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L'IDENTITE VAUDOISE VUE PAR DES HISTORIENS

INTRODUCTION: LES HISTORIENS SONT DEVENUS DES SIOUX

Justin Favrod

Existe-t-il aujourd'hui une identite vaudoise 7 Les habitants du canton ont-ils des traits culturels

communs et singuliers7 Partagent-ils un sentiment fort d'appartenir ä une meme entite 7 Sont-

ils prets a continuer ä cheminer ensemble 7 Ces questions valaient la peine d'etre posees en cette

annee oü le canton fete son bicentenaire Elle est d'autant plus legitime que I'actualitd recente

fournit bien de la matiere ä reflexion Ainsi, en 2001, l'Assemblee Constituante provoquait une

levee de boucliers en proposant de changer les armoiries cantonales Les reactions furent assez

vives pour faire reculer I'assemblee En juin 2002, les Vaudois refusaient ä 77% de fusionner

avec Geneve, exprimant au moins par-lä qu'ils ne se sentaient guere Genevois Toutefois, le

m§me jour, les citoyens vaudois de Lavey-Morcles se declaraient ä 90% prets ä rejoindre le

canton du Valais et la commune de St-Maurice Dans les deux cas, une majorite de la population

concernee n'a pasjuge bon devoter D'une maniere plus generale, la centralisation accrue de la

Suisse et le discours sur l'obsolescence des frontieres historiques ä l'heure de mobilite et de la

mondialisation invitent ä s'interroger Les historiens peuvent-ils apporter des reponses 7

L'idee de ce recueil d'articles sur I'identite vaudoise

CiLWUT FAiRE

ATTEMtiOW

A est nee d'une reflexion du president de la Societe

vaudoise d'histoire et d'archeologie Gilbert Coutaz a

en effet remarque qu'il y a un siecle, en decembre 1902
00 NODS METTONS

V LES PiEPS/.., J
V quand naissait la Societe a la veille du centenaire du

Canton de Vaud, les historiens beneficiaient, avec

quelques ecrivains, du monopole sur le discours

identitaire C'etait eux qui determinaient l'essence et

I'identite des Vaudois Aujourd'hui, ce discours a echu

aux sociologues et aux anthropologues La Societe a

done decide de tendre la plume et d'ouvrir sa revue ä

divers spöcialistes pour verifier si les historiens pouvaient

apporter des elements originaux, en s'appuyant sur

leurs spöcialites respectives Chacun jugera du resultat

Revue historique vaudoise, tome 111,2003, p 39-76
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Pour ma part, je qualifierais l'experience de concluante II me semble que chaque contribution

constitue un reservoir d'informations, une source de reflexions sur notre identite, mais

aussi un puits d'mterrogations sur les usages de I'histoire.

Si ces textes nous renseignent sur le canton de Vaud, lis apportent aussi un eclairage sur le

metier d'historien aujourd'hui. Ce dernier entend se borner ä l'observation scrupuleuse et non

jouer les acteurs, tentation pourtant permanente de l'observateur

Quelques jours avant que n'eclatent les guerres qui firent voler en pieces la Yougoslavie, un

byzantinologue de Belgrade publiait dans un journal frangais un article II s'y declarait incapable

de tracer sur une carte les frontieres de la Grande Serbie Son courage peut etre salue. Sa

prudence doit etre soulignee. Elle resulte sans doute des mauvaises experiences qu'on fait les

historiens au cours du siecle precedent A leur insu ou avec leur consentement, leurs discours

ont souvent servi ä justifier I'injustifiable Les derives qu'a suscitees le discours sur I'identite

expliquent sans doute la prudence de Sioux des historiens d'aujourd'hui. En outre, le discours

patriotique qui chemine souvent avec le discours identitaire et parfois meme se confond avec lui

a peu ä peu pris dans notre epoque et notre imaginaire une coloration de conservatisme etrique.

Peu de gens ont envie de se voir attribuer une telle image en traitant d'un tel sujet.

Certains historiens ont neanmoins accepte de s'aventurer sur ce terrain glissant Aucun n'a

derape, mais plusieurs ont emprunte des detours singuliers et pris des precautions infinies

Les instructions de depart ont ete diversement interpretees par les auteurs II s'agissait pour

chaque historien de se baser sur sa periode et son domaine de competence. Tous travaillent sur

des sujets lies peu ou prou au territoire vaudois lis devaient determiner si, pour leur epoque de

predilection, il existait des traits identitaires vaudois. lis avaient ensuite pour mission de

determiner si ces traits avaient subsiste jusqu'ä nous Enfin, petite provocation on leur

demandait si, ä leur avis, I'identite vaudoise etait assez forte pour garantir la celebration en 2103

du tricentenaire du canton II s'agissait lä de faire echo au depliant de la Societe vaudoise

d'histoire et d'archeologie affirmant qu'il « est impossible d'envisager I'avenir sans connaTtre le

passe» Demonstrations
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1 ET PUIS DES BRAV'STYP'S UN PEU FROIDS

QU'ETAIENT PAS EN COR' DES VAU DO IS*

Gilbert Kaenel
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Aborder le theme de l'identite vaudoise en commengant par les premieres

traces d'une frequentation humaine dans le territoire actuel du canton, il

y a une quinzaine de millenaires, releve, il faut bien le reconnaTtre, d'un

projet que Ton peut qualifier de surrealistei

Au-delä de ce premier reflexe face ä une mission impossible, pour ne

pas dire insensee, nous saisissons malgre tout I'occasion d'evoquer dans

les pages de cette Revue historique vaudoise, et non dans Celles des

publications specialisees s'adressant aux archeologues, un etat des connais-

sances et des recherches en coursparmi les prehistoriens liees, au theme

identitaire, e'est aussi une maniere de relativiser I'lmportance de la focale

cantonale, en integrant le developpement des civilisations qui se sont

succede en territoire vaudois ä des ensembles et mouvements culturels

plus larges, auxquels il participe, ou du moins n'echappe pas, et qui varient

dans l'espace et dans le temps (fig 1)

Notre discipline, l'archeologie, et en particular I'archeologie prehisto-

rique, se prete bien ä cet exercice de prise de distance Rappelons que les

premiers temoignages ecrits concernant I'actuel canton ne remontent

pas avant les derniers siecles qui precedent notre ere, soit ä la fin de l'äge

du Fer, et qu'ils emanent d'observateurs «etrangers», issus du monde

romain en pleine expansion II faudra attendre ^integration des Alpes et

du Plateau suisse ä Rome, ä la suite des campagnes militaires de 16-15 av

J -C pour que les premieres bribes de textes «indigenes», inscriptions

sur pierre, graffiti sur ceramique, y fassent leur apparition

Selon les premieres sources considerees comme relativement« precises »

et fiables, en particulier les Commentaires de Jules Cesar au premier livre

de son Bellum Gallicum, ce sont des Helvetes qui occupent la plus grande

partie du futur canton Mais pas uniquement des Nantuates, un autre

Figure 1

Chronologie prehistorique ayant cours
en Suisse occidentale (dessin P Moinat)

Extrait du premier couplet de « La vigne de chez
nous », de Jean Villard Gilles
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peuple celte, etaient installes dans I'actuel Chablais On ne connaTt pas la «frontiere » entre ces

deux peuples, qui oscille pour les chercheurs entre Villeneuve et Vevey, l'archeologie, faute de

temoins suffisants, reste muette sur cette question, tout comme sur les limites entre le territoire
des Helvetes et celui des Allobroges de Geneve, ou des Sequanes de Franche-Comte Pas plus

dedications sur les quatre tribus (pagi) helvetes evoquees par Cesar, ni sur leur localisation ä

l'interieur du Moyen-Pays, d'apres certains temoignages d'epoque romaine, il est vraisemblable

d'envisager que les Tigurins (le pagus tigurinus de Cesar) etaient installes dans la region
d'Avenches

Cesar ne mentionne aucun oppidum (ville), ni vicus (village) ni aedificium (domaine agricole)

nommement, et pourtant, d'apres lui, une douzaine de villes, 400 villages et de nombreuses

fermes auraient ete volontairement
' "»ss». Vv incendies par les Helvetes au printemps

58 avant J -C lors de leur tentative

d'emigration (fig 2) qui se soldera par

une defaite sanglante pres de Bibracte

et un retour force au «pays». Mais, a

l'instar de Genua, ou Cesar fit couper le

pont sur le fleuve Rhodanus pour empe-

cher les emigrants de passer par la pro-
vincia (de Narbonnaise), soit Geneve et

le Rhone, du Jura (mons Iura) et du Le-

man (lacus Lemannus) definis comme

«frontieres » occidentals du territoire

helvete, il ne fait aucun doute que les

noms d'Aventicum (Avenches), d'Eburo-

dunum (Yverdon) ou de Lousonna

(Lausanne) soient anterieurs ä I'epoque

romaine Quant aux autres toponymes
dans lesquels on reconnalt une racine

celtique, rien ne permet de les attribuer ä

l'äge du Fer plutöt qu'ä Läge du Bronze,

voire meme a la fin du Neolithique au me

millenaire avant notre ere

Figure 2

Printemps 58 av J.-C Les Helvetes et leurs allies sur le depart:
quelque 260 000 emigrants, requerants d'asile, avaient
obtenu l'assurance d'etre accueillis par les Santons dans le
sud-ouest de la Gaule L'equipement de ces « Helvetes »
reflete bien ce que l'on imaginait 150 ans avant les debuts de
l'archeologie (J M F. 1721, eau-forte, 32 x 20,5 cm)
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Avant les Henri Druey, Alois Fauquez, Henri Guisan et autres, le premier Helvete ä sortir de

l'anonymat est le cdlebre chef des Tigurins Divico, qui humilia les Romains en 107 avant J -C.

pres d'Agen, en faisant passer les legionnaires sous le joug (une scene sublimee par Charles

Gleyre en 1858, mais mal situee au bord du

Leman, lire ci-dessous « La source inconnue d'un

L'archeologie apporte deux noms supplementaires par le biais de legendes monetaires,

Vatico et Ninno le premier n'est connu que par deux monnaies, l'une decouverte recemment

sur I'oppidum du Bois de Chätel au-dessus d'Avenches, Lautre conservde dans les collections

anciennes du Musee romain d'Avenches, le second est bien atteste en Suisse occidentale, en

particulier dans la region yverdonnoise, sur I'oppidum de Sermuz (Gressy) En faire les residences

de ces eminents personnages, ä l'dpoque de la Guerre des Gaules ou juste apres le retour force

des Helvetes, reste bien entendu du domaine de la conjecture

On connait indirectement un septieme Helvete, certainement « vaudois» celui-ci il s'agit de

Camilos (ou Camelos), qui, d'apres l'«arbre genealogique» transmis par l'epigraphie et

quelques textes latins relatifs a cette puissante famille des Camilli — etablie ä Aventicum et bien

connueen Suisse romandeau Tsiecle — etait ne bien avant la Guerre des Gaules, nul doute que

cet eminent personnage ait regu tres tot la citoyennete romaine

Voila pour les premieres bribes d'une histoire evenementielle, des peuples et des individus

Quant aux aspects culturels, sociaux, economiques, que l'archeologie tente de restituer ä partir
des structures d'habitat, des batteries de cuisine, de la parure, de l'armement, des pratiques

funeraires.. la distribution spatiale de l'une et/ou Lautre de ces categories de temoins presente

des « configurations » variables, dont la reelle signification echappe a l'archeologue, ce dernier

ne peut se transformer en ethnologue, ni identifier et demontrer l'existence de differences, de

langues ou de coutumes, entre peuples et tribus celtes

Done pas d'identite « vaudoise » au cours du siecle precedant la conquete romaine.

Plus on remonte dans le temps, plus il est difficile d'aborder de telles questions en termes de

peuples dont on ne connait meme pas les noms, et de leur assigner un territoire sur la base de la

seule «culture materielle» La methode de l'archeologie repose en effet sur l'analogie que le

prehistorien reconnaTtra, en recourant ä l'analyse typologique, entre les temoins d'une rdgion

qu'il opposera a ceux d'une autre region II mettra un accent, sans doute exagdre (mais qui peut

celebre tableau de Charles Gleyre) Divico etait-il

originaire de la region d'Avenches, oil on place en

general les Tigurins' Dans tous les cas, il est

encore de la partie en 58 Quant ä Orgetorix,

Nammeios et Verucloetios nommes par Cesar, on

ne peut les localiser plus prdcisdment en territoire

helvete
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le dire?), sur ce qui lui apparait comme «different», done «autre» II attribuera ensuite des

noms aux cultures qu'il aura definies, ä partir des industries de silex pour le Paleolithique et le

Mesolithique, essentiellement de la c£ramique pour le Neolithique, du metal pour l'äge du

Bronze et l'äge du Fer Ainsi, des les premieres traces d'Homo sapiens sapiens misesau jour dans

le canton, ä Villeneuve, au Mollendruz ou ä Baulmes, qui remontent ä la fin de la derniere

glaciation, vers 13 000 av J.-C il rattachera ces populations de chasseurs-cueilleurs, nomades,

ä de vastes courants europeens Magdalönien, Azilien, Sauveterrien

A partir du Neolithique, et surtout ä la suite du « boom » des stations lacustres des la fin du

Ve millenaire avant J -C on peut suivre Revolution de communautes d'agriculteurs, devenus

sedentaires et qui se sont approprie un terroir nourricier Le prehistorien distingue des lors, avec

une Constance surprenante, des cultures « differentes » ä l'est et ä l'ouest du Plateau Suisse, avec

une zone intermediate apparemment peu peuplee de part et d'autre de I'Aar, on observe ainsi

tr£s bien ce phenomöne du Neolithique moyen (culture de Cortaillod ä l'ouest — de Pfyn ä Rest)

au Bronze ancien (groupe Aar-Rhöne de la culture du Rhone ä l'ouest — culture d'Arbon ä Rest)

On parle en revanche de groupe Rhin-Suisse-France Orientale pour la fin de l'äge du Bronze, ou

de «domaine hallstattien occidental» (Westhallstattkreis) ä la fin du Premier äge du Fer, qui

comprend la France de I'Est, le Plateau suisseet I'Allemagnedu Sud Le Plateau suissecompteau
moinsdeux centres « princiers» au vie-Vs siecle avant J -C Chätillon-sur-Gläne pres de Fribourg

et le Uetliberg pres de Zurich; dans le canton de Vaud, une tombe « princiere », ä Payerne, a livre

un torque en or

Le debut du Second äge du Fer, la periode de La Tene, celtique par excellence (d£jä helvete

sur le Plateau ne fait pas Robjet de distinctions autres que Celles deduites de la typologie, du

style et d'autres differences reconnaissables entre regions dans I'equipement des individus,

essentiellement ä partir des parures funeraires

La fin de la prehistoire — la protohistoire — est marquee par la rencontre avec Rome

evoquee en debut d'expose

Resumons notre propos. rapporte ä la prehistoire, le discours identitaire au sens oü on

Rentend, surtout ä partir du xixe siecle, ne repose sur aucune base scientifique L'archäologue

devrait d'ailleurs beaucoup plus s'en mefier afin d'eviter de donner des arguments ä ceux qui
considerentle «different», R«autre», comme «inferieur» (consciemmentou inconsciemment).

Les exemples de deviations ideologiques sont malheureusement nombreux au xxe et au debut

du xxR siecle Si le racisme n'a evidemment aucun fondement biologique, il n'en a pas plus au

plan culturel, et bien sur linguistique, domaine qui, par definition, echappe au prehistorien Nos

« Vaudois» sonttous issus d'ancetres sapiens sapiens, originates d'Afrique ou du Proche-Orient

il y a plus de 100000 ans, metisses de paysans mediterraneens, voire d'Europe centrale ä la fin

du Neolithique, et enrichis par d'incessants brassages entre peuples et individus operes au cours

des millenaires, ä Raune de ce que Ron sait des Celtes de l'äge du Fer
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Une societe, a l'image des societes dites a tort« primitives » — ou traditionnelles — etudiees

par les ethnologues, comme Celles que tentent de restituer les archeologues qui ne disposent ni

d'ecrit ni d'oralite, se definit par des regies d'echanges et de communication Seuls les etats

« modernes» ont tente de fixer les territoires sur lesquels s'exerce leur pouvoir en tragant des

limites le plus souvent arbitrages (en particulier dans leurs «colonies»), ces frontieres sont

sources de conflits recurrents (en Afrique, au Proche-Orient, dans les Balkans de confrontations

generalement meurtrieres, desquelles emerge un nationalisme artificiellement attise par

un discours identitaire detourne Les dirigeants politiques devraient plus souvent s'inspirer des

enseignements de l'histoire et de l'archeologie'

2 «AUTREFOIS, DANS LES TEMPS ANTIQUES »*

Laurent Flutsch

Aventicum, capitale de toute l'Helvetie romaine l'antiquite apporte a l'edifice du prestige

vaudois une pierre qui est une pierre de taille D'autant que le palmares cantonal ne s'arrete pas

la avec Nyon (Colonia lulia Equestris) et Avenches (Colonia Pia Flavia Constans Emerita Helve-

tiorum Foederata), deux des trois colonies romaines situees sur l'actuel sol suisse sont dans le

canton de Vaud (la troisieme etant Äugst, Augusta Raurica, Bäle-campagne) De plus, les bour-

gades gallo-romaines abondent en terre vaudoise, avec notamment Pennelocus (Villeneuve),

Viviscus (Vevey), Uromagus (Oron), Minnodunum (Moudon), Eburodunum (Yverdon) et bien sür

Lousonna (Lausanne), qui figure parmi les plus importantes et les mieux connues des agglomerations

secondares de Suisse On trouve aussi de tres nombreuses villas romaines sur le territoire

cantonal, parmi elles, celles de Pully, Commugny, Yvonand et Orbe sont particulierement

fastueuses, comme en temoignent leurs peintures murales, leurs mosaiques et autres luxueux

amenagements La villa d'Orbe est meme, exception faite de certains palais imperiaux, la plus

grande de toutes les demeures privees connues dans l'Empire romain 1

On peut done l'affirmer sans risques, le canton de Vaud est le plus riche de Suisse en vestiges

d'epoque romaine

Bien evidemment, ce glorieux constat n'a pas le moindre rapport avec l'existence actuelle du

canton, et il n'autorise en aueun cas une quelconque approche de «l'identite vaudoise» dans

l'antiquite A l'epoque romaine comme dans la prehistoire (voir la contribution precedente), la

question identitaire telle qu'on la congoit aujourd'hui est aussi anachronique que depourvue de

fondement

* Premieres paroles de la chanson «La vigne de chez
nous », de Jean Villard Gilles
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-ÄlIfWJJE ROMAINe/i
LE PAVSAQE LTAiT
TR& ROME ANTifiUE.'/^

D'abord, le decoupage geographique d'aujourd'hui ne trouve aucune premisse dans

I'antiquite, ou ni le canton de Vaud, ni la Confederation ne correspondent ä des entites

culturelles ou politiques coherentes Bien au contraire des la fin du r siecle de notre äre, I'actuel

territoire suisse est morcele ä I'extreme, puisqu'il se

repartit en cinq provinces, pas moins, dont il

occupe les confins, et dont toutes les capitales se

situent loin au-delä de nos frontieres modernes Le

Tessin est rattache ä I'ltalie (Milan), Geneve ä la

Narbonnaise (Narbonne), le Plateau, y compris les

rivages lemaniques vaudois, ä la Germanie supe-

rieure (Mayence), le Valais et une partie du Chablais

aux Alpes Greees et Poenines (Aime-en-Taren-

taise), la Suisse Orientale et les Alpes septentrionales, y compris les Prealpes vaudoises jusqu'ä

Vevey peut-etre, ä la Rhetie (Augsbourg) Ce decoupage correspond, localement et partielle-

ment, aux limites entre peuples indigenes, devenus « Cites» (civitates) dans l'administration de

I'Empire, ainsi la Cite des Helvetes, centree sur Avenches Mais il obeit surtout aux imperatifs

geostrategiques et economiques romains, loin au-delä des frontieres nationales d'aujourd'hui

Aux marges des provinces qui le morcelent, I'actuel territoire suisse est politiquement en dehors

de tout, et geographiquement au milieu de tout
C'est que les grands axes de passage, et notamment

les «transversales alpines», gouvernent dejä le destin

regional

Si, en 15 avant notre ere, Auguste soumet la

Rhetie et le Valais, englobant dans la foulee le plateau

helvete ä I'Empire, c'est qu'il projette de conquerir la

Germanie jusqu'ä l'Elbe et qu'il a besoin pour cela de

contröler les cols des Alpes orientales, notamment le

Brenner Si Claude, en 47 apres J -C amenage le

Grand-Saint-Bernard, fonde Forum Claudn Vallensium

ä Martigny et ameliore la route qui, du Valais, traverse

le pays de Vaud et mene ä Pontarlier par le col de

Jougne, c'est que cette liaison directe entre I'ltalie et

la Manche est indispensable ä son projet de conquete

de la Grande Bretagne Cet axe strategique contri-

buera, par la suite, ä la prosperity economique regionale

Les grands chemins, done, passent par ici, mais

les enjeux et les poles de decision sont bien ailleurs

(fig 1)

StU&Tl\

• Vicus

O Agglomeration de Statut mcertain

Cofonie

Forum

IS Camp legionnaire

Figure 1

Le pays vaudois a la croisee des grands axes
routiers etfluviaux.
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Autre atout geographique capital, le pays de Vaud est un trait d'union entre les bassins

rhodanien et rhenan De Lausanne ä Yverdon, trente petits kilometres de route reiient les

reseaux fluviaux, par oü s'opere l'essentiel du trafic commercial antique Basee ä Geneve et

Lausanne, la corporation des nautes du Leman assure le transport des marchandises sur le lac

ainsi que leurtransfertterrestrejusqu'ä Yverdon, oü une autre compagnie les prend en charge

La prosperite du port de Lousonna doit beaucoup ä cette voie trans-fluviale, qui dessert tout le

Plateau suisse, sans oublier l'important marche que constituent les troupes stationnees ä la

frontiere nord de l'Empire, sur le Rhin ou au-delä selon les pöriodes

Bref economiquement et strategiquement, le pays vaudois occupe done une position cle

sur la carte; mais cette carte est tout sauf une carte d'identite.

Non fondee parce que le canton de Vaud actuel ne recouvre aueune entitö politique et

culturelle antique, la question identitaire est par ailleurs anachronique parce qu'elle contredit la

realite du monde gallo-romain Si certains historiens des xixe et xxe siecles ont affuble les

evenements antiques d'atours patriotiques passes dans la literature scolaire (« nos ancetres les

Gaulois, Vercingetorix unificateur de la Gaule face ä l'oppresseur», etc.), c'est ä l'evidence sous

l'influence deformante de leur temps Dans un contexte different, les archeologues nazis ont

voulu trouver dans la prehistoire nordique les racines de la «Suprematie aryenne» Dans un

autre registre encore, les apötres blocheriens d'une Suisse independante et neutre emaillent leur

nationalisme renferme de references au passe medieval, largement mythologique, de la Suisse

des origines Bref, comme le releve Gilbert Kaenel, ces «deviations ideologiques» modernes

travestissent et trahissent le passe lointain en portant sur lui, par le petit bout d'une anachronique

lorgnette identitaire, un regard biaise

Si, n'en deplaise aux susdits blocheriens, on remonte douze siecles avant les Waldstetten, on

constate que «l'integration romaine » des habitants de l'actuel territoire suisse est bien reelle

Figure 2

L'extension maximale de l'empire romain, sous
leregnedeTrajan, 106ap J -C.

L'Empire romain s'etend d'Angleterre en Iran

et des Pays-Bas au Sahara; il connaft la mon-

naie unique (le sesterce), deux langues offi-

cielles (le grec ä l'Est, le latin ä l'Ouest), une

administration centralisee (fig 2) Lausanne

depend d'Avenches, qui depend de Mayence,

qui depend de Rome Les gens et les idees

voyagent Le premier banquier suisse connu

n'est autre que le pere de Vespasien, un

Italien qui fit carriere en Asie avant de

s'installer ä Avenches Le boom commercial

et l'intense brassage culturel generes par

l'Empire introduisent dans nos contrees des

nouveautes qui, aujourd'hui encore, font
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notre culture. Quelques exemples parmi des dizaines d'autres: grace ä la technique du verre

souffle issue du Proche-Orient, et grace ä la viticulture venue de Mediterranee, c'est depuis

I'epoque romaine que Ton peut, litteralement, boire un verre; diffusee dans tout I'Empire, une

obscure dissidence judai'que nee en Palestine rehausse aujourd'hui notre paysage de chapelles et

de cathedrales; adoptes par les Helvetes et leurs voisins, le latin — et I'ecriture, son corollaire —
fondent notre francophonie.

L'essentiel de notre «identite » moderne repose done sur des apports « etrangers ». Et si les

Vaudois doivent leur appellation au germanique Wald, les Romands conserventjusque dans leur

nom l'empreinte de Rome.

Anachronique, la question identitaire Test aussi parce

que qu'elle paraTt peu conforme — du moins dans ses

formes actuelles — ä la mentalitegallo-romaine. Bien sür, les

notions d'indigene et d'etranger (personne venue d'autres

horizons geographiques) existent depuis toujours. Mais dans

un monde celtique marque par les migrations de populations,

puis dans un Empire romain oü Lybiens, Bataves et Gaulois

sont soumis au meme empereur, se cötoient au gre du

commerce et de la vie militaire, consomment ä peu pres les

memes produits payes avec la meme monnaie, la distinction

entre gens d'ici et gens d'ailleurs est mouvante, et relative.

Peuples et communautes culturelles ne semblent gu£re

susciter, dans I'histoire politique et militaire de nos regions,

des attitudes« patriotes ». Durant la Guerre des Gaules, une

importante cavalerie gauloise appuyait l'armee de Cesar

i dans ses combats contre d'autres Gaulois. Plus tard, dans
'•*" J I'Empire, les alliances se font et se defont davantage au gre

des occasions qu'en fonction des appartenances ethniques

ou culturelles. L'armee imperiale mele des soldats de tous

horizons, qui, au terme de leurs vingt ans de service,

accedent au Statut privilegie de citoyens romains. Ainsi, par

exemple, I'Helvdte Rufus sert-il dans un regiment espagnol

d'une legion romaine cantonnee en Germanie (fig. 3). Rele-

vons toutefois que l'heritier de Rufus, qui a erige sa stele,

tient ä prdciser que le defunt est « natione elvetius», du

peuple helvete. Le sens de la communautd reste done fort,

ce que favorise l'integration des peuples indigenes sous

forme de « Cites » dans l'administration imperiale.

Figure 3

Stele funeraire decouverte ä Mayence:
Rufus, fits de Coutusvatus, du peuple
helvete, cavalier dans le regiment de
cavalerie espagnol, 18 ans de service, 36
ans, repose ici. Son heritiera fait poser
cette pierre.
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D'autres signes indiquent que les peuples celtiques conservent sous l'Empire un certain

sentiment identitaire: perennite des cultes ä des divinites tutelages locales, regionales ou

«nationales», groupements d'interets tels que l'association des citoyens romains d'Helvetie

(c'est-ä-dire les habitants d'Helvetie, indigenes ou non, jouissant du tres envie droit de cite

romain), rivalites peut-etre avec les « Cites» voisines dans la course aux faveurs imperiales, ou

dans les assemblies reunissant periodiquement, sous l'egide de Rome, les delegues des peuples

soumis. Difficile toutefois d'estimer les parts respectives du sol et du sang dans I'identite:

«I'helvetitude » est-elle affaire de territoire, de lignage, de culture7 Comment les immigres

s'integrent-ils7

Ce qui en revanche parait avere, c'est que I'existence d'un sentiment communautaire

n'engendre pas de reflexes de repli identitaire tels qu'on les observe de nos jours la faciliteavec

laquelle les Helvetes et leurs voisins assimilent la civilisation greco-romaine en temoigne
abondamment Si aujourd'hui la defense de la langue frangaise face ä I'anglais est un enjeu pour

beaucoup, on observe qu'en une ou deux generations, les Helvetes celtophones ont adopte le

latin et I'ecriture, sans pour autant renoncer totalement ä leur parier Le roman way of life

anvahit le quotidien cuisine en sauce et ä l'huile d'olive, produits de la mer et autres denrees

exotiques, thermes, spectacles, mode Tout un univers de nouvelles references mediterra-

neennes transforme le decor public et la sphere privee colonnes et portiques, acanthes et

palmettes, pieds de meubles a tete de lion, poignees de tiroirs en forme de dauphins, fresques et

mosai'ques ornees de scenes mythologiques greco-romaines ou autres motifs venus d'ailleurs. Et

si certains ont un mode de vie moms «romanise», ce n'est pas par amour des traditions

indigenes, mais par manque de moyens.

Domaine habituellement conservateur, la religion n'echappe pas ä cette acculturation aussi

rapide que massive. Les dieux ancestraux eux-memes changent de visage sous I'influence greco-

romaine alors que les Celtes ne donnaient pas forme humaine ä leurs divinites, on les venere

desormais sous l'aspect de figures anthropomorphes A leurs noms, on ajoute parfois celui d'un

dieu romain equivalent le Poeninus du Grand-Saint-Bernard devient Jupiter Poeninus et prend

les traits du dieu romain, Caturix, dieu guerrier helvete, devient Mars Caturix Souvent, la

divinite greco-romaine couvre totalement, par le nom et I'image, le dieu indigene Ainsi

d'innombrables dedicaces gallo-romaines ä Mercure traduisent-elles en realite le culte d'un dieu

celtiqueapparente.

Le comportement des fideles change lui aussi, comme en temoigne I'usage generalise du

latin et de I'ecriture dans les rapports avec le divin. Fait revelateur, des Celtes de souche s'adressent

ä des divinites purement celtiques dans la langue des Romains. Ainsi cet ex-voto de Lousonna,

offert par un certain Nonio, de condition modeste sans doute, ä ses Suleviae, sortes d'anges

gardiens celtiques (fig 4).
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Par ailleurs, le polytheisme gaulois et romain

favorise l'emergence locale de cultes nouveaux,

d'origine plus ou moins exotique. L'Egyptienne Isis

est adoree ä Lausanne, le Perse Mithra ä Orbe, le

Phrygien Attis ä Avenches. Chacun fait son marche

religieux selon ses aspirations, jusqu'ä ce qu'un

autre culte oriental, le christianisme, sonne le glas

de la cohabitation divine.

Comme la prehistoire, la periode romaine a

done ete marquee par un intense brassage culture!,

favorise par une tolerance exempte de replis identi-

taires. Loin de disparaltre pour autant, les coutumes

indigenes se sont conjuguees avec les apports « etrangers» pour engendrer la civilisation gallo-

romaine, dont la richesse et I'originalite, repetons-le, fondent en bonne partie notre culture.

D'autres influences et d'autres immigrations suivirent, bien sür, ä commencer par les Ger-

mains. Sans la force d'une latinisation venue d'ltalie, les germaniques Burgondes installes par

Rome en 443 au bord du Leman auraient peut-etre fini par imposer leur langage ä la population

locale, comme le firent un peu plus tard leurs congeneres alamans dans le Nord du pays. Peut-

etre les Vaudois d'aujourd'hui commanderaient-ils alors leurs trois decis en waldertütsch.

Puisque nous voici revenus au canton de Vaud sur le mode folklorique, venons-en cette

grave question: vivra-t-on le Tricentenaire en 2103 Le seul eclairage qu'apporte l'Antiquite ä

cet egard, e'est que les choses changent, que les changements sont enrichissants, et que

l'existence des Etats modernes, loin d'etre inscrite dans le marbre, n'est qu'anecdote au regard

des millenaires. Si, dans cent ans, le canton et la Confederation existent encore, e'est que

nations et nationalisme auront resiste ä ['acceleration de l'histoire. Et vu les invraisemblables

degäts humains qu'ils ont dejä provoques depuis leur naissance au xixe siecle, on ne sait pas si

e'est souhaitable.

Pour terminer sur une note legere, revenons ä I'identite vaudoise d'aujourd'hui. Ayant

sacrifie ä cet exercice saugrenu qui consiste ä traiter la question identitaire en expliquant longue-

ment pourquoi la question ne se pose pas, relevons tout de meme que I'epoque gallo-romaine

fournit aux Vaudois un argument de poids contre la legendaire arrogance de leurs voisins du

bout du lac: plusieurs inscriptions antiques I'attestent formellement, le lac en question s'appe-

lait dejä le Lacus Lemannus, voire Lac de Lausanne, et non le Lacus Genavensis.

Figure 4
Dedicacetrouveeä Lausanne: de Nonioäses
Suleviae, a la suite d'un vceu acquitte volontiers.



JEAN-DANIEL MOREROD 51

3 HISTOIRE ET AVENIR DU CANTON DE VAUD

Jean-Daniel Morerod

Consulte, l'historien, qu'il soit medieviste ou moderniste, n'a aucune peine ä dire ce que le

canton de Vaud doit au passe. II peut I'exprimer aussi bien sommairement que sur des centaines

de pages. Mais ä la question « en quoi le passe complique-t-il le present » son assurance bat

dejä en retraite. Enfin, c'est un lieu commun de dire que la meconnaissance du passe met

I'avenir en peril; pourtant, l'historien est bien en peine de faire croire qu'il est dote d'une

clairvoyance particuliere lorsqu'il considere I'avenir de son pays.

LE POIDS DU PASSE

A I'evidence, le canton de Vaud, tel qu'il s'est degage des evenements fondateurs de 1798-

1803, devait son territoire entierement aux siecles precedents. II est forme des terres

francophones de la Republique de Berne et de quelques regions (les «bailliages communs»

d'Orbe-Echallens et de Grandson) qu'elle gerait avec Fribourg. Les frontieres actuelles du canton, ä

quelques micro-corrections pres, se superposent exactement aux frontieres administratives

bernoises, enclaves genevoises (Celigny) et fribourgeoises (Vuissens, Estavayer par exemple)

comprises. Comme de nosjours, Avenches et sa region n'etaient pas reliees territorialement au

restedu Pays de Vaud.

Ces terres, on le sait, avaient ete rassemblees aux xve-xvie siecles: ä la suite des Guerres de

Bourgogne de 1475-1478, d'une campagne militaire en 1536 et de la liquidation du comte de

Gruyere entre 1555 et 1557, Berne s'etait constitue un domaine francophone. Elle l'avait pris

pour l'essentiel au due de Savoie, ä l'eveque de Lausanne et au comte de Gruyere. Berne n'avait

pas ete la seule ä se tailler un domaine ä leur detriment; le Valais et Fribourg en avaient fait

autant. C'est ainsi que des entites comme le bailliage Savoyard du Chablais (de Vevey ä Saillon),

le bailliage Savoyard de Vaud (de Nyon ä Morat, de Sainte-Croix ä Romont), la principaute de

Lausanne (Lausanne, Avenches, Lucens, Lavaux, etc.), le comte de Gruyere, avaient ete repartis

entre Berne, Fribourg et, dans une moindre mesure, le Valais.

Au moment de l'effondrement de l'ancienne Confederation, en 1798, ces trois Etats sont

done des pouvoirs germanophones disposant de vastes terres francophones. Une telle situation

se pretait ä toutes les aventures, mais, apres quelques troubles et hesitations, Fribourg et le

Valais devinrent des cantons bilingues, tandis que Berne voyait les notables de ses terres

francophones se determiner pour un nouveau canton et utiliser leurs contacts avec la France pour

l'obtenir. II est vrai qu'historiquement Berne etait, avant le xv6 siecle, un Etat germanophone,

alors que Fribourg et le Valais etaient depuis toujours bilingues et avaient fait le choix de

l'allemand comme langue du pouvoir pour des raisons politiques et non pas demographiques.
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Ce passe aida sansdoute ä l'integration par Fribourg et le Valaisde leurs terres welches sujettes,

aucune raison semblable nejoua en faveur de Berne.

C'est done une part du grand butin occidental de Berne, Fribourg et du Valais qui forma le

canton de Vaud, la part protestante Berne avait protestantise ses conquetes, au contraire de ses

deux allies. Ne de la fragmentation de la seule Republique de Berne, Vaud n'en etait pas moins

tres vaste: jusqu'ä 90 km du sud au nord, autant pour sa plus grande largeur de l'est ä I'ouest, le

troisieme territoire cantonal Suisse en etendue L'identite du nouveau canton associait la langue,

la confession (mis ä part les quelques paroisses catholiques des bailliages mixtes) et I'histoire le

passe bernois et, dans une certaine mesure, le passe medieval

Pour l'essentiel (ä l'exception des bailliages mixtes, du Pays d'Enhaut et de la region d'Aigle),

le nouveau canton avait, ä I'epoque bernoise, forme une entite — le Welschland — divisee en

bailliages et soumise a quelques institutions bernoises faftieres (chambre romande des

appellations, etc Mais cette entite n'avait pas de capitale locale les villes qui, au Moyen Age,

avaient joui d'une preeminence politique — Lausanne, sibge de l'eveque, et Moudon, chef-lieu

du bailliage Savoyard de Vaud — ne la conserverent pas ä I'epoque bernoise Au niveau

ecclesiastique, l'integration avait ete plus poussee, puisque les paroisses du Pays d'Enhaut ou de

la region d'Aigle n'etaient pas ä part elles appartenaient ä ce qu'on appelait la classe de Vevey,

l'un des quatre arrondissements ecclesiastiques qui regroupaient les paroisses vaudoises Mais,

lä non plus, il n'y avait de capitale ecclesiastique vaudoise: Lausanne n'avait que son Academie

pour la distinguer du reste du pays, les classes n'avaient pas le droit de se concerter et les

decisions se prenaient ä Berne

Quant ä I'heritage medieval, il est moins facile ä definir, dans la mesure oü font encore debat

les liens entre les deux principales entites «fusionnees» par les Bernois la principaute de

Lausanne et le bailliage de Vaud Mais, depuis le vme siecle, quelque chose s'est appele « Vaud »,

si bien que ce nouveau canton avait un long passe, ä defaut d'un territoire constant Le nouveau

canton ne devait pas seulement son nom au Moyen Age, mais en partie sa forme L'extreme

extension nord-sud du bailliage Savoyard de Vaud et de la principaute de Lausanne d£termina

celle du Welschland bernois puis du nouveau canton Les lointains (vus de Lausanne 0 Cudrefin

et Avenches sont deux anciennes chätellenies savoyarde et episcopale

Si le nouveau canton devait au passe son existence meme et ses dimensions, il n'en etait pas

moins un Etat neuf toutes ses institutions civiles etaient nouvelles et sa capitale improvisee

Lausanne, au contraire de presque toutes les capitales suisses, n'etait pas une ancienne ville

souveraine et, depuis des siecles, n'avait pas ete un centre de pouvoir le pays ne s'btait pas

developpe et organise en fonction d'elle
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TENSIONS ENTRE PASSE ET PRESENT

L'heritage bernois, c'est peut-etre avant tout hdentite francophone et protestante, 1'importance

de la confession justifia, en tout cas, le maintien des decoupages capricieux de frontieres et fit
renoncer notamment ä la «simplification » qu'aurait constitue le rattachement d'Avenches au

canton de Fribourg, on salt que cela avait ete le cas en 1798, mais ne dura que jusqu'en 1803

Or, si la confession et la langue ont determine le Pays de Vaud moderne, la langue seule est

restee une force identitaire A peine dix ans apres sa disparition, I'exdusive politique frappant les

catholiques — il n'y a pas eu de conseiller d'etat catholique de 1809 ä 1990, alors meme que
leur electorat depassait de beaucoup les catholiques « historiques» de la region d'Echallens —

nous apparaTt comme un tabou idiot Que cette exclusion echappe absolument ä notre comprehension

montre la rapidity avec laquelle la confession a cesse d'etre döterminante dans l'identite

vaudoise

Une disparition aussi complete a soudamement frappe d'absurdite la frontiere Vaud-

Fribourg et la frontiere Vaud-Valais L'evidence religieuse disparait au moment oü la complexifi-

cation intense de l'organisation scolaire et hospitaliere, ainsi que les problemes d'amenagement
du territoire, rendent souhaitables des ententes inter-regionales Le hasard veut que cette

necessite pese precisement sur les confins fribourgeois etvalaisans Ce sont des terres moyenne-

ment peuplees, traversees par des frontieres sinueuses des infrastructures unifiees semblent

s'imposer comme une economie ou, si Ton prefere, une «optimisation» des depenses

publiques, de tels projets poussent ä reconsiderer les frontieres, soit pour les deplacer, soit pour
les supprimer Au contraire, la frontiere avec Neuchätel est marquee par un relief ingrat et separe

pour l'essentiel des zones en voie de desertification: les communautes locales n'ont plus la force

necessaire pour remodeler la region ä la suite de projets coordonnes d'infrastructures A

l'inverse, la frontiere Vaud-Geneve söpare des zones extremement riches et peuplees oü une

double infrastructure est aisee ä financer et ä rentabiliser, voilä qui ne contre-balance peut-etre

pas l'attrait de Geneve sur la region de Nyon, mais evite le röle declencheur qu'auraient des

projets d'infrastructures communes Si le territoire du canton devait changer, ce serait done

plutöt dans la Broye ou le Chablais

L'heritage du passe, c'etait aussi la faiblesse politique de Lausanne A ses debuts, le canton

constituait un vaste territoire, ä la population majoritairement rurale, avec un reseau dense de

petites villes, oü Lausanne, la nouvelle capitale, nejouait pas un role majeur Le regime radical,

en place des 1845 pour plus d'un siecle, accentua meme la predominance du canton sur sa

capitale, vu son assise rurale, son aversion pour les traditions bourgeoises et la defiance que lui

inspirait initialement la vie intellectuelle Le pouvoir vaudois etait territorial, diffus et campait ä

Lausanne bien plus qu'il n'y avait son centre

Le territoire est evidemment reste le meme, mais il a peu ä peu perdu sa coherence depuis le

milieu du xxe siecle, ä cause d'une evolution demographique rapide, impliquant un deplacement
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des populations non seulement de la campagne vers la ville, mais du nord vers le sud A chaque

annee qui passe se fortifie un peu plus une vaste region lemanique, oil population, richesse,

pouvoir, connaissances se concentrent et laissent le reste du canton un peu plus vacant Depuis

quelques annees, le nombre des constructions neuves, mais aussi la qualite d'entretien des

bätiments anciens rendent manifeste la difference entre cette zone prospere et le reste du pays,

comme pour le souligner, la penurie de logements n'a jamais ete aussi intense au bord du Leman

qu'aujourd'hui. II n'existe aucun signe de reequilibrage, sauf ceux, volontaristes, d'une legere

delocalisation administrative C'estä peine si Ton peutespererque I'arc lemanique devienne une

sorte de triangle incluant Yverdon, comme le suggere le reseau autoroutier

Cette evolution a entraine depuis quelques annees une certaine refonte de I'organisation

administrative, mais qui masque mal la perte d'importance du territoire en tant que tel On ne

songe plus, comme il y a 20 ou 30 ans, ä magnifier le canton de Vaud, Suisse miniature avec ses

trois regions naturelles, il est supplante, masque par I'arc lemanique Ce reequilibrage constitue

sans doute pour Lausanne une revanche sur le passe, mais la revanche est si violente qu'elle

commence ä faire perdre sa cohesion au territoire cantonal et leur identite aux Vaudois

Vu de I'exterieur, le canton de Vaud existe de moins en moms il y a I'arc lemanique et,

derriere, un no man's land qui le separe des autres cantons Occupe, actuellement, ä fortifier ses

liens avec Vaud, Neuchätel n'y voit pas une affaire de voisinage, mais de relations lointaines avec

une region riche et puissante: les deux cantons ont certes une longue frontiere commune, mais

Lausanne est loin de Neuchätel.

Lausanne se trouvant au centre de I'arc lemanique, appele a concentrer l'essentiel de la population

et de la richesse vaudoises, son Statut de capitale, jusqu'alors freie, devient indiscutable.

Mais son destin ne se confond peut-etre plus avec celui de tout le territoire vaudois, dans la

mesure ou la concentration de la population est aussi celle des electeurs comment equipera-t-

on les regions peripheriques quand les electeurs seront presque tous ailleurs7 Le cadre cantonal

passera pour dispendieux Pendant des siecles, les capitales drainaient les ressources du pays,

maintenant elles subventionnent leur arriere-pays

Les problemes politiques, financiers et identitaires du canton de Vaud sont les problemes

d'un grand canton et ne lui sont pas entierement propres la question des «grands cantons»

commence ä se poser Qu'en faire alors que leurs structures politiques datent d'un xixc siecle

rural Le canton de Berne, jumeau du canton de Vaud, est dans la meme situation La richesse et

la solidite des vastes campagnes bernoise et vaudoise etaient l'une des forces de la Suisse des xixe

et xxe siecles, leur pauperisation la menace La mode veut que les speculations actuelles ä propos

d'une refonte des structures cantonales s'orientent presque toujours vers un regroupement de

petits cantons pour creer des zones« viables» Pourtant, ce sont les cantons ä vaste territoire qui

sont la faiblesse secrete de la Suisse d'aujourd'hui
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La force que le canton de Vaud a heritee du passe — son vaste territoire — est certainement

devenue une faiblesse, tandis que sa force actuelle majeure — la puissance de I'arc lemanique —
n'a guere de racines historiques II n'y a pas lieu de nous inquieter seulement pour I'equilibre

interne du canton, en effet, son ample territoire affaibli est aussi ce qui le relie au reste de la

Suisse L'arriere-pays vaudois fragilise, joint ä la campagne bernoise appauvrie, offre ä la Suisse

une belle ligne de fracture.

L'AVENIR PEUT-ILS'ECRIRE?

Pour un pays, exister est d'ordinaire le legs le plus tenace du passe i Aucune force actuelle ne

creerait le canton de Vaud tel qu'il est, mais un historien ajouterait qu'il faut d'ordinaire de fortes

secousses historiques pour que le territoire d'un

satellisation par I'Europe

II serait facile de denoncer encore plus que par le passe une sorte de jacobinisme federal,

qu'on verrait se developper ä contre-temps, ä en juger par une tendance ä la regionalisation

ailleurs en Europe, ce serait oublier que la regionalisation europeenne vaut pour des pays qui

avaient connu une centralisation que la Suisse, restee un Etat federal, n'a pas encore realisee

Surtout, il s'agit d'une regionalisation tres relative, dans la mesure oü cette Europe dite des

regions est bien plus une Europe de la norme unique. On remarque sans surprise que la necessite

ressentie par la Confederation de rendre la legislation suisse compatible avec celle de I'Europe a

un puissant effet centralisateur La souverainete cantonale deviendra ainsi, de plus en plus, un

fantöme du passe, une sorte de momie constitutionnelle. Parallelement, la remise en cause des

structures cantonales est difficilement evitable, ä une periode oü dominent les discours incanta-

toires sur la «masse critique» et les «economies d'echelle», ainsi que les appels au «moms

d'impöt» En effet, ä l'influence de la construction europeenne s'ajoutent sans s'y confondre les

effets de la mondialisation de I'economie, qui limitent non seulement le pouvoir de l'£tat et ses

ressources, mais favorisent une harmonisation juridique.

Ainsi, la dynamique de I'Etat federal — il n'y a jamais d'equilibre institutionnel fige—, I'esprit

du temps et les rapports de la Suisse avec I'Europe affaiblissent les cantons au point de rendre

imaginables des procedures facilities de modification de leurs frontieres, voire la disparition des

Etat se modifie ou que I'Etat lui-meme disparaisse

Toutefois, la question est compliquee par le fait

que le canton de Vaud n'est que partiellement un

Etat, dans le cadre de I'Etat federal qui tend ä se

centraliser, et que la Suisse est elle-meme un Etat

concerne par la construction europeenne II y a en

effet quelque chose de singulier dans le fait que la

Suisse est un Etat qui se renforce au detriment des

cantons, tout en etant menace d'absorption ou de
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cantons historiques par regroupement ou remodelage. En cela, que le projet de fusion Vaud-

Geneve soit allejusqu'ä la votation populaire est sans doute un signe des temps Mais personne

ne peut savoir actuellement si la Suisse durera assez longtemps comme Etat ä peu pres indepen-

dant, pour que le destin des cantons se joue dans le cadre federal En effet, toute reflexion

devrait integrer le facteur europeen et lui donner une influence primordiale

Peut-on reduire l'avenir ä quelques hypotheses7 Ecartons d'abord celles qui impliqueraient
des evenements mondiaux majeurs, mais imprevisibles. Ecartons aussi celle, doucement absurde,

qui verrait la Suisse preserver fierement son independance, sa prosperity et ses specificites, sans

que l'Europe n'ytrouve rien ä redire II en restetrois:

-ou bien la Suisse sera amenee ä adherer ä l'Europe, la pression föderale ä I'unification

declinera et le canton subsistera ä peu pres tel qu'il est, mais sans pouvoir maintenir encore

sa pretention ä etre un I: tat

- ou bien la Suisse sera peu ä peu satellisee, adoptant, comme eile le fait dejä maintenant,
les normes europeennes sans faire partie de l'Europe. Dans ce cas, la pression federale

augmentera au point qu'il pourra arriver ä peu pres n'importe quoi aux cantons; en effet,

ce n'est pas seulement pour rendre le droit suisse, au sens large, euro-compatible que
I'autonomie cantonale sera reduite, mais aussi pour faciliter la capacite de negociation de

la Confederation avec l'Europe.

- ou bien l'Europe echouera, se diluant ou se brisant ä force de grandir, ou suscitant trop de

defiances nationalstes Dans ce cas, la Suisse redeviendra un Etat europeen comme un

autre et les cantons seront amenes ä changer plus fondamentalement que dans la

premiere hypothese et moins que dans la seconde

L'historien est bien en peine d'indiquer l'hypothese ä ses yeux la plus vraisemblable Mais il

sait qu'un Empire en formation — et l'Europe en est un — conditionne toujours l'histoire de ses

voisins Et la Suisse est moins qu'un voisin, elle est une enclave C'est le destin de l'Europe qui
conditionnera celui de la Suisse, qui conditionnera celui du canton de Vaud C'est dire si le passe

local jouera peu de röle Tout au plus peut-on esperer que Vaud s'attaquera rapidement ä ses

problemes propres, de telle sorte qu'il n'ait pas ä affronter l'avenir en canton malade C'est

seulement face ä ses propres problemes que connaTtre l'histoire changeante de ses forces et de

ses faiblesses peut le servir
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4 LE MYTHE FONDATEUR DE L'IDENTITE VAUDOISE

Daniele Tosato-Rigo

Une legende tenace fait remonter I'identite vaudoise au plus profond de I'Ancien Regime Ecrasee

par Berne en 1536, eile aurait recouvre sa pleine vitalite avec la revolution de 1798, qui mit fin au

regne de Leurs Excellences, et trouve sa consecration dans la creation de I'Etat cantonal

Les traits essentiels de ce veritable mythe fondateur ont ete fixes il y a un siecle, dans le sillage

des fetes patriotiques en vogue dans la Suisse de l'epoque Organisatrices des importantes
festivites qui marquerent la commemoration du Centenaire de l'£tat vaudois, en 1903, les

autorites cantonales s'etaient adressees ä Emile Jaques-Dalcroze pour I'ecriture d'un «Festival

champs et aussi la culture de I'esprit, qui soit un hymne triomphal chante par le pays entier,

resonnant de la plaine jusqu'au sommet des monts et glorifiant la liberte » En souvenir de la

manifestation, une sbrie de cartes postales (voir figures 1-12), dont certaines furent affichees en

grand format sur la place Pbpinet et ä la Palud, ä Lausanne, rappelaient aux Vaudois ce qui etait

cense etre leur histoire

Cette serie de vignettes propose une maniere de conte il eta it une fois, il y a fort longtemps,

au temps oü les ours bätissaient des £tats, un ours redoutable qui tomba follement amoureux

d'une jeune heritiere des bords d'un lac La jeune femme ne partageait pas l'amour de I'ours,

mais il n'en voulut rien savoir et l'obligea ä her son sort au sien La jeune mariee apporta une

riche dot ä son epoux, tresor qui prit aussitot la route de la ville oü I'ours tenait sa residence

principale et qui s'appelait Berne La fiancee, eile, regut pour tout cadeau de noces un carcan

Des lors I'ours ne voulut plus qu'elle s'eioigne de son arbre II passait son temps ä boire et ä

manger lard de Moudon, vin blanc de Lavaux, tabac de la Broye, aucune des specialites du pays

acquis n'echappait ä sa voracite Quand il ne mangeait pas, I'ours jouait, commefont les ours, ä

sauter et ä se rouler dans I'herbe tendre Mais un jour qu'il etait dans son cabinet de travail,

occupe ä faire ses comptes, I'ours fut derange par une violente bourrasque de vent. Quand bien

meme il avait, comme ä I'accoutumee, ferme sa porte ä cie, celle-ci s'en trouva ebraniee, et un

rumeur etrange lui parvint un vent nouveau soufflait d'un pays voisin Ses enfants, qu'il avait

vaudois», grande fresque historique qui reumt

2'558 acteurs, figurants et chanteurs sur une scene

de 600m2 un spectacle qui selon son historien,

Denis Pittet, fut apprecie par 23% de la population

vaudoise LeConseil d'etat avait demandeä I'artiste

un livret « qui reflate notre caractere national, qui

soit bien du terroir, bien vaudois, oü nous nous

reconnaissions et oü on nous reconnaisse, qui

honore le travail, celui de la terre, de la vigne et des
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Figures 1-12

Cartes postales deposees au Musee historique de Lausanne (photographies, Sylviane Pittet).

laisses ä la vie sauvage et dans l'ignorance de leurs droits, avaient appris ä lire Alarme par ces

nouvelles, l'ours se precipita aupres de son epouse. II la trouva debarrassde de son carcan et

jouant des airs de liberte. Sa musique lui faisait souffrir mille maux, mais etrangement I'ours

n'avait plus aucune force pour l'empecher de jouer. Plus rien n'etait comme avant, I'ours n'etait

plus maitre chez lui. II £tait temps qu'il s'en aille. Son epouse le lui dit gentiment, sans rancune,

mais avec l'assurance de celle qui venait de reconquerir sa liberte. Rentre chez lui, il n'eut plus

que les yeux pour pleurer, et l'eau de I'Aar pour etancher sa soif. Ainsi I'ours bernois et la jolie

vaudoise n'eurent-ils pas d'enfants et ne vieillirent-ils pas ensemble. Mais, comme dans tous les

contes, ilyatoutdememeun happy end... puisqu'ilsseretrouverenten 1803.

On aura reconnu sous un aspect debonnaire — l'heure est ä la reconciliation — dans ce

propos tous les ingredients d'une legende de liberation: un peuple uni, asservi, spolie, pille dans

ses ressources naturelles, bafoue dans ses droits, qui sous l'impulsion de la revolution se

reapproprie sa liberte et chasse I'occupant. On connaTt la fortune du recit. Depuis plus d'un

siöcle, des generations d'erudits n'ont pas suffi ä transmettre ä un large public que la periode

savoyarde n'eut rien d'un age d'or, pas plus que le regime bernois ne fit du Pays de Vaud une
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colonie gemissant dans ses fers Mais la creation la plus anachronique du recit est sans conteste

la Vaudoise La möre-patrie, embleme de I'identite cantonale, fut en effet loin de sortir de

I'Ancien Regime tout armee. de son chapeau de paille Et ce pour des raisons qui tiennent

autant ä l'histoire materielle du Pays de Vaud qu'ä celle des mentalites

Tout d'abord, les «Vaudois» de I'epoque ne sont pas exactement ceux d'aujourd'hui. Sous

I'Ancien Regime, on appelle (rarement) Vaudois et bien plus souvent habitants du pays de Vaud

les ressortissants du territoire conquis par Berne en 1536 C'est dire que n'entrent pas dans cette

denomination tous les ressortissants du canton actuel N'en font pas partie les habitants de trois

entites conquises anterieurement, ä lafaveur desguerres de Bourgogne (1475-1476) le gouver-
nement d'Aigle ainsi que les bailliages d'Orbe-Echallens et de Grandson administrös comrmune-

ment avec Fribourg, auquel s'ajouta en 1555 le district actuel du Pays-d'Enhaut, pris au comte

de Gruyere Mais surtout, dans cette societe fondee sur l'inegalite des Statuts, le morcellement

et I'enchevetrement juridique, les redevances payees par le paysan different d'une terre ä I'autre

Tout comme les tours de guet qui incombent au bourgeois varient ä quelques kilometres de

distance Les individus sont faiblement integres ä des entites depassant leur ville ou leur village,

nonobstant la mobilite de larges couches de la population Jusqu'ä la langue, trait distinctif du

« pays romand » de la Republique de Berne, comme on I'appelait alors, se decline en multiples

patois renforgant ('identification locale En fin de compte, de quelque territoire qu'il provienne,
le Vaudois de I'epoque nait et meurt identitairement rattache ä un lieu II est Morgien, Veveysan

ou Ormonnan, auquel cas on distingue encore clairement le ressortissant d'Ormont-Dessus de

celui d'Ormont-Dessous.

Deux moments cle de l'histoire vaudoise attestent, si besoin etait, l'absence de sentiment, au

sein de la population, d'une patrie vaudoise commune Divises face ä la conquete bernoise

— entre la passivite de la plupart des bourgs vaudois, la defense active d'Yverdon et la

collaboration m11itaire de Lausanne avec Berne —, les Vaudois ne le seront-ils pas tout autant lors de

la revolution de 1798, qui scelle l'union des villes lemaniques contre les bourgs et les campagnes

pro-bernoises7 Ce qui n'a pas empeche les uns et les autres de devenir, des les decennies qui ont

suivi la conquete, des Suisses et des reformes convaincus

Pour paradoxal que cela puisse paraltre, c'est d'abord du cote bernois que I'on a commence
ä envisager le pays de Vaud comme un territoire specifique Un pays sujet que la Republique

pourrait d'ailleurs se voir contrainte d'abandonner en temps de crise. L'avoyer Steiger en fait la

reflexion en 1723 dans son annotation au Manifeste du Major Davel « La nature, d'une part, la

difference de langue, d'autre part, ont fait de la Sanne la frontiere entre le Pays romand et le Pays

allemand», et Steiger de rappeler qu'en 1699 des officers bernois envisageaient, dans le cas

d'une invasion ennemie, «si le Pays de Vaud ne pouvait etre tenu», de I'abandonner. C'est

exactement le scenario qui se produira en 1798. Aprds les evenements du 24janvier, devant la

menace des troupes frangaises stationnees aux frontiöres du Pays de Vaud et pretes ä soutenir

militairement la poignee de patriotes qui venaient de proclamer la Republique lemanique, les
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baillis bernois regoivent un ordre laconique de rentrer ä Berne s'ils se sentent en danger et font
leurs bagages

Ce sont les revolutionnaires qui ont forge le berceau indigene du concept de «nation

vaudoise », sous l'influence des revolutions americaine et franqaise. Peu avant les evenements,

Jean-Jacques Cart, de retour des Etats-Ilms, et Frederic-Cesar de La Harpe, ä Paris, publient des

pamphlets denongant l'oligarchie bernoise et appelant le «peuple vaudois» ä reclamer ses

droits Un glissement s'opere. sous leur plume, le Pays de Vaud renvoie ä l'ensemble des

territoires romands sujets de Berne Le terme devient la pierre angulaire d'une unite nationale

consideree comme indispensable ä la lutte contre le souverain bernois « Les cris unanimes. Vive

la liberte vaudoise mettraient en fuite vos oppresseurs et seraient le ralliement du peuple entier

du Pays de Vaud», ecrit La Harpe ä la ville de Rolle fin decembre 1797, engageant les cites

vaudoises ä rediger des petitions communes reclamant des reformes Une guerre de pamphlets

s'engage alors dans laquelle adversaires et partisans de reformes cherchent ä mobiliser la

population Elle fait entrer le « peuple vaudois» sinon dans tous les cceurs, du moins dans le

Le ralliement national espere par les partisans de reformes

— pour les plus sinceres desquels l'existence d'un peuple

vaudois ne faisait aucun doute — ne se produisit ni avant ni

pendant la revolution de 1798. Certes, la plupart des villes se

trouverent un interet commun ä reclamer davantage de droits

politiques et organiserent l'embryon d'une representation

commune L'autorite politique interimaire, essentiellement

urbaine, qui succeda aux baillis se donna le titre d'« Assemble

provisoire du peuple vaudois», puis celui d'« Assemblee

provisoire des deputes de la Nation vaudoise » Mais cela suffit-il ä bannir I'« esprit de localite »

fustige par les revolutionnaires7 Meme le futur conseiller d'Etat Henri Monod, avocat du

nouveau regime, avoue dans ses Souvenirs qu'il n'y avait guere pire ä l'epoque pour un Morgien

que de devoir passer une soiree en societe ä Lausanne Un double sentiment identitaire

habitera le politicien, comme nombre d'hommes de la revolution Sa loyaute ä l'Etat cantonal

naissant fait de Monod un Vaudois, tandis qu'il demeure Morgien de cceur et d'äme

Les campagnes quant ä elles resterent pour la plupart etrangeres au mouvement, et

mefiantes ä l'idee d'un peuple vaudois derriere lequel elles voyaient la volonte des villes de

s'emparer du pouvoir et le spectre de la Revolution frangaise. Les chroniques d'epoque en

temoignent Tel le journal du Doyen Bridel rapportant que les habitants du Pays d'Enhautfirent

« defense de laisser entrer le Vaudois » sur leur territoire, ou les memoires du lieutenant de milice

ormonnan Duplan, deplorant la soumission du pays «aux Vaudois» Meme un habitant

d'Yverdon tel que le pasteur Chätelanat, hostile ä la revolution et regrettant la domination

bernoise, ne voulait pas du nom de Vaudois « Redevenons comme du passe », ecrit-il dans un

vocabulaire politique

- «i'Ai tait mes £tupes
Ä LAUSANNE ET ENSUifE
vi'AiVOyA^: PKiuy;
fULLY, LUTRY( CULLY„
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pamphlet publie en 1801, «le nom de Suisse est assez beau pour qu'il nous faille le garder et

contre quoi le changerions-nous C'est contre celui de Bourguignons, ou bien celui de Vaudois

qu'ils nous ont dejä donne, que c'est quasiment un sobriquet »

Qui dit commemorer dit faire acte de memoire, done egalement d'oubli. Quels choix feront

nos successeurs en commemorant le Tricentenaire? Dans l'histoire vaudoise mise en vignettes

pour la commemoration de 1903, il n'y a plus trace de la plurality des references identitaires

d'Ancien Regime, des dechirements entre partisans et adversaires de la revolution, ni de

I'opposition pluriseculaire entre ville et campagne. Ont-ils ete jugules? Surmontes? Ou cette

image lisse et reunificatrice a-t-elle precisement pourfonction de les exorciser

5 LITTERATURE(S) VAUDOISE(S), OU A CHAQUE ECRIVAIN SON PAYS

Daniel Maggetti

Au xix'siecle, lire des textes litteraires en yrecherchant des traces ou dessignes constitutifsd'une

identite etait un exercice non seulement legitime, mais ä bien des egards oblige: l'operation de

mise en evidence du « genie » propre ä chaque peuple, qui est un des buts explicites du modele

d'exegese inaugure par les romantiques, assimile en effet la vision poetique ä un instrument de

connaissance, et les contributions des ecrivains ä des temoignages aussi precieux qu'originaux.

Depuis lors, les postures critiques successives et les orientations divergentes de plusieurs ecoles

de pensee ont contribue ä rendre de telles interrogations suspectes ou perimees d'avance: sus-

pectes, parce qu'on suppose en amont, sur la base d'exemples du passe, une volonte de recuperation

hagiographique des ceuvres et des auteurs, et une instrumentalisation ideologique du

patrimoine ecrit; perimees, parce que la doxa des specialistes a longtemps repose sur I'affirma-

tion de la specificite de I'objet litteraire, qui, isole des autres discours, a surtout ete etudie en se

concentrant sur son fonctionnement propre. Parier sans autre de «litterature vaudoise », de nos

jours, peut done encore etre doublement perilleux pour un chercheur: la simple utilisation de la

formule risque d'apparaTtre ä la fois comme une exhibition de conservatisme politique et comme

une forme d'allegeance ä des pratiques scientifiques controversies. Ajoutons ä cela, dans une

perspective plus sociologique, la circonstance aggravante qu'est le manque de reconnaissance

symbolique des productions artistiques peripheriques, et done le manque de legitimite des

commentaires qui s'y rapportent: «litterature vaudoise», la belle affaire, alors que I'on n'ose

meme pas, ou plus, mentionner une litterature romande, et que celle-ci demeure cantonnee ä

l'interieur des frontieres suisses! Ce cantonalisme n'est-il pas anachronique? Ce questionne-

ment n'est-il pas la manifestation d'un provincialisme au carre

Avant d'emettre des jugements definitifs, peut-etre faudrait-il s'entendre sur les termes

qu'on emploie — et les debarrasser du badigeon dont lis sont enduits par l'usage courant et
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repete qui en a ete fait Si la croyance en une «litterature vaudoise » implique que l'on cherche ä

en donner des definitions plus ou moms peremptoires (cela a ete fait), si l'affirmation de

l'existence de cette entity signifie que l'on groupe des ceuvres en recourant ä des categories

preetablies et que l'on souligne des denominateurs communs transhistoriques (cela aussi a ete

fait), bref, si l'on adopte la formule en l'appliquant de faqon etroite et en la faisant servir avant

tout ä la celebration d'une identite non questionnee et consideree comme un acquis indiscutable,

aux traits prefixes (et cela a ete encore plus souvent fait) — si tel est le cas, je recule devant la

profession de foi La position que je preconise, plus restrictive, privilegie l'analyse et l'inter-

rogation Si j'accepte de me referer a une «litterature vaudoise », c'est parce que je pense que
les ceuvres litteraires signees par des ecrivains ayant vecu et travaille dans le Pays de Vaud ont

quelque chose ä nousapprendre sur ce que «etre d'ici» signifie L'hypothese queje pose, et qui

est a reformuler ä chaque fois que l'on aborde un texte, c'est que les oeuvres litteraires produites

ici sont aussi parcourues — parcourues entre autres, chacune ä sa maniere explicitement,

implicitement, voire en s'y refusant — par un questionnement susceptible de nous livrer, non des

credo commandes, mais des bribes, des etincelles ou des eclats revelateurs de ce que c'est que

de graviter dans l'orbite du Pays de Vaud, ä un moment donne Ce dernier aspect, ä savoir la

dimension historique, me paraTt aussi fondamental que le cöte individuel du rapport identitaire

loin d'etre une tunique coupee une fois pour toutes ä l'aube des temps, et portee ä travers les

epoques comme un vetement indemodable, l'identite est un habit constamment rapiece, rajuste,

elargi ou retreci, aux coutures toujours refaites, tantöt apparentes, tantöt invisibles, les

habitudes vestimentaires collectives et la taille de

chacun influencent la forme qu'on lui donne.

L'identite vaudoise — comme toute autre identite —
est ä comprendre moms comme une essence que

comme un ajournement, une adaptation ä un

contexte et a des circonstances qui varient, ce qu'on

peut postuler, tout au plus, c'est qu'il existe histo-

riquement des moments singuliers (et chrono-

logiquement delimites) cristallisant des etats identitaires. Qu'ils prennent en compte la

litterature ou d'autres productions, les historiens qui s'interessent ä la question de l'identite me

semblent par consequent devoir s'astreindre, ä cause de la nature meme de I'objet qu'ils tentent

de cerner, ä travailler en deux temps d'abord, l'etude de detail de ces moments, ensuite, la mise

en relation des etats identitaires qu'ils revelent Quant aux historiens de la litterature, lis ont des

precautions particulieres ä prendre, dues surtout au fait que la creation artistique vise ä

l'originalite et cherche ä produire de la singularity: dans toute operation de comparaison et de

rapprochement, la prudence est de mise Dans leur cas, il s'agirait done de voir si et comment,

par-delä leur nature singuliere, les ceuvres litteraires surgies ä un moment specifique ont des

caracteristiques en partage, puis d'etudier les rapports entre des realisations appartenant ä des

epoques differentes. Car il n'y a pas, selon moi, de «litterature vaudoise » presentant des traits

linÖMTOKE

fMUflUSE
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immuables et que Ton serait sür de retrouver dans un corpus rassemble en faisant fi de toute

Chronologie ily a desecrivainsvaudois, et des periodesdans la litteraturedu Pays de Vaud.

Loin du culte du «yen a point comme nous», qui se complait dans la glorification d'une

ressemblance, I'approche que je viens d'esquisser amene, en meme temps que la prise de

conscience de l'enjeu identitaire, celle de la mobilite, voire de la fragilite des constructions

culturelles II n'est certes pas question de faire abstraction de ce qui est au coeur de la pro-

blematique identitaire, ä savoir la mise en evidence des liens qui rassemblent; mais ces liens,

variables dans le temps, et parce qu'ils sont tels, sont ressaisis, resserres ou reläches, selon les

moments L'identite locale, des lors, n'est plus concevable en termes d'exclusivite eile ne peut

plus etre close sur ce qui, de maniere fantasmatique, la fonde, eile se pense aussi dans la relation

ä l'autre, ä ce qui est different, ä ce qui etait et qui n'est plus. C'est d'ailleurs de cette maniere

que I'ont comprise deux parmi les ecrivains vaudois qui ont le plus clairement pris position en la

matiere, ä savoir Juste Olivier et C F Ramuz Dans Le Canton de Vaud, ouvrage inaugural, ä la

fois inventaire de ce qui constitue la « patrie de Vaud », et discret cahier de doleances recensant

ses lacunes, Olivier multiplie ainsi les mises en garde contre le contentement de soi, en rappelant

qu'il est necessaire de se situer par rapport ä I'exterieur

[ ] si nous ignoronsoujugeons mal cequi se passe au dehors, si nous n'avonsjamais
ä nous comparer qu'ä nous-memes, nous risquons beaucoup Le monde est plus grand

que notre humble reduit Nous ne pouvons point songer ä n'en rien savoir [ ] II faut
rester soi, et connaTtre sa place dans I'ensemble1

L'attachement ä son pays, füt-il visceral comme chez l'auteur des Chansons lointaines,

apparait done comme parfaitement compatible avec une prise de distance critique c'est du

reste lä une des causes du maigre succes du Canton de Vaud ä l'epoque de sa parution A un

public qui attendait de I'enthousiasme sans melange, des certitudes et des distinctions nettes

entre ici et hors d'ici, les doutes et les hesitations de I'ecrivain parurent deplacees C'est qu'Olivier,

tout en posant desjalons identitaires, insiste sur le fait que les traditions vaudoises, les mceursdu

pays, sa sociabilite, I'ensemble des elements qui en forment le tableau contemporain, tout cela

s'est construit par additions successives par-dessus les « couches» des Helvetes, des Romains et

des Bourguignons, qui «s'etendant de proche en proche ont gagne toute la terre de la patrie, et

de siecle en siecle ont agrandi l'heritage par un travail obscur et perseverant», «il s'est fait bien

d'autres depots.2» Cette conscience de la relativite, cette conception diachronique de l'identite,

je crois que nous pouvons plus que jamais en tirer benefice Et la modernite de cette vision, en

nous frappant, nous eclaire sur ce que les ecrivains peuvent nous apprendre dans ce domaine,

en bousculant quelque peu nos reflexes de pensee — comme l'a bien dit Ramuz ä propos du

texte d'Olivier auquel nous venons de faire allusion

1 Juste Olivier, Le Canton de Vaud, t I (1837), reed 2 Ibid, p 179
Lausanne, Cahiers de la Renaissance Vaudoise, 1978,
p 51
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Nous sommes un pays qui change difficilement d'habitudes, et I'ecrivain, c'est un

homme qui vous propose de changer d'habitudes. L'ecrivain qui se presente, ce sont de

nouvelles habitudes ä prendre; nous sommes lents ä les adopter3.

Toute en tension entre deux poles difficiles ä concilier, ä savoir la necessite d'exprimer un

enracinement regional, et le desir de parvenir ä un art « universel», non localise, l'oeuvre de

Ramuz est eile aussi particulierement stimulante pour qui veut approfondir la reflexion sur

I'identite— ä condition que I'on rejette les innombrablesdiscours decantinefaisantde I'ecrivain

la plus fidele emanation d'un peuple et d'un terroir, pour sonder, plutöt, la dialectique qui

traverse ses ecrits. Car s'il est aise de dresser la carte des declarations d'adhesion ramuziennes en

s'appuyant sur des textes dont le tres explicite ouvrage de commande Pays de Vaud (1943), on

ne peut honnetement le faire en occultant les propos severes tenus dans « Conformisme »4, ou

en passant sous silence les aspirations de Besoin de grandeur (1937). Le particularisme et le

«typique» sont ainsi corriges par le goüt du general et la tendance ä I'archetypique; le sentiment

identitaire est tempere par sa mise en perspective; la relation au pays reel trouve son sens

dans I'elaboration d'« ancrages imaginaires», pour reprendre une formule de Jerome Meizoz.

Le canton que Juste Olivier a connu vers 1830 etait en quete de lui-meme — balbutiant,

incertain, en depit de quelques cräneries affichees. Celui de la premiere partie du xxe siecle, que

Ramuz a observe, arpente et juge, faisait briller ses valeurs süres, et s'admirait quelque peu

d'etre si beau et si fort. Nous sommes trop englues dans ce qui nous entoure pour decrypter

dejä, dans les ceuvres qui s'ecrivent ä cöte de nous, les marques qui temoigneront de quelques

modalites de rapport au pays en ce debut du xxie siecle. Dans cent ans, le canton de Vaud eüt-il

disparu, l'anniversaire de ce qui fut sa naissance offrira de toute maniere une occasion de

reflechir aux fluctuations de cette appartenance qui travaille et nourrit, en surface ou en

dessous, dans la reconnaissance ou dans la revolte, les creations individuelles.

3 C. F Ramuz, «Lettre ä Messieurs les membres de la

section vaudoise de Zofingue» (1938), donnee en
guise de preface ä la reedition du Canton de Vaud de
Juste Olivier, reprise ibid, p. vm.

4 Paru dans I'hebdomadaire Aujourd'hui le 22 Janvier
1931, ce texte de Ramuz, tres critique ä l'egard de
I'autocontentement vaudois, a ete repris dans les

CEuvres completes publiees par Mermod en 1941, et
rebditd en volume aux Editions Sequences, ä Reze, en
1996
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6 VARIATIONS SUR LA « VAUDOISITUDE » ATRAVERS QUELQUES FIGURES DU CHAMP

EDITORIAL CANTONAL

« Lausanne capitale romande du livre » L'expression, presente dans de nombreux travaux sur le

champ editorial regional, temoigne de l'importance de ce secteur dans le contexte economique

et culturel vaudois. Centre typographique d'importance des le xvie siecle, Lausanne conquiert

cette position privilegiee dans la seconde partie du xixe siecle, moment de la premiere autonomi-

sation du mötier d'editeur en Suisse francophone. Ainsi, en 1866, c'est ä quelques encablures de

la nouvelle station ferroviaire, ä l'Hötel des Alpes, qu'est convoquee la reunion constitutive de la

Societe des Libraires et Editeurs de la Suisse romande En termes quantitatifs, l'edition vaudoise

devient le pole de production le plus important sur le plan romand des les annees 1920, supplan-

tant en l'occurrence sa rivale genevoise Les nouvelles enseignes des Editions du Verseau, de

Mermod, des Editions Gonin ou de la Guilde du livre constituent alors les vecteurs les plus pres-

tigieux de cette effervescence editoriale qui peut s'appuyer notamment sur un secteur des arts

graphiques de reputation bientöt internationale Apres guerre, l'essor phenomenal des Editions

Rencontre mais aussi le dynamisme de trois imprimeries lausannoises (les Imprimeries Reunies,

l'lmprimerie Centrale et Heliographia) contribueront encore ä renforcer ce leadership, jusqu'au

debut des annees 1970 tout au moins

Quel röle ce secteur particulierement dynamique a-t-il joue dans la construction d'une iden-

tite vaudoise' C'estä cette question, proposee par les initiateurs de ce recueil, quejetenterai de

repondre dans les lignes qui vont suivre. Meme si a priori peu d'editeurs autochtones ont mis

leur activite au service de la defense etroite d'un projet identitaire — un projet qui n'aurait pu

etre que voue ä l'echec de par l'exigui'te du marche cantonal —, il me semble interessant de

revenir sur l'histoire de quelques maisons ayant porte, ä travers leurs catalogues, une certaine

idee de la « vaudoisitude »

Dans la deuxieme moitie du xixe siecle, deux entreprises sortent incontestablement du lot de

par le volume de leur production et de par leur inscription dans la realite politique et sociale de

Francois Vallotton

leur temps il s'agit de l'lmprimerie Bridel et de la

Librairie Payot Leurs principaux protagonistes pre-

sentent des profils tres dissemblables, voire anta-

gonistes Rejeton d'une famille de pasteurs qui

compte notamment en son sein la figure illustre du

Doyen Bridel — l'editeur des Etrennes helvetiennes

et patriotiques — Georges-Victor Bridel (1818-

1889) place d'emblee son activite editoriale sous

l'egide du mouvement du Reveil En 1839, il lance,
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parallelement ä son activite ä la tete d'une ecole du dimanche, un periodique pour la jeunesse

intitule Lectures pour les enfants. Puis, peu de temps apres, il devient l'une des principales

chevilles ouvrieres de la Societe pour la distribution des livres religieux de Lausanne. Cette

societe, qui s'inspire de la Religious Tract Society de Londres, a pour but de repandre les principes

de l'£vangile par le biais de courts recits qui sont soit distribues, soit vendus. Sous ses aspects

traditionallstes et bien pensants, cette entreprise d'evangelisation developpe des strategies tout
ä fait modernes quant ä la production et ä la distribution de ses ouvrages; des innovations dont

Bridel s'inspirera largement au moment de developper sa propre activite en tant que libraire-

editeur des 1844, puis comme imprimeur-editeur des 1857. Grace ä un reseau de diffusion base

sur quelques depositaires privileges (pasteurs mais aussi instituteurs), Bridel parvient ä sortir

I'imprime des salons et bibliotheques des villes pour le repandre dans les campagnes. A I'image

des publications de la Societe des Traites religieux (que Bridel imprime depuis 1857), son

catalogue propose en outre toute une gamme de supports editoriaux et precedes typographiques

nouveaux — series speciales pour la jeunesse, couvertures de couleurs, recours ä Illustration —

susceptibles de susciter l'interet des publics les plus divers. Enfin, afin de renouveler un fonds

editorial base sur de nombreuses traductions et autres adaptations de I'anglais, Bridel introduit

une politique de commandes de manuscrits ä certains auteurs du cru. A la suite de la publication
de Pierre Chävin d'Urbain Olivier sous l'egide de la Societe lausannoise des Traites religieux,

Bridel prend contact avec I'ecrivain afin de lui commander un volume du meme genre, publiable

dans les six mois: ce sera le point de depart d'une longue collaboration entre I'auteur vaudois le

plus lu de son temps et Georges-Victor Bridel qui en fera I'auteur phare (et le plus rentable) de

son catalogue. Au vu de ces differents elements, Bridel peut etre considers? comme le premier
editeur vaudois au sens moderne du mot.

Son collegue, Fritz Payot (1850-1900), presente un profil tres different. Autant Bridel avait

mis au coeur de son projet editorial l'evangelisation des consciences, autant Payot, sorte de Jules

Ferry vaudois, va miser sur I'edition scolaire pour le decollage de son entreprise. Dixieme enfant

d'une famille d'agriculteurs de Corcelles, brevete de l'Ecole normale, Fritz Payot fait ses

premieres armes dans le monde de la librairie faute de debouche immediat dans I'enseignement.
II pourra neanmoins facilement y transposer sa « vocation » pedagogique en profitant aussi bien

de sa connaissance parfaite du milieu scolaire que des transformations intervenues dans le mode

d'adjudication des manuels. Le catalogue de la maison se diversifiera par la suite avec la

publication de nombreux auteurs remands (Gustave et Samuel Payot, heritiers de I'entreprise familiale

ä la mort de leur pere, creeront l'une des premieres collections romandes ä succes, le Roman

romand, en 1910) et un flux d'ouvrages ä caractere historique et patriotique d'oü se degagent

principalement, ä l'occasion du centenaire de la creation du canton, Le Peuple vaudois d'Henri

Warnery et I'Histoire du canton de Vaud des les origines de Paul Maillefer. Sur le plan de ses

strategies commerciales et financieres, Payot introduit d'autres aspects novateurs: d'une part, la

maison cree unesuccursaleä Paris des 1912; d'autre part, Samuel Payot investitegalement dans

le monde de la presse quotidienne en entrant au Conseil d'administration de la « Societe de la
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Feuille d'Avis de Lausanne et des Imprimeries reunies» puis en devenant en 1913 president du

Conseil de la Tribune de Lausanne. Proche desormais du parti radical (rornpant ainsi une loi non

ecrite du monde editorial local, de tendance liberale), Samuel poursuivra la Strategie de concentration

de ses activites apres la Premiere Guerre mondiale en constituant un reseau important de

librairies en Suisse puis en creant, avec Jacques Lamuniere, la societe financiere Lousonna —

ancetre d'lidipresse — qui va jouer un role essentiel dans les domaines conjoints de la presse, du

livre et de la distribution.

Avec Bridel et Payot, ce sont ainsi deux images tres contrastees de la societe vaudoise qui

sont convoquees: la premiere, liee aux milieux de l'Eglise libre et de l'ancienne Academie de la

seconde moitie du xixe siecle, se veut essentiellement lausannoise, hostile ä toute intervention de

l'Etat et associe etroitement service de la patrie et perfectionnement moral de ses habitants; la

seconde, qui a substitue au discours religieux un ideal technico-scientifique, est davantage en

phase avec le developpement politique et industriel du canton tout en etant plus ouverte sur les

problematiques suisses, voire internationales.

Au xxe siecle, de nouvelles initiatives editoriales s'inscriront en rupture avec ces modeles. On

signalera en premier lieu l'entreprise des Cahiers vaudois (1914-1919) qui prone le renouvelle-

ment des formes d'expression locales. Pour les membres du groupe, la reference ä une identite

historique et culturelle vaudoise fait place ä la valorisation d'une certaine posture esthetique qui

souhaite autant se demarquer des modes parisiennes que de la tradition protestante et bien

pensante romande. Manifeste emblematique de cette aspiration d'autonomie, le Raison d'etre
de Ramuz qui inaugure la serie des «Cahiers» en 1914. Tres significativement, ce texte sera

reimprime par les Editions du Verseau, creees en 1926, qui se presentent comme l'heritiere de

l'esprit des Cahiers, sur le plan de la forme comme du fond. Le Verseau va incarner pendant plu-

sieurs annees une forme renouvelee d'edition locale caracterisee par la qualite typographique de

ses ouvrages et la contribution d'auteurs et illustrateurs vaudois de talent. Son directeur

litteraire, Edmond Gilliard, declinera sa propre definition du temperament vaudois, basee sur le

primat de la langue, qui servira de ralliement pour toute une generation: « Dans notre domaine

de l'expression verbale, la localite ne suffit pas ä faire une originalite; et on ne confond pas une

piece d'etat-civil avec une preuve d'identite. La litterature d'ici, je ne I'accepte pour dignement

et valablement, — honnetement, — vaudoise, que dans la mesure oü, par son affirmation

d'origine, eile manifeste quelque puissance radicale, — congeniale, — de la langue franqaise'».

La derniere demarche que je mentionnerai ici est sans doute plus surprenante dans la mesure

oil eile ne renvoie pas specifiquement ä une maison d'edition: ce sont les cahiers Ordre et
Tradition, crees en 1926, organe du mouvement maurrassien du meme nom qui devient la Ligue

vaudoise des 1933. En tant que vecteurs du « nationalisme vaudois » eher ä Marcel Regamey, et

de par l'impact de ce dernier sur la formation intellectuelle et politique de toute une generation,

5 Du pouvoir des Vaudois, £d du Verseau, 1926, p 24.
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ceux-ci ne sauraient pourtant etre omis dans un expose presentant les liens entre edition et

identite vaudoise Ce d'autant plus que c'est ä la tete des memes cahiers — devenus entre-

temps Cahiers de la Renaissance vaudoise — que Bertil Galland debutera a la fin des annees

1950 une carriere editoriale aussi prometteuse que prestigieuse beneficiant de ce fait d'un

reseau de souscripteurs important, il parvient ä inflechir durablement la nature de la collection

en en faisant un lieu d'accueil pour de nombreux ecrivains romands En depit de la rupture avec

Regamey en 1971, — ä la suite de la publication du Carabas de Jacques Chessex qualifie
d'« immoral» — Galland n'a jamais renie l'influence tres importante de la Ligue vaudoise sur sa

propre vision du monde Cette filiation est particulierement patente dans les volumes de L'Ency-

clopedie illustree du Pays de Vaud, vaste entreprise collective que Galland dirigera de 1970 ä

1987 de par l'ampleur de l'entreprise — 13 volumes — et le succes rencontre — 17'000

exemplaires vendus pour les differents titres de la serie alors que les tomes 1 (La Nature) et 4

(L'Histoire) ont meme depasse la cote des 30'000 —, I'Encyclopedie represente d'une certaine

maniere le point d'orgue de cette quete d'une specificite vaudoise

Que reste-t-il aujourd'hui de ces differents heritages7 Plus grand chose, force est de le consta-

ter L'lmprimerie Bridel a disparu en 1910 avec la creation des Imprimeries reunies; £dipresse,

acquereur dans les annees 1980 de la majorite du capital de Payot, a depuis lors tourne le dos ä

I'edition pour se profiler avant tout comme groupe de presse international, enfin tant les

Editions du Verseau que les Cahiers de la Renaissance vaudoise ont perdu une bonne partie de

leur rayonnement avec les deces de leurs fondateurs respectifs Pourtant, le paysage du livre

vaudois, constitue pour l'essentiel de petites unites cultivant farouchement leur independance,

reste d'une etonnante densite et diversite Mais le temps du cantonalisme semble avoir vecu, les

nouvelles enseignes d'aujourd'hui misant bien davantage sur le defrichement de nouveaux

horizons thematiques et sur la rencontre d'auteurs etrangers, non forcement francophones Meme

une maison comme Cabedita, sur le creneau purement regionalste, s'ouvre egalement ä de

nouvelles entites geographiques (les regions Franche-Comte et Rhöne-Alpes notamment) et fait
desormais l'essentiel de son chiffre d'affaires en France voisine

Cette evolution prefigure-t-elle des mutations plus generales sur le plan institutionnel et

politique7 Poser le probleme revient ä reprendre la question posee par Roger Chartier dans Les

ongines culturelles de la Revolution frangaise « Les livres font-ils les revolutions ?». J'aurais en

I'occurrence la meme prudence que ce sp6cialiste de l'histoire du livre et de I'edition. Si un flux

de publications peuvent transformer une certaine representation du monde, ou du moins rendre

acceptables certaines transformations de I'ordre politique et social, encore faut-il integrer ä

I'analyse plusieurs parametres complementaires afin de mesurer la force de persuasion

potentielle de l'imprime' les limites de son aire sociale de circulation, l'horizon d'attente du

public, les receptions diversifies d'un meme texte, etc En ce sens, en fonction notamment du

caractere marginal de I'edition vaudoise sur un plan tant economique que symbolique, il me

paraTt audacieux de vouloir preter ä ce secteur quelque valeur emblematique pour le

developpement futur de ce canton
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8 PARCOURS D'HISTORIEN DANS LES PREMIERS CINQUANTE ANS DE CINEMA VAUDOIS

Gianni Haver

Le cinema vaudois existe-t-il Cette question renvoie davantage ä d'autres questions qu'ä une

seule reponse. Alors, peut-etre faudrait-il la poser autrement: le patrimoine cinematographique

vaudois existe-t-il La reponse ne fait pas de doute. Definir ce qu'est un film vaudois pose

certainement une serie de problemes, alors qu'evoquer un patrimoine cinematographique

vaudois permet de reflechir sur les objets filmiques ou cinematographiques de diverses origines

qui font sens dans l'histoire du canton de Vaud. Le film Accord final tourne par Douglas Sirk et

Ignaciy Rosenkranz en 1938, dans lequel on voit les stars Kate De Nagy et Josette Day se

promener dans la Riviera, n'est certainement pas un film que l'on qualifierait de vaudois;

neanmoins il fait partie du patrimoine local. Cela dit, il serait faux de limiter ce dernier aux seuls

objets filmiques.

Le patrimoine cinematographique est un ensemble bien plus large. En effet, les films sont

montres dans des salles, qui ont une histoire, commentes par des journalistes locaux, reglemen-

tes par des lois vaudoises et generalement vus par un public. Ainsi, il ne fait aucun doute que les

lieux de vision, leur enracinement dans un contexte urbain et les transformations liees aux

blables sont fractionnes en multisalles, il reste un magnifique exemple des grands cinemas-

theatres de la fin de la periode muette. Le Metropole, fleuron de Sexploitation suisse du debut

des annees 1930, en depit du fait qu'il ne sert plus aux projections cinematographiques et que

I'amenagement interieur de la salle a masque beaucoup des caracteristiques originales, est une

des rares salles ä avoir ete classee comme monument historique en aoüt 1992. Enfin comment

imaginer, en voyant I'ABC avant qu'il ne ferme ses portes, que cette minuscule salle etait ce qui

restait de l'un des premiers locaux au monde contenant plus de 1000 places, construit avec une

technique revolutionnaire faite d'une structure en beton arme? Son nom etait alors le Lumen,

inaugureen 1910.

innovations techniques ou culturelles sont de la ma-

tiere d'histoire II en va de meme des personnes qui

vivent de ce metier. A Lausanne, le cinema Bourg

reste aujourd'hui un des rares temoignages d'une

petite salle des annees 1910; il est ouvert sous le

nom d'Apollo le 18octobre 1913, dans les locaux

d'un haut lieu de la societe lausannoise, Le Cafe de

la Banque. Cette salle n'a pratiquement pas ete mo-

difiee pendant presqu'un siecle. Quant au Capitole

de la rue du Theatre, ä notre epoque ou ses sem-
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La critique de films occupe, eile aussi, une place tres visible du patrimoine par sa presence

reguliere dans les quotidiens locaux (les premieres critiques lausannoises apparaissent vers

1920). Elle a laisse d'autres traces dans le canton en donnant naissance ä des projets editoriaux

originaux comme la revue montreusienne Close Up, dont la renommee depassait les frontieres

nationales. Cette revue de critique et d'esthetique, editee par un trio britannique passionne du

7eme art, paraTt entre juillet 1927 et decembre 1933. Les 45 numeros contiennent des textes

rediges principalement en anglais. Dans ce meme elan, en 1929, ä une periode oü I'avant-garde

cinematographique fait parier d'elle, un «congres international du cinema independant» est

organise ä la Sarraz, dans un chateau mis ä disposition par la Baronne Helene de Mandrot. II

accueille des artistes d'envergure, comme S. M. Eisenstein, Bela Baläzs, Leon Moussinac,

Walther Ruttmann ou Alberto Cavalcanti.

Dans un tout autre registre, qui presente pourtant quelques similitudes avec la critique, la

censure vaudoise, active apres la Premiere Guerre mondiale, est l'une des rares institutions de ce

type dont on a pu conserver non seulement les decisions, mais aussi les tres precieux proces-

verbaux des discussions suivant les visionnements. Ces rapports permettent de comprendre les

motivations des autorisations et des interdictions cantonales, done de saisir les apprehensions

des autorites locales. L'ensemble de ces elements, en depit de son caractere heteroclite et de la

multiplicity des traces qu'il laisse, fait partie de I'histoire cinematographique vaudoise et dans ce

sens, lis doivent necessairement etre pris en consideration.

Cet indispensable parcours des differentes dimensions du champ cinematographique n'enleve

rien ä I'importante place qu'occupe le film dans tout questionnementsur le cinema. Quelles sont

les caracteristiques qui doivent etre retenues pour qu'un film soit considere comme vaudois?

Doit-il filmer le canton Son realisateur doit-il etre vaudois La maison de production doit-elle y

avoir son siege ou encore, tout cela ä la fois Ce sont les questions qu'un groupe de chercheuses

et de chercheurs de l'Universite de Lausanne se sont posees en 1996 lorsqu'ils se sont rendus au

depot de Penthaz de la Cinematheque suisse avec I'ambition d'etablir une «filmographie vaudoise ».

Le travail realise par cette equipe a permis de jeter les bases d'un premier inventaire pour la

periode qui va de 1896 ä 1939. A cette occasion, le questionnement sur I'existence d'un cinema

vaudois a abouti au constat que « un decoupage cantonal a tendance ä soulever plus de

problemes qu'il ne simplifie les choses1». Ces difficultes encourageaient ä traiter au cas par cas

et, finalement, e'est bien I'approche qui a ete retenue. Methode qui a permis de dresser une liste

de plus d'une centaine de titres — liste qui reste clairement incomplete, comme tout travail de ce

genre — et qui a fait l'objet du numero de I'annee 1996 de la Revue historique vaudoise.

Lorsque l'on parle de cinema, on pense le plus souvent aux longs metrages de fiction, or ce

catalogue montre que dans le canton, comme d'ailleurs en Suisse de maniere generale, le cinema est

1 Cinoptika, «Elements d'inventaire d'un patrimoine
cinematographique regional 1896-1939» in RHV,
1996, p 195
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surtout fait de documentaires, de films d'actualite et de publicite Celle-ci marque d'ailleurs I'un

des tout premiers films vaudois lorsque Lavanchy-Clark filme, pour les Lumieres, le defile du 8C

bataillon ä Lausanne, en 1896, il s'arrange pour faire passer devant la camera une charrette

portant un ecriteau « Sunligth savon », maison pour laquelle il est agent de vente

Le canton accueille aussi une importante societe de production. I'Office cinematographique

Lausanne (OCL) qui produit, dans les annbes 1920, le tout premier journal d'actualites suisses

On avait cru ce materiel perdu depuis longtemps, or les investigations de 1996 ont permis ä Reto

Kromer d'en retrouver de larges fragments ä la Cinematheque Un travail d'identification et de

restauration des bobines a ete entrepris, ce qui permettra de valoriser ce materiel et de le mettre

ä contribution pour les recherches historiques Mais la production la plus marquee par son

aspect local est indeniablement celle du « Cineac », la societe dirigee des la fin des annees 1930

par Charles Bronimann Cineac est avant tout une salle de cinema dans laquelle ne passent que

des actualites et des courts metrages, situee jusqu'en 1948 au bas de la Rue St-Frangois, ä

I'emplacement qui fut celui de la premiere salle fixe de Lausanne, le Modern cinema, ouvert ä la

fin de I'annee 1907 (Auparavant les projections cinematographiques etaient l'affaire de forains

qui installaient leur « metier» dans les places de la ville La Grenette, edifice enge ä la Place de la

Riponne, accueillait aussi ces cinemas itinerants) Pour nourrir sa salle, Bronimann se lance dans

la production d'actualitös lausannoises, sortes de courts films muets tournes en 16 mm qui

couvrent la chronique citadine, et qui demeurent aujourd'hui encore parmi les documents

visuels les plus revelateurs de l'histoire du chef-lieu (Ce qui reste de ces films est depose aux

archives de la Ville de Lausanne et ä Celles de la TSR) Bronimann promene sa camera au carnaval

de la patinoire de Montchoisi, lors de l'inondation de la place de l'Ours par les eaux de Bret, pour
filmer le Lausanne-Sports qui gagne la Coupe suisse, ou encore lorsque «L'actualite locale

evoque un populaire magistrat de l'ordre judiciaire en train de vendanger ses vignes d'fpesses.

C'est pittoresque, lumineux et bien de chez nous.» (informations tirees de la page des

spectacles de la Feuille d'avis de Lausanne, respectivement du 6 mars 1939, du 20 mars 1939, du 17

avril 1939 et du 4 novembre 1940) Cineac et Bronimann sont egalement ä l'origine de la

production d'une trilogie composee de trois petits films de fiction qui s'inspirent de la production

radiophonique « La Familie Durambois», ecrite par Samuel Chevalier pour le Radio-Th§ätre

de Lausanne Cette realisation, ä l'instar de la piece radiophonique, peut etre qualifiee de

veritable « vaudoiserie » les acteurs et actrices s'y expriment avec un bei accent vaudois et illustrent

la vie quotidienne d'une famille, sans histoire, de la petite bourgeoisie locale Ces petits films

produits pendant la guerre sont destines au seul marche romand A cette meme epoque, une

tentative plus ambitieuse emerge et, bien qu'elle ait un caractere indubitablement lausannois,

eile vise une distribution internationale, ou ä tout le moms francophone Pour I'occasion, on

monte meme un studio de tournage aux Bergieres. C'est Manouche, mis en scene par Fred

Surville, qui sort en mars 1943 sur l'ecran du Rex (I'actuelle salle Georges V integree dans le

complexe des Galeries du cinema) Le film raconte la vie d'etudiants lausannois et il est passb ä
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I'histoire (locale) en tant que navet monumental Un echec qui decrete la mort des ephemeres

studios des Bergieres

L'histoire du cinema vaudois continue dans l'apres-guerre avec, entre autres, des projets

charges de transmettre la memoire cantonale ce sont les productions de Plans Fixes, qui fetent

leur 25 anniversaire en 2002 ou les realisations du Service filmique des Archives de la ville de

Lausanne qui conduit ses cameras au pied des edifices de la ville amenes ä disparaTtre. Mais nous

sortons lä des limites que nous nous sommes fixees Le patrimoine cinematographique vaudois a

encore beaucoup ä offrir ä l'investigation de l'historienne et de I'historien, surtout lorsqu'il est

approche au travers des facettes tres differents que nous nous sommes efforces d'esquisser

Ce parcours illustre bien ä quel point cette matiere est difficile ä saisir et ä ordonner dans son

ensemble. Elle ne se laisse pas aisement enfermer dans un particularisme cantonal. Pour repondre

ä la question «Le cinema vaudois existera-t-il dans 100 ans?», il faudrait dejä s'assurer de

l'existence du canton de Vaud dans 100 ans et ensuite de la survie du cinema durant le siecle ä

venir Cela dit, independamment de l'avenir du canton et du cinema, ce dernier a dejä donne vie

ä un riche patrimoine culturel local C'est ä la sauvegarde de ce patrimoine qu'il est necessaire de

s'employer.

POURCONCLURE: IDENTITE, FUYANTE PROIE

qui consiste ä ridiculiser les grands et la grandeur, une tournure d'esprit qu'un ecrivain vaudois a

fort joliment baptise le «gerne de l'aplatissement». J'esperais determiner la cause de cet

Justin Favrod

A la premiere lecture des textes reunis ci-dessus, j'ai eprouve

une deception. Celle-ci s'est ensuite muee en leqon. Avec

naivete, j'attendais de trouver l'explication de I'origine d'une

identite vaudoise Je partais de I'a priori qu'il existait en tant

que tel un ensemble de traits typiquement vaudois sur lequel

se fondait une identite. J'attendais le constat d'un reel sentiment

d'appartenance ä une communaute pose sur un socle

solide de siecles et de certitudes

Au-delä de l'accent vaudois aux formes variees, il me

semblait que l'identite cantonale reposait sur le goüt de la

litote, de l'ironie et du non-dit qui, ä mon sens, caracterise

toujours nombre de mes compatriotes. Je souhaitais trouver

des clefs pour comprendre d'oü vient cet humour si typique
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etrange patriotisme, qui consiste ä aimer son canton tout en se moquant de cet attachement La

fameuse expression « y en a point comme nous» est en effet, depuis plus d'un siecle en tout cas,

utilisee constamment sur le mode ironique. J'esperais enfin savoir pourquoi les Vaudois

entretiennent des relations si ambivalentes ä l'egard de leur capitale et pourquoi les Lausannois

onten retour un lien si ambigu envers leur canton Selon moi, l'origine de ces traits s'expliquaient

surtout par le fait que le canton de Vaud etait ä l'origine un pays occupe par Berne Les auteurs

avaient requ des instructions suggerant fortement cette direction Indociles, lis les ont dans une

ecrasante majorite contournees allegrement Bref, mes attentes sont deques

Cette deception ne diminue en rien l'interet des diverses contributions qui precedent Au

contraire, elles confirment I'importance d'une vision diachronique lorsque l'on traite de tels

sujets Si leurs auteurs font preuve d'une grande prudence intellectuelle, si par leur diversite

d'approches, lis forment une peinture impressionniste, lis n'en apportent pas moins nombre

d'elements passionnants et ouvrent des pistes

D'abord, il y apparait que les hommes dictent la geographie au cours des siecles et que ce

n'est pas la topographie qui decide des pays Le canton de Vaud, comme les autres cantons et

l'ensemble des pays, ne constitue pas une entite gravee dans la topographie Les frontieres ont

change et changeront encore selon les volontes et les circonstances humaines

Autre apport non negligeable tout comme les frontieres, I'identite n'est pas figee, mais au

contraire si fluctuante qu'elle en devient insaisissable et fragile Chaque personne, chaque

epoque entretient une relation et une conception differente de I'entite politique dans laquelle il

vit II n'existe pas une identite, mais des identites multiples et changeantes

Pas moins interessant, le caractere volontariste qui preside ä la creation de I'identite

vaudoise le monde politique et intellectuel semble decider au xixe et au xxc siecle que les

Vaudois ont fort besoin d'une identite et qu'il convient de leur en forger une, sur mesure On

sent egalement que ces identites ont recouvert et recouvrent toujours des tensions entre les

regions ä l'interieur du canton

II est aussi curieux de decouvrir que le canton de Vaud est forge par I'exterieur En premier, les

Bernois semblent avoir invente le canton de Vaud, meme si le toponyme remonte au debut du

Moyen Age Les Suisses, si divers culturellement, savent en general bien I'importance du regard

de I'etranger dans la construction du sentiment de communaute On ne se sent jamais aussi

Suisse que lorsque I'on rencontre dans la foule un Obwaldien au Guatemala De meme, pour
etre Vaudois, il faut avoir des voisins qui vous considerent comme tels et qui ne le sont pas eux-

memes

Dans le meme esprit, l'influence de I'exterieur paraTt primordial aussi bien dans le passe que
le futur I'identite vaudoise ne peut s'apprehender que dans un ensemble plus vaste, que ce soit
la Suisse, I'espace francophone ou I'Europe L'identite se forge aussi bien ä l'interieur qu'ä
I'exterieur du canton Elle s'imagine en fonction des comparaisons avec le reste du monde
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Enfin, les auteurs nous invitent ä ne pas perdre de vue les aspects pratiques de la question.

Pour repandre et maintenir un discours identitaire, il faut des supports au discours, des livres et

des films Or il s'avere qu'en la matiere le canton de Vaud ne constitue pas, ou en tout cas plus,

un marche süffisant pour etre rentable

Rares sont les auteurs qui ont ose se projeter dans l'avenir Ces audacieux eprouvent des

difficult^ ä imaginer que I'on puisse feter dans un siecle le tricentenaire du canton de Vaud. A

les croire, cette entite sensible plutöt destinee ä prendre la poussiere dans quelque Vitrine de

musee ou ä nourrir des reflexions scientifiques, au mieux nostalgiques lis viennent suggörer que
le cantonalisme est moribond et que par voie de consequence Vaud est destine soit ä eclater, soit

plutöt ä disparaitre dans un espace plus grand, qui reste ä determiner.

Est-ce lä un prediction fiable ou le reflet de l'instabilite qui caracterise notre epoque et

marque notre pensee ä tous Chacun est libre de se forger sa reponse

NOTICES BIOGRAPHIQUES DES CONTRIBUTEURS

Prehistoire

Gibert Kaenel est conservateur au Musee d'archeologie du canton de Vaud Archeologue, il est specialiste de

l'äge du fer II a aborde des questions comparables a I'etude presente dans deux articles recents avec Peter

Jud, « Helvetes et Rauraques quelle emprise territoriale' » In Dominique Garcia et Florence Verdin (dir),
Territoires celtiques Espace ethnique et territoires des agglomerations protohistoriques d'Europe
occidentale Paris, Errance, 2002, 297-305 et « Du Rhone au Rhin des Celtes et des Helvdtes « differents »

durant l'äge du Fer' » Musee Suisse, Zurich (ä paraitre)

Antiquite

Laurent Flutsch est archeologue, il est directeur du Musee romain de Lausanne-Vidy II a notamment publie
avec Urs Niffeler et Freddric Rossi «Quand la Suisse n'existait pas le temps des Romains» La Suisse du

Paleolithique a l'aube du Moyen Age, vol 5, Bäle, 2002, et « Brassage culturel ä Lousonna pour le meilleur
et pour l'empire» Mdmoire Vive 2003, « Futur anterieur Tresors archeologiques du xxh sidcle apres J-C »

Gollion, 2003
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Moyen-Age:

Jean-Daniel Morerod est ne en 1956. Apres une licence en lettres, il obtient un diplöme de l'ecole vaticane de

paleographie et d'archivistique en 1982, et un doctorat en lettre ä l'Universite de Lausanne en 1995. II est

professeur ordinaire ä l'Universite de Neuchätel depuis 1999. II est notamment l'auteur avec Viviane Durussel

de Le Pays de Vaud aux sources de son histoire, Lausanne, Payot, 1990 et de Genese d'une principaute
episcopate. La politique des eveques de Lausanne (ixl-xiV siede), (Bibliotheque historique vaudoise 116)

Lausanne 2000.

Epoque moderne-

Professeure d'histoire moderne ä l'Universite de Lausanne et specialiste de l'histoire des mentalites, Daniele

Tosato-Rigo a publie notamment plusieurs contributions en relation avec la Revolution vaudoise Bon peuple
vaudois I Ecoute tes vrais amis' Discours, proclamations et pamphlets diffuses dans le Pays de Vaud au temps
de la Revolution, textes reunis et presentes par Daniele Tosato-Rigo et Silvio Corsini, avec la collaboration de

Valbrie Berthoud et Nathalie Manteau, Lausanne (Numbro special de la Revue historique vaudoise/

Bibliotheque historique vaudoise No 114), 1999, « Des airs de liberte: le Pays de Vaud ä la fin du xviiP siecle »

in Benjamin Samuel Bolomey (1739-1819). Un peintre suisse ä la Cour du Prince Guillaume d'Orange,
Lausanne/ La Haye, 2001, pp 59-70; « Le Statut de la femme dans le nouvel Etat cantonal, quelques jalons
de recherche» in (collectif) Vaud sous /'Acte de Mediation 1803-1813. La naissanced'un canton confedere,
Lausanne (Bibliotheque historique vaudoise No 122), 2002, pp. 311-317

Epoque contemporaine

Ne en 1961, Daniel Maggetti vit ä Lausanne. Apres avoir ete assistant ä l'Universite de Zurich, il est

actuellement maitre-assistant (enseignement de la literature romande) ä la section de francais de

l'Universite de Lausanne, et chercheur au Centre de recherches sur les lettres romandes, oü il travaille ä

('edition des CEuvres completes de C F. Ramuz. II est l'auteur de nombreuses publications consacrees ä la

literature francophone de Suisse, abordee sous les angles de l'histoire et de la sociologie, il a notamment fait
paraitre L'lnvention de la litterature romande (1830-1910), Lausanne, Payot, 1995.

Gianni Haver, nb en 1963 est docteur es sciences politiques avec une these sur Le spectacle

cinematographique dans le canton de Vaud 1939-1945. Maitre-assistant ä l'lnstitut d'histoire economique
et sociale de l'Universite de Lausanne, il donne plusieurs enseignements en lien avec la representation
cinematographique. II dirige la collection Medias et histoire aux editions Antipodes. II est notamment
l'auteur en collaboration avec Laurent Guido, La mise en scene du corps sportif De la Belle Epoque ä Page
des extremes / Spotlighting the Sporting Body. From The Belle Epoque to the Age of Extremes, Lausanne,

Comitb International Olympique, 2002. Gianni Haver, Patrick J Gyger(Dir.), De beaux lendemains? Histoire,

societe etpolitique dans la science-fiction, Lausanne, Antipodes, 2002. Gianni Haver(Dir.), La Suisse les Allies

etle cinema Propagande et representation, 1939-1945, Lausanne, ed. Antipodes, 2001. Gianni Haver, Les

lueurs de la guerre: ecrans vaudois 1939-1945, Lausanne, Payot, 2003 (sous presse). Et en collaboration
avec Pierre-Emmanuel Jaques, La seance de cinema en Suisse 1895-1945, Lausanne, Antipodes, (ä paraitre,
2003).

Frangois VaIlotton est professeur assistant d'histoire contemporaine ä l'Universite de Lausanne. Ses travaux

portent sur l'histoire intellectuelle et culturelle de la Suisse, sur la presse, le livre et la lecture. II a notamment
publie L'Edition romande et ses acteurs, 1850-1920 (Slatkine, 2001) et preside la Fondation Memoire
Editoriale qui a pour objectif de preserver et de mettre en valeur les archives editoriales suisses
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