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LES EN JE UX HI STO RI O GRAP HI QU ES DE LA 
REC HER CHE SUR LES PRO VIN CES ILLYRI EN NES 

ET LA NO TION D’OC CU PA TION

 
L’em pi re édi fié par Na poléon oc cu pe une pla ce de cho ix dans l’ima-

gi na i re de to us les Européens. En tité uni fiée avant-gar di ste et précur se ur de 
l’Euro pe con tem po ra i ne po ur les uns, il préfi gu re les dic ta tu res ex pan si on-
ni stes et to ta li ta i res du XXe siè cle po ur les autres. La polémi que at te int des 
som mets ver ti gi ne ux à la fin des années 1990 avec l’ouvra ge de Ro ger Ca-
ra ti ni1. Po ur cer ta ins, l’ex pan si on impéri a le res sor tis sa it du désir népo ti que 
de ca ser les si ens. D’autres y ont vu la po ur su i te du mi ra ge ori en tal, vo i re 
du rêve ca ro lin gien ou de l’uni ver sel ro main, à l’ima ge d’Edo u ard Dri a ult2. 
Ce der ni er met en évi den ce l’unité éco no mi que réalisée par Na poléon et 
n’hési te pas à so u lig ner qu’il a été le précur se ur d’une fédéra tion européen-
ne, voyant en lui le génie de l’or dre européen et l’in ven te ur d’une or ga ni-
sa tion européen ne par fa i te. La plu part des hi sto ri ens y li sent des in ten ti ons 
plus prag ma ti qu es: va in cre l’An gle ter re et se débar ras ser défi ni ti ve ment de 
la «qu e sti on an gla i se», as su rer le plein succès du blo cus con ti nen tal ou fi-
xer une fo is po ur to u tes les fron tiè res na tu rel les de l’em pi re. En l’espèce, 
les héri ti ers des Pro vin ces illyri en nes ver sent plutôt dans l’apo lo gie ha gi-
o grap hi que re con na is sant en l’em pe re ur un grand co di fi ca te ur et un bâtis-
seur pro di gue. Alors am bi tion in sa ti a ble et con qu ê tes cyni qu es peu so u ci-
e u ses des néces sités mo ra les, phi lo sop hi qu es et hu ma i nes ou rec her che de 
la pa ix uni ver sel le et œuvre ci vi li sa tri ce3 mal gré les néces sités par fo is peu 
re lu i san tes de la po li ti que européen ne, indépen dan tes de la vo lonté de Na-
* Pro fes se ur agrégé d’étu des Sla ves, Pa ris IV – La Sor bon ne
1 Roger CARATINI, Napoléon, une imposture, Paris, Michel Lafond, 1998.
2 Edouard DRIAULT, «Les enseignements de Napoléon: le système continental», Revue des 

Etudes napoléoniennes, mai 1929, p. 281.
3 Stuart WOOLF, “French civilization and ethnicity in the Napoleonic empire”, Past and 
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poléon4? Répon dre à la qu e sti on de la na tu re pro fon de des buts de gu er re 
et de con qu ê tes na poléoni ens de vra it par ti ci per se lon no us à une défi ni tion 
plus exac te de la présen ce française dans les Pro vin ces illyri en nes: «oc cu-
pa tion» ou «libéra tion», c’est la qu e sti on. L’autre qu e sti on évi den te qui en 
déco u le na tu rel le ment est la su i van te: mis sion ci vi li sa tri ce op pres si ve et 
intégra tri ce, vo i re as si mi la ti on ni ste, ou en co u ra ge ment des na ti o na li smes? 
Po ur les pro vin ces illyri en nes, une péri o de d’ad mi ni stra tion prépa ra to i re 
éta it jugée néces sa i re po ur que l’an ne xi on à l’Em pi re pu is se de ve nir ef fec-
ti ve. Les mem bres des clans dans les mon tag nes du Monténégro et de l’ac-
tuel Ko so vo sont décrits com me des «de mi sa u va ges»: «No us avons af fa i re 
à des pe u ples trop ig no rants, trop élo ignés de la ci vi li sa tion et sur to ut trop 
pa u vres po ur espérer po u vo ir ar ri ver to ut d’un co up et sans se co us se à la 
per fec tion5». Le ju ge ment n’est guè re plus in dul gent à l’égard des Cro a tes: 
l’or ga ni sa tion de la so ciété en Cro a tie éta it ca ractérisée pardes mœ urs et des 
usa ges pro pres à un système féodal «com me il exi sto it en Fran ce au XVe 
siè cle6».

Oc cu pa tion ou libéra tion?
L’in flu en ce des Lu miè res et de la Révo lu tion

Ce qu e sti on ne ment po se donc le problème du ca rac tère in ten ti on na li-
ste ou fon cti on na li ste de la po li ti que européen ne de Na poléon, déter mi nant 
po ur sa vo ir s’il exi sta it vra i ment une vi sion na poléoni en ne po ur l’Euro pe, 
qu’on célèbre en per ma nen ce. Les tra va ux d’An nie Jo ur dan7 et de Na ta lie 
Pe ti te au8 démon trent à qu el po int Na poléon éta it un hom me de son temps, 
mar qué par les di scus si ons du siè cle. L’em pi re eût donc été la matéri a li sa tion 
des uto pi es des Lu miè res, plus que la réali sa tion d’un em pi re d’Oc ci dent: le 
pro jet de pa ix perpétu el le de l’abbé de Sa int-Pi er re ou de Kant, le rêve de 
confédéra tion européen ne de Ro us se au9 de ve nus réalité. A l’he u re de l’exil, 
Na poléon n’a d’ail le urs pas hésité à réin ter préter le sens de son ac tion en 
Euro pe, so u te nant que s’il ava it ob te nu la «pa ix» à Mo scou, il aura it alors 

4 Une approche multicausale plus nuancée est proposée depuis les travaux de Stuart WOOLF, 
Napoléon et la conquête de l’Europe, Paris, Flammarion, 1990, de Michael BROERS, Europe 
under Napoleon 1799-1815, Londres, Arnold, 1996 et de Roger DUFRAISSE et Michel KE-
RAUTRET, La France napoléonienne. Aspects extérieurs 1799-1815, Paris, Seuil, 1999.

5 AN, F1e.62, 1er mars 1813.
6 AN, F1e.61, 10 avril 1812.
7 Annie JOURDAN, Mythes et légendes de Napoléon, Paris, Privat, 2004. 
8 Natalie PETITEAU, Napoléon. De la mythologie à l’histoire, Paris, Seuil, 1999.
9 Marc BELISSA, Fraternité universelle, intérêt national (1713-1795). Les cosmopolitiques 

du droit des gens, Paris, Kimé, 1998; Lucien BELY, Les relations internationales en Europe 
XVIIe-XVIIIe siècles, Paris, PUF, 1992.
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eu la li berté d’or ga ni ser «son système européen» dans le ca dre du qu el les 
so u ve ra ins aura i ent pa i si ble ment «tra ité [des qu e sti ons] du con ti nent en fa-
mil le»; cet te «Sa in te-Al li an ce» lui aura it per mis de tra va il ler à la prospérité 
de «l’as so ci a tion européen ne» et d’éta blir par to ut les mêmes prin ci pes, «un 
co de européen», afin de fa i re des Européens un même et seul pe u ple et du 
con ti nent un espa ce li bre et ouvert où «cha cun, en voyage ant par to ut, se fût 
tro uvé dans la pa trie com mu ne»10. A li re Las Ca ses, on se pren dra it à rêver 
que Na poléon fût le père spi ri tuel de l’UE.

Na poléon lui-même, en ef fet, vi ent tro u bler les réfle xi ons des hi sto ri-
ens pu i squ’il ouvre en per son ne le bal des polémi qu es sur le sens de sa po-
li ti que européen ne en pro po sant sa re lec tu re de la po li ti que extéri e u re qu’il 
a menée à tra vers la tran scrip tion des con ver sa ti ons de Sa in te-Hélène par 
Las Ca ses11. Les en ne mis de la Fran ce y ap pa ra is sent com me se uls re spon-
sa bles des con flits, le Grand Em pi re com me une Euro pe fédérée par des lo is 
hu ma ni stes uni ver sel les, génére u ses et bénéfi qu es et par une ad mi ni stra tion 
mo der ne, ra ti on nel le et ef fi ca ce, l’em pe re ur com me le défen se ur du prin ci pe 
des na ti o na lités _ ce qui est d’ail le urs en complète con tra dic tion avec l’uni-
ver sa li sme par ail le urs ha u te ment re ven di qué.

Les Lu miè res ont cla i re ment posé le problème de la gu er re et de la 
pa ix, du dro it des gens ou dro it in ter na ti o nal et ont cherché à pen ser les 
re la ti ons en tre na ti ons et l’équ i li bre des pu is san ces. Les aute urs n’ont pas 
to us la même lec tu re de cet équ i li bre et différen tes doc tri nes de po li ti que 
étran gère ap pa ra is sent. Les unes défen dent le sta tu quo et prônent la réunion 
des Etats indépen dants dans une al li an ce défen si ve et of fen si ve, so us l’égi-
de d’un Con grès, d’une Diè te ou d’une Amp hictyonie ha bi lités à ar bi trer 
les li ti ges. Les autres, à l’in ver se, in vi tent à re mo de ler la car te de l’Euro pe 
afin que les pe tits Etats ne so i ent plus me nacés par les grands _ en 1772, la 
Po log ne connaît son pre mi er par ta ge en tre la Rus sie, la Prus se et l’Autric-
he. Les pe tits Etats se ra i ent donc ab sorbés dans de «gran des mas ses», avec 
des fron tiè res for ti fiées et des armées per ma nen tes. On sent chez to us un 
désir de ra ti o na li sa tion de l’équ i li bre des pu is san ces, de démi li ta ri sa tion _ 
afin de fa vo ri ser une éco no mie po li ti que et une ba is se de la fi sca lité _, ma-
is aus si d’hu ma ni sa tion et de pa ci fi ca tion de la so ciété, pro pre à ren dre les 
gu er res ca du qu es12. En som me, le XVI I Ie siè cle con dam ne défi ni ti ve ment la 
mo nar chie uni ver sel le dont rêvait Lo u is XIV, sub sti tut la li gue des pe u ples 

10 Emmanuel comte de LAS CASES, Le Mémorial de Sainte-Hélène. Première édition in-
tégrale et critique établie par Marcel DUNAN, Paris, Flammarion, 1951, tome II, p. 232-
233.

11 Emmanuel comte de LAS CASES, Le Mémorial de Sainte-Hélène. Première édition inté-
grale et critique établie par Marcel DUNAN, Paris, Flammarion, 1951, 2 tomes.

12 M. BELISSA, op. cit., p. 47-99.
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à la li gue des ro is, défend les intérêts éco no mi qu es plutôt que dyna sti qu es, 
en co u ra ge une di plo ma tie pu bli que et non plus privée, sub sti tut le dro it à la 
pa ix au dro it à la gu er re, rêve d’un po u vo ir fédéra tif contrôlé par les na ti ons 
el les-mêmes et d’un dro it des gens fondé sur les va le urs de la Répu bli que 
des Let tres. Po ur que cet te fédéra tion vo it le jo ur, to us sont con sci ents de 
la néces sité de réfor mer l’équ i li bre des for ces. De ux ten dan ces prin ci pa les 
s’im po sent: cel le qui prône l’indépen dan ce des Etats et cel le qui so u ti ent la 
création d’Etats mas sifs. Ces de ux sen si bi lités se re tro u vent néan mo ins po ur 
pro mo u vo ir une fédéra tion européen ne.

Les gu er res révo lu ti on na i res vont réac tu a li ser ces débats ma is ap por ter 
des répon ses no u vel les. Aux prin ci pes génére ux de 1789 en vers les pe u ples 
se sub sti tue une autre lo gi que. To ut d’abord ren dre à la Fran ce sa pla ce par mi 
les na ti ons pu is pa rer aux dan gers que con sti tu ent l’An gle ter re et l’Autric-
he; ce qui re vi ent à redéfi nir les fron tiè res afin de protéger la Fran ce et de 
ren for cer les Etats al liés. Cam bacérès so u lig ne que «la Fran ce est ap pelée à 
di ri ger et à réfor mer l’Euro pe»13. Res sur gis sent alors les idées des Lu miè res 
et ce que Marc Be lis sa ap pel le l’ «apo lo gie des Etats mas sifs». A la mis sion 
mes si a ni que de la Gran de Na tion is sue des pre mi ers élans révo lu ti on na i res 
s’ajo u te l’intérêt pu re ment na ti o nal. Naît alors une no u vel le ra i son d’Etat, 
plus prag ma ti que et cyni que, fondée sur l’intérêt éco no mi que de la Fran ce et 
qui n’ex clut plus la pos si bi lité d’al li an ces en tre répu bli qu es et mo nar chi es. 
A la même épo que Kant pu bli a it son célèbre pro jet po ur la pa ix uni ver sel-
le dont l’écho fut grand en Fran ce. Il y ap pel le de ses vœ ux une fédéra tion 
d’Etats li bres ma is par so u cis d’ef fi ca cité el le ne de vra ras sem bler que des 
répu bli qu es, autre ment dit des Etats de dro it régis par la loi. Po ur la réali ser 
se u le la gu er re est ca pa ble d’ame ner la pa ix uni ver sel le, par une sor te d’équ i-
li bre de la ter re ur. De cet te li gue no u vel le, la Gran de Na tion se ra it le cen tre et 
la per fi de Al bion la ci ble. Ro us se au pen sa it éga le ment que la pa ix uni ver sel le 
ne po u va it déco u ler que d’une gu er re généra le et ava it précisément re jeté ce 
pro jet po ur cet te ra i son même.

Pen dant ce temps, la Répu bli que française créait des répu bli qu es-sœ-
urs. Les légi sla te urs hési ta i ent qu ant à le ur sta tut re spec tif ma is n’en vi sa ge-
a i ent po ur tant pas de le ur la is ser une indépen dan ce to ta le. So it el les se ra i ent 
an nexées, tel le la Bel gi que ou les Pro vin ces illyri en nes, so it el les se ra i ent 
«sa tel lisées», c’est-à-di re as so ciées sur le mo de de la dépen dan ce-ser vi tu de 
à la Gran de Na tion14.

13 CAMBACERES, Mémoires inédits, Paris, Perrin, 1999, 2 vol., II, p. 163.
14 Voir par exemple le cas de l’Italie, étudié par A.-M. RAO, «Républiques et monarchies 

à l’époque révolutionnaire: une diplomatie nouvelle?», in La République et l’Europe, n° 
spécial des Annales historiques de la Révolution française, n° 2, 1994, p. 267-278.
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Problème de per cep tion

Néan mo ins, même si les années 1799-1815 n’ont donc pas été cel les 
d’une Euro pe unie avant la let tre, les mots de Sa in te-Hélène ont ali menté 
la légen de apo logéti que et ont pu con tri bu er au che mi ne ment de l’idée 
d’union. Cet te légen de d’un em pe re ur rêvant de fon der l’unité européen ne 
se do u ble d’ail le urs de cel le d’un con quérant so u ci e ux d’ex por ter dans cet te 
Euro pe en de ve nir les ac qu is de la Révo lu tion: c’est le fa me ux «Ro be spi er re 
à che val», po ur fen de ur des ro is at tachés aux pri vilè ges féoda ux et abo lis-
sant le ser va ge par to ut où ses armées fo u lent au pied les archaïsmes so ci-
a ux. Al bert So boul ne man que pas de so u lig ner au pas sa ge que le système 
con ti nen tal con du i sa it à une uni fi ca tion po li ti que, ad mi ni stra ti ve ma is aus si 
so ci a le de l’Euro pe15. Ge or ges Le feb vre so u lig ne à ju ste ti tre qu’en Ita lie, 
en Al le mag ne, dans les Pro vin ces illyri en nes, Na poléon a abo li les auto no-
mi es pro vin ci a les, les pri vilè ges et la féoda lité, et le ur a sub sti tué la cen tra-
li sa tion ad mi ni stra ti ve, l’éga lité ci vi le, l’unité du marché intéri e ur, autant 
d’héri ta ges de la Révo lu tion16. Il fa ut donc ab so lu ment s’in ter ro ger aus si sur 
la per cep tion de la con qu ê te na poléoni en ne dans les pays con cernés. Les 
hi sto ri ens ita li ens, par exem ple, ont fa it ce tra vail: ils décèlent l’exi sten ce, 
no tam ment à Tri e ste, de po pu la ti ons qui vo i ent en Bo na par te l’in car na tion 
de la Révo lu tion française; ju squ’à ce que les conséqu en ces néfa stes du 
blo cus se fas sent sen tir, la bo ur ge o i sie commerçante est restée ac qu i se à 
la présen ce française. De façon plus généra le, le régi me na poléonien se ra it 
resté lié, dans la mémo i re des pe u ples, à l’abo li tion du régi me féodal, se lon 
Jac qu es Go dec hot17, Na poléon ayant vra i ment cherché à éten dre les in sti tu-
ti ons révo lu ti on na i res dans le Grand Em pi re. Une des vo i es de rec her ches 
sur les Pro vin ces illyri en nes de vra it donc être ab so lu ment l’analyse de cet-
te per cep tion. Il con vi ent ce pen dant de re ster très at ten tif aux in fle xi ons 
chro no lo gi qu es, no tam ment dans le ca dre d’une hi sto i re des na ti o na li smes 
des pe u ples de l’Em pi re: se lon Guy Her met18, Na poléon a bien été perçu 
com me un libéra te ur ju squ’en 1806 _ ce qui lui va ut la re con na is san ce de 
He gel com me «âme du mon de» _ ma is ce cha ri sme s’éte int dès lors que 
l’impéri a li sme na poléonien éto uf fe dans l’œuf les li bertés des na ti ons à pe-
i ne éve illées.

15 Albert SOBOUL, Le Premier Empire, Paris, PUF, 1973, p. 57.
16 G. LEFEBVRE, op. cit., p. 486.
17 J. GODECHOT, «Sens et importance de la transformation des institutions révolutionnaires 

à l’époque napoléonienne», Revue d’histoire moderne et contemporaine, juillet-septembre 
1970, p. 812.

18 Guy HERMET, Histoire des nations et du nationalisme en Europe, Paris, Le Seuil, 1996, p. 
117-118.



100 И с т о р и ј с к и   з а п и с и

Mis sion ci vi li sa tri ce ou en co u ra ge ment des na ti o na li smes?
Une vi sion na poléoni en ne? 

Les pro pos de Na poléon so us le Con su lat et l’Em pi re ne bril lent pas 
par le ur cohéren ce et présen tent l’in convéni ent ma je ur de va ri er se lon les 
cir con stan ces et les in ter lo cu te urs. Les réfle xi ons de Sa in te-Hélène, rap-
portées a po ste ri o ri, rec èlent néan mo ins l’idée récur ren te d’une fu sion des 
pays européens so us la for me d’une «confédéra tion européen ne». Dès 1807, 
Na poléon in vo qu a it déjà les lo is qui géra i ent son «système fédéra tif» et qui 
unis sa i ent alors les pe u ples d’Al le mag ne, d’Espag ne, de Hol lan de, de Su is se, 
d’Ita lie et d’une par tie des fu tu res pro vin ces illyri en nes. Du rant les Cent-Jo-
urs, il rap pel le que son des sein éta it d’or ga ni ser «un grand système européen, 
[…] con for me à l’esprit du siè cle et fa vo ra ble aux pro grès de la ci vi li sa-
tion»19. La cam pag ne de Fran ce met tra fin à ce be au pro jet. Na poléon cer ti-
fie avo ir rêvé d’une Euro pe unie «régie par les mêmes prin ci pes, le même 
système par to ut; un co de européen, une co ur de cas sa tion européen ne […]. 
Une même mon na ie so us des co ins différents; les mêmes po ids, les mêmes 
me su res; les mêmes lo is […]». Cet te gran de fa mil le aura it eu en par ta ge une 
même cul tu re, l’édu ca tion jo u ant un rôle pri mor di a le dès le plus je u ne âge. 
Les éli tes el les-mêmes de va i ent être au cœ ur de ce pro ces sus d’ac cul tu ra-
tion: «Po ur mi e ux fa ci li ter la fu sion et l’uni for mité des par ti es fédéra ti ves de 
l’em pi re», les en fants des éli tes se ra i ent élevées de la même façon: on le ur 
en se ig ne ra it des con na is san ces généra les, de grands prin ci pes, des exem ples 
édi fi ants, afin qu’ils ac qu iè rent une même vas te cul tu re et qu’ils for ment un 
même ju ge ment sûr. Une Uni ver sité et un In sti tut européens de va i ent vo ir 
le jo ur. En som me, «le pro jet de l’abbé de Sa int-Pi er re po u va it se tro u ver 
réalisé»20. Pa ris de ve na it la ca pi ta le du mon de et les Français, par to ut chez 
eux dans cet te Euro pe régénérée, se ra i ent «l’en vie des na ti ons». Ce no u ve au 
Pa ris paré de to u tes les mer ve il les du mon de an cien et mo der ne, détrônerait 
l’an ti que Ro me et ac cu e il le ra it en ses murs le pa pe et sa co ur. En réunis sant 
ain si en un même li eu le pa pe et l’em pe re ur, Na poléon s’ar ro ge a it le po u vo ir 
de contrôler et de di ri ger à la fo is le mon de re li gi e ux et le mon de po li ti que, 
d’af fran chir défi ni ti ve ment le tem po rel du spi ri tuel. C’éta it aus si le moyen 
de «res ser rer to u tes les par ti es fédéra ti ves de l’em pi re et de con te nir en pa ix 
to ut ce qui de me u ra it en de hors».

Que de ve na i ent alors la gu er re et la pa ix dans cet te bel le con struc tion? 
Les armées per ma nen tes se ra i ent désor ma is «rédu i tes à la se u le gar de des so-
19 CAMBACERES, Mémoires inédits, Paris, Perrin, 1999, 2 vol., II, p. 163. Œuvres de Na-

poléon, Paris, 1821-1822, I, p. 302. METTERNICH, Mémoires et correspondance, Paris, 
Plon, 1980, 2 vol., II, p. 295. A.N. AF IV.

20 LAS CASES, Mémorial de Sainte-Hélène, Paris, Flammarion, 1951, II, 233.
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u ve ra ins». La gu er re, si gu er re il de va it y avo ir, ne se ra it plus que défen si ve 
et là Na poléon prend des airs de Mon te squ i eu: «To u te la glo i re eût été po ur 
l’in du strie. Le com mer ce, l’agri cul tu re se ra i ent de ve nus, avec les be a ux-arts, 
le pa tri mo i ne de la li berté […]. La Fran ce eût été le plus grand mi rac le de la 
ci vi li sa tion […]». Et aura it l’in fi nie généro sité d’en fa i re pro fi ter le mon de 
en ti er21.

Qu ant à la struc tu re po li ti que de l’as so ci a tion, l’Em pe re ur est plus 
ava re de déta ils. Qu oi qu’il en so it, il se vo it néces sa i re ment à la tête de l’en-
sem ble, tel «le médi a te ur na tu rel en tre l’an cien et le no u vel or dre des cho-
ses», le «ju ge suprême» de la «dic ta tu re uni ver sel le». Ain si placé au som met 
de la hiérar chie, il se ra it as sisté dans cha que pays par les ro is, de ve nus ses 
li e u te nants, des su per-préfets en qu el que sor te. De la sor te, il prend cla i-
re ment ses dis tan ces d’avec Ro us se au et les Lu miè res, pu i squ’il op te po ur 
des prin ces et non po ur une Diè te, ma is il s’em pres se d’in vo qu er le bon 
abbé en for me de ju sti fi ca tion: «[…] les mœ urs et la si tu a tion de l’Euro pe le 
com man da i ent ain si». Il pla ce cla i re ment la confédéra tion so us la do mi na-
tion d’un su per-Etat, la Fran ce, et n’hési te pas à s’im mi scer dans les af fa i res 
intéri e u res des na ti ons so u ve ra i nes. Au tri bu nal européen prévu par l’abbé, 
Na poléon sub sti tue son seul ar bi tra ge, de ve nant «l’ar che de l’an ci en ne et 
de la no u vel le al li an ce». En som me, une do mi na tion uni ver sel le en vue de 
la pa ix perpétu el le, de l’uni fi ca tion et de la régénéra tion-mo der ni sa tion de 
l’Euro pe, so us l’égi de bi en ve il lan te du seul «médi a te ur na tu rel»22. Ce rêve 
aura it dû se réali ser à la pa ix généra le. La cam pag ne de 1812 de va it être 
«la fin des ha sards», «le com men ce ment de la sécu rité», l’abo u tis se ment du 
système européen, de la «gran de ca u se»23. La ter ri ble re tra i te mit fin à to u tes 
les il lu si ons.

A en cro i re le Mémo rial, cha cun des Etats européens, l’en sem ble étant 
con sidéré com me «un seul et même corps de na tion», se ra it suc ces si ve ment 
in cor poré dans la gran de fa mil le européen ne, un peu à la ma niè re du «Con-
grès améri cain» ou à cel le des «Amp hictyons de la Grè ce», à la différen ce 
près, pu di qu e ment omi se par l’Em pe re ur, que cet te intégra tion s’opére ra it 
so us la con tra in te et non par une li bre autodéter mi na tion des pe u ples con-
cernés. En réalité, Na poléon a to u jo urs hésité à em prun ter en Euro pe la vo ie 
de l’unité. A vo ir ses créati ons ter ri to ri a les _ Ita lie, Westpha lie, Confédéra-
tion du Rhin, Grand-Duché de Var so vie, Pro vin ces illyri en nes _ for ce est de 
con sta ter qu’il ne con stru it ni des Etats-na ti ons ni de «gran des mas ses» ma is 
de pe tits ou moyens Etats sur to ut de stinés à con tre ba lan cer les pu is san ces 
prus si en ne et autric hi en ne, à con so li der le blo cus con ti nen tal et à for mer 
21 Ibid., p. 233, 544, 583.
22 Ibid., I, p. 517, II, p. 230.
23 Ibid., II, p. 310.
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une bar riè re con tre la Rus sie24. S’il uni for mi se par le bi a is du Co de ci vil et 
de la légi sla tion française (in sti tu ti ons di ver ses, impôts, con scrip tion), il ne 
les uni fie pas ple i ne ment, com me si to u te en tité na ti o na le d’une su per fi cie 
im por tan te éta it un dan ger po ur la préémi nen ce de la Fran ce. Les défa i tes de 
la Prus se et de l’Autric he fu rent prétex te à des démem bre ments suc ces sifs 
qui les af fa i bli rent. En som me, le système fédéra tif re struc tu re des Etats trop 
mor celés tels que l’Al le mag ne et la Po log ne po ur mi e ux les contrôler et s’en 
ser vir et af fa i blit les ter ri to i res con qu is ou al liés po ur mi e ux les do mi ner, to ut 
en le ur im po sant les lo is de la Fran ce. La préten due aspi ra tion à l’unité tra hit 
plutôt un impéri e ux be soin d’uni for mité; uni for mité qui fon dra it en une mas-
se iner te les Etats-sa tel li tes européens auto ur de la fi gu re cha ri sma ti que de 
l’Em pe re ur. Con tra i re ment à ce qu’il dit à Sa in te-Hélène, il n’a pas cherché à 
amal ga mer les na ti o na lités ma is à les an ni hi ler au pro fit d’un préten du esprit 
européen qu’il fa ut sur to ut com pren dre com me une im pla ca ble fran ci sa tion. 

Na poléon, père des na ti o na li smes bal ka ni qu es?

Se lon Las Ca ses, Na poléon aura it prévu de for ger l’unité des na ti ons 
européen nes avant de les fédérer so us la di rec tion d’une sor te de «con grès 
améri cain»25. Il sem ble bien que les con tem po ra ins de Na poléon aient eu 
le sen ti ment, un temps du mo ins, que ce lui-ci défen da it les dro its des na ti-
ons. Po ur exem ple cet te phra se déli ci e u se ment iro ni que de Ma da me de Staël: 
«[…] les pe u ples [e u ropéens] s’ob sti na i ent à le con sidérer com me le défen-
se ur de le urs dro its»26. Dans un ar tic le de 1911, Edo u ard Dri a ult con sid ère 
que l’em pe re ur «a com me matéri a lisé la se crè te ten dan ce qui po us sa it les 
pe u ples à l’indépen dan ce». Son in flu en ce aura it été, se lon lui, déter mi nan te 
po ur la pénétra tion de la doc tri ne des na ti o na lités par mi les po pu la ti ons de 
l’Euro pe chréti en ne27. Ge or ges Le feb vre ob ser ve que Na poléon a su ména ger 
les sen ti ments na ti o na ux lor squ’ils po u va i ent ser vir sa ca u se et qu’il a pré-
paré les unités al le man de et ita li en ne _ pe ut-être yougo sla ve? _ sans véri ta-
ble ment le vo u lo ir. Se lon lui, on ne pe ut ni er que la sim pli fi ca tion des car tes 
na ti o na les a lar ge ment con tri bué à pla cer ces na ti ons sur la vo ie de le ur unité. 
En y in tro du i sant les in stru ments d’une cen tra li sa tion et d’un éga li ta ri sme 
révo lu ti on na i res, il y a créé les con di ti ons in di spen sa bles à l’épa no u is se ment 
du na ti o na li sme po li ti que. C’est en ce sens qu’il pe ut être con sidéré com me 

24 R. DUFRAISSE et M. KERAUTRET, op. cit., p. 96-99.
25 E. de LAS CASES, op. cit., tome II, p. 544.
26 Germaine de STAËL, Considérations sur la Révolution française. Introduction, bibliogra-

phie et notes par J. Godechot, Paris, Tallandier, 1983, p. 425.
27 E. DRIAULT, «Napoléon et l’Europe. La politique extérieure de Napoléon Ier d’après les 

travaux récents», Annales révolutionnaires, juillet-septembre 1911, p. 378-379.



103Les enjeux historiographiques de la recherche sur les ...

le créate ur de plu si e urs na ti ons du XXe siè cle, se lon no tre aute ur. «Ma is ce 
sont là, préci se l’hi sto rien, des conséqu en ces étran gères à sa vo lonté»28. Se 
po se en outre à no us le problème de sa vo ir si c’est l’illyri sme «pré-yougo sla-
vi ste» qu’il a su scité ou plutôt les na ti o na li smes et hni qu es ou les de ux dans 
un pro ces sus con tra dic to i re, con flic tuel et con cur rent. Dans les no tes de son 
édi tion du Mémo rial, Mar cel Du nan af fi r me com me une sen ten ce que Na-
poléon n’a ja ma is songé à fa i re l’unité ni al le man de, ni ita li en ne ni espag no-
le, to ut au con tra i re29. Il reconnaît que Na poléon a be a u co up fa it po ur l’éveil 
ou le réveil des désirs d’indépen dan ce na ti o na le ma is à son corps défen dant. 
Se lon lui, to u te l’hi sto i re des Ita li ens du rant la pre miè re mo i tié du XI Xe siè-
cle se ra it cel le de le urs ef forts désespérés po ur re tro u ver l’idéal po li ti que que 
Na poléon le ur aura it pro posé30. De fa it, les hi sto ri ens ita li ens, no tam ment, 
ont so u ligné l’im por tan ce du rôle de Na poléon dans l’édi fi ca tion de l’Ita lie 
mo der ne. Voilà po ur qu oi pe ut-être la qu e sti on est si sen si ble dans les Bal kans 
oc ci den ta ux car el le ren vo ie à une vi sion française du na ti o na li sme: cen tra-
li ste, uni ta ri ste, po li ti co-cul tu rel le plutôt qu’et hni que, cel le d’Er nest Re nan. 
Une fo is de plus, même d’outre-tom be, Na poléon cul ti ve l’ambiguïté des ter-
mes et prend un ma lin pla i sir à par ler à cha cun son lan ga ge: est-il l’ar riè re-
grand-père, par exem ple, du yougo sla vi sme de Jo sip Ju raj Stro sma jer ou ce lui 
du cro a ti sme de Jo sip Frank? Jac qu es Go dec hot31 re jo int Mar cel Du nan po ur 
con clu re qu’en défi ni ti ve, si Na poléon a fa vo risé la dif fu sion des na ti o na li-
smes, ce fut, du temps de son rè gne, généra le ment in vo lon ta i re et sur to ut dans 
le so u ci de ses pro pres intérêts. Ce n’est qu’à Sa in te-Hélène qu’il est de ve nu 
un cham pion des na ti o na li smes et c’est par là même qu’il a pu con tri bu er aux 
mo u ve ments d’indépen dan ce qui se ma ni fe stent au XI Xe siè cle.

Pa o lo Vi o la, qu ant à lui, no us pro po se une in ter préta tion sti mu lan te 
du legs na ti o na li ste na poléonien qui no us in vi te à re no u ve ler no tre ap proc he 
de l’et hni cité et du na ti o na li sme et hni que dans les Bal kans. Ap préhen dant 
la Révo lu tion com me un «bloc de tro is révo lu ti ons» (libéra le, so ci a le et fra-
ter nel le), il iden ti fie Na poléon com me le vec te ur d’une révo lu tion pa tri o ti-
que qui redéfi nie le lien na ti o nal auto ur de ce sen ti ment com ple xe, ambiguë 
et con tra dic to i re de «fra ter nité». Cet te der niè re éta bli ra it un lien plus pu is-
sant, plus chaud, plus in ti me que la se u le «sa in te éga lité», po ur con sti tu er 
cet te fa mil le qu’est la com mu na uté des ci toyens, la na tion. La redéfi ni tion 
révo lu ti on na i re de l’iden tité na ti o na le sup po se une adhésion ent ho u si a ste et 

28 G. LEFEBVRE, Napoléon, op. cit., p. 487.
29 E. de LAS CASES, op. cit., tome II, p. 544.
30 Marcel DUNAN, «Napoléon, l’Italie et le système continental», Revue de l’Institut Napo-

léon, n° 96, juillet 1965, p. 181.
31 Jacques GODECHOT, L’Europe et l’Amérique à l’époque napoléonienne, op. cit., p. 106 et 

du même auteur, Napoléon, op. cit., p. 221-222.
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as ser mentée par re non ce ment aux intérêts par ti cu li ers. El le génère une com-
mu na uté na ti o na le à la fo is ex clu si ve et in clu si ve, qui iden ti fie «l’étran ger 
à la na tion» et cher che à l’ex pul ser «de l’autre côté» _ po ur re pren dre les 
ob ses si ons de Sieyès _ ma is qui proc ède aus si d’une unité néces sa i re en tre 
to us les ci toyens qui aban don nent le urs intérêts par ti cu li ers et le urs iden tités 
mul ti ples po ur en trer li bre ment dans la cité, sans être con tra ints par la loi. To-
u te la qu e sti on est de sa vo ir qu el le fra ter nité po ur qu el le fa mil le: l’hu ma nité, 
la ci toyen neté répu bli ca i ne, la gran de na tion, la pe ti te pa trie? No tre aute ur 
reconnaît une autre pa ter nité au «Ro be spi er re à che val». Com me l’ap pel à la 
na tion est le pro du it de la pe ur à l’ori gi ne, il a néces sa i re ment un ca rac tère 
d’ur gen ce. Il cho i sit la for me mi li ta i re de pri se d’ar mes des in surgés as ser-
mentés, pro pre à la for me clas si que de la li berté répu bli ca i ne. Na poléon a 
in carné la na tion ci toyen ne en ar mes et a porté cet amal ga me en tre li berté 
à con quérir et gu er re défen si ve légi ti me. C’est en ce sens que la fra ter nité 
vo lon ta i re, ent ho u si a ste et as ser mentée est apo li ti que. Une des gran des fon-
cti ons de la po li ti que est en ef fet de régler les con flits, de fa i re jo u er les inté-
rêts, de re présen ter les ap pa r te nan ces et les fidélités de façon légi ti me, de les 
com pa rer et de les com pren dre dans la défi ni tion de la vo lonté généra le. La 
Révo lu tion française a com bat tu cet te fon ction de la po li ti que et a redéfi nit 
le con trat so cial en le fon dant sur le re non ce ment vo lon ta i re aux intérêts, ap-
par te nan ces et fidélités, po ur une adhésion as ser mentée au corps uni ta i re de 
la na tion. Na poléon a ex porté cet apo li ti sme du re jet dont la conséqu en ce lo-
gi que est l’at ten te du sa u ve ur pro vi den tiel, du chef cha ri sma ti que. Une vo ie 
de rec her ches ver ti gi ne u se po ur les Bal ka ni qu es et sans do u te très por te u se, 
si non cat har ti que. 

Ma is ces mo u ve ments sont aus si les héri ti ers des «na ti o na li smes du 
res sen ti ment32» nés so us l’Em pi re. Il est inu ti le de rap pe ler les Di sco urs à la 
na tion al le man de pro noncés du rant l’hi ver 1807-1808 par le phi lo sop he Jo-
hann Got tli eb Fic hte, qui a vi go u re u se ment in vité ses com pa tri o tes à por ter 
ha ut l’af fir ma tion de le ur iden tité na ti o na le et à re fu ser to u te ac cul tu ra tion 
française, ce qui con sti tu e ra it une irrémédi a ble défa i te33, ou le Di sco urs aux 
Ita li ens du poè te Le o par di qui, en 1815, dénon ce Na poléon com me l’op-
pres se ur de l’Ita lie34. Ces pri ses de po si tion il lu strent com ment l’oc cu pa tion 
d’une par tie de l’Euro pe par les tro u pes françaises, d’abord révo lu ti on na i res 
pu is impéri a les, a su scité par un choc en re to ur, une sor te d’ef fet feed-back, 

32 Patrick CABANEL, La question nationale au XIXe siècle, Paris, La Découverte, Repères, 
1997, p. 11.

33 Johann Gottlieb FICHTE, Treizième discours à la nation allemande, cité dans Martial 
CHAULANGES, Textes historiques, 1799-1815: l’époque de Napoléon, Paris, Delagrave, 
1960, p. 140.

34 Cité dans Jean TULARD, Le mythe de Napoléon, Paris, Colin, 1971, p. 140.
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la dif fu sion des sen ti ments na ti o na ux. Il se ra it pas si on nant de tra qu er dans 
les Bal kans oc ci den ta ux ce na ti o na li sme de réac tion à l’oc cu pa tion française 
et/ou à sa con cep tion de l’Etat-na tion intégra te ur, en l’espèce illyrien. En 
défi ni ti ve, Na poléon a suc combé aux sirè nes de l’hégémo ni sme intégra te-
ur français, re fu sant aux pe u ples le dro it de dis po ser d’eux-mêmes, su sci-
tant en Al le mag ne la for ma tion du Tu gen bund en 1808, en Ita lie l’ap pa ri tion 
des car bo na ri et en Espag ne le sur sa ut pa tri o ti que d’une guéril la re do u ta ble. 
Dans les Bal kans oc ci den ta ux rien n’y fa it, ni les célébra ti ons ha gi o grap hi-
qu es ni les di sco urs apo logéti qu es ne par vi en nent à ral lu mer la flam me de 
la fran cop hi lie. Pe ut-être y a-t-il un lien de ca u se à ef fet? Une hi sto i re de 
la fran cop hi lie dans les Bal kans se ra it por te u se de nom bre u ses répon ses, y 
com pris dans le ca dre d’une réfle xi on sur l’oc cu pa tion. Les Bal kans oc ci den-
ta ux sont donc cer ta i ne ment por te urs d’un legs na poléonien, fa ut-il en co re en 
des si ner avec nu an ce les con to urs protéïformes. 

L’Em pi re au vil la ge

C’est John DUN NE qui a sur to ut mon tré to ut l’intérêt d’une étu de mic-
ro-hi sto ri que systéma ti que des pra ti qu es et du per son nel de l’ad mi ni stra tion 
com mu na le dans l’Euro pe na poléoni en ne35. Ces ma i res ru ra ux con sti tu a i ent 
l’un des prin ci pa ux li ens en tre l’Etat na poléonien et une so ciété à prédo mi-
nan ce ru ra le. Ils éta i ent en outre le prin ci pal moyen par le qu el l’ad mi ni stra-
tion préfec to ra le in ter ve na it dans la vie qu o ti di en ne de ces com mu na utés 
lo ca les. Etu di er l’en ca dre ment com mu nal des mas ses ru ra les illyri en nes per-
met tra it en ef fet de vo ir «ju squ’à qu el po int le régi me na poléonien a ef fec-
ti ve ment at te int son but avoué d’im po ser un contrôle cen tral en pra ti que», 
se lon l’ex pres si on de Mic hael Ro we. En outre, cet te ap proc he per met tra it 
d’abor der de ux probléma ti qu es par ti cu liè res à l’hi sto ri o grap hie de l’Euro pe 
na poléoni en ne. Pre miè re ment l’ex por ta ti on du mod èle in sti tu ti on nel fran-
çais: ju squ’où et ju squ’à qu el po int le système d’ad mi ni stra tion com mu na le 
français a-t-il été in tro du it dans les Bal kans? En ef fet, le déco u pa ge d’un 
pays en dépar te ments ne sig ni fie pas auto ma ti qu e ment l’adop tion en même 
temps des struc tu res et des pra ti qu es françaises au ni ve au des com mu nes 
ru ra les. Est-ce qu’il a été adapté aux différen tes con di ti ons lo ca les? Stu art 
Wo olf a so u ligné que les pre ne urs de déci si ons fa i sa i ent fa ce à des con tra in-
tes di ver gen tes: d’un côté, la vo lonté de ra ti o na li ser, de l’autre, la pe ur d’en-

35 John DUNNE, “Napoleon’s `mayoral problem’: aspects of state-community relations in 
post-revolutionary France”, Modern and Contemporary France, 8 (4) 2000 et “Les maires 
de Brumaire: notables ruraux ou «gens de passage»?, in Jean-Pierre JESSENNE (éd.), Du 
Directoire au Consulat, 3: Brumaire dans l’histoire du lien politique et de l’Etat-nation, 
Coédition CRHEN-O, GRHIS et la Préfecture de la région Haute-Normandie, 2001.
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gen drer une op po si tion lo ca le en ne re spec tant pas la tra di tioncar «au ni ve au 
le plus bas, ce lui des com mu nes, […] le ter ri to i re, les intérêts et l’iden tité 
sont le plus in ti me ment liés36». Alors que no us som mes as sez bien in formés 
sur les pro ces sus et les prin ci pes qui ont préva lu au déco u pa ge des ter ri to-
i res oc cupés en dépar te ments, on ne sa it même pas dans qu el le me su re les 
li mi tes des com mu nes na poléoni en nes su i va i ent cel les des cir con scrip ti ons 
antéri e u res. Il sem ble ra it que la ten dan ce fut à la création d’unités ad mi ni-
stra ti ves plus vas tes qu’en Fran ce, qui fa vo ri sa i ent, sem ble-t-il, à la fo is l’ef-
fi ca cité ad mi ni stra ti ve et le contrôle po li ti que. A-t-il fon cti onné avec succès 
dans ces différents con tex tes, alors qu’aucu ne des régi ons con qu i ses n’ava it 
expéri menté une révo lu tion par le bas, préala ble nor ma le ment néces sa i re à 
la mi se en pla ce du con tex te po li ti co-so cial à l’ori gi ne du système? De u xi-
ème ment, l’analyse du per son nel ad mi ni stra tif lo cal dans les zo nes so us do-
mi na tion française pe ut no us écla i rer sur les at ti tu des des pe u ples oc cupés _ 
problème qui, ju squ’ici, a sur to ut été abordé par le bi a is de la con scrip tion. 
Est-ce que les po pu la ti ons autoc hto nes ac cep ta i ent de déte nir les fon cti ons 
non-rémunérées des no u vel les in sti tu ti ons du vil la ge et si oui, à qu el po-
int se com por ta i ent-el les ef fec ti ve ment com me des agents du no u ve au régi-
me? L’analyse so ci a le des déten te urs des fon cti ons com mu na les of fri ra it un 
moyen d’in ter ve nir dans le débat, re lancé il y a pre sque vingt ans par Stu art 
Wo olf, sur l’im por tan ce de la col la bo ra tion des éli tes lo ca les dans l’en tre pri-
se européen ne de Na poléon.

Con clu sion

Con tra i re ment à ce qu’il af fir me à Sa in te-Hélène, ses pro jets et ses 
déci si ons démon trent que Na poléon su it une po li ti que cir con stan ti el le fon-
dée sur une in spi ra tion an ci en ne. En ef fet, les for mes de cet te po li ti que se 
mo di fi ent au rythme des succès ma is les ob jec tifs, nés au con tact des réalités 
des années 1794-1799, de me u rent re la ti ve ment sta bles. Un pre mi er ob jec tif 
est de «te nir la ba lan ce de l’Euro pe»37, ce qui ne ve ut en rien di re l’équ i li bre. 
En 1815, il s’ex pli que: «Il fal la it po ur no us la mo i tié plus un de l’Euro pe, 
afin que la ba lan ce penchât de no tre côté38». Il fal la it protéger les fron tiè res 
na tu rel les en les dépas sant, s’as su rer une prépondéran ce en Médi ter ranée, 
réaména ger les Etats al le mands et les ter ri to i res autric hi ens po ur con tre ba lan-
cer la pu is san ce de la Prus se et cel le de l’Autric he et for mer un Etat-tam pon 
con tre les dan gers ve nant de l’Est, s’as su rer de l’ami tié de la Su is se et, en fin, 
bri ser la su préma tie bri tan ni que sur mer. Des fins qui n’éta i ent en aucu ne 
36 S. WOOLF, op. cit., p. 144.
37 Correspondance, III, n° 2292, p. 369-371.
38 Fleury de CHABOULON, Les Cent Jours, Londres, 1820, p. VII, p. 422, 454.
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façon no u vel les ou ori gi na les pu i squ’el les ava i ent préoc cupé le Di rec to i re et 
po ur la plu part tro u va i ent un écho chez les mi ni stres de Lo u is XV et de Lo-
u is XVI, Cho i seul et Ver gen nes39. C’est qu’au co urs du XVI I Ie siè cle et avec 
la montée en pu is san ce de la Prus se et de la Rus sie, la Fran ce ava it per du sa 
tra di ti on nel le po si tion d’ar bi tre de l’Euro pe, tan dis que la Gran de-Bre tag ne 
cher cha it à l’af fa i blir sur les mers et à lui ra vir ses co lo ni es d’Améri que40. 
En tre-temps, Na poléon a réus si à at te in dre ses fins. Il contrôle la Médi ter-
ranée par l’Ita lie du Sud, la Cor se et l’île d’El be, de même que l’Adri a ti que 
par les Pro vin ces illyri en nes, ce qui ne po u va it qu’exaspérer l’Autric he et 
in quiéter la Rus sie et la Gran de-Bre tag ne. Il a lar ge ment dépassé les fron-
tiè res na tu rel les et at te int l’équ i li bre rêvé, «la mo i tié plus un de l’Euro pe». 
Re sta it à anéan tir l’irréduc ti ble Al bion, plus avi de que ja ma is de pu is l’in va-
sion de l’Espag ne de jo u er l’ar bi tre du con ti nent. C’est l’autre grand ob jec tif 
na poléonien. «For cer la Gran de-Bre tag ne à la pa ix» apparaît com me une 
ob ses sion dans la Cor re spon dan ce. Il fa ut donc for cer l’An gle ter re à la pa ix 
so it par le blo cus, qui s’av ère vi te in suf fi sant, so it par un em bar go fi nan ci er, 
qui con si ste ra it à re fu ser par to ut en Euro pe les tra i tes, pro mes ses, bil lets et 
autres let tres de chan ge po ur comp te bri tan ni que et qui ru i ne ra it son crédit et 
sa ban que41. La Gran de-Bre tag ne éten da it son com mer ce et son in flu en ce sur 
les mers, ju squ’en Améri que du Sud. De vant les fa il les du blo cus, Na poléon 
fut tenté de le ren for cer et il ne vit de so lu tion que dans l’an ne xi on des pays 
où la con tre ban de al la it bon train: l’Espag ne, les Etats du Pa pe, la Hol lan de, 
les vil les hanséati qu es, la To sca ne, le Va la is, les Pro vin ces illyri en nes, etc. 
En tre 1809 et 1810, les pays indépen dants de la fédéra tion européen ne se vi-
rent bru ta le ment tran sformés en dépar te ments français. To ut ce la res sem ble 
plutôt à une gu er re to ta le, to u jo urs, il est vrai, so us prétex te de for cer l’An-
gle ter re à la pa ix. Ma is ces me su res ont sur to ut po ur conséqu en ce de déso li-
da ri ser les al liés, hu mi liés, ef frayés, spo liés et ruinés.

A sup po ser que Na poléon souhaitât vra i ment la pa ix généra le, il la 
so u ha i ta it à ses con di ti ons. Le ren for ce ment du blo cus a fa it le re ste en déto-
ur nant no lens vo lens sa po li ti que vers l’an ne xi on des pays al liés42. La per-
spec ti ve d’une ex pan si on in fi nie s’ouvra it de vant l’em pe re ur des Français et 
il ne sut rési ster, d’autant que cet te stratégie éta it en co u ragée par le par ti de 
la gu er re, généra ux et di plo ma tes qui rêvaient d’ar bo rer une co u ron ne ou un 
ti tre no u ve au. En su i te, la pa ix généra le éta it-el le en vi sa ge a ble qu and on sa it 
qu’en cas de pa ix réel le, Na poléon aura it dû re non cer, du mo ins en par tie, à 

39 M. BELISSA, op. cit., p. 123. L. BELY, op. cit., p. 550-560.
40 J. CLARK, Natural and Necessary Enemies. Anglo-French Relations in the Eighteenth 

Century, Atlanta, University of Georgia Press, 1986.
41 AN, AF IV – 1820, pièces 28; 49-52; 73-74, 78.
42 H. T. DICKINSON, op. cit., p. 162-163. S. WOOLF, op. cit., p. 50.
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des ac qu is qui lui pa ra is sa i ent es sen ti els et de vant être défi ni tifs com me la 
présen ce en Médi ter ranée et en Adri a ti que, les duchés, prin ci pa utés et royau-
mes ac cordés à ses proc hes, la préémi nen ce française en Hol lan de, en Su is se, 
en Al le mag ne, en Ita lie et en Espag ne, les réfor mes ra ti on nel les et sécu liè res 
qui s’ef fec tu a i ent pro gres si ve ment dans les di vers pays con qu is ou an nexés, 
sans même par ler du néces sa i re re to ur en Fran ce, dans cet te éven tu a lité, de 
cen ta i nes de mil li ers de sol dats avec le ur cor tège de problèmes éco no mi qu es, 
so ci a ux et po li ti qu es. N’oubli ons pas non plus les im por tants pro fits que rap-
por te la gu er re, des com pen sa ti ons fi nan ciè res que les va in cus sont con tra ints 
de payer aux va in qu e urs aux spo li a ti ons di ver ses or che strées par les généra-
ux et les sol dats. La gu er re est rémunéra tri ce po ur les con quérants. Ain si, 
com mer ce, li berté, indépen dan ce et modéra tion, si chers à la confédéra tion 
répu bli ca i ne de Ro us se au, Hu me ou Kant ne pri ma i ent ma ni fe ste ment pas 
dans la mo nar chie uni ver sel le de Na poléon43. P. W. Schro e der ju ge même sa 
po li ti que éco no mi que pro tec ti on ni ste, vo i re «pro to-co lo ni a le»44. Cet te fi gu re 
tutéla i re d’An cien Régi me ava it be au in tro du i re des réfor mes libéra les et ra-
ti on nel les dans les di vers Etats con qu is, il n’en re ste pas mo ins que cet te po-
li ti que ne ten da it ni à con sti tu er des Etats-na ti ons ni à éman ci per les pe u ples 
ma is à les intégrer, les uni for mi ser et les fran ci ser po ur sa plus gran de glo i re 
et cel le de la Fran ce. Fi na le ment, ni ha sa rds ni néces sités ma is vo lonté cla ir 
d’hégémo nie. Les uto pi es de Sa in te-Hélène tra his sent l’exer ci ce de style. 
Ce sont en défi ni ti ve les in ter préta ti ons de Stu art Wo olf qui re stent les plus 
con va in can tes: il ne vo it pas, en ef fet, dans l’ex pan si on ni sme français des 
années 1799-1815, le fru it d’un vas te pro jet de con qu ê te préparé à l’avan ce. 
Cha que éta pe de cet te con qu ê te a son ob jec tif pro pre ma is, «à me su re que 
cro is sent les am bi ti ons de Na poléon et sa con fi an ce en sa bon ne éto i le, la 
récur ren ce des gu er res de vi ent de plus en plus inévi ta ble»45 et son cor tège de 
dom ma ges col latéra ux, po ur ra it-on ajo u ter, dont les ef fets per vers de l’oc cu-
pa tion. En fa it, dès 1936, Ge or ges Le feb vre, dans sa ma gi stra le bi o grap hie 
de Na poléon, ex pli que que Na poléon n’a nul le ment eu le des sein de con sti tu-
er une so ciété de na ti ons so u ve ra i nes et as so ciées46. Ro ger Du fra is se préfère 
d’ail le urs par ler d’une véri ta ble «intégra tion hégémo ni a le» de l’Euro pe so us 
l’auto rité française47. Il fa ut bien reconnaître avec Jac qu es Go dec hot que le 
Grand Em pi re a été une fédéra tion d’un gen re spécial, plaçant so us l’auto rité 
43 MONTESQUIEU, Réflexions sur la monarchie universelle en Europe, Paris, Droz, 2000, p. 
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44 P. W. Schroeder, op. cit., p. 445-448.
45 S. WOOLF, op. cit., p. 40. 
46 Georges LEFEBVRE, Napoléon, Paris, PUF, Peuples et Civilisations, 1969 [1936], p. 

486. 
47 Roger DUFRAISSE, «L’intégration hégémoniale de l’Europe sous Napoléon», Revue de 

l’Institut Napoléon, 1984, n° 142, p. 11-41.
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de Na poléon des prin ces vas sa ux, cer tes so u ve ra ins et hérédi ta i res, ma is te-
nant en fi ef le ur do ma i ne48. D’ail le urs Jean Tu lard a bien précisé que l’Em pi re 
«n’est ni fédéra tif ni fédéral […], il est to ut sim ple ment vas sa li que: l’em pe-
re ur est le su ze rain des ro is de l’Euro pe49». D’ail le urs, sa po li ti que se mo di fie 
au di a pa son du blo cus con ti nen tal. Il ne s’agit plus de créer des si mu lac res de 
na ti ons ma is d’in cor po rer à to ut prix po ur res ser rer l’étau con tre le com mer-
ce bri tan ni que. Ain si en va-t-il de l’Espag ne, des vil les hanséati qu es, de la 
Hol lan de, de la To sca ne, de Ro me, de la Su is se et des Pro vin ces illyri en nes. 
Il n’en con ti nue pas mo ins à se référer à son «système fédéra tif». En réalité, 
Na poléon em plo ie une ter mi no lo gie à la mo de qui re co u vre des con te nus 
con tra dic to i res et mo u vants po ur ne pas di re vi bri on nants, se lon des impéra-
tifs pu re ment co njon ctu rels. Le «système du mo ment», ain si qu’il le qu a li fie 
lui-même, pe ut être fédéra tif, dans le sens d’une as so ci a tion, li bre ou forcée, 
en tre les Etats ou dans le sens d’une an ne xi on pu re et sim ple. Rap pe lons le 
ta lent de Na poléon po ur jo u er sur l’ambiguïté des ter mes _ no tam ment ce ux 
de «pa ix ou de «libéral» _ et à qu el po int il ex cel le à par ler à cha cun son lan-
ga ge. La se u le con stan te qu’on pe ut déce ler dans ses en tre pri ses extéri e u res, 
c’est son aspi ra tion à uni for mi ser, à cen tra li ser et à détru i re to ut esprit lo cal. 
Sans do u te vi se-t-il aus si à anéan tir to ut sen ti ment na ti o nal, hor mis ce lui des 
Français. Alors, Na poléon un précur se ur ou un mod èle d’Alek san dar Ka ra-
djor dje vic?

Sas ha MAR KO VIC

THE CHAL LEN GE OF THE HI STO RI O GRAPHY RE SE ARCH OF 
ILLYRIAN PRO VIN CES AND THE NO TION OF OC CU PA TION

Sum mary

 The text analyzes Na po leon’s pro ject of adap ta ble po licy which was ba sed 
on old prin ci ples. In that con text, many qu e sti ons we re bro ught up re gar ding the cor-
re la tion of the pro ject and the re gion of Dal ma tia and ot her Illyrian pro vin ces. The 
aut hor de als with the qu e sti ons in cor re la tion with a wi der con text of French con trol 
of the Me di ter ra nean at the be gin ning of the 19th cen tury. 

KEY WORDS: Na po leon Em pi re, the Me di ter ra nean, Illyrian pro vin ces, 
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