nee de la guerre et de la conquete (accessoirement du grand commerce terrestre 
et maritime), la carte fut d'abord a Rome un objet « triomphal », c'est-a-dire la 
representation ostentatoire, sur des tableaux portes dans Ie cortege processionnel 
des vainqueurs, des nouveaux espaces soumis au pouvoir du peuple romain. Et 
comme un theme ideologique courant assimilait hyperboliquement empire 
romain et terre habitee (c'est Ie fameux : « Souviens-toi, Romain, que tu as a gui
der les peuples sous ta domination» de Virgile), la representation du globe ter
restre eut des Ie r siecle avant Jesus-Christ Ie meme caractere triomphal, sur les 
monnaies des generaux vainqueurs et sur les statues des conquerants, Pompee et 
Cesar. 

C'est precisement au moment ou l'Empire atteint un premier point d'equilibre, 
sous Auguste, que se situe Ie centre de gravite de I'etude de C. Nicolet, marque 
par un monument, la carte d'Agrippa (chap. v), et un texte, les Res gestae diui 
Augusti (chap. I). Nous n'avons que des temoignages litteraires sur cette carte, 
exposee dans un portique de Rome par ordre de Marcus Agrippa, amiral puis col
legue et gendre d'Auguste, et achevee par celui-ci (d'ou une analyse philologique 
serree, qui caraeterise d'ailleurs tout l'ouvrage ; textes latins et grecs sont cites, tra
duits et diseutes) : elle representait peut-etre l'ensemble du monde habite, au-dela 
meme des limites de l'empire romain; ainsi Ie monde habite, orbis, etait-il pre
sente a la Ville, urbi. Cette utilisation politique de la carte geographique ne sera 
pas oubliee dans les annees 30, quand Mussolini fera affieher, Ie long de la Via dei 
Fori Imperiali nouvellement pereee pour servir aux parades militaires, des cartes 
de I'empire romain et du nouvel empire colonial italien. Parallelement, un bilan 
de sa vie politique laisse par Auguste, les Res gestae (<< Actes ») diui Augusti, grave 
a l'intention du peuple sur son mausolee a Rome et dans d'autres villes de 
I'Empire (on Ie connait par une inscription bilingue trouvee a Ankara), enumerait 
les villes, peuples et provinces eonquis par Rome sous son principat; il contient 
cinquante-cinq noms geographiques et C. Nicolet Ie lit done comme une sorte 
d'image de la representation augusteenne du monde habite. 
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II ne s'agissait pas seulement pour Auguste, successeur des grands generaux de 
la fin de la Republique, de mettre sous les yeux du peuple une representation 
figuree du monde romain ou des listes de conquetes : il fallait aussi mesurer la 
Terre, compter les hommes, apprecier les ressources agricoles, enregistrer les titres 
de propriete fonciere et evaluer les fortunes, pour agir, administrer, gouverner. La 
Rome republicaine connaissait certes des procedures de recensement des per
sonnes et des biens, comme Ie census (chap. VI), qui servaient aussi de fondement 
au classement politique des electeurs, a la repartition des mobilisables dans 
1'armee, ou aux distributions d'argent et de bli~. Elle utilisait aussi des techniques 
de cadastration, liees souvent aux distributions de terres lors des fondations de 
colonies. Mais c'est un des merites d'Auguste, veritable heros du livre, d'avoir su, 
quand ille fallait, tenir compte des contraintes nouvelles nees de l'agrandissement 
de 1'Empire : grace a ses rHormes, les vieilles structures demographiques (Ie cens 
republicain, obligeant les citoyens a faire eux-memes une declaration verbale, a 
Rome, devant les magistrats), administratives (la disparite des municipes, colo
nies, peuples de l'Italie, inclus avec la ville meme de Rome sans logique geo
graphique dans les vieilles « tribus ») laisserent place a des structures plus gene
rales, un recensement etendu aux provinces et effectue localement (on connait Ie 
fameux « recensement de tout Ie monde habite » de l' Evangile de Luc : « et tous 
allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville»), et de nouvelles circonscriptions 
administratives : les douze regions de 1'Italie et les quatorze regions de Rome 
(chap. VIII et IX). Apres la lecture du livre de C. Nicolet, 1'image d'une Rome sous
administree ne devrait plus avoir cours. 

En meme temps que 1'administration se rationalisait, elle se centralisait aussi et 
essayait de conserver la trace materielle des donnees collectees localement: 
chiffres de population, revenus, cadastres locaux. D'ou des procedures de trans
mission et d'archivage, encore mal COnnues (on en sait plus sur l'archivage des lois 
gravees sur tables de bronze que sur celui des documents administratifs) : la 
encore, c'est un document epigraphique, la Table d'Heraclee, difficile a dater et a 
interpreter, qui nous livre 1'essentiel de l'information. On en tire la certitude qu'a 
la fin de la Republique, les chiffres des recensements locaux etaient transmis et 
archives a Rome. 

Le titre d'un des chapitres, « 1'organisation administrative de 1'espace », definit 
bien Ie propos du livre, qui rend compte, en definitive, de revolution d'une cite 
antique conquerante de royaumes, de cites et de peuples, caracterisee par une 
grande disparite des statuts des individus et des communautes et l'absence de 
continuite territoriale, a un Etat territorial centralise dont l'administration elabore 
et archive des statistiques, recense, cartographie, cadastre. 

Le livre de C. Nicolet est un ouvrage d'une minutieuse erudition, qui utilise 
egalement la documentation litteraire (Strabon et Pline, pour l'essentiel), epigra
phique, numismatique et archeologique (y compris les toutes recentes fouilles du 
Sebasteion d'Aphrodisias, en Asie mineure, qui reproduisait en partie 1'organisa
tion du Forum d'Auguste, a Rome), mais cette erudition est mise au service d'une 
perspective globale et novatrice : evaluer des techniques concretes d'administra
tion et leur arriere-plan scientifique et ideologique. C'est dire que ses lecteurs ne 
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se recruteront pas dans Ie seul public des antiquisants et qu'il s'adresse en fait Ii 
tous ceux qu'interesse la genese de l'Etat modeme. 

Philippe MOREAU. 

Numa BROC, La Geographie de la Renaissance: 1420-1620. Reed. Paris, Comite 
des travaux historiques et scientifiques, 1986. 13 x 19,258 p., ill. (<< C.T.H.S. 
Format », 1). 

On est heureux de signaler la reedition en format de poche, mais Ii l'identique 
(Ies illustrations ont un peu souffert), du petit ouvrage si dense de Numa Broc 
publie en 1980, comme Ie tome 9 des Memoires du C.T.H.S., Section de geo
graphie. C'est en quelque sorte Ie troisieme volet de l'education geographique de 
l'honnete homme sous l'Ancien Regime, completant ainsi la Geographie des 
humanistes du P. de Dainville pour Ie xvue siecle (1940) et la Geographie des phi
losophes de N. Broc lui-meme pour Ie XVIIl

e siecle (1975). Mais l'humanisme de la 
Renaissance s'accommodant mal des frontieres, I'Auteur n'en tient pas compte. II 
renoue ainsi avec la tradition des travaux de Gallois Ii la fin du siecle dernier. II 
faut distinguer nettement l'ouvrage de N. Broc de l'etude de W. G. L. Randles, De 
la Terre plate au globe terrestre, une mutation epistemologique rapide, 1480-1520, 
paru la meme annee (1980), qui se place dans la lignee des recherches de Duhem, 
dans une perspective cosmologique et cosmographique du systeme du Monde. 
Les deux points de vue completent la physionomie d'une epoque de foisonne
ment Ii tous les niveaux. L'ouvrage de N. Broc est conyu un peu differemment de 
celui de Penrose, Travel and Discovery in the Renaissance (1952). Tous deux ont 
adopte les memes dates extremes. 1420 correspond en gros Ii la traduction de la 
Geographie de Ptolemee du grec en latin, Ii la redecouverte de Strabon, Ii la pree
minence de Aorence (Concile de 1440, role de Toscanelli), Ii la redaction de 
l'Imago Mundi de Pierre d'Ailly, Ii la premiere carte modeme des pays du Nord 
par Claudius Clavus, au debut de la navigation atlantique Ie long de l'Afrique 
(Henri Ie Navigateur, cap Bojador franchi en 1434). 1620, c'est Ie grand deve
loppement des publications de descriptions geographiques, de guides, d'atlas ; on 
continue Ii explorer, mais on commence Ii organiser les connaissances acquises 
dans chaque pays. Si Penrose donnait la priorite aux voyages, N. Broc envisage 
plutot ceux-ci dans leur repercussion sur les publications, manuscrites ou impri
mees, d'ouvrages et de cartes, et sur les mentalites, comme Ie prouve I'enonce des 
titres des quinze chapitres : 1. Ptolemee et Christophe Colomb; 2. Connaissance 
des grandes decouvertes; 3. Les grandes collections de voyages; 4. Cartographie 
des decouvertes; 5. Le renouveau de la cosmographie; 6. Sebastien Munster, 
l'apogee du genre descriptif; 7. Les successeurs de Sebastien Munster; 8. Choro
graphie et topographie, une geographie regionale; 9. L'essor de la cartographie 
regionaie; 10. Grands voyages et regards sur I'Ancien Monde; 11. Terres nou
velles et terres imaginaires; 12. Mercator, les projections, les atlas; 13. De Ao
rence Ii Anvers, l'education geographique de I'Europe; 14. Empreintes : I. Geo-
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graphie et art pictural; 15. Empreintes: II. Geographie et litterature. En 
conclusion, N. Broc estime avec Vidal de La Blache que Ie progres de la geo
graphie est « l'expression d'un developpement d'idees et non Ie resultat direct [ ... ] 
de l'extension des decouvertes». On Ie voit, cet ouvrage merite de devenir un 
manuel classique. 

Lucie LAGARDE. 

« Geopolitiques de la France», Herodote. 40. lor trim. 1986. 

Avec ce numero, la revue Herodote celebre ses dix annees d'existence, 
puisqu'elle naissait en 1976, a l'initiative d'un groupe de collaborateurs reunis 
autour d'Yves Lacoste et de l'editeur Fran9Qis Maspero. 

Malgre cette relative jeunesse, l'importance de la contribution d'Herodote au 
renouvellement de la pensee geographique franc;:aise est incontestable. Comme les 
redacteurs nous Ie rappellent en avant-propos de ce numero anniversaire, Hero
dote est devenue « presque une institution », en meme temps, remarquons-Ie, que 
l'un des plus importants succes d'edition de la geographie franc;:aise actuelle. 

L'accueil reserve a cette publication fut pourtant tres critique, l'origine de plu
sieurs collaborateurs (I'Universite de Vincennes) et la reputation pretee a Fran9Qis 
Maspero y contribuant sans doute. Herodote fut denoncee comme une entreprise 
de destabilisation, menee par quelques militants excites, dont les attaques contre 
la geographie etablie s'assimilaient a une tactique de la terre brfrlee. 

De fait, des l'origine, la revue emprunta un ton volontairement polemique, 
denon~t une geographie mystificatrice, au niveau scolaire ou universitaire. 
D'apparence « bonasse» et inutile, cette geographie evacuait de son discours Ie 
fait politique et strategique, tandis que militaires, capitalistes ou imperialistes en 
avaient fait un outil de domination ou de decision. II s'agissait done, non de 
detruire, mais de transformer la discipline en « une geographie alternative et 
combattante», de rendre aux citoyens ou groupes domines la maitrise de cet ins
trument que constituait Ie « savoir-penser l'espace ». 

L'interet d'Herodote aurait sans doute ete reduit si l'on s'en etait tenu a ces 
positions ou accusations sans nuance. Tout savoir est strategique, pouvait-on 
opposer a cette « revelation» de la dimension strategique de la geographie. 
D'autre part, Ie fait politique n'etait pas, avant Herodote. systematiquement eva
cue par les chercheurs ou les professeurs. Ne s'agissait-il pas d'exagerer la mystifi
cation, pour mieux paraitre demystifier? N'y avait-il pas aussi une exageration de 
l'immobilisme, pour paraitre plus novateur? Car enfin, s'il etait bon de pallier les 
silences d'une certaine geographie, la methode d'analyse ne changeait guere, iro
nisait Ie geographe grenoblois H. Chamussy, avec l'ajout de « guerilleros sur les 
surfaces d'erosion ». Les annees 1970 voyaient d'ailleurs une profonde mutation 
de la pensee geographique franc;:aise que ne peut resumer la seule fondation 
d'Herodote. 

Si la revue causa un « utile scandale » et favorisa les prises de conscience, nous 
ne pensons pas qu'il faille privilegier dans son contenu les aspects politiques et 
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militants. Au reste, la guerilla ideologique promise par les redacteurs s'est peu a 
peu attenuee. L'reuvre de Pierre Gourou, consideree comme significative de 
l'ideologie coloniale et choisie, dans les premiers numeros, comme exemple de 
mystification, est dite progressiste en 1984. Des geographes « classiques », tels 
Jean Tricart, Pierre Birot, Gilles Sautter, Jacqueline Beaujeu-Garnier ou Paul Cla
val, reviennent au fil des sommaires. La redaction ne s'attardera pas sur cet infle
chissement. Un « compagnon de route », Olivier Bernard, jugeant du parcours 
d'Herodote dans Ie numero 23, livre l'explication suivante : « l'apparition dans la 
revue de signatures de geographes dont les ecrits, les positions, les pratiques 
d'enseignants passaient, avant et apft!s mai 1981, pour reactionnaires, incertains 
ou neutres a constitue a mon sens une tentative clairvoyante de reclassement des 
competences, de rassemblement non doctrinaire pour mettre en echec les assauts 
furieux que subissait l'institution, quand semblait meme en jeu sa simple survie. » 
Faut-il mettre au credit de Rene Haby et Alice Saunier-Seite (responsables des 
« assauts furieux ») les retrouvailles entre iconoclastes de Vincennes et mandarins 
de la geographie frant;aise? L'explication est autre selon nous : la polemique une 
fois eteinte, il n'etait pas envisageable, d'une part, d'ignorer l'importance et 
l'impact de la nouvelle revue et, d'autre part, de perpetuer Ie mythe de l'immobi
lisme de l'establishment. Saluons done Ie rassemblement non doctrinaire ou la 
part faite a la geographie des neutres. Nous n'y voyons pas, loin de la, une fai
blesse d'Herodote. 

La revue, malgre de sombres predictions, n'a pas affaibli ni deconsidere la geo
graphie. Le bilan de dix annees d'existence fait apparaitre, au-dela d'anathemes 
ou de declarations trop peremptoires qui n'auraient pu fonder durablement un 
succes tel que celui d'Herodote, l'originalite de la demarche et des curiosites. 

Herodote s'est, bien silr, fait l'echo des grands debats geographiques (la place 
de la geographie physique, les concepts de region ou de paysage) mais a surtout 
encourage une reflexion interdisciplinaire, convoquant des sciences parfois 
proches, comme l'ecologie ou la geomorphologie, mais insistant encore sur les 
liens entre la geographie et l'ethnologie, ou la philosophie. 

Dans Ie numero 40, l'hommage rendu par Yves Lacoste a Fernand Braudel, 
symbolise egalement l'attention portee a l'histoire. En histoire de la geographie, 
on exhuma surtout des reuvres emblematiques : Herodote, visant une reappropria
tion de la memoire de la discipline, permit la redecouverte des travaux d'Elisee 
Reclus, et de l'ultime ouvrage de Vidal de La Blache, La France de ['Est. S'y 
ajoutent d'utiles mises au point, accompagnees de morceaux choisis, sur Jules 
Verne, Carl Ritter ou Friedrich Ratzel. La geographie historique n'est pas negli
gee: Ie numero anniversaire propose ainsi une etude de Marie-Vic Ozouf
Marignier sur la creation des departements frant;ais, et de Michel Foucher sur 
« l'invention de nos frontieres ». 

Toutefois, Ie succes de la revue repose essentiellement sur les numeros a theme 
geopolitique. Herodote a su accompagner Ie mouvement d'interet pour la geopoli
tique et la geostrategie, dont pourrait temoigner, par ailleurs, Ie retentissement 
d'un ouvrage tel que l'Atlas strategique de Gerard Chaliand. 

Cette option thematique a pu donner d'excellents resultats, ainsi les geopoli
tiques de la mer (n° 32) ou les geopolitiques des islams (nOS 34 et 35). Le numero 
40, qui etudie a differentes echelles les problemes geopolitiques de la France, 
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complete opportunement les analyses presentees anterieurement sur « ces iles Oil 
I'on parle franc;ais » (n°S 37-38). Herodote a probablement elargi son audience en 
contribuant Ii la rdlexion sur de grandes questions d'actualite, nationales ou inter
nationales (la regionalisation, Ie Nicaragua, Ie Proche-Orient...), en traitant des 
«points chauds» (titre du n° 18) de notre monde. Pourtant, nous souhaiterions, 
pour notre part, un approfondissement (une epistemologie?) de cette notion de 
geopolitique. S'agit-il de donner un vernis geographique aux problemes contem
porains, de mettre en situation spatiale, comme on met en scene, les problemes 
politiques? Ne retirant pas toujours I'enrichissement que I'on etait en droit 
d'attendre de la confrontation entre geographie et politique, on est fonde a 
s'interroger sur I'objet et la methodologie geopolitique. Certains articles ont un 
contenu qui se demarque assez peu de celui de quelques grands hebdomadaires 
d'information. L'analyse, malgre les nouveautes de vocabulaire (Ies regions deve
nant ainsi «structures geopolitiques internes »), releve-t-elle toujours d'une nou
velle geographie? 

Gilles PALSKY. 




