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Georges Andrey et Alain-Jacques Czouz-Tornare, Louis d'Affry, 1743-1810, premier landamman de la

Suisse La Confederation suisse ä I'heure napoleonienne, Geneve, Slatkine, Givisiez, Fondation d'Affry, 2003,
XXIV + 420 p

Profitant de la commemoration de 1803, les deux auteurs, specialistes du xviuc siecle et de la periode fevo-
lutionnaire, presented la biographie du premier landamman de la Suisse, le Fribourgeois Louis d'Affry, se

partageant les chapitres presentant l'homme public et prive, la situation de la Confederation sous la

Mediation

D'Affry, membre d'une famille noble traditionnellement Ifee au service de France, reste longtemps ä

l'ombre de son pdre, qui fut l'administrateur des troupes suisses, revint au pays en 1792 et resta discfetement
ä l'arnere-plan, jusqu'ä la Consulta Choisi par Bonaparte pour etre landamman de la Suisse en 1803, d'Affry
se retrouvera ä nouveau numero un de la Confederation en 1809, la charge etant occupee ä tour de röle par
les six cantons directeurs II reussit en 1803 ä feconcilier les esprits et ä mettre en place le nouveau regime
1809 sera une annee beaucoup plus difficile, Napoleon etant nettement moins bien dispose envers les

Suisses que ne I'etait le Premier Consul en 1803 Le Fribourgeois etait en outre ä la tete du gouvernement de

son canton

Georges Andrey dans un chapitre intitule « Le Triumvirat de la Mediation » montre comment d'Affry et
deux de ses collegues, le Bernois Nicolas Rodolphe de Watteville et le Zurichois Hans von Reinhard, ont marque
ces annbes II souligne aussi le tandem que le Fribourgeois forme avec le chancelier, le Vaudois Marc Mousson,
et montre leur importance pour la place de la Suisse romande, alors reduite aux cantons de Fribourg et de

Vaud, dans la Confederation Alain-Jacques Czouz-Tornare, dans sa presentation de d'Affry et de son pdre,
retablit quelques verites concernant 1792 Les deux auteurs ont manifestement de la Sympathie pour leur
homme et cela se sent dans tout le livre Des extraits nombreux de documents (lettres en particulier) rendent
la lecture vivante Le style est en general alerte, certains effets etant parfois faciles («II faut sauver le soldat

d'Affry i », p 65) L'ouvrage, indispensable pour decouvrir, outre une vie, ces quelques annees de la Mediation,
a ete fort bien regu et une edition allemande est en preparation

Lucienne Hubler

Die Augustiner-Eremiten, die Augustinerinnen, die Annunziatinnen und die Visitandinnen in der Schweiz,
bearbeitet von Bernard Andenmatten, Daniella Bellettati, Barbara Bieri Henkel, Patrick Braun, Elisabeth

Canobbio, Monica Deluchhi-Di Marco, Kathja Hurlimann, Gianna Ostinelli-lumia, Jean-Paul Prongue,
Catherine Santschi, Kathrin UtzTremp, Petra Zimmer, redigiert von Patrick Braun, Basel, Schwabe & Co AG,

2003,426 p (Helvetia Sacra IV/6)

La regle de saint Augustin est une regle de vie monastique, issue de preceptes figurant dans une lettre

d'Augustin (354-430) et plusieurs fois remaniee au Moyen Age Elle regit de nombreuses congregations de

chanoines reguliere des le xne siecle et fut appliquee par divers groupements dont le nombre de fondations

explique que la redaction de l'Helvetia Sacra a dü repartir la matiere entre sept volumes

Revue histonquevaudoise, tome 112,2004, p 221-236
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En relation directe avec des etablissements augustins implantes dans le Pays de Vaud, signalons la paru-
tion des volumes, en 1996, sur les chanoines reguhers du Saint-Sepulcre de Jerusalem (hospice de Rolle)', en

1997, sur les chanoines reguhers de Saint-Maurice et du Grand-Saint-Bernard qui possedent trente-six
etablissements de Statuts differents dans la partie vaudoise de I'ancien diocese de Lausanne2, en 1999, sur
les dominicains et les dominicaines dont les temoins sont les couvents de Lausanne, Coppet et de

Chissiez/Estavayer-Ie-Lac3, et, enfin, en 2002 sur les premontre(e)s, represent« par I'abbayede lac de Joux, la

communaute des hommes (commune de Puidoux) et des femmes (commune de Chardonne) de Rueyres"

Les notices sur les chanoines reguhers de Saint-Augustin de Saint-Maire, ä Lausanne, et de Nyon viennent de

paraitre5, alors que les temphers et les hospitallers de Saint-Jean de Jerusalem, ä La Chaux, seront traites dans

le volume 7 en cours de preparation6

Les ermites de Saint-Augustin ont eu une seule communaute dans le Pays de Vaud, precisöment ä Vevey,

entre 1297/1301 et 1312, dont l'existence tut ephemere, car leur installation tut contestee, eile fut frappee
d'un interdit de l'eveque de Lausanne La venue des ermites, suscitee par la famille de Blonay, fut combattue

par la famille d'Oron, I'autre famille qui exergait la seigneurie sur Vevey L'article de Bernard Andenmatten est

en fait le premier historique de cet etablissement, longtemps assimile, en raison d'une mauvaise interpretation

des documents, aux franciscains spirituels Les augustines, les annonciades et les visitandines n'ont pas

connu d'etabhssement dans le Pays de Vaud, les premieres ont essaime respectivement dans les cantons du
Tessin et des Grisons (Locarno, 1613-1630, Lugano, 1614-1654, Montecarasso, entre 1450-1516 et 1857,
et Poschiavo, diverses periodes et Statuts differents, 1629-1684, 1684-1925, des 1926) Un couvent de

l'ordre de I'Annonciade celeste fut etabli ä Porrentruy, entre 1647 et 1793, c'est d'ailleurs le seul represen-
tant en Suisse de ces rehgieuses, alors que les visitandines furent presentes ä Gruyeres, entre 1638 et 1651,
elles ont encore une communaute ä Fribourg, depuis 1635-1651, etä Soleure, depuis 1645

Ce nouveau volume constitue un des derniers tomes de l'entreprise de l'Helvetia Sacra qui a commence a

publier en 1972 et qui s'achevera avec le volume sur les chartreux, en 2007 II livre une masse d'informations
generates sur les ordres qu'il aborde, qui sont la plupart originales, en prolongeant ses affirmations par
l'etude detaillee des etablissements correspondants et en dressant la notice biographique, aussi complete

que possible, des dignitaires ä la tete desdits etablissements Chaque ouvrage publie est en fait une publication

de reference, car il livre le plus souvent des notices comptetement nouvelles, et, lorsque des travaux

existent, les amende de maniere importante et les prolonge de fagon sensible Aucune histoire rehgieuse, si

ce n'est aucune histoire generate du Moyen Age, ne peut desormais omettre l'existence des ouvrages de

cette collection exemplaire dont le nouveau volume ne dement pas la qualite des precedents7

Gilbert Coutaz

1 Die Antoniter, die Chorherren vom Hl Grab in Jerusa¬

lem und die Hospitaliter vom Hl Geist in der Schweiz,
bearbeitet von mehreren Autoren, redigiert von Eisanne

GILOMEN-SCHEKEL, Basel/Frankfurt am Main, 1996
(Helvetia Sacra IV/4)

2 Les chanoines reguhers de Saint-Augustin en Valais Le

Grand-Saint-Bernard, Saint-Maunce d'Agaune, les

prieures valaisans d'Abondance, par Gilbert Coutaz et
al, red Brigitte Degler-Spengler et Eisanne Gilomen-
Schenkel, Bäle, Francfort-sur-le-Main, 1997, 564 p
(Helvetia Sacra IV/1) et compte rendu de Jean-Daniel

Morerod, dans RHV, 2003, p 280-286

3 Die Dominikaner und Dominikarinnen in der Schweiz,
bearbeitet von mehreren Autoren, redigiert von Petra

Zimmer unter Mitarbeit von Brigitte Degler-Spengler,
Basel, 1999, 2 vol, 1163 p (Helvetia Sacra IV 5/1), voir
notre compte rendu dans RHV, 2000, p 165-169

4 Die Pramonstratenser und Pramonstratensennnen in
der Schweiz, bearbeitet von mehreren Autoren,
redigiert von Bernard Andenmatten und Brigitte Degler-
Spengler, Basel, 2002, 591 p

s Helvetia Sacra IV/2

6 Ibid, IV/7

7 Helvetia Sacra, über kurz und über lang 1999-2003
und 1964-2003, Basel, 2003, 92 p Consulter aussi le

site www helvetiasacra ch



COMPTES RENDUS 223

Anna Bahler et a/, Bern - die Geschichte der Stadt im 19 und 20 Jahrhundert, Stadtentwicklung,
Gesellschaft, Wirtschaft, Politik, Kultur, Bern, Stampfli Verlag AG, 2003,417 p

En 1798, la ville de Berne est toujours enserree par la boucle de l'Aar, l'eglise du Saint-Esprit et l'höpital des

Bourgeois marquant la limite ä l'ouest Dans les annees 1830, les bastions sont demanteles, les fosses

combles et quelques immeubles sont bätis Mais c'est la construction de la gare, en 1857, qui donne le vrai

depart du developpement urbain, quartier ouvrier de la Lorraine et de la Langgasse dans les annees 1860,

quartiers elegants de Kirchenfeld ä la fin du xixe siecle, nouveaux ponts L'extension se poursuivra jusqu'en
plein xxe siecle et l'agglomeration bernoise a largement deborde au-delä des frontieres communales (vers

Ostermundigen, Muri, Koniz) C'est cette histoire, resumee grace aux cartes de la couverture (1854 et 1998),

que prbsente ce beau et gros volume du ä cinq auteurs

Outre l'urbanisme, Anna Bahler s'intbresse au logement, ä la politique anti-taudis, aux rbseaux (eau, gaz,
electricite, route) et ä la circulation Christian Luthi dresse un etat de l'£conomie bernoise, artisanat tradition-
nel, fabriques (noms connus, Wander, ou oublies, la lingerie Swan) et services £mil Erne rappelle les lüttes

politiques et les mutations qui, de la separation de la ville et du canton en 1803, menent ä 1993, date ä

laquelle quatre femmes sont 6lues ä l'ex£cutif, obtenant ainsi la majority Robert Barth decrit la richesse

culturelle et insiste sur la precocite du sport Anna Bahler et Christian Luthi signent ä deux un important
chapitre sur la societe Susanna Buhler traite de la ville föderale et de son röle international La conclusion

appartient ä Robert Barth et Christian Luthi «Berne, sibge du gouvernement, mais non capitale» Ces

chapitres sont completes par de tres abondantes et precieuses annexes chiffres de population, Systeme

politique, resultats electoraux, membres de l'executif, Chronologie, historiographie, bibliographie (p 371 -

400) et index des noms, des toponymes et des matieres

Le volume est aussi largement illustre affiches, cartes postales, gravures, photographies qui font decouvrir

au lecteur aussi bien le marche aux cochons sur la Waisenhausplatz (pratiqub jusqu'en 1967) que les journees
de la danse Les pages 86 et 87 me paraissent particulierement saisissantes pour qui s'interesse ä l'bconomie
des cinquante dernieres annees et ä nos nouveaux modes de vie deux cartes recensent en 1950 et 2000 les

magasins d'alimentation du nord de la ville Six grandes surfaces et quelques magasins specialises ont pris la

place des dizaines de laiteries, boucheries, boulangeries et autres epicenes du quartier L'exercice meriterait
d'etre repbte ailleurs, les changements sautent en effet aux yeux gräce ä ce travail de benedictin Bien d'autres
illustrations sont elles aussi tres riches et les legendes detaillees permettent au non-specialiste d'aller ä

l'essentiel

L'ouvrage a ete parraine par diverses institutions culturelles (Bibliotheque de la Ville et de l'Universite,
Archives de la Ville, Societe d'histoire du canton de Berne) et soutenu financierement par la Ville et de nom-
breuses associations II leur fait honneur et l'on souhaite aux autres villes suisses de suivre l'exemple bernois

Lucienne Hubler

Leonard Burnand, Necker et l'opinion publique, Paris, Honore Champion, 2004, 125 p (Travaux et

recherches de l'lnstitut Benjamin Constant 5)

La collection Travaux et recherches de l'lnstitut Benjamin Constant a l'honneur d'accueillir le memoire de

licence en histoire8 de Leonard Burnand, assistant et doctorant en histoire moderne ä l'Universite de Lausanne

et assistant de recherches dans ce meme Institut

C'est par le biais d'un cas pratique, celui de Jacques Necker, que L Burnand se propose d'examiner la

question complexe de I 'opinion publique, dont l'etude a connu un regain d'interet ces dernieres annees Sa

demarche tend ä «integrer l'approche biographique ä une analyse des phenomenes d'opinion propres aux
dernieres annees de l'Ancien Regime »(p 12)

8 Ce memoire a ete dirig£ par la professeure Daniele

Tosato-Rigo II a ete soutenu en mars 2003
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Dans une premiere partie, « Les temps forts d'une relation mouvementee », I'auteur rappelle avec beau-

coup de clarte — et c'est l'une des nombreuses qualites de ce travail — les grandes etapes de la carrire de

Necker Pour chacune d'elles, il analyse avec finesse la dialectique subtile qui s'etablit entre le Genevois et

l'opinion publique Celle-ci l'accompagne et le porte, en quelque sorte, dans la phase ascendante de sa

carrire, puis en precipite la fin brutale

Un accent particulier est mis sur les facteurs socioculturels conditionnant l'emergence et la croissance de

cette vague de fond I'impact du salon de Madame Necker, enticement devouee ä son man et conviant ä ses

receptions l'elite intellectuelle de lipoque, le soutien des journaux, dans certains desquels ecrivent les

personnes memes qui frequentent le salon Necker (Diderot, Grimm, Raynal, Meister parmi d'autres), celui de

l'Academie frangaise et des philosophies attaches aux valeurs des Lumieres, et finalement le role immense

joue par les propres Merits de Necker, qui atteignent des tirages monumentaux

Deux de ces ouvragesjouCent ä cet egard un role capital le Compte rendu au Roi (1781), dans lequel
I'auteur tire un bilan positif des cinq annees qu'il vient de passer au ministere des Finances et oil il confdre aux
donnees financires une publicite dont elles avaient ete privees jusqu'alors Or, ä cette meme epoque,
Necker, qui voudrait faire partie du Conseil du Roi, mais en est ecarte en raison de sa religion protestante, se

voit contraint de demissionner Malgre cet echec, il prend conscience de la potentlallte de l'opinion publique,
consternöe par son depart, et il saura I'instrumentaliser, lorsque la necessite s'en fera sentir Le second ouvrage
qui sera retenu, veritable « best-seller du siele » (p 27), est De I'Administration des finances de la France,

ecrit durant la retraite de Necker consecutive ä la fin de son premier ministdre, et publie en 1784 II va y
d£velopper sa reflexion sur la notion d'opinion publique et temoigner sa reconnaissance ä cette meme

opinion pour son soutien lors de sa demission II y affirme clairement une volonte pedagogique exposer les

principes de l'administration de la Nation, tout en demontrant que celui qui est I'auteur de ces propos est le

mieux ä meme de les mettre en pratique, notamment grace aux grandes qualitC morales qui sont les siennes

(Necker n'a jamais p6che par exeds de modestie i) Si l'apogde de sa carriere se situe ä la fin de juillet 1789,
alors qu'il est rapped par le Roi et qu'il entame son troisime ministäre, la perte de la faveur du public n'est

pas eloignee II se produit un veritable renversement de tendance resultant, comme le resume L Burnand,
« du decalage croissant qui va s'etablir entre sa conduite et la tournure prise par la Revolution Le Genevois

est favorable aux libertes individuelles et ä une evolution des institutions frangaises, mais il s'oppose ä un
bouleversement trop rapide et radical Considere comme un progressiste jusqu'ä I'ete 1789, il apparatt
ensuite comme trop modere aux yeux des 'patriotes' » (p 42) Aux louanges succddent brusquement les

critiques et le ddnigrement'
C'est ä l'etude de « L'opinion publique vue par Necker» qu'est consacree la deuxime partie du livre

Pour le ministre, qui developpe ses reflexions sur le sujet surtout dans De /'Administration des finances de la

France, l'opinion publique est l'expression des Lumieres Complementaire du pouvoir monarchique, eile peut
sedefinir comme une« force paisible [ ], stable, durable et reflechie»(p 54) Cependant, conformement ä

l'esprit des Lumires, eile ne concerne pas l'ensemble de la Nation, mais sa partie eclairee seulement Dans sa

pratique politique, Necker, connaissant I'lmportance de l'opinion publique, va constamment tenter de tirer
parti de cette force en la faisant participer aux affaires du royaume et en lui inspirant confiance, ce qui est

indispensable, si Ton garde ä l'esprit I'idee que Necker a fait de l'emprunt public l'un des leviers de sa politique
£conomique et financiere D'autre part, favorable ä une monarchie temperee, inspiree du module anglais,
Necker voit dans l'opinion publique une instance de contröle du pouvoir royal Finalement, c'est aussi ä des

motivations plus personnelles, d'ordre psychologique, qu'il faut rattacher I'lmportance que le Genevois

donnait ä l'opinion publique. Non seulement il a recherche incessamment un appui, mais il a toujours ete

caracterise par sa soif de renommee et son amour de la gloire
C'est enfin ä l'autre facette du couple Necker/opinion publique qu'est consacree la troisi£me partie de

I'ouvrage « Neckervu par l'opinion publique» L Burnand recourt ä la chanson politique, aux opuscules, ä

l'iconographie, ä la presse — qui, souligne-t-il, n'est pas seulement un reflet de l'opinion publique, mais aussi

un agent de sa formation — et aux ouvrages des memorialistes pour analyser les heurs et malheurs de la

relation entre l'opinion publique et le ministre L'auteur, conscient de la non exhaustivite de son corpus
(pourtant dbjä trds etoffe), manie avec la plus grande prudence des sources tres diversifies et parfois
dölicates ä interpreter II releve la recurrence de certains themes et la force symbolique des images, toutes
formes d'expression qui permettent d'affiner I'analyse On ne peut que souhaiter que la these, qui s'inscrira
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dans le prolongement de cet excellent memoire de licence et qui est en cours, reprenne et developpe
certaines des pistes interessantes mentionnees ci-dessus

Nous ne saurions terminer sans souligner la rigueur de la conception de ce travail, ainsi que la limpiditb et

l'elegance du style, qui contribuent a en rendre la lecture ä la fois plaisante et passionnante

Anne Hofmann

Emile Buxcel, L'armee Suisse mobilise Petite histoire de misesurpied, x/iAxx* s/ec/e, Lausanne, 2003,132 p

(Cahiersdela Renaissance vaudoise 141)

Au moment ou l'armee connait un bouleveisement profond — Tun des plus profonds depuis la creation de

l'armee federate de 1815 — une telle etude arrive ä son heure

Jusqu'ici, on n'avait pas, ä notre connaissance, examine avec une si grande attention le mode de mise sur

pied des troupes suisses au travers de I'histoire L'auteur, ancien commandant de la place de mobilisation de

Lausanne (Place 102), a vu du dedans la complexite de I'operation, mais son ouvrage est loin d'un nouveau

rdglement destine ä des spbcialistes' Bien au contraire, il nous livre une grande richesse d'informations qui
dbpasse largement son milieu et permet au lecteur une meilleure appreciation de la situation actuelle

« Mobiliser», leverbea un sens general qui est revelateur ne parle-t-on pas volontiere de «mobiliser les

energies » Or, dans l'art de la guerre, l'acte de mettre sur pied — de mobiliser—est un acte initial et capital,
devant prendre en compte ä la fois les necessites de la situation extbrieure qui l'exige et la situation Interieure qui

en fournit le cadre et les possibilites Une mobilisation reussie est dejä un facteur positif, dont les consequences
materielles et psychologies se font durablement sentir, tandis qu'une mobilisation ratbe ou meme perturbee
est un element qui pbse lourd sur la suite des choses A ce titre, la mobilisation de guerre de septembre 39,

parfaitement menee, est un exemple trop rarement citb, peut-etre parce qu'il est suisse Alors que d'autres

exemples du contraire existent, dans les pays qui nous entourent, tires de la Deuxieme Guerre mondiale

Asuivre l'auteur dans son evocation de notre passe, du xvie siecle ä nos jours, on ne peut qu'etrefrappb
par deux aspects Le premier est fondateur la mise sur pied est en realitb un acte civique, enracine dans nos

moeurs et base sur l'obligation de servir, cette derntere etant un ciment non negligeable de la communaute,
surtout si I'on n'oublie pas qu'elle est aussi un honneur de I'homme libre Ceux qui scient cette branche,

consciemment ou non, prennent beaucoup de responsabilitbs C'est pourquoi les changements de

modalites de la mise sur pied, s'ils sont dus ä des adaptations aux imperatifs techniques (evolution des types

d'attaque, des armements, done des types de preparatifs, done de la duree des delais, etc doivent aussi

tenir compte de leurs consequences politiques et sociales Si I'on veut que le peuple souverain se sente

concerne par «son armeede milice», il faut qu'il aitvoixau chapitre Le contraire conduit au desinteret, avec

toutes ses consequences
Le deuxieme volet interessera aussi le lecteur, meme s'il est d'une toute autre nature II montre avec

quelle minutie d'horloger une mise sur pied est prbparee jusque dans les moindres details, non seulement

jour par jour, mais heure par heure, afin qu'elle s'accomplisse aux lieux prevus et dans les temps presents

Pourreprendre I'exemple cite plus haut, le 1Br septembre, les Allemandsentrenten Pologne c'est ledbbut de

la Deuxieme Guerre mondiale Le meme jour, la mobilisation genbrate est decrbtbe par voie d'affiche, par
radio et parcrieurs publics et, le 2 septembre au soir, la totalitär de I'armbe (quatrecenttrente mille hommes)
est mise sur pied, « sans heurt, grace a des preparatifs exemplaires »9 qui ont debute en 1934 dejä

Le travail, si fructueux, d'Emile Buxcel se termine par quelques questions d'actualite que se posent sans

doute les citoyens quant au chemin choisi par le Conseil fbdbral en supprimant toutes les places de

mobilisation et en les remplagant par un nouveau systbme de professionnels Concluons avec l'auteur,
« L'avenir nous dira si son pari etait le bon » et saluons la necessite de cette parution

Jean-Jacques Rapin

9 Hans Rudolf Kurz, Histoire de l'armee suisse, Lausanne,
1985, p 97, cite par Emile Buxcel
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Pierre-Yves DonzL, Bätir, gerer, soigner, Histoire des etabhssements hospitallers de Suisse romande, Geneve,
Georg, 2003,367 p (Bibliotheque d'histoire de la mödecine et de la sante)

L'Association des Directeurs des Etabhssements hospitallers Romands (ADEHR), reunis en un « Groupe de
travail des etabhssements hospitallers», est ä l'origine de l'initiative de ce projet de livre A la fin des annees
1990, ce groupe s'est approche de ('Institut universitäre romand d'histoire de la medecine et de la sante afin
de demander sa collaboration dans le but de realiser un ouvrage de synthese sur l'histoire des höpitaux
romands Ce travail se veut « une reflexion depassionnee sur la periode difficile que traversent, non seulement
les etabhssements hospitallers mais aussi l'ensemble du Systeme de sante et de la medecine occidental »

Cette analyse croisöe et globale d'une construction d'un Systeme complexe presente la conquete d'un
territoire, celui du champ hospitaller, par differents acteurs, ä differentes epoques, mus par des motifs poli-
tiques, economiques et sociaux Pierre-Yves Donze nous demontre de maniöre fine et sensible comment ce
champ se transforme, se multiphe, se complexifie pour aboutir au xxf siecle ä un bouleversement de ces

structures qui nous concerne tous Ce travail de recherche präsente l'histoire de cette conquete et non de
celle de la professionnalisation de la medecine, des professions de la sanrä et de la gestion administrative, ä

laquelle est liee la conquete du savoir et du pouvoir qui en decoule, lequel permettra la maitrise du territoire
hospitaller

Les premiers höpitaux apparaissent en Suisse romande ä l'epoque carohngienne Le souci d'assistance

aux pauvres, qui est du ressort de l'fglise, pose lesfondements d'un Systeme de soins qui perdurera pratique-
mentjusqu'au debut du xx" siecle et qui marquera de ses valeurs l'activitö deployee dans ce champ Cependant,
un peu plus tardivement, dös le xm" siecle, certains hospices doivent leur existence aux autoritös urbaines qui
s'ömancipent de la tuteile seigneuriale L'administration de ces höpitaux devient rapidement un enjeu de

pouvoir pour ces families dingeantes Ainsi, jusqu'au xvfsiecle, l'höpital medieval reunit toutes les fonctions
de l'assistance que l'on ramönerait volontiers, comme le dit l'auteur, aux ceuvres de misericorde nourrir les

affames, donner ä boire ä ceux qui ont soif, loger les pauvres et les voyageurs, vetir les sans-abris, soigner les

malades et ensevelir les morts

Sur cette base structurelle quasi millenaire, des transformations importantes emergent pour aboutir au

Systeme hospitaller que nous connaissons L'auteur nous fait decouvrir les moments charnieres de ce deve-

loppement en Suisse romande

Premierement, consequence du mouvement de la Reforme sur la force economique et politique dominante

que representent les bourgeoisies urbaines, les höpitaux des villes passent des mains ecclesiastiques
aux mains laiques, deux types de transformations sont ainsi favorisees qui vont faire de ces institutions des

elements centraux du pouvoir bourgeois dans la citö un double mouvement de centralisation et de munici-
pahsation, suivi d'une phase de (re)construction au xviifsiöcle L'höpital est reorganise il est dinge par des

aaministrateurs nommes par les autorites de la ville comme ä Geneve et a Lausanne, qui exercent un contröle
externe sur ['Institution II en est de meme dans les cantons catholiques oü les autorites municipales cherchent ä

maintenir le pouvoir religieux ä l'ecart Fribourg et Sion) La charge est honorifique et participe au rayonne-
ment social des elites dans leur citö et au renforcement de leur pouvoir symbolique Cependant, l'assistance ä

domicile reste extremement importante L'espace familial est le heu de soins pour la majorite des personnes

Deuxiemement, les revolutions radicales marquent un tournant des höpitaux vers la laicite et vers un
changement de structure l'höpital va progressivement se vider de toutes ses fonctions non medicales d'assistance

(ahönes, detenus, enfants trouves, etc La capacite d'accueil des malades augmente, par exemple
l'Höpital general de Geneve passe de six cent soixante-neuf malades en 1828 ä mille cent vingt-neuf malades

en 1848 Entre 1850 et 1914, la Suisse romande se couvre d'une centaine d'etablissements de soins repon-
dant aussi aux besoms lies ä ("industrialisation, a ('urbanisation qui en decoule et ä la croissance demographique
Ces nouvelles institutions sont pensees comme des lieux de soins et non d'assistance, meme si celle-ci

perdure souvent jusqu'au debut du xxesiecle Ce contexte aidant, la diversite des destins des höpitaux de
Suisse romande frappe le lecteur C'est durant cette periode qu'apparaissent les chniques privees, liees ä

l'ouverture des facultesde medecine etä la notonete de leurs professeurs

Ensuite, pendant l'entre-deux-guerres (1918-1939), la plupart des etabhssements de soins sont

reamenages et reorganises permettant ainsi a deux nouveaux pouvoirs de s'affirmer les medecins et les



C0MPTE5 RENDUS 227

administrateurs La encore, les destins des höpitaux romands divergent en fonction de leur passe, du poids
politique et medical

Un quatrieme moment charniere apparait lorsque le Systeme hospitaller explose entre 1945 et 1975 Par

exemple, le nombre de lits augmente de 32,9% entre 1950 et 1970, ä l'Höpital cantonal de Geneve Cette

croissance du systdme trouve son origine dans des causes mbdicales et sociales, beaucoup plus que demogra-
phiques Les innovations de la medecine, I'appantion de nouvelles specialites mddicales et les ameliorations
des infrastructures techniques, necessitent un personnel toujours plus qualifie et de grandes infrastructures
(CHUV, HUG, etc En outre, la population, de plus en plus urbanisee, se met ä utiliser les services medicaux
mis ä sa disposition, alors que durant la periode precedente ('attitude des patients etait econome Höpitaux
universitäres et regionaux, cliniques privees, tous sont impliques dans cette recherche d'une medecine de

tres hautp qualite technique En outre, l'apoarition de grands höoitaux genatriaues annonce la medicalisa-

tion accrue de la vieillesse

Toutes ces transformations vont necessiter de nouvelles legislations afin de tenter de contenir les enjeux
financiers et administratifs de cette forte croissance

La derniere etape de ces transformations est celle que nous vivons actuellement depuis 1975 environ La

crise economique des annees 1970 ne met pas un terme ä la croissance du Systeme hospitaller Ni les decou-
vertes therapeutiques, ni les innovations techniques ne subissent les effets du ralentissement de I'dconomie

Cependant, les premiers signes de contestation post-marxiste et n£o-libörale provoquent la premidre phase
de restructurabon diffdrenciation entre höpitaux de soins aigus et institutions de readaptation avec une
forte diminution de ['hospitalisation dans les premiers Les höpitaux peripheriques sont transformes en

institutions geriatriques necessitant une medecine plus legere et moins coüteuse Et, des les annees 1990, les

etablissementsdesoinssont misen reseaux, restructures, voire fusionnes Par opposition, lesecteurdessoins
ä domicile est en expansion afin de repondre au vieillissement de la population Comme le souligne Pierre-
Yves Donze, « cette nouvelle politique hospitalidre bouleverse la population et le corps mddical qui s'etaient
habitues ä un developpement purement quantitatif des institutions de soins dds les anndes trente » (p 315)

L'auteur retrace cette histoire suisse romande des höpitaux de maniere ambitieuse En effet, non seule-

ment il decnt, comme nous venons de le constater, le developpement des structures et des infrastructures

mais il y ajoute parfois quelques touches de la presence du personnel dans ce champ hospitaller Presence et
nombre des medecins et des infirmieres, parfois Statut de travail, lorsque les recherches effectuees le lui

permettent Cependant, il est regrettable pour l'homogeneite de l'approche qu'il y insöre quelques bribes

— contenant neanmoins quelques erreurs factuelles — de la professionnalisation infirmiöre alors qu'il ne

presente pas en parallele celle des medecins D'ailleurs, comme souligne en preambule, ce n'est pas son

propos Dans ce cas, il aurait du nous parier de la formation, le plus souvent sous forme de transmission orale,
des religieuses au Moyen Age et au xvme siecle lorsqu'elles sont reinserees dans les höpitaux catholiques,
mais la connait-on? De celle identique du personnel laic qui a ceuvre seul ou aux ordres des religieuses

jusqu'au xixe siecle, puis des filieres feminines de formations privees, puis de Celles du public et, finalement,
de la recherche de maitnse par les infirmieres elles-memes sur leur profession

En revanche, une analyse « genre» des rapports de travail au sein du Systeme hospitaller est encore ä

realiser eile permettrait de comprendre la place de la femme infirmiere, puis plus tard, de la laborantine, de
la physiotherapeute, des femmes medecins, etc dans cet espace conquis plutöt par les hommes (bourgeois,
medecins, chirurgiens, administrateurs, politiciens) et par lä-meme de ponderer les attributions d'activites
donnees aux uns et auxautres Cette longue histoire est encore ä construireen Suisse romande etj'invite les

historiens ä s'y pencher

Denise Francillon



228 COMPTES RENDUS

Gianni Haver, Leslueurs de la guerre Ecrans vaudois 1939-1945, Lausanne, Payot, 2003,488 p

Depuis 1996, Gianni Haver a reguliärement publie des travaux sur les productions cinematographiques qui ont

marque les ecrans suisses et vaudois de l'entre-deux-guerres et de la Seconde Guerre mondiale Avec cette
nouvelle publication, il renouvelle de manure importante la connaissance du cinema des annees 1939-1945

Plus encore qu'au cours des precedents conflits, le cinema devient une arme id£ologique dans les annees
1940 Son examen attentif s'impose d'autant plus qu'en Suisse, dans un pays oü la production annuelle de

films de long mytrage ne depasse jamais la quinzaine, une part importante de la representation immediate
de la guerre passe par le cinema etranger, et est proposee directement par les bellig£rants Situation paradoxale,
les actualites des diffyrents pays en guerre sont diffusees sur les ecrans suisses avec une profusion sans pa-
reille en Europe en raison meme de la neutrality de la Suisse

Gianni Haver conduit son enquete — c'est ce qui en fait la force et I'originalite — au travers des diffe-
rentes composantes de I'offre cinematographique qui, jusqu'alors, etaient etudiees isolement et individuelle-

ment publicity, actualites, documentaires et courts-metrages qui precedaient la projection du film principal
II identifie ainsi methodiquement cinq mille septante programmes dans les Salles lausannoises et, par son-

dages cibles, dans Celles de la vallee de Joux, de Renens, de Vevey et d'Yverdon, entre le debut de I'annee
1939 et la semaine qui prend fin avec le 11 mai 1945 Pour la meme periode, il recense environ quatre mille

cinq cents films tournys entre la fin du muet et 1945 Ses investigations depassent largement les simples

statistiques et la nomenclature des films que les Vaudois ont vus ou ont pu voir Elles le portent ä dypouiller
systematiquement la presse lausannoise dans laquelle il releve myticuleusement les critiques de films qu'il
rapproche des decisions de la Commission de censure du canton de Vaud dont les archives ont ete conser-
vees exceptionnellement pour un canton suisse

Dans ce contexte, la programmation, telle que Gianni Haver I'etablit, devient source de constats sur les

films preferes et rejetes, sur les presences et les lacunes

L'articulation du livre est faite autour de deux parties Institutions et structures, Programmation et
accueil Dans la premibre, I'auteur examine la politique etatique federate (Chambre suisse du cinema) et
cantonale, la censure et les associations professionnelles, Sexploitation (en brossant un inventaire des

cinemas ambulants et des Salles fixes de Lausanne), la presse et le cinema (il redige le portrait des critiques de

cinema), la production Dans la seconde, il passe en revue les programmes des salles, d'abord en dressant la

liste des longs metrages de fiction provenant des productions americaines, allemandes, francaises, italiennes,

anglaises, soviytiques, les documentaires et films de complement, les ciny-journaux et la publicity au

cinema La quality de l'ouvrage tient autant ä la demarche mythodologique suivie, que la preface pertinente
de Francois Albyra reiyve comme exemplaire, qu'aux resultats produits Les chiffres sont eloquents pres de

170 pages sur les 488 pages que compte l'ouvrage sont consacrees aux 901 notes et aux annexes parmi
lesquelles nous relevons la liste des films sortis sur les ecrans lausannois entre 1939 et 1945, les films

examines par la Commission de contröle des films du canton de Vaud et le nombre de programmes par
nationality et par annee entre 1939 et 1945

En recherchant constamment les comparaisons de natures de films et entre les natures de films, Gianni

Haver evite les pieges de I'approche reductrice qu'aurait donnee immanquablement I'etude d'un seul type
de cinema II met en relation les discours des critiques de presse, des autorites et des produits
cinematographiques, plus ou moins affiches et officialises

Les resultats de I'etude montrent que I'offre cinematographique est etonnamment diversifiee et variee
dans le canton de Vaud, eile est naturellement impregnee par la presence de la guerre, en particular les

actualites, eile ne touche pas unrformement les publics vaudois, davantage favorises quand il est lausannois

que quand il vient d'un village eloigne du chef-lieu — dans des cas bien precis, eile n'est proposee qu'ä
certains publics (les Allemands, les Italiens), ou encore aux seuls militaires Davantage pour des questions
linguistiques que par reprobation, les films allemands de fiction sont peu projetes dans les salles lausannoises

par rapport aux salles de la Suisse alemanique Les images de la guerre penetrent largement les ecrans suisses,
la censure federate et cantonale s'attachant plutöt a intervenir dans les films de fiction que dans ceux
d'actualite Face aux apports etrangers, le cinema suisse de fiction reste marginal, d'autant plus modeste que
les moyens financiers de la Confederation profitent avant tout ä la realisation de documentaires et de cine-
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joumaux Pendant la periode du conflit, la presse vaudoise ne se distingue pas par une palette politique tres

large, eile est bourgeoise, dominbe par les idees des partis radical et liberal Ses attitudes recoupent Celles de
la Commission cantonale de censure, formee de sept membres, plus ou moms proches des idees du parti
radical, et, dans une moindre mesure, du parti liberal

Entre 1939 et 1945, la guerre sur les bcrans vaudois a demontrb des reactions qui dbvoilent une anti-
pathie pour les faits d'armes de l'Allemagne et, en parallele, soulignent une proximite ressentie pour I'engage-
ment militaire des Allies « Mefiance envers les Allemands, defense de l'honneur de la France, ouverture face
ä l'ltalie, l'Angleterre et les £tats-Unis, et curiosite pour I'URSS » Mais les clivages sont souvent plus subtils, et
depassent la simple vision manicheenne Les sentiments s'exercent souvent de maniere transversale, lis vont
jusqu'ä celebrer les ideologies nationallstes qui s'accompagnent de l'ideologie de la resistance « Cette ambi-

guite porte ä partager des valeurs qui sont celbbrees dans les cinematographies de l'Allemagne nazie, de
l'ltalie fasciste et de la France petainiste, et pour autant n'empeche pas de s'enthousiasmer pour la propa-
gande de guerre anglo-americaine » Gianni Flaver dresse en conclusion de son livre ce qui retient l'attention
du spectateur vaudois, et plus particulierement lausannois

- le front Interieur et la resistance des civils sont des valeurs en soi forcement positives,

- la guerre vue comme souffrance ou experience humaine a une dimension universelle valorisee, quelle
qu'en soit l'ongine,

- la dimension documentaire, qu'elle soit insbrbe dans un film de fiction ou non, revdt un intbret,
toujours bien pergu, pour l'information,

- la representation sans detours de l'ennemi ne passe presquejamais la rampe de la censure federate

Sous la plume de Gianni Flaver, le cinema retrouve profondeur et richesse, en btant bien plus qu'une
forme de distraction et de plaisir esthetique, il trouve sa justification dans la fagon de faire l'information,
d'interpreter les evenements et de propager les idees II fait l'opinion publique, tout en etant soumis aux
evaluations des censeurs, soucieux de ne pas froisser les pays belligerants La densite des resultats et la grande
onginalite des reflexions confbrent ä l'ouvrage de Gianni Flaver une place enviable dans toutes les evaluations

dejä faites et ä faire de la Seconde Guerre mondiale en Suisse Elles sont d'autant plus ä souligner
qu'elles precedent de l'exploitation de documents jamais rapprochee

Gilbert Coutaz

Lisane Lwanchy, Ecriresa mort, decriresa vie Testaments de laics lausannois (1400-1450), Lausanne, 2003,
381 p ill, annexes, index (Cahiers lausannois d'histoire medievale 32)

« Le testament medieval offre, pour la premibre fois dans le monde occidental, la possibility ä une large partie
de la population de s'exprimer par ecrit», nous dit I'auteur en preambule on ne peut done que se rejouir de

voir une nouvelle etude destinee ä elargir nos connaissances sur ce phenomene, si important dans I'histoire
de notre civilisation Les Lausannois sont particulierement chanceux, puisque la parution de ce travail, qui
concerne la premiere moitie du xv" siecle, suit de quelques annees celle d'un autre ouvrage analysant un

corpus similaire, mais pour le xiv* siecle cette fois10

La structure meme du livre de Lisane Lavanchy rend bien compte de la richesse des analyses et des ren-

seignements mis ä la disposition des lecteurs aprbs une partie introductive qui met I'accent sur les probldmes
methodologiques d'une telle etude (caractere lacunaire et heterogene du corpus, specificites des types de

documents analyses) ainsi que sur I'histoire du testament, de maniere generale et dans notre region en
particular, l'ouvrage se subdivise en differentes parties qui correspondent aux sections des testaments medievaux

Sont done successivement analysees les informations concernant I'« avant la mort» (situation sociale et
familiale du testateur), le « moment du passage » (recommandation de l'äme et choix de la sepulture), et

io Veronique Pasche, «Pour le salut de mon äme» Les

Lausannois face a la mort (xi\r siecle), Lausanne, 1989,
252 p (Cahiers lausannois d'histoire medibvale 2)
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l'«aprds la mort» (legs pieux et prestations demandees aux institutions ecclesiastiques pour augmenter les

chances de salut)

Suivent encore quelques etudes de cas particuliers, qui permettent de se rendre compte de la structure

generale des testaments, mais egalement de leur grande diversite, avant de terminer par I'edition d'une
douzaine de ces documents

Le soin apporte ä cette edition merite d'etre particulierement releve comme le precise I'auteur, les

transcriptions sont souvent effectuees d'apres des textes fortement ratures et incompletement rediges, et qui
exigent done un gros travail de mise en forme et d'unrfication pour devenir d'une lecture aisee On notera

egalement la presence d'une traduction franchise (le latin etant la langue originale des documents), qui
permet d'en rendre la teneur exacte accessible a tous Lorsqu'on sait ä quel point le langage des notaires de

cette epoque pouvait etre formulaire et redondant, on admire d'autant plus I'effort qui a permis de les

traduire en un franpais agreable

Les personnes qui redigent un testament a Lausanne dans la premiere moitie du xv® siecle correspondent-
elles ä un « profil type »lei, la constitution du corpus empeche de donner des reponses trop definitives

D'apres les renseignements fournis par cette etude, les testateurs et testatrices (les femmes represented
42% du total) font generalement partie d'une classe moyenne ä superieure, et les hommes sont frequem-
ment impliques dans la vie politique regionale, l'eventail des professions exercees (quand elles sont connues)

va de servante ä notaire, en passant par forgeron et apothicaire

L'auteur insiste cependant pour que le lecteur ne vienne pas ä voir dans ces testateurs un echantillon re-

presentatrf de l'ensemble des habitants de Lausanne outre les lacunes que peut presenter le corpus, on doit
garder ä I'esprit que les testaments ne donnent pas un reflet de toutes les categories sociales A Lausanne en

tout cas, les plus pauvres n'y apparaissent jamais — l'une des raisons etant qu'ils n'ont rien ä leguer

Les buts principaux de tous les testaments sont, d'un cöte, d'asseoir le prestige social du testateur et, de

Lautre, d'assurer autant que possible le salut de son äme — tout en garantissant que les dispositions choisies

quant ä la succession soient respectees Ce schema omnipresent n'empeche cependant pas de reconnaitre, ä

travers les documents, des individuality tr£s diverses L'un des points forts de l'ouvrage de Lisane Lavanchy
est de donner des des permettant d'interpreter les transformations des pratiques individuelles dans une
perspective plus large, prenant notamment en compte revolution des mentalites et les changements socio-

economiques
L'edition et l'analyse de ces testaments constituent done une pierre importante apportee ä l'histoire de

Lausanne et des Lausannois qui, rappelle I'auteur, «reste en bonne partie ä eenre» Souhaitons que cette
belle etude puisse encourager les chercheurs ä explorer d'autres facettes de la vie regionale, de maniere ä

rendre possible une vue d'ensemble qui nous echappe encore

Arthur Bissegger

Olivier Meuwly, La politique vaudoise au 2CF siede de I'Etat radical ä l'emiettement du pouvoir, Lausanne,
Presses polytechniques et universitäres romandes, 2003,139 p (Le savoir suisse 11)

C'est une heureuse initiative de la collection Le savoir suisse que de publier une synthese de l'histoire
politique du canton de Vaud au xxe siecle Monsieur Olivier Meuwly est I'homme de la situation, lui qui a dejä
enrichi nos connaissances des deux siecles d'independance vaudoise par des ouvrages importants et de

multiples publications A chaque fois, ses ouvrages sont marquds d'une fougue joyeuse, c'est egalement le

cas dans ce travail On y « daube », on se « gausse », les etudiants « hurlent» leur revolte, certains politiciens
« succombent ä la tentation » ou font de «fiersvaincus », alors que I'on observe ici «la grogne rampante » ou
bien que I'on voit ailleurs «le nucleaire s'inviter au banquet de la contestation » Tout eela contribue en definitive

au plaisir de la lecture d'un ouvrage d'un grand interet qui ne surprend pas dans la mesure oü I'auteur
connaTt par le menu l'histoire politique du canton de Vaud

Monsieur Meuwly conduit son etude tout au long des cent dix-huit ans durant lesquels ce canton aura
ete regi par la Constitution de 1885 Ces annees commencent dans la splendeur du radicalisme triomphant
Certes, il faudra abandonner quelques miettes du pouvoir aux anciens adversaires liberaux et faire face aux
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premieres poussees socialistes A la fin de la Premiere Guerre mondiale, le pouvoir radical doit admettre que le

peuple elise directement son gouvernement et il est confronts aux scissions du monde paysan Cette dernidre

dpreuve est supportee avec plus d'habilete que dans d'autres cantons, le parti paysan (PAI) est contenu dans

des limites etroites Durant l'entre-deux-guerres, meme s'il subit une lente erosion, le pouvoir radical est

toujours solide Le parti radical, apres la Seconde Guerre, va cependant perdre la majonte absolue au Conseil
d'Etat en 1955, il continuera d'y disposer d'une position preponderate jusqu'ä ce qu'il soit ramene au rang
d'un partenaire ordinaire avec deux seuls conseillers des 1994, avant que l'impossible se produise meme en

1996 avec I'election, pour un bref tour de piste, du popiste Joseph Zysiadis

Toute la premiere partie du travail de Meuwly, les trois premiers chapitres, nous parait excellente Les faits

sont suffisamment decantes pour que I'auteur mette I'accent sur I'essentiel dans sa presentation du « prelude
au xxc sibrle », dans celle du « brassage de l'entre-deux-guerres » et enfin des « strategies de la prosperity »

jusqu'en 1962 En revanche, nous avons un peu moins apprecie le chapitre intitule «de la contestation ä

l'ouverture du champ politique » ou celui consacre « aux dernieres annees du xxe siecle » On trouve la parfois
un catalogue qui nous avait ete dpargne auparavant

II est bien difficile de reprendre sur des faits un auteur si parfaitement au courant de son sujet Tout de

meme, lorsque Monsieur Meuwly nous explique qu'ä partir de 1941, le PAI amorce un virage ä droite et que
«desormais, [il] ne conclura qu'a titreexceptionnel, et localement des alliances avec la gauche», c'est passer
bien rapidement sur I'alliance conclue entre le POP, le PS et le PAI ä l'occasion de I'election du Conseil d'Etat
de 1946 II s'en fallut alors de moins de mille voix pour que le candidat de PAI ne l'emportät sur celui du PS

Dbs lors, la concession d'un siege radical au candidat socialiste doit etre placee dans un contexte un peu
different de celui decrit par I'auteur Plus loin, Meuwly note träsjustement que, avec la disparition de I'Eglise

libre, par fusion avec I'Eglise nationale, les liberaux ont perdu de la sorte «le foyer spintuel de leur liberalisme
de resistance contre I'Etat radical» Cette remarque fondee met en evidence que Meuwly ne souffle mot du

Statut des catholiques qui n'est pas reste sans consequence non plus, ne serait-ce que comme signe sur

revolution du canton Surtout cette remarque fait ressortir qu'on ne trouve aucune analyse du sort de la

presse vaudoise durant cette periode La disparition de la Gazette de Lausanne, la quasi-disparition de la

Nouvelle Revue ont egalement un grand role dans revolution des mentalites vaudoises II y a la tout un pan
de I'histoire vaudoise qui contnbue pourtant ä la comprehension de revolution politique du canton II suffit,

ici, de se souvenir des fractures et des rancunes provoquees par la tentative ratee des milieux issus de la Ligue
vaudoise pours'emparerde la Gazette

Dans sa conclusion, I'auteur aurait, peut-etre, pu esquisser comment la nouvelle Constitution tente de

resoudre divers problemes qui ont agite le monde politique au xxe siecle, ne serait-ce que par l'institution
d'une presidence quinquennale du Conseil d'Etat

Tout cela pour repeter que l'ouvrage de Monsieur Meuwly est excellent Le tableau qu'il brosse est ä la

fois complet et passionnant II est, des maintenant, indispensable ä qui voudra reflbchir ou participer ä la vie

politique vaudoise

Maurice Meylan

Jean-Daniel Morerod, Genese d'une principaute episcopate La politique des eveques de Lausanne (tx?-xi\f

siecle), Lausanne, 2000, 650 p (BHV116)

L'ouvrage de Jean-Daniel Morerod sur l'eveche de Lausanne au Moyen Age comble une lacune Les historiens

medievaux se sont en effet beaucoup Interesses aux Savoie, considers comme les fondateurs politiques du

Pays de Vaud, mais bien moins aux eveques II s'ensuit qu'il n'existait pas de synthese scientifique sur la

question La Genese d'une principaute episcopate repare cet oubli

L'erudition de son auteur donne la couleur de ce livre Elle se manifeste ä divers echelons Elle apparait dans

le soin de lire et d'interpreter les sources ainsi, Jean-Daniel Morerod debarrasse la tradition historique de nom-
breuses erreurs Sa connaissance de I'histoire de I'Occident medieval evite une vision trap locale des evenements
vaudois Bien des episodes historiques locaux prennent un nouveau tour une fois places ä la lumiere de la

situation internationale Pour la meme raison, cette etude profite ä ceux qui ne sont pas directement
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Interesses ä I'histoire vaudoise, mais plus generalement ä l'histoire medievale occidentale et ä la position
assez particulibre des ev§ques dans la feodalite

Jean-Daniel Morerod a publie ä part une partie du chapitre concernant les origines de l'eveche de Lausanne"
II entame vraiment son recit ä I'epoque rodolphienne Ce choix se justifie la donation du comte de Vaud par
Rodolphe III ä l'eveque de Lausanne en 1011 conditionnera I'avenir En effet, les eveques de Lausanne ne
devront pas composer avec un pouvoir comtal dans leurs murs comme ä Geneve par exemple Leur liberte de

manoeuvre n'en sera pas moins contrecarree par d'autres puissances C'est ainsi qu'apres les Rodolphiens,
Lausanne, ville d'Empire, subit l'influence de la Bourgogne Elle doit par la suite composer avec les Zahringen, puis
les Kibourg Les eveques se trouvent ensuite confront« aux conflits qui opposent la Savoie et les Habsbourg
Enf in, lis doivent vivre avec le triomphe des Savoie qui transforme la pnncipaute episcopale en enclave

A cela, il faut ajouter d'autres freins ä leur pouvoir la papaut£, les comtes et les eveques de Geneve, la

noblesse locale A l'interieur meme des murs de Lausanne, des contre-pouvoirs se mettent en place, le

chapitre et les bourgeois

A la lecture de cet ouvrage, il apparaTt que les eveques ont en general d£fendu le patrimoine et les

privileges de leur tglise, mais la politique episcopale presente une difference de taille avec celle d'autres puissances
de I'epoque Comme les eveques sont d'origines differentes, lis n'ont pas de contraintes dynastiques II arrive
souvent que la nomination d'un eveque conduise ä un changement d'alliance, ph£nom£ne peu frequent
dans les families nobles oil les liens vassaliques perdurent de generation en generation De meme, le passe de

chaque evequejoue un röle dans sa politique un ancien chanoine aura des relations pacifiees avec le chapitre,
un noble vaudois aura tendance ä appliquera l'eveche ses alliances familiales, un eveque venu de l'exterieur

marquera sa fideiite ä celui qui a favorise son election

II s'ensuit que la politique episcopale, coherente dans ses buts, s'avere pleine de rebondissements Jean-

Daniel Morerod explique les discontinuites en fonction de la personnalite des eveques, de leur passe, comme
des circonstances Les chanoines apparaissent comme un contrepoids ä ces ruptures la puissance et la

permanence du chapitre garantissent des continuites politiques et administratives

Autre particularite du pouvoir episcopal l'eveque peut s'appuyer non seulement sur les liens vassaliques,

mais aussi sur la religion Ainsi, le culte marial de la Cathedrale sert egalement des inttrets seculiers La position
d'eveque presente cependant des inconvenients des adversaires politiques de l'eveque denoncent parfois
leur pasteur au pape, en attaquant ses mceurs pretendument dissolues, et obtiennent ä I'occasion son depart

Le medieviste se penche sur I'histoire du patrimoine episcopal et sa gestion II montre comment les eveques
ont tenu, gere et conserve des biens surtout ä Lausanne, dans la Broye et Lavaux en s'appuyant sur leur

administration et leur reseau vassalique complexe, inspires du modele Savoyard Avoir su preserver ce

patrimoine, au milieu des convoitises, constitue un tour de force

La survie meme de cette principaute jusqu'ä l'arnvee des Bernois tient un peu du miracle Un miracle que
Jean-Daniel Morerod tente d'expliquer dans sa conclusion II avance diverses pistes Ainsi, le jeu diplomatique
complexe des Eveques, qui s'appuyaient sur l'importance de Lausanne dans le reseau routier international, a

permis de solliciter l'aide des puissances rivales de celle qui etait en mesure de s'emparer de la ville L'absence

d'un comte de Lausanne, rival potentiel, fut un atout En outre, les eveques ont su creer une structure administrative

solide et construire un Etat episcopal Enfin, le prestige de Notre-Dame de Lausanne et de ses miracles

a constitue une protection efficace lors de plusieurs crises

Par la diversite des approches, le souci de couvrir I'histoire politique, economique, monetaire et sociale,

par le soin apporte ä l'examen des sources, par le souci de I'exhaustivite, la synthese de Jean-Daniel Morerod
constitue un bon investissement pour l'amateur d'histoire elle ne devrait vieillir que fort lentement dans les

bibliotheques

Justin Favrod

ii Jean-Daniel Morerod, « L'eglise du Valais et son patri¬
moine dans le diocfese de Lausanne Contribution ä

une prehistoire des diocdses romands», dans Vallesia

54,1999, p 137-150
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« Du palais episcopal au siäge du parlement Histoire et evolution du chef-d'oeuvre de I'architecte Alexandre

Perregaux Etude urbanistique du site», dans Memoire vive Pages d'histoire lausannoise, 2003, 114 p

(numäro hors-sene)

Le 14 mai 2002, le bätiment du Grand Conseil en refection brOlait de manibre suspecte Au-delä de I'emotion

populaire, bien perceptible dans les semaines qui ont suivi les evenements, les autorites vaudoises, par la voix
du chef de departement des infrastructures, Philippe Bieler, ont lance un vaste debat, avec les professionnels
et les associations, pour la rehabilitation du bätiment et du site, fortement impregnes par l'histoire et frappes
d'une grande valeur emblematique Elles ont commande diverses etudes Serrees par les difficult« budgetaires,
elles ont decide, le 26 juin 2003, de suspendre pour dix-huit mois les etudes preliminaires

La publication de Memoire Vive fournit ä la reflexion des textes de reference, richement annotes et

documentes, a'aborq de caractere archeologique (un des heureux effets de l'iricendie a ele de permettre les

fouilles du sous-sol du site du bätiment du Grand Conseil, reste jusqu'alors inaccessible « La maison dite
'Cour du chapitre' Investigations archeologiques», par Ulrike Gollnick et Werner Stockli), historique et
architecturale (« Evolution du lieu jusqu'en 1850 l'apport du document et le contexte helvetique » par Paul

Bissegger, « Une evolution sans revolution Le bätiment du Grand Conseil de 1850 ä 1970 Sept projets de

reconstruction », par Dave Luthi, « Fragments de memoire notes sur les objets du Grand Conseil conserves

au Musäe cantonal d'archäologie et d'histoire», par Claire Huguenin et Michele Grote), urbanistique
(«Etüde urbanistique du secteur Cite-nord et proposition de perimetre d'implantation pour le nouveau

parlement», par Sylvain Malfroy et Frank Zierau) et archivistique («Une riche documentation Plans, vues,

photographies, rapports et publication », par Paul Bisseggeret Dave Luthi) Les etudes soulignent de maniere
renouvelee les permanences de l'occupation du site du bätiment du Grand Conseil, elles livrent la liste des

renovations et des projets d'agrandissement (on en parle depuis plus de cent ans i) du bätiment d'Alexandre

Perregaux, elles fixent le cadre general des reflexions qui devront operer non seulement en considerant la

parcelle incriminee, mais tout le tissu urbain de la Citä et du perimetre en contrebas Les nombreuses

illustrations historiques, la profusion de plans et de coupes introduisent un materiau de qualitä, dont une bonne

partie est formulee dans le cadre du rapport commande par l'Etat de Vaud ä Sylvain Malfroy et Frank Zierau

Bien plus qu'unejuxtaposition de textes, le numero de Memoire Vive comporte des questions de methode
utiles au debat et determinantes pour la prise de decisions, en liant les enseignements des faits et les effets

positifs et negatifs des experiences II depasse largement les simples constats documentaires et de l'histoire
architecturale, en formulant des propositions de rehabilitation du bätiment du Grand Conseil et du perimetre
concernä par celui-ci, appreciäe d'une maniäre extensive par Sylvain Malfroy et Frank Zierau, auxquelles

repond de maniere breve, mais ferme le « post-scriptum » du conservateur cantonal des monuments et sites,
Eric Teysseire, qui en conteste l'opportunite, voire la legitimite II est desormais une des pierres angulaires de

la reflexion en cours, ä la fois comme garde-fou contre toutes les tentatives (en fait, elles ne sont pas legion) de

faire table rase du passe et comme ouverture ä des fagons de penser diffäremment et de maniäre coherente

(c'est lä que se situe la plus grande marge d'appreciation, entre le raisonnable et l'imaginable) Sachons gre
aux auteurs du dossier de Memoire Vive, Paul Bissegger, Dave Luthi et Fräderic Sardet, d'avoir porte le debat
au-delä des cercles specialises et de l'avoir formule en termes de choix politiques, de vision urbaine et
architecturale, et de questionnements documentaires

Gilbert Coutaz

Nicolas Quinche, Memoires d'un cocher-voiturier, Louis Kunz 1832-1900, Yens sur Morges, Cabedita, 2004,
148 p (Archives Vivantes)

Louis Kunz naTt en 1832 a Nyon dans une famille modeste (sans etre pauvre) II marche sur les pas d'un pere
autoritaire en devenant cocher-voiturier, ce qui lui permettra de decouvrir l'ltalie, mais il exercera aussi

d'autres activites professionnelles au cours de sa vie (photographe, cafetier) qui lui permettront d'acquerir
une certaine quantite de biens II se marie ä l'äge de 28 ans et naitront de cette union quatre enfants Dans la

deuxiäme moitie de sa vie, il entre dans la vie civique vaudoise en devenant membre du Conseil communal de
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Nyon, puis depute au Grand Conseil Deux ans avantsa mort, il est meme nomrrtejugeeffectif par le Tribunal
cantonal II meurt en 1900, peu de temps apres avoir decide de raconter sa vie par ecnt

C'est cette vie apparemment « banale» que Nicolas Quinche nous propose de decouvrir en assurant la

publication de ces memoires Dans son introduction, il place ce texte dans une demarche recherchant a

renouer avec une histoire humaine loin des demarches quantitatives pergues comme les seules scientifiques

par nombre d'historiens En effet, l'autobiographie offre un materiau de choix pour se plonger dans une
histoire de I'individu L'auteur rapproche ce regain d'interet de la microstona italienne et de I'engouement pour
I'histoire orale. Mais nous pourrions aussi ajouter ä ceci deux parametres inevitables de I'histoire locale le

goüt du detail et un besoin pas toujours facile ä assouvir de « nouveaux » sujets poussant lesjeunes chercheurs,
redacteurs de memoire ou de these universitäres, vers des sujets qu'auraient rejetes leurs aines

Le recit que fait Louis Kunz de sa vie apporte ä l'amateur d'histoire des mceurs ou d'histoire sociale quelques
elements interessants Nous voyons par exemple ce dernier ä I'adolescence un peu desoriente, ne sachant

trop que faire de son existence, ce qui contraste avec une image de vie predestinee que I'on peut avoir de la

jeunesse du xixe sukle De lä, on glisse au thdme central de ces memoires le travail (elles sont d'ailleurs ä juste
titre sous-titrees d'un cocher-voiturier, ce qui met bien en avant la recurrence de ce theme)

Plus qu'une autobiographie, le lecteur a l'impression de lire I'histoire d'une vie professionnelle Les descriptions

precises de cette derniere nuisent ä une lecture recreative par leur aspect ennuyeux En revanche, elles

offrent un certain interet pour I'histoire des mentalites Nous voyons Kunz traverser Genes, Rome, Naples ou
Florence et ne consacrer que deux phrases aux musees, aux eglises, aux catacombes, ä Pompdi et meme au

Vesuve en eruption, alors que I'on salt tout des depenses occasionnees par ce voyage, des pourboires, du

transport des bagages et des voituriers suisses de Rome II est vrai qu'il ne possedait pas une culture livresque
et exposait des souvenirs vierges de toute pretention litteraire (Nicolas Quinche souligne que ceci renforce
leurvaleurdocumentaire)

Ainsi, dans cette vie, nous pouvons bien lire ('installation de la valeur morale du travail issue de la

bourgeoisie chez cet homme aux origines modestes Son rapport au travail semble lui dieter une ethique, des

tegles de vie II ecrit « malgre ses defauts [mon pere] avait pourtant des qualites, il etait travailleur, entre-
prenant» (p 58-59) Au moment de marier son fils, Kunz le presente comme « un bon travailleur et de bonne
conduite »(p 107) Son propre manage avait d'ailleurs ete I'occasion d'affirmer son serieux «je voyais I'avenir

non pas tout en noir et encore moms en rose mais je me tenais ce raisonnement-ci tu t'es mane, c'est dans

l'esprit d'avoir de la famille et pour ceci il faut une position »(p 75)

Dans sa postface, Nicolas Quinche s'interroge sur les raisons qui ont pousse un homme comme Louis Kunz
ä rediger ses memoires II suggere plusieurs hypotheses, mais la derniere d'entre elles nous parait capitale
edifier ses petits-enfants et enfants en leur inculquant des valeurs essentielles II nous parait fondamental de

lire ces memoires avec ceci en tete et il est presque dommage d'avoir fait figurer ces reflexions sur la finalite
d'un tel texte en fin d'ouvrage Mais Kunz s'en charge dans son avant-propos oü il se livre ä une auto-analyse
de ses motivations qui semble aussi lui tenir lieu de justificatif «[ ] montrer ä mes lecteurs que I'on peut,
avec de la perseverance et de la tenacite dans le travail arriver non pas toujours aux honneurs et aux postions
brillantes, mais ä occuper au milieu de ses concitoyens une position independante et pouvant rendre ä

I'occasion quelques services ä lasociete» (p 21-22)

L'editeur a ainsi choisi de nous presenter un temoignage authentique de vie quotidienne du passe, ce qui
ravira certains mais le manque de mise en perspective pourrait laisser sur leur faim d'autres lecteurs On aime-
rait savoir si cette ascension sociale est exceptionnelle dans la tegion ou si eile s'inscrit dans une conjoncture
favorable Nous pouvons nous demander si ce type de temoignage serait mieux exploite s'il servait de point
de depart ä une etude englobant les differents themes qu'il aborde C'est ce qu'a en partie fait Nicolas Quinche,
avec son introduction et ses notes parfois tres interessantes qui ouvrent des perspectives historiques sur des do-

maines varies tels que I'education, I'hygiene, le commerce de la Photographie ou les legislations sur le bruit
Notons finalement la presence d'une Chronologie utile et d'une bibliographie pourvue d'une bonne section

methodologique et histonographique nous montrant l'esprit rigoureux de l'auteur quant ä sa demarche

historique et nous faisant malheureusement regretter les possibles elargissements du materiau historique ici

presente
Frank Steiger
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RainerC ScHWiNGE5(Hrsg Berns mutige Zeit, Das 13 und 14 Jahrhundert neu entdeckt, Bern, Schulverlag
blmv AG und Stampfli Verlag AG, 2003, 596 p

Deuxieme volume publie par l'association Berner Zeiten, Berns mutige Zeit a profite des fetes liees ä 1353 et

aux six cent cinquante ans du canton de Berne II traite de l'epoque comprise entre la fondation de la ville en

1191 et le grand incendie de 1405 II succede au volume Berns grosse Ze/f (lexv" Steele) paru en 1999 et sera

suivi de quatre autres tomes, le prochain etant consacre aux xvie et xvne siecles (Berns machtige Zeit). Le sous-

titre, qui comprend toujours l'expression neu entdeckt, annonce l'ambition des auteurs renouveler l'historio-

graphie bernoise et presenter au public une synthese ä la fois complete et attrayante Le pari est reussi pour
les deux premiers volumes et leurs nombreux auteurs, emmenes par Rainer C Schwmges, professeur d'histoire

medievale ä l'Universite de Berne

La lecture de ce veritable monument n'est pas du tout rebarbative, le parti pris de completer le texte principal

par de nombreux encartes et surtout par une tres abondante illustration permettant au lecteur de se

plonger dans ces deux siecles au gre de sa fantaisie S'interesse-t-il ä la politique, ä la vie quotidienne, ä I'eco-

nomie, il peut aborder son sujet lä ou il le desire II trouvera aussi quelques documents donnes in extenso, la

plus vieille chronique de Berne et le texte de l'alliancede 1353 La ville est certesä I'honneur, mais le restedu

canton n'est de loin pas oublie, avec ses petites localites et ses campagnes, et I'on n'a pas omis de presenter
les voisins, ce qui nous vaut quelques pages en fran^ais (la Maison de Savoie par Bernard Andenmatten et les

seigneurs de Neuchätel par Maurice de Tribolet, ainsi que leur tombeau par Jacques Bujard et Nicolas Schatti)

Archeologues et historiens ont collabore pour ces siecles ou les fouilles completent utilement les documents

ecrits

L'illustration est tres copieuse et vanee La richesse des fameuses chroniques illustrees est l'un des agre-
ments du livre, mais Diebold Schilling n'est pas seul Reproductions d'objets modestes ou de prestige, plans

et cartes, ces dernieres etant particulierement nombreuses et interessantes (ordres religieux par exemple,

repartition de la fortune en ville de Berne maison par maison)

Neu entdeckt des chapitres entiers sont largement tnbutaires des recherches en histoire sociale et en

histoire economique, parents pauvres des ouvrages plus anciens Mais aussi renouveau de chapitres plus

classiques, comme la fondation de la ville ou les premieres conquetes et alliances Celle de 1353 avec les

Waldstatten est par exemple mise en rapport avec toute une serie d'autres accords Les festivites de 2003

donnent ä Guy P Marchai l'occasion de conclure sur la vision bernoise du Moyen Age et sur la tradition des

«jubiles»
Les deux premiers volumes de la collection (Berns grosse Zeit montrant les memes qualites que Berns

mutige Zeit) font bien augurer de la suite L'entreprise a le soutien actif des autontes politiques et le merite

amplement
Lucienne Hubler
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