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« Durant ces jours ou je ne vous ai pas vu, 

dit-il, j'ai beaucoup lu, notamment un roman 

chinois qui m’occupe encore et qui me parait 

trés remarquable — Un roman chinois? fis-je, 

ce doit étre bien singulier. — Pas autant qu’on 

serait tenté de le croire, répliqua Gethe. Ces 

hommes pensent et sentent a peu prés comme 

nous, et l’on s’apercoit trés vite qu’on est pareil 

@ CuX:.. 

... — Mais, dis-je, peut-étre ce roman chinois 

est-il un des plus exceptionnels ? — Pas du tout, 

dit Gethe, les Chinois en ont des milliers de ce 

genre, et. méme ils en avaient déja quand nos 

ancétres vivaient encore dans les bois. »» 

Conversations de Gethe avec Eckermann, 

mercredi 31 janvier 1827. 



La transcription du chinois qui a été adoptée ici est la transcription officielle de la 

République populaire de Chine (1958), sauf pour les noms passés dans l’usage : Pékin, 

Nankin, Canton... 

Tableau des concordances 
(entre parenthéses, transcription de l’Ecole francaise d’Extréme-Orient) 

occlusives non aspirées occlusives aspirées fricatives 

labiales b (p) P (P’) bs 
dentales d (t) rey 
prépalatales z (ts) c (ts*) Ss 
rétroflexes zh (tch) ch (tch’) sh (ch) 
palatales j (k ou ts devant i) q (k* ou ts‘ devant i) < 
alvéolaires g (k) k (k’) h 

nasales : n, m liquides : r (j initial et / final) 

Dans le systéme vocalique, le degré zéro (absence totale de voyelle) aprés prépalatales 

et rétroflexes est représenté par un i (ex. zi, chi) et par un e avant liquide finale (er). La 

lettre u correspond au ou frangais, sauf aprés y ot elle remplace un i. Les diphtongues 

(ai : « ail», ao : « aou ») et triphtongues (iao, uai) doivent étre prononcées dans une seule 

émission de voix. Dans les finales terminées par la lettre n, la voyelle précédente n’est 

jamais nasalisée. Elle l’est au contraire dans les finales terminées par les lettres ng, sauf 

dans la finale -ing. Le mot van et les finales en ian se prononcent comme le francais « hyéne ». 



INTRODUCTION 

*OBJET DE CE LIVRE — ou plutét son ambition — est de servir d’introduction 

a histoire du monde chinois. I] est de montrer quelles ont été les étapes de sa 

formation, ses expériences successives, les apports qui, de toutes les parties du 

monde, sont venus l’enrichir au cours des siécles, les influences qu’il a exercées, - 

sa contribution a l’histoire universelle?. Tel qu’il apparait aujourd’hui, il est en effet le 

produit et le point d’aboutissement d’une longue histoire. Et de méme qu’on ne pourrait 

prétendre connaitre nos pays d’Europe en ignorant tout de ce qui a contribué a leur for- 

mation depuis la Renaissance, le Moyen Age et |’Antiquité, on méconnait radicalement 

ce qu’est la Chine dés qu’on lui 6te sa formidable dimension historique. 

L’importance de la Chine ne se limite pas au nombre de ses habitants et a la puissance, 

encore virtuelle pour une bonne part, de cet Etat de 700 millions d’hommes. Elle est 

d’ordre plus général et reléve tout autant du passé que du présent : la civilisation chinoise 

a été l’inspiratrice d’une trés large partie de |’humanité, lui donnant son écriture, ses 

techniques, ses conceptions de |’>homme et du monde, ses religions et ses institutions 

politiques. Pays de peuplement chinois, Corée, Japon, Vietnam font partie de la méme 

communauté de civilisation. Mais l’influence de la Chine a rayonné bien au-dela : chez les 

1. Il fallait tenir compte de l’absence de tout manuel et du niveau trés élémentaire des connaissances 
relatives de la Chine, pour ne rien dire des idées fausses et des préjugés. D’ot la nécessité de procéder 
pas a pas en situant les faits dans leur contexte historique et en s’efforcant de rendre sensibles les liens 
entre les différents secteurs de l’évolution : société, systémes politiques, économie, relations du monde 
chinois avec les autres cultures d’Asie orientale et les autres civilisations de 1’Eurasie, techniques, vie 
intellectuelle... 
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populations turques, mongoles et toungouses de la Mongolie et de l’Altai, en Asie cen- 

trale, au Tibet et dans toute 1’Asie du Sud-Est. Elle a touché aussi des pays plus lointains : 

l’Occident, qui lui a emprunté jusqu’a nos jours sans le savoir, connait mal tout ce qu’il 

doit 4 la Chine et sans quoi il ne serait pas ce qu’il est. 

La synthése est ardue et il ne peut s’agir ici que d’un essai, car si la somme des études 

que les savants chinois, japonais et occidentaux ont consacrées a l’histoire du monde chinois 

et de la civilisation chinoise ne peut étre comparée 4 |’immense labeur qui a été accompli 

pour la connaissance de notre Antiquité classique et de nos pays d’Europe, les travaux 

sont déja bien trop nombreux pour étre tous connus et exploités. Les lacunes, les imper- 

fections et les erreurs sont inévitables quand il s’agit d’embrasser un ensemble de faits 

aussi riche et aussi divers qui s’étendent sur trois millénaires et demi. 

A ce handicap s’ajoutent des difficultés d’un autre ordre. Tout un acquis de connais- 

sances élémentaires qui proviennent tout autant de l’apprentissage inconscient de la vie 

quotidienne que de l’enseignement proprement dit fait défaut 4 qui veut s’initier aux pays 

de 1’Asie orientale. Bien qu’un tiers de l|">humanité vive dans cette partie du monde et que, 

dans |’univers rapetissé d’aujourd’hui, il s’agisse maintenant de nos voisins, notre culture 

demeure résolument « occidentaliste ». Se placer 4 un point de vue d’ou |’Europe.n’apparait 

plus que comme un appendice du continent eurasien et son histoire comme un cas parti- 

culier de celle de 1’Eurasie exige d’ailleurs un difficile effort d’imagination. 

Espaces et populations 

L’histoire du monde chinois met en cause un trés vaste ensemble géographique qui est 

loin d’étre homogéne : il s’étend de la Sibérie 4 l’équateur et des rives du Pacifique au 

cceur du continent eurasien. Ces immenses espaces présentent une grande diversité de 

conditions géographiques et une structure générale dont la connaissance est indispensable 

a la compréhension de l’histoire. Mais on se bornera ici 4 rappeler l’essentiel : le caractére 
massif de l’ensemble continental que souligne au sud-ouest le formidable complexe de 
trés hautes montagnes et de hauts plateaux que forment, en arc de cercle depuis l’Hindu- 
kush jusqu’a la péninsule indochinoise, les plissements himalayens; la grande zone de 
steppes (ou plus exactement de prairies), entrecoupées de déserts, qui couvre les espaces 
compris entre les foréts sibériennes et les régions cultivées de la Chine du Nord; I’existence 
de plaines fertiles formées par les alluvions des grands fieuves (bassin du Sungari et du 
Liao en Mandchourie, grande plaine Centrale de la Chine du Nord qui couvre plus de 
300 000 km?, Moyen et Bas-Yangzi, plaine de la région de Canton, bassin du fleuve Rouge 
au Vietnam et autres bassins fluviaux de la péninsule indochinoise...); la trés grande 
extension des cétes depuis l’embouchure de l’Amour jusqu’a la presqu’ile malaise et 
l’existence d’un chapelet ininterrompu de grandes et de petites iles depuis l’archipel nippon 
jusqu’a l’ensemble plus étendu des grandes iles indonésiennes (Philippines, Bornéo, 
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Célébes, Insulinde et Sumatra). Les données climatiques ajoutent a cette diversité : aux 
régions orientales et méridionales soumises aux influences alternées de la mousson s’oppo- 
sent les climats secs et continentaux de |’intérieur de 1’Asie. Mais les effets de la latitude 
ne sont pas moins importants. C’est ainsi que la Chine est aussi bien le pays des froids 
sibériens et des hivers rigoureux que celui de la chaleur moite et lourde des tropiques. 

Les populations qui habitent ces régions du monde sont trés diverses et se distinguent 
par leurs genres de vie, leurs cultures et leurs langues. Le critére linguistique est sans doute 
le premier de ceux que l’on songe a invoquer. 

Les langues de I|’Asie orientale‘ 

LANGUES « ALTAIQUES » LANGUES DU NORD-EST 
ASIATIQUE 

OO nn 

Groupe turc Groupe mongol | Groupe toungouse Coréen Japonais 

Ouigour Mongol Mandchou 
Kazak Dakhur Xibo 
Uzbek Hezhe 
Tatar 
Sala Olunchun 

Kirghize 
Yugu 

LANGUES SINO-TIBETAINES 

Groupe tibéto-birman Groupe thai Miao-Yao Groupe chinois 

Dialectes tibétains Siamois Langues de minorités de Dialectes du Nord 
Birman Laotien la Chine du Sud-Ouest Dialectes de Wu 
Langues des minorités | Langues des minorités et de la péninsule in- Dialectes cantonais — 

tibéto-birmanes de la thai de la Chine du dochinoise Dialectes du S. Fujian 
Chine du Sud-Ouest Sud-Ouest et de la pé- Dialectes du N. Fujian 
et de la péninsule ninsule indochinoise Dialectes Hakka 
indochinoise Dialectes du Hunan 

LANGUES AUSTRO-ASIATIQUES (MON-KHMERES) LANGUES ‘‘ MALAYO-POLYNESIENNES ”” 

Khmer (Cambodgien) ee oe 
inorités des c6tes orientales du Vietnam ava ; 

Bh Conbedes} Autres langues « malayo-polynésiennes » de 

Mé6n (basse Birmanie) V'Indonésie ; 

Ree des minorités mén-khméres du Yunnan, Langues des minorités ethniques de Taiwan 
de la péninsule indochinoise et des iles Nicobar 

1. A part le japonais, tous les groupes linguistiques qui figurent dans ce tableau sont représentés en République 

laire de Chine et 4 Taiwan. , ‘ 

Bibs © honed pour mémoire les langues indo-européennes qui sont représentées en R.P.C. par 15000 Tadjiks 

(groupe des langues iraniennes) et par 9700 Russes. 
LLL 

11 



1. Groupe Corée-Japon 

TRANS 
ys SS SS 

DAP 

RRR 
KMODQOODCL 

RRXKEEY 

=— 
IAI 

Coréen 

Japonais 

Han 

Hui (Chinois musu!mans ) 

Thai 

Miao, Yao, She 

Vietnamien 

Yi 

Tibétain 

Birman 

3. Groupe Austro-Asiatique 

M6n et Khmer 

4. Groupe Mongol - Toungouse 

= 
A 

Mongol 

Mandchou 

5 Groupe Turc 

12 

Ouigours 

Kazakhs 

Autres langues turques 

Kirghizes 

7. Groupe Indo-Européen 

Russe 

Langues de |'|Inde 

du Nord 

|, Carte des groupes linguistiques de l’Asie orientale 





LE MONDE CHINOIS 

Les langues parlées en Asie orientale et en République populaire de Chine relevent 

de cing groupes linguistiques différents dont la répartition géographique est relativement 

claire, sauf en Chine du Sud et dans la péninsule indochinoise ow |’imbrication des langues 

est extréme. 

— Dela Sibérie aux régions de la Chine du Nord ov Je peuplement de langue et de culture 

chinoises est majoritaire se trouvent des populations qui ont débordé sur |’Asie centrale 

et au-dela, et dont les langues se rattachent aux groupes des langues turques, mongoles 

et toungouses (langues qualifiées jadis d’« ouralo-altaiques »). 

— Radicalement différents du point de vue linguistique du chinois et des langues qui 

lui sont apparentées, coréen et japonais constituent un groupe a part, bien qu’ils paraissent 

présenter |’un et l’autre quelques affinités avec les langues turques, mongoles et toungouses. 

— Les populations de langues sino-tibétaines couvrent a la fois l’ensemble de hautes 

montagnes et de hauts plateaux du complexe himalayen, les pays de la péninsule indo- 

chinoise et la Chine proprement dite, celle des 21 provinces qui s’étendent de la vallée 

de l’Amour et de la Mongolie aux frontiéres.de la Birmanie, du Laos et du Vietnam. Par 

le nombre des sujets parlants, c’est é€videmment le groupe linguistique des dialectes chinois 

qui domine dans cet ensemble vaste et divers. 

— Le groupe des langues m6én-khméres, peu représenté en Chine du Sud-Quest, 

l’est beaucoup mieux dans la péninsule indochinoise; 

— Plus au sud enfin, la Malaisie et les grandes iles de l1’Asie du Sud-Est sont le domaine 

des langues dites « malayo-polynésiennes », qui s’étend en fait vers l’est jusqu’a la Méla- 

nésie, vers le nord jusqu’a l’ile de Taiwan (Formose) et vers l’ouest jusqu’a Madagascar. 

Cette répartition des différents groupes linguistiques en Asie orientale garde le souvenir 

d’une trés longue histoire dont elle représente le point d’aboutissement. S’il n’est guére 

possible de savoir quelle était la situation 4 trés haute époque, en revanche les grandes 

lignes de l’évolution nous sont connues : il s’est produit depuis les débuts du 1° millénaire 

une extension des langues du groupe chinois, sous leurs formes archaiques, anciennes et 

modernes, de la vallée du fleuve Jaune vers le bassin du Yangzi, puis vers la Chine du Sud 

et vers l’Asie du Sud-Est; un déplacement et une extension des langues thai, tibéto- 

birmanes et mén-khméres depuis la vallée du Yangzi et les confins sino-tibétains vers la 
Chine du Sud et la péninsule indochinoise; une diffusion des langues malayo-polynésiennes 

depuis les cétes de la Chine méridionale vers l’Asie du Sud-Est et au-dela. Enfin, des langues 

indo-européennes (koutchéen, agnéen, khotanais, dialectes iraniens orientaux) qui étaient 

représentées dans les oasis de 1’Asie centrale pendant la majeure partie de l’histoire y ont 

complétement disparu de nos jours, 
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Les Han 

Dans ce vaste ensemble géographique et humain que constitue 1’Asie orientale, les 
populations de langue et de culture chinoises, les Han, forment aujourd’hui le groupe 
le plus important. Leur aire d’expansion s’étend sur prés de 15 millions de km2, de la 
Sibérie (54° N) a Timor (10° S) et de Mindanao (126° E) au cceur du continent eurasien 
(73° E, méridien de Bombay sur les cétes occidentales de 1’Inde). De Singapour, ville 
aux trois-quarts chinoise, a la vallée de l’Amour, la distance est la méme que de 
Dublin aux frontiéres occidentales de la République populaire de Chine. 

Le chiffre total de ces populations s’éléve a prés de 700 millions d’hommes. 

Populations han de I’Asie orientale 

(en millions) 2 

Pan dela epy IGE, POP Ul ae se OREO! coe co ocieieciaia esis cisicicisic esis «hansen rence hee mere ties 660 
(estimation de 1970) 

EUV Cem SUT TAS CHIT AUS) eee EN ne 8 aS eas ey seo soe IRN = ast LO couch ocean oP OE env lela 4 
bea eee PAI ATTA ESOUMIOSE) ate lte rete) cose, cise ok ain avers ey ayatinia (rashes. o iewie ails ce 6h ait) ac ieneneleune Reet ctatenerenievome mcr eee 13 
EL ADAG INST ROU SENSES bor ol gr gas cegesa ac dees of cussa dR te TAs or dao le S eee id ony olopersieeieeis Bieber ee fi 

1. On rappellera pour mémoire l’existence de communautés chinoises en Inde, 4 Madagascar, dans le Sud de 
1’Afrique et dans les deux Amériques. 

Leur répartition est inégale. Elles sont en effet majoritaires dans les 21 provinces qui 

constituent la Chine proprement dite — a laquelle il convient d’adjoindre l’ile de Taiwan 

— et forment un ensemble géographique d’environ 4600000 km? a peu prés aussi 

étendu que notre Europe jusqu’aux frontiéres de 1’U.R.S.S. Ces 21 provinces auxquelles 

il sera fait constamment référence dans cet ouvrage ont des superficies qui sont généra- 

lement comprises entre celle de la Roumanie et celle de la Gréce. Leurs densités humaines 

sont comparables a celles des pays européens. Seule la province trés urbanisée du Jiangsu 

(Shanghai compte aujourd’hui dix millions et demi d’habitants, Nankin 1 600 000 et de 

nombreuses villes du Jiangsu plus d’un demi-million) dépassait en 1957 les Pays-Bas 

par la densité de ses habitants. 

Mais il existe aussi-une Chine extérieure formée par les communautés chinoises qui se 

sont établies dans la plupart des pays de 1’Asie du Sud-Est (péninsule indochinoise, Indo- 

nésie et Philippines). Trés nombreuses en Malaisie ow elles constituent plus du tiers de 

la population, 4 Sarawak (sur les cétes nord-ouest de Bornéo) et en Thailande, elles sont 

loin d’étre négligeables au Vietnam, au Cambodge, a Java et aux Philippines. Singapour, 

Penang et Malaka en Malaisie, Cholon au Vietnam sont des villes chinoises. 

Loin de former un ensemble homogéne, les différentes populations de langue et de culture 

chinoises se distinguent par leurs traditions, leurs coutumes, leur composition ethnique 
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et leurs dialectes. L’absence du critére national, qui nous permet en Europe de distinguer 

si nettement entre Francais, Espagnols, Italiens et Roumains, masque dans le monde 

chinois une diversité qui est le produit de l’histoire et qui était sans doute jadis plus accusée 

qu’aujourd’hui ou l’enseignement et les facilités de communications tendent a effacer 

les caractéres originaux des différentes régions. Mais l’histoire du peuplement han et 

l’ethnographie des différentes populations de langue et de culture chinoises seraient une 

tache immense qui n’a jamais été abordée de facon systématique et pour laquelle la 

documentation ferait souvent défaut. 

Bien qu’ils portent ce nom de dialecte qui évoque pour nous la forme prise par une 

Superficies comparées des provinces. a majorité han 
et des pays d’Europe 

(en km?) 

PROVINCES CHINOISES PAYS D’EUROPE 

Sichuan teins. Saranac aoe eetoeye 569 000 
550 BOO ace oe au oepade Saye ae, ee France 

4 M Oe OOF rake ian cite ae sie tee ae Espagne 
Heilongjiang 2.02 ote cas sca ewe ceeds 463 600 

BAO DOO) a oes ers eae en Suéde 
WURMAN nn 5 co areca we as Sas SRE Piet els 436 200 
Gans Ue alate leestins chtane Aan Saees 366 000 

SEI STOO: Pee, Aaiice tate ale ates Pologne 
S0PV100 4 Soir Ace ee eee 2 Italie 
DAY TRO ES a. cree adhere tote eet Roumanie 

Guangdong speutien sss Seka core OR as; oe 231 400 
GUANO tie trex acetate ee. aceuee aimceahines ale acme 220 400 
FDINET ore See Sekt ro eos ucts, Pe Nea areas 210 500 
NASD ifcerarkende! Monae: Gegar Oeseae sae ies wee 202 700 
Shenstone sas eave he GAS Oe Se areneete 196 750 
FU Deieee tis Maes at ekki 187 500 
DUN cogs sok abutter eats saeco 187 000 
GiUIZHOM Nae. scnihett theo riete, toe ewentae etas 174 000 
Henaneer dors > Staten. «Reta s meee. & 167 000 
DIANE ae. Ser he ut wee sureeiaatee oes 164 800 
SHAD Nez stance Seatac ety sta ae cmene nama tere 157 100 
SHAN GON Bicteiccs exci alehetre ci interecorctne reeves 153 300 
Liaoning Aigrae he tae? Ath Ach cos Mae tile pAG 151 000 
ANThili) eae Go, Pe ea 139 900 

: = S00) che anteure sates Ortieates ante oe Gréce 
BOO 7 os hn arvesLasataamn icant boeken ees i 

PG jIATIPAE,. Ahr, Pahreh,. dete see eet Weeta aee 123 100 are as ae 
pA (0 anaes eK, een, et ae cre i 

Jian (COM eroisicintaei acinar < Ailsa vriraeeteg et 102 200 moles 
Zhejiang he: .. MI eee ARS, A ee. 101 800 

DS 000 vac caer < acta see ok ererae Saseee Hongrie 
i Sl 300" Monecirs inacctn on en eden Suisse 
BIWAN) 4, decenthokeh aly. caren Bo tae ee ee 35 960 

30! S560) tie 6 cos sacs aiskare (Ree aee Belgique 
—_—— 
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langue mére dans une région limitée, les dialectes chinois sont parlés par des millions: 
d’individus. Ils présentent entre eux des différences aussi accusées que celles qui séparent 
en Europe les langues d’un méme groupe linguistique et constituent en réalité des ensembles 
a l’intérieur desquels on rencontre des variations importantes. 

Il faut noter cependant I’existence d’une masse relativement homogéne : celle des dia- 
lectes du Nord, parlés par 387 millions d’hommes en 1953 et formés de trois groupes 
distincts. L’uniformité relative de ces dialectes s’explique par les brassages humains qui 
se sont produits au cours de I’histoire dans toutes les régions comprises entre la Mongolie 
et le bassin du Yangzi ainsi que par le peuplement récent dans ses plus gros apports des 
provinces du Nord-Est (Mandchourie) et du Sud-Ouest (Yunnan et Guizhou). La diversité 

des dialectes du Sud et du Sud-Est ainsi que le caractére archaique de plusieurs d’entre 

Population’ et densité des provinces 4 majorité han 
(recensements de 1957) 

POPULATION DENSITE 

. z Pays d’Europe a population A Aer Densités 
Provinces Population Apen prés équivalente Provinces Densité européennes 

Sichuan 72 160 000 Heilongjiang 32 
Shandong 54 030 000 Italie, Grande-Bretagne Gansu 35 
Henan 48 670 000 France Yunnan 44 Irlande 41 
Jiangsu 45 230 000 Jilin 67 Espagne 64 
Hebei 44 720 000 Guangxi 88 Autriche 87 
Guangdong 37 960 000 Shenxi 93 France 91 
Hunan 36 220 000 Guizhou 97 
Anhui 33 560 000 Espagne Shanxi 102 Pologne 102 
Hubei 30 790 000 Pologne Jiangxi 113 Tchécosl. 112 
Zhejiang 25 280 000 Fujian 119 
Liaoning 24 090 000 Sichuan 127 Rép. dém. 
Guangxi 19 390 000 Roumanie, Yougoslavie | Liaoning 159 d’All. 159 
Yunnan 19 100 000 Hubei 164 
Jiangxi 18 610 000 Guangdong 164 
Shenxi 18 130 000 Hunan 172 Italie 177 

Guizhou 16 890 000 Pays-Bas Hebei 221 Grande-Bret. 

Shanxi 15 960 000 Anhui 240 226 

Heilongjiang 14 860 000 Zhejiang 248 Rép. féd. 

Fujian 14 650 000 Tchécoslovaquie Henan 291 d’All. 233 

Gansu 12 800 000 (Taiwan 346) Belgique 315 

Jilin 12 550 000 Shandong 352 Pays-Bas 376 

(Taiwan 12 429 000) Jiangsu 443 

Territoires extérieurs 4 minorité han Population Densité 

République autonome de Mongolie 9 200 000 7,8 

République autonome ouigoure du Xinjiang 5 640 000 3,4 

Province du Qinghai (Kokonor) 2 050 000 2,8 

République autonome du Xizang (Tibet) 1 274 000 1 
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LE MONDE CHINOIS 

Dialectes chinois 
(statistiques de 1953 en millions) 

Dialectes du Nord (4 groupes) 387 
Dialectes de Wu (4 groupes) 46 
Dialectes du Guangdong (5 groupes) 27 
Dialectes du Hunan et du Jiangxi 26 
Dialectes hakka Hy 20 
Dialectes du Sud du Fujian 15 
Dialectes du Nord du Fujian 4 

Total 528 

Ces chiffres ne tiennent pas compte des Han de Taiwan (13 millions aujourd’hui dont la majorité parle 

un dialecte du Sud du Fujian), ni des colonies chinoises de 1’Asie du Sud-Est (11 millions d’hommes qui, 

suivant leur origine, parlent des dialectes cantonais, hakka ou foukiénois du Sud du Fujian). 

eux témoignent au contraire de la relative stabilité des groupements humains dans ces 

régions et s’expliquent aussi par les vagues successives de colonisation qui y ont étendu 

le peuplement han depuis la fin de 1’Antiquité. 

Comme les populations de 1’Europe, celles de la Chine sont le produit d’innombrables 

brassages humains qui ont été provoqués par les guerres, les invasions, les efforts de 

pénétration coloniale, les transferts de populations, les contacts entre voisins. Ethnies 

turques, mongoles, toungouses, coréennes, tibéto-birmanes, thai, miao et yao, mén- 

khmeéres et parfois méme des peuples plus lointains venus des confins de |’Inde et de 1’Iran 

et de l’Asie du Sud-Est ont contribué 4 la formation des populations han. La composition 

ethnique de la Chine du Nord a été constamment renouvelée au cours de |’histoire par les 

apports des peuples de langues altaiques originaires de la zone des steppes et de la Mand- 

chourie septentrionale, celle des provinces de l|’Ouest par les métissages avec les montagnards 

du complexe himalayen et les semi-sédentaires du Qinghai. Les mélanges ethniques ont 

été tout aussi importants en Chine du Sud ou l’effort de colonisation s’est prolongé jusqu’a 

nos jours pendant plus de deux millénaires. Encore subsiste-t-il dans tout le Sud-Ouest 

(provinces du Guizhou, du Yunnan, du Hunan, du Sichuan, du Guangxi et du Guangdong) 

de trés nombreuses ethnies non chinoises. 

Si les Han forment la grande majorité de la population de la République populaire 

de Chine, les citoyens chinois qui appartiennent a4 d’autres nationalités représentent 

aujourd’hui 42 4 45 millions d’>hommes. Plus d’une cinquantaine de ces nationalités 

sont officiellement reconnues et jouissent d’une relative autonomie politique. 

Il apparait donc non seulement que les populations han sont loin de former cet ensemble 

homogéne que l’on pourrait imaginer a priori, mais que la diversité ethnique est extréme 

dans certaines provinces. Des ethnies qui parlent des langues malayo-polynésiennes sub- 

sistent aussi dans le Nord et l’Est de l’ile de Taiwan. 
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Principales nationalités non han 
de la République populaire de Chine 

(recensements de 1957) 

eee ————eEEEeSSSSSSSSSSSSSSSSSSSse 

Nom bs Ra baad Localisation Nombre 

Zhuang Thai Yunnan, Guangdong 7 800 000 
Quigours Ture Xinjiang, Ouest du Gansu 3 900 000 
vi Tibéto-birman Yunnan, Guizhou, Hunan 3 260 000 
Zang Tibétain Tibet, Qinghai, Sichuan 2 770 000 
Miao Miao-yao Provinces du Sud-Ouest 2 680 000 
Mandchous Toungouse Nord-Est, Mongolie, région de Pékin 2 430 000 
Mongols Mongol Mongolie, Nord-Est, Gansu, Qinghai 1 640 000 
Buyi Thai Yunnan 1 320 000 
Coréens Coréen Nord-Est ? 1 250 000 

Ces populations non han sont les derniers vestiges d’une histoire qui a été marquée 

par le progrés constant des populations de langue et de culture chinoises, par le triomphe 

d’un genre de vie et d’une culture qui s’est modifiée, enrichie et diversifiée au fur et a 

mesure de ses conquétes et des contacts qu’elle a eus avec des civilisations plus lointaines. 

Mélanges ethniques, emprunts entre populations différentes, phénoménes d’acculturation ° 

— des Han ont adopté le genre de vie des pasteurs nomades ou celui des aborigénes de 

la Chine du Sud; certaines ethnies des provinces méridionales ne se distinguent plus guére 

aujourd’hui des Chinois — aménent a souligner, dans une perspective historique, |’impor- 

tance capitale des genres de vie et des cultures. 

Genres de vie et cultures 

Si la situation linguistique de ]’Asie orientale et de la République populaire de Chine 

ou sont représentés tous les groupes linguistiques de cette partie du monde révéle déja la 

complexité du peuplement, d’autres éléments permettent en effet de donner plus de relief 

aux réalités humaines de 1’Extréme-Orient. Sous des formes plus ou moins élaborées, 

cueillette, chasse et péche, élevage, agricuiture sont les activités fondamentales de l’"humanité, 

car il lui faut d’abord se nourrir. Complétés par des activités prédatrices (razzia, pillage, 

piraterie) et commerciales, ces moyens de vie entretiennent des rapports étroits avec les 

cultures auxquelles ils ont servi de base : les genres de vie fournissent donc le fondement 

de toute interprétation générale de I’histoire. 

Les données premiéres sont géographiques. C’est la géographie qui favorise tel genre de 

vie et lui impose ses limites. Au-dessus d’une certaine altitude et en dehors de certaines 

conditions climatiques, le blé céde la place a l’orge; les vastes étendues de prairies de la 
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Mongolie sont plus propices au grand élevage qu’a l’agriculture; la riziculture inondée a 

son terrain d’élection dans les plaines irriguées des régions subtropicales et tropicales... Sans 

doute ne faut-il pas. se laisser aller 4 une sorte de déterminisme géographique : par des 

champs en terrasse, la riziére inondée peut monter a |’assaut des collines et gagner, grace 

a lirrigation, les zones arides; Chine du Nord et Mongolie méridionale se prétent aussi bien 

a l’agriculture qu’a l’élevage des boeufs, des moutons et des chevaux. Et cette latitude qui 

est laissée aux genres de vie rend compte de leur avance et de leur recul ainsi que de leur 

coexistence, phénoménes qui ont eu une grande importance historique et expliquent en par- 

tie les contacts et les emprunts entre cultures différentes. Mais cette tendance si profonde 

des sociétés humaines a étendre au-dela de leurs limites naturelles les genres de vie auxquels 

elles sont attachées, cette liberté relative que laissent 4 l’action des hommes les conditions 

géographiques ne sont pas en contradiction avec une répartition générale des genres de 

vie et, par suite, des types de culture et de civilisation. On peut reconnaitre dans cette 

immense aire géographique que constitue l’Asie orientale quatre grands ensembles de 

cultures liées 4 des genres de vie spécifiques : 

— celui des sédentaires 4 agriculture évoluée et prédominante. C’est 4 ce type de culture 

que se rattachent les populations de civilisation chinoise et toutes celles qui ont subi leur 

influence; 

— celui des éleveurs nomades des régions de prairie et de désert qui s’étendent de la taiga 

sibérienne aux pays agricoles de la Chine du Nord, et de la Mandchourie au bassin inférieur 

de la Volga; 

— celui des montagnards 4a la fois éleveurs et agriculteurs du vaste complexe himalayen 

et de ses confins; 

— celui des cultures mixtes de la zone tropicale qui associent 4 des formes d’agriculture 

plus ou moins primitives, la chasse et l’élevage. Ces cultures jadis trés développées sont 

aujourd’hui en voie de disparition. 

Il faut encore, pour étre complet, ajouter 4 ces quatre grands ensembles de cultures, 

celui des sédentaires et commercants des oasis de 1’Asie centrale. 

a e 

Les sédentaires ad agriculture évoluée et prédominante 

Comme dans les autres parties du monde, ce sont les formes d’agriculture les plus évoluées 

qui ont permis les plus forts accroissements de population, la constitution de réserves 
importantes et la formation d’Etats organisés. C’est ainsi que les grandes civilisations 
ont commencé. Mais on distingue, dans ce groupe qui s’est étendu dans toutes les plaines, 
vallées et hauts plateaux fertiles de |’Asie orientale, gagnant A son genre de vie les popu- 
lations qui se trouvaient dans des conditions géographiques analogues, deux types d’agri- 
culture différents ; 

— une agriculture de culture séche qui remonte au Néolithique et dont les céréales sont 
Vorge, différentes espéces de millet et le blé. L’irrigation a été pratiquée de fagon occa- 
sionnelle dans la zone de culture séche qui correspond a la Chine du Nord et elle a permis 
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d’accroitre les rendements et la régularité des récoltes. Malgré la prédominance de 1’agri- 
culture dans ces régions, |’élevage (bceufs, moutons, chevaux) a été relativement important 
a haute époque (11° et 1°T millénaires) et a conservé longtemps une place qui est loin d’étre 
négligeable. Mais, a la différence des populations de nomades et de montagnards, les séden- 
taires agriculteurs ont répugné a l’usage du lait et réduit la part de la viande dans leur 
alimentation; 

— une riziculture inondée qui ne s’est développée que trés lentement au cours des dix pre- 
miers siécles de notre ére et n’a atteint son plein essor qu’a la fin de cette période. C’est 
une technique agricole dont les lieux d’origine sont probablement multiples (Inde du Nord 
et bassin inférieur du Yangzi principalement) mais qui devait avoir un trés large succés, 

s’étendant a toutes les régions chaudes et humides ou l’irrigation était possible (plaines 

et vallées de la Chine subtropicale et tropicale, pays de la péninsule indochinoise, Indonésie, 

Corée et Japon). Le développement de la riziculture représente une nouvelle étape dans 

Vhistoire des populations de |’Asie orientale : il a donné comme un nouveau souffle aux 

civilisations de cette partie du monde, a partir des vul®e-xé siécles. 

L’histoire des formes évoluées d’agriculture en Asie orientale est d’ailleurs trés riche 

et trés complexe. Elle a été marquée par toute une série de progrés et de transformations. 

Outre le perfectionnement des techniques de la riziculture, la sélection des espéces, l’intro- 

duction du sorgho au xml® siécle et des plantes américaines a partir du xvi® (patate douce, 

arachide, mais, tabac, pomme de terre) ont provoqué des changements radicaux depuis 

un millier d’années. 

Les éleveurs nomades de la zone des steppes 

Ces populations de langues « proto-altaiques » et « altaiques » ont joué un réle capital 

dans I’histoire du monde chinois et exercé une profonde influence sur sa civilisation. Leurs 

caractéristiques principales sont : 

— la mobilité des habitations (yourtes), des troupeaux (bceufs, moutons, chevaux, cha- 

meaux, yaks) et des autres biens (les bijoux des femmes constituent une des richesses mobi- 

liéres des nomades). Les déplacements entre paturages d’été dans les plaines et paturages 

d’hiver dans les vallées abritées ne dépassent pas le plus souvent 150 km. Mais les tribus 

de pasteurs peuvent entreprendre des voyages a longue distance en cas de besoin et elles 

le font en général sous la menace de tribus plus puissantes; 

— un genre de vie qui est un entrainement permanent a la guerre (dressage des chevaux, 

chasse, exercices a cheval de tir a l’arc ou au fusil); 

— une économie ou les produits animaux suffisent a l’essentiel des besoins (lait, koumis, 

fromage, beurre, laine et poil, peaux et fourrures, fiente séchée pour combustible). La 

razzia (incursions chez les sédentaires ou chez les tribus voisines, pillage des caravanes), 

les dons des sédentaires et le commerce permettent d’apporter certains compléments a 

cette économie : métaux, céréales, soieries, objets de luxe, thé a partir du x® siécle. Les 

razzias ont pour objet d’obtenir un complément de céréales en hiver, mais aussi trés souvent 
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d’obliger les sédentaires 4 ouvrir des marchés. Cependant, les éleveurs nomades n’ignorent 

pas la culture de l’orge, du blé et du millet, et ils ont développé a certaines époques 

une métallurgie. La présence de sédentaires, agriculteurs et artisans, chez les nomades est 

d’ailleurs un fait constant de l’histoire; 

— le réle important d’intermédiaires qu’ont joué les populations de la steppe entre chas- 

seurs de bétes A fourrure de la zone des foréts sibériennes, sédentaires producteurs de tissus 

et de métaux, populations de montagnards du complexe himalayen, sédentaires commer- 

cants de la chaine des oasis qui s’étend de la Chine du Nord-Ouest (province du Gansu) 

a la Transoxiane, populations du Moyen-Orient et de l’Europe orientale; 

— une société tribale fondée sur la subordination des tribus faibles aux tribus puissantes 

et sur l’opposition entre une aristocratie propriétaire des troupeaux et des groupes d’esclaves 

ou de serfs; 

— le caractére instable des fédérations de tribus et des unités politiques, dans lesquelles 

il faut noter que le pouvoir du chef élu est limité par des assemblées de guerriers a cheval 

et en armes. Les contacts et les relations commerciales avec les sédentaires sont a l’origine 

d’emprunts et de transformations économiques et sociales qui permettent dans un premier 

temps un renforcement de l’organisation politique et un enrichissement des sociétés de la 

steppe, mais qui provoquent a la longue, par suite de la sédentarisation d’une partie des 

tribus ou de leur aristocratie, des tensions et des ruptures internes. 

Les montagnards du complexe himalayen et de ses confins 

La zone d’expansion des montagnards s’étend sur 4 millions de kilométres carrés environ 

et leur population peut étre évaluée aujourd’hui 4 3 ou 4 millions d’>hommes. Une agri- 

culture céréaliére, 4 céréales pauvres mais résistantes (orge surtout, millet, seigle, sarrasin, blé 

parfois dans les vallées abritées) y est associée a l’élevage des boeufs, des yaks, des chevaux, 

des moutons et des chévres. Le grand élevage, analogue a celui des pasteurs de la zone 

de steppes, n’est pas inconnu sur les hauts plateaux du Tibet et du Qinghai, mais l’élevage 

de montagne avec étables d’hiver et transhumance prédomine dans les régions accidentées. 

La diversité des conditions naturelles (hauts plateaux, montagnes et vallées) explique la 

spécialisation des éleveurs et des agriculteurs ou la combinaison de |’élevage et de l’agri- 

culture par les mémes populations. Aux maisons des cultivateurs, en pierre et a toit plat, 

parfois en forme de tours a plusieurs étages, s’opposent les tentes noires des éleveurs. De 
meeurs guerriéres, les montagnards du complexe himalayen (Tibétains, Qiang ou Tangut, 
Jyarung, Yi, Nakhi ou Mosso...) pratiquent l’attaque des caravanes et les incursions dans 
les régions d’agriculteurs sédentaires. Ils ont débordé au cours de l’histoire vers l’est, sur les 
provinces actuelles du Gansu, du Sichuan et du Shenxi ainsi que vers le nord, dans la zone 
des oasis. 
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Les cultures mixtes de la Chine du Sud et de |’Asie du Sud-Est 

Ces cultures qui sont aujourd’hui en voie de régression s’étendaient jadis trés largement 
jusqu’a la vallée du Yangzi et en Asie du Sud-Est. Elles combinaient la cueillette, la chasse, 
l’élevage, des formes d’agriculture moins évoluées que celles des Hans, et la péche en bord de 
mer et en riviére. Leur recul vers les régions montagneuses devant le progrés des riziculteurs 
des plaines, et leur retrait général vers le sud rendent difficile la reconstitution des périodes 
anciennes. En s’adaptant a des conditions naturelles plus difficiles, certains groupes ont 
da modifier leur genre de vie et se convertir 4 une forme d’agriculture itinérante qui est 

trés anciennement attestée en Asie orientale, mais qui est pratiquée aujourd’hui encore 

par tout un ensemble de minorités ethniques de la Chine du Sud et de la péninsule indo- 

chinoise : Yao et Miao du Guangxi, du Guangdong, du Guizhou et du Yunnan, Méo ou 

Mhéng du Nord du Vietnam, Li des régions montagneuses de I’ile de Hainan... Cette 

agriculture rudimentaire procéde par brilis de brousse ou de forét et entraine le déplacement 

des villages au fur et 4 mesure de l’épuisement des terres qui intervient au bout de quatre 

a cing années. Ses plantes sont des tubercules (taro, igname) semés au baton a fouir, des 

céréales de culture séche, le riz de montagne et, depuis quelques siécles, le mais. Une 

partie de ces anciennes populations, et tout particuliérement celles qui se trouvaient en 

bordure de mer et faisaient de la péche leur activité principale, ont disparu ou se sont 

fondues avec les sédentaires a agriculture évoluée qui ont adopté leurs techniques maritimes. 

Certains groupes se sont convertis a la riziculture irriguée — c’est le cas de l’importante 

minorité thai de la Chine du Sud-Ouest, les Zhuang, qui comptait, en 1957, 7 800 000 hom- 

mes, des Shan de Birmanie, des Thai du Vietnam (Th6, Thai noirs et blancs, Nong) — et 

ils ont fondé des Etats organisés dans le delta des grands fleuves de la péninsule indochi- 

noise. L’histoire de ces peuples a écriture est relativement bien connue et permet de suivre 

leurs migrations depuis les confins sino-tibétains et la Chine du Sud vers les régions plus 

méridionales (Birmans venus par la vallée de l’Irrawaddy, Thai par celle du Ménam, Khmers 

par celle du Mékong, Vietnamiens par celle du fleuve Rouge). 

Bien que 1’évolution historique ait amené une extension de la riziculture irriguée depuis 

la vallée du Yangzi jusqu’a Java, la Chine du Sud se rattache étroitement par ses popula- 

tions, ses langues et ses cultures anciennes a l’Asie du Sud-Est. Les mémes minorités ethniques 

tibéto-birmanes, thai, miao, yao et m6én-khméres se retrouvent en Chine méridionale et 

dans les régions montagneuses de la péninsule indochinoise. 

Certains traits caractéristiques de ces populations aux cultures diverses qui nous sont 

connus par les sources écrites et l’archéologie ont subsisté jusqu’a nos jours : agriculture 

itinérante, habitations sur pilotis, élevage du buffle, préparation du poisson auto-digéré 

et fermenté, emploi du bétel, usage de la hotte, usage de l’orgue 4 bouche (khéne laotien 

et sheng chinois) et du tambour de bronze, mythes de la création des races et du déluge, 

culte des serpents et des dragons, du chien et du tigre, chamanisme... Plusieurs de ces traits 
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de culture se sont méme répandus trés largement dans les populations les plus évoluées 

de la Chine du Sud et de la péninsule indochinoise. 

Les cultures de sédentaires et les commergants des oasis de |’Asie 

centrale 

Il existe une chaine continue d’oasis qui relie le Gansu occidental aux bassins du Syr- 

Darya et de l’Amu-Darya (l’Oxus des Grecs) de part et d’autre du désert de Takla Makan 

et par-dela les Pamirs : Jiuquan, Anxi — Hami, Turfan, Kucha, Aksu par le nord — Dun- 

huang, Charkhlik, Niya, Khotan, Yarkand par le sud — Kashgar, Kokand, Tashkent, 

Samarcande, Bukhdara. Pays d’agriculteurs sédentaires et de commergants, ces oasis ont 

été le lieu de rencontre de tous les peuples de l’Asie : populations de langues indo-euro- 

péennes (Koutchéens, Khotanais, Sogdiens, Sartails...), « altaiques » (Xiongnu, Turcs, 

Ouigours, Mongols...) et sino-tibétaines (Chinois, Tibétains, Tanguts...). La diversité des 

manuscrits sur papier des ve-x® siécles, qui ont été retrouvés en 1900 prés de la ville de 

Dunhuang, dans 1’Extréme-Ouest du Gansu, révéle le caractére cosmopolite de la population 

de ces oasis dont les Chinois, les nomades de la steppe, les montagnards du complexe 

himalayen et les Empires établis au-dela des Pamirs n’ont cessé de se disputer le contréle 

au cours de I’histoire. A cété de la masse des manuscrits chinois figurent nombre de textes 

en tibétain, mais aussi des documents en ture ouigour, en sogdien (iranien oriental), en 

tangut, en khotanais et koutchéen, en sanscrit et en prakrit. 

Jadis trés actives, ces oasis ont été l’une des voies principales par lesquelles se sont intro- 

duites en Asie orientale les influences des populations de I’Iran, de l’Inde, du Proche- 

Orient et de la Méditerranée. 

Les routes du continent eurasien 

Il faut faire, pour finir, une place importante a |’influence des civilisations lointaines. 

L’Asie orientale de fagon générale et le monde chinois en particulier ont été en relation 

pendant tout le cours de leur histoire avec les parties occidentales et méridionales du conti- 

nent eurasien. Ces relations posent trois séries de problémes qui sont en rapport intime 

les uns avec les autres : celui des grands courants commerciaux — trafics maritimes et 

caravanes —, celui des grandes expansions militaires et des relations diplomatiques, celui 

de la diffusion des grandes religions et des pélerinages. Suivant les époques, ce ne sont pas 

les mémes routes qui ont été le plus fréquentées et, par suite, ce ne sont pas les mémes parties 

du monde qui ont été en relations avec les différentes régions de |’Asie orientale. Les routes 
des oasis ont joué un réle majeur depuis la fin de l’Antiquité chinoise (m® siécle avant 
notre ére) jusqu’au Ix® siécle de notre ére. Celles de la steppe, plus au nord, ont relié étroite- 
ment la Mongolie et la Chine du Nord a l’Europe et aux pays du Moyen-Orient aux xm 
et xiv® siécles. Les expansions maritimes indo-iranienne du u® au vuie siécle, islamique 
du vin® au xIv®, chinoise du xi® au xv® siécle, européenne a partir du début du xvi® siécle 
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ont eu d’autre part des conséquences capitales pour I’histoire des civilisations de 1’Eura- 
sie. 

Les centres commerciaux auxquels aboutissent, sur les confins du monde chinois, les 
grandes routes qui traversent le continent eurasien ont été fréquentés par des marchands, 
des ambassades et des missionnaires venus des pays de 1’Asie centrale, de I’Inde et du 
Moyen-Orient. De la méme fagon, les ports des cétes chinoises ont été le lieu de rencontre 
de marins et de marchands originaires des régions les plus diverses : Coréens et gens du 
Liaodong sur les cétes du Shandong et du Jiangsu, Japonais au Zhejiang, gens de 1’Asie 

du Sud-Est et de l’océan Indien (Indiens, Iraniens, Arabes), Occidentaux (a partir du 

xvi® siécle) au Guangdong et au Fujian. La longueur des trajets et le rythme annuel des 

moussons expliquent pourquoi des colonies étrangéres, agents de diffusion d’influences 

lointaines, se sont formées dans ces ports ainsi que dans les centres urbains situés sur les 

grands axes commerciaux du monde chinois (routes qui relient la vallée de la Wei, au 

Shenxi, a la région du bas Yangzi, routes de Canton au moyen Yangzi par le bassin de la 

Xiang au Hunan et le bassin de la Gan au Jiangxi, vallée du Yangzi et grands canaux qui 

ont relié la région de Hangzhou 4a celles de Kaifeng et de Pékin...). Les grandes cités chi- 

noises — et tout spécialement les capitales — ont été de tout temps des villes cosmopolites. 

Mais, a l’inverse, les armées, les ambassades, les pélerins, les marchands et les artisans chi- 

nois ont visité presque toutes les régions de |’Asie. 

Une typologie schématique des genres de vie et des cultures de 1’Asie orientale ainsi que 

le rappel des influences extérieures permettent de comprendre la complexité et la richesse 

des réalités humaines de cette partie du monde. Comme nos provinces d’Europe, chaque 

région de la Chine proprement dite et des pays voisins a son histoire qui est celle de son 

peuplement, des unités politiques dont elle a fait partie au cours des siécles, des influences 

qu’elle a recues des ethnies aborigénes, des populations voisines ou lointaines. Parlers, 

coutumes et traditions, types humains gardent partout le souvenir d’un passé qui remonte 

a des époques plus ou moins anciennes. 

Plus que tout autre, le monde chinois a été en contact et en relation permanente avec 

des populations dont le genre de vie et les cultures étaient trés différents des siens. De méme, 

les civilisations dont il a recu les apports (Mésopotamie ancienne, Iran préislamique, Inde, 

Islam, Occident chrétien) lui étaient, dans leur génie propre, profondément étrangeres. 

A cause des éléments si divers qui ont participé 4 sa formation et sont venus |’enrichir et 

la transformer au cours des temps, la civilisation chinoise a été, comme les autres grandes 

civilisations de V’histoire, une création perpétuelle. 
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Schéma de I’évolution historique du monde chinois 

La différence fondamentale qui oppose I’histoire de la Chine a celle des pays d’Occident 

de l’Antiquité a nos jours est une différence de précision dans l’analyse. Ce n’est point que 

les matériaux fassent défaut : ils sont si riches et si nombreux que leur exploitation est a 

peine entamée. Mais, tandis que l’histoire de I’Italie ou de la France au xvié siécle, par 

exemple, est connue année par année et que |’étude des changements historiques qui se sont 

produits au cours de ce siécle est poussée aussi loin qu’il est possible, celle de la Chine est 

au contraire si mal connue en Occident que 1’on se référe encore bien souvent a de longues 

périodes de trois ou quatre siécles. C’est ainsi que l’"époque des Ming (1368-1644) est parfois 

évoquée comme un tout homogéne dans lequel il est seulement possible de situer quelques 

grands événements. Mais I’histoire de cette période reste 4 découvrir par tranches de temps 

limitées et région par région, car des tropiques a la Sibérie, la Chine de l’époque des Ming 

couvre une superficie égale 4 dix fois celle de la France. 

Jusqu’a ce que se développent les études médiévales, il était admis que notre Moyen Age 

avait été une période de ténébres et de stagnation : les travaux des historiens ont révélé une 

évolution riche et complexe, donné vie, couleur et mouvement a ce qui paraissait mort. 

L’histoire de la Chine est comme notre Moyen Age inexploré et les accusations répétées 

de stagnation, de retour périodique a |’état antérieur, de permanence des mémes structures 

sociales et de la méme idéologie politique sont autant de jugements de valeur sur une his- 

toire encore inconnue. Sans doute les nombreux travaux qui lui ont été consacrés depuis 

le début de ce siécle en Chine, au Japon et dans les pays occidentaux ont-ils permis un 

grand progrés de nos connaissances. Mais, sans qu’il puisse étre question d’entrer dans 

des détails aussi menus qu’on a pu le faire pour I’histoire de |’Occident, on est encore bien 

loin d’atteindre au niveau d’analyse qui serait suffisant pour qu’on puisse songer 4 comparer 

l’évolution du monde chinois et celle de |’Europe. 

On peut distinguer cependant, au cours de cette évolution, des formes d’organisation 

socio-politiques qui ont été fort différentes. II n’y a rien de commun en effet entre la royauté 

religieuse et guerriére des temps archaiques (1600-900 environ) et l’Empire centralisé, 

administré par des fonctionnaires rétribués et révocables, qui est institué 4 la fin du me siécle 

avant notre ére. La société des x®-vul® siécles, avec ses principautés multiples dont les chefs 

sont assistés de hauts dignitaires issus de familles nobles et sa hiérarchie de cultes familiaux, 

est de son cété tout a fait originale. Mais les transformations de |’Etat centralisé a partir 
de l’époque de sa création ont été plus importantes qu’on ne |’imagine généralement car 
elles sont masquées par l’uniformité du vocabulaire. La constitution, dans les Empires de 
la vallée du Yangzi, entre le me et le vie siécle d’une aristocratie endogame a manoirs et 
a dépendants qui impose ses volontés au pouvoir central est un phénoméne qui n’a son 
équivalent 4 aucune autre €poque et dans aucune autre région de la Chine. Un monde sépare 
le systéme politique du début des Song (960-1279), avec ses luttes de partis dans le milieu 
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des fonctionnaires, et "Empire autoritaire créé a la fin du xiv® siécle par le premier empereur 
des Ming. Aussi bien est-ce un mirage qui fait considérer l’effacement de la dynastie sino- 
mandchoue en 1912 comme la fin d’un systéme politique bi-millénaire. S’il est vrai qu’il 
y eut toujours des empereurs et des lignées dynastiques entre le premier de tous, Shi huangdi 
des Qin (221-210) et le dernier, le Mandchou Puyi qui régna encore enfant sous le nom d’ére 

de Xuantong (1908-1912), il y a aussi d’une époque 4 |’autre des différences trés profondes 

qui tiennent a l’organisation de l’Etat, aux groupes sociaux qui ont souvent détenu la réalité 

du pouvoir (aristocraties, chefs d’armée, familles lettrées vivant de la rente fonciére, 

eunuques...). C’est ume grave erreur de méthode que de vouloir caractériser dans son 

ensemble et dans toute la durée de son existence le systéme impérial chinois, parce que les 

systémes politiques sont des organismes vivants qui s’adaptent sans cesse aux transformations 

sociales et économiques quand ils ne sont pas et pour peu de temps en contradiction avec 

elles. : 

La distinction que nous avons coutume d’établir entre monarchie et démocratie est 

trop absolue. De méme que I’histoire ne présente pas de modéles de démocratie pure, 

les institutions monarchiques du monde chinois ont été bien loin d’exclure tout mécanisme 

modérateur et toute forme d’expression populaire. L’exploitation des plus faibles, l’arbi- 

traire et la violence ne sont pas une originalité du monde chinois et on ne trouve pas, tout 

compte fait, plus de justice ni plus d’*humanité chez les autres peuples de I’histoire. On peut 

peindre avec les couleurs les plus sombres l’histoire sociale et politique de la Chine : la 

méme entreprise serait tout aussi aisée dans le cas de 1|’Europe. 

Un cadre général permettra de fixer les idées sur les transformations successives des 

formes politiques du monde chinois depuis la haute Antiquité jusqu’a nos jours. 

I. Antiquité 

1600-900 environ. C’est l’époque d’une civilisation palatiale dont le Moyen-Orient! fournit 

a la méme époque des exemples analogues. Le roi, premier personnage d’une classe noble 

dont les activités exclusives sont les sacrifices et la guerre, est chef des armées et chef de 

culte. Toutes les activités sont sous la dépendance du palais royal qui assume de fagon 

indistincte des fonctions tout a la fois politiques, religieuses, militaires et économiques. 

900-500 environ. Un systéme de cités nobles, alliées et rivales, prend la place de cette forme 

de royauté. Les chefs de principautés sont unis entre eux, au sein d’une hiérarchie fondée 

sur la parenté et les priviléges cultuels, par des rapports familiaux, religieux, guerriers 

et économiques. Mais le systéme se dégrade a la fin de cette période et de grands royaumes 

se constituent qui entrent en lutte les uns avec les autres. 

1. Nous avons adopté dans cet ouvrage le terme anglo-saxon de Moyen-Orient pour désigner le vaste 

ensemble géographique qui s’étend des plaines de |’Inde du Nord a la Méditerranée, Par opposition a 

celui de Proche-Orient dont l’acception est limitée aux pays riverains de ]la Méditerranée orientale. 
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500-220 environ. Cette crise de la société noble est résolue par le développement d’institu- 

tions monarchiques et aboutit 4 la création d’un type d’Etat centralisé qui s’appuie directe- 

ment, grace a la suppression des fiefs et 4 1’élimination de la haute noblesse, sur la paysan- 

nerie, source de puissance économique et de puissance militaire. 

II. Les empires guerriers 

— 220- + 190. Ce type d’Etat est étendu par la conquéte 4 l’ensemble des anciens 

royaumes. Mais la centralisation favorise le Palais aux dépens.du corps des fonctionnaires 

et provoque ainsi deux crises successives dont la seconde aboutit 4 une compléte anarchie, 

190-310. Les chefs d’armées indépendants qui se disputent le pouvoir finissent par se 

partager l’ensemble des pays chinois : Chine du Nord, Bas-Yangzi et Sichuan. Une dictature 

militaire s’installe en Chine du Nord mais se heurte a la puissance grandissante des grandes 

familles terriennes dont le développement remonte aux I®?-1I® siécles. 

310-590. Les populations non chinoises installées en Chine du Nord depuis le début de 

notre ére y fondent des royaumes dont les institutions sont une synthése des traditions 

étatiques du monde chinois et de celles des nomades de la steppe ou des montagnards des 

confins sino-tibétains. De plus en plus sinisés et s’appuyant sur une aristocratie militaire 

de sang mélé, les royaumes du Nord donnent finalement naissance 4 un Empire unifié 

qui en apparait a ses débuts comme le prolongement. Cependant, dans la vallée du Yangzi, 

les grandes familles terriennes constituent peu a peu une aristocratie endogame qui domine 

un pouvoir central faible. 

590-755, L’aristocratie sino-barbare qui dominait au commencement du nouvel Empire 

entre en lutte avec une nouvelle classe de fonctionnaires créée afin de renforcer |’armature 

administrative de l’Etat. Le systéme des allocations de terres a la paysannerie et de contréle 

des propriétés fonciéres qui s’est perpétué en Chine du Nord depuis la formation de |’Etat 

centralisé est en déclin et devra étre remplacé, dés la fin du vmi® siécle, par un systéme 

d’imp6ts sur les récoltes : aux droits sur les hommes et leur travail se substituent des droits 

sur les terres cultivées. De fagon paralléle, la conscription va bientét faire place au 

mercenariat. 

755-960. L’aristocratie de tradition guerriére qui avait réunifié les pays chinois est éliminée 

en méme temps que la nouvelle classe de fonctionnaires qui s’était formée au cours de la 

période précédente. Des aventuriers militaires se constituent des armées de mercenaires 

et se partagent les pays chinois. 

Il. L’empire mandarinal jusqu’en 1644 

960-1280. La réunification est le fait d’un de ces chefs d’armées. Mais les besoins d’encadre- 
ment et l’essor de l’économie d’Etat provoquent un développement rapide du corps des 
fonctionnaires et un perfectionnement de la machine administrative. Une nouvelle classe 
de familles lettrées qui vivent du produit de la rente agraire se constitue et va dominer la 
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vie politique chinoise jusqu’a |’époque contemporaine. Mais elle se heurtera, a partir de 
la fin du xtv® siécle, 4 l’absolutisme du pouvoir central. 
1280-1370. Des Empires non chinois qui empruntaient leurs institutions 4 la Chine s’étaient 
formés sur les confins du Nord au cours de la période précédente. Ils sont éliminés A partir 
du début du xmi® siécle par les Mongols dont le régime autoritaire et féodal prend appui 
sur un personnel généralement non chinois. Ce régime est étendu par la conquéte a la Chine 
du Sud a la fin du xm siécle, mais il est emporté par des soulévements populaires qui 
débutent au milieu du siécle suivant. 

1370-1520. L’Empire issu de ces soulévements populaires manifeste dés ses débuts de trés 
fortes tendances autocratiques. Le pouvoir central se défie de ses agents et les contréle 
par le moyen d’une police secréte. 

1520-1644. La contradiction entre la rigidité des institutions politiques et les transformations 

sociales et économiques du xvi® siécle provoque a partir des environs de 1600 une grave 

crise sociale et politique qui est bient6t suivie par des insurrections de soldats et de paysans. 

IV. Chine moderne 

1644-1800. Des populations sinisées qui s’*étaient emparées de la Mandchourie au cours 

de la premiére moitié du xvu® siécle profitent de |’anarchie qui régne en Chine pour se 

substituer par la conquéte aux anciens dirigeants chinois. Le régime militaire et féodal 

établi au lendemain de l’invasion est progressivement adouci et les Mandchous adoptent 

pour l’essentiel les institutions de la dynastie précédente en cherchant a se concilier les 

anciennes classes lettrées. Leur collaboration évite a la nouvelle dynastie les tensions dan- 

gereuses qui s’étaient produites dans la premiére moitié du xvu® siécle. Une prospérité 

sans précédent contribue a la paix sociale. 

1800-1900. Mais une crise de trésorerie, un développement de la corruption et une récession 

économique aggravent la situation a partir des environs de 1800. La détérioration qui se 

poursuit pendant la premiére moitié du x1x® siécle aboutit 4 une formidable explosion 

sociale entre 1850 et 1870. Dans les derniéres années du xIx® siécle, la pression des nations 

occidentales auxquelles se joindra bientét le Japon provoque la décomposition de l’Etat 

et de la société, et la perte de l’indépendance nationale. 

V. Chine contemporaine 

1900-1950. De nouveaux courants politiques apparaissent dont le principal est représenté 

par la bourgeoisie d’affaires qui s’est constituée dans les grands ports et en Asie du Sud-Est. 

Mais la réalité du pouvoir est aux mains des chefs de nouvelles armées qui ont l’appui 

des puissances étrangéres. Cette longue crise est partiellement résolue par la création d’une 

dictature militaire qui sera finalement balayée a la suite du développement de milices 

paysannes dont les chefs fondent en 1949 la République populaire de Chine. 

1950-1976, Le nouveau régime, copié sur celui de 1’Union soviétique, restaure l’6conomie 
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et s’attaque a une transformation radicale de la société. Mais le rythme s’accélére brusque- 

ment avec le Grand Bond en avant (1958-1959) inspiré par les conceptions utopistes de 

Mao Zedong. Des catastrophes naturelles en 1960-61 ainsi que la rupture de 1’U.R.S.S. 

avec la Chine marquent le grand tournant des années 1949-1976. Le souci des réalités 

V’emporte de nouveau jusqu’a la Révolution, culturelle lancée par Mao Zedong en 1966 

avec l’appui de l’armée afin de reprendre la direction et empécher la révolution de s’assoupir. 

Mais les structures imitées du modéle soviétique résistent a la tourmente. 

Ce schéma trés simplifié de l’histoire politique du monde chinois ne tient pas compte 

d’autres aspects importants de son évolution. II en est ainsi de l’extension des populations 

de langue et de culture chinoises, de l’étendue des unités politiques, des périodes d’expansion 

militaire et des phénoménes de colonisation. Les petites cités chinoises de la haute Antiquité 

n’étaient que des enclaves au milieu de vastes étendues de terres incultes et ne s’étendaient 

pas au-dela des limites du bassin inférieur du fleuve Jaune. La mise en valeur des plaines 

de la Chine du Nord ne date que des Iv®-1e" siécles avant notre ére. La colonisation des 

provinces méridionales fut un phénoméne de longue durée qui commence 4a la fin du 

mle siécle avant notre ére. La Chine guerriére des vie-vim® siécles est tournée vers l’Asie cen- 

trale et parvient a étendre son autorité jusqu’aux régions situées au-dela des Pamirs; celle 

des xue-xm® siécles est une Chine maritime et commercgante, menacée par l’empiétement 

des Empires de la steppe. L’Empire sino-mandchou qui domine au xvie siécle la majeure 

partie de l’Asie attache plus d’importance aux problémes continentaux qu’au commerce 

cependant trés actif qui anime ses provinces maritimes du Sud et du Sud-Est. 

Ce schéma ne tient pas compte non plus des grandes étapes de I’histoire des techniques 

dont les progrés successifs ont été suivis par de nouveaux essors de la démographie. Si les 

pays chinois de l’Antiquité ne comptaient sans doute que quelques millions d’>hommes, 

les grands progrés techniques (agricoles, sidérurgiques et mécaniques) des Iv®-m1® siécles 

avant notre ére sont probablement 4 |’origine du net accroissement de la population que 

révéle le premier recensement connu : 57 millions en + 2. La deuxiéme grande période 

d’innovations techniques se situe entre le vie et le x1® siécle (progrés de la riziculture inon- 

dée, sélection des espéces, imprimerie, papier-monnaie, nouvelles machines, apparition 

de la grande jonque de haute mer...) et entraine un nouvel essor démographique qui permet 

a la population de dépasser les cent millions entre le x1® et le xv® siécle. L’introduction des 

plantes américaines et |’essor artisanal qui se produit a partir du début du xvie siécle permet 
enfin les plus forts accroissements de |’histoire entre ce siécle et les environs de 1830. Les 
développements plus récents datent de nos jours et sont paralléles 4 ceux des autres pays 
du monde. 

Si l’histoire des idées, des religions, de la littérature occupe une place dans ce livre, ce 
n’est pas a titre d’appendice a une histoire politique, économique et sociale qui se suffirait 
a elle-méme, mais parce que ces deux histoires n’en font qu’une et que leur distinction n’est 
qu’artifice. Il importait de rappeler ou de montrer que le monde chinois a une histoire 
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intellectuelle, c’est-a-dire que, dans tous les domaines du savoir et de la pensée, il s’est 
produit cette accumulation d’expériences successives, ce mouvement d’assimilation du 
nouveau 4a l’ancien, d’approfondissement et d’évolution qui est caractéristique de toute 
histoire. II fallait souligner tout a la fois les orientations spécifiques, l’originalité des tra- 
ditions intellectuelles chinoises et l’influence des apports extérieurs qui rattachent la Chine 
au reste du monde et rendent compte du parallélisme trés général des évolutions. Qui ne 
serait frappé par les analogies qui apparentent le grand mouvement de ferveur bouddhique 
en Chine a celui du christianisme médiéval, les lointaines affinités qui unissent les grands 
penseurs chinois des xvue-xviu® siécles aux philosophes de notre Siécle des lumiéres? 
Aussi bien, ce que |’Occident a pu apporter a la Chine A une époque récente n’est-il pas 

aussi radicalement nouveau que le profane a tendance 4 l’imaginer : les mathématiques, 

la pensée morale et politique, la sociologie, la critique historique et la critique des textes 

s’y sont développées au cours d’une longue histoire et la Chine s’est trouvée, dans bien 

des domaines, de plain-pied avec 1’Occident quand celui-ci en a fait la découverte. 

Les caractéres généraux de Ia civilisation chinoise 

La civilisation chinoise apparait liée 4 un type d’agriculture évoluée qui s’est cantonnée 

presque exclusivement dans les plaines et les vallées. La montagne n’est guére exploitée 

en pays chinois ou sinisé et reste le domaine de populations d’un type différent. L’élevage 

des animaux de pature est limité d’autre part aux besoins indispensables en animaux de 

trait et de portage. Alors qu’en Inde, au Moyen-Orient, dans le bassin méditerranéen et 

en Europe, l’animal de pature — bceuf, cheval, chameau, mouton et chévre — joue un 

réle capital dans |’économie et les conceptions, alors que, dans toutes ces régions, agricul- 

ture et élevage se trouvent associés, l’Asie orientale est la seule partie du monde ou le par- 

tage se soit fait de facon aussi nette entre le monde des éleveurs et celui des agriculteurs. 

Cette opposition qui suffirait 4 marquer |’originalité de 1’Extréme-Orient et dont les consé- 

quences ont été capitales est sans doute l’expression de |’un de ces choix qui sont propres 

aux civilisations, mais elle fut aussi favorisée par la géographie : les régions de grand élevage 

se situent au nord-ouest et au nord des grandes plaines fertiles du bassin du fleuve Jaune. 

Les modernes ont insisté sur la prédominance de |’économie agricole en pays chinois. 

Mais il semble qu’une situation récente et relativement exceptionnelle les ait incités 4 sou- 

ligner de fagon trop exclusive le caractére rural du monde chinois et a en tirer des conclu- 

sions générales. C’est en effet a la suite d’une profonde récession économique que la Chine 

est devenue, dans la premiére moitié du xxé siécle, un conglomérat inorganique de commu- 

nautés villageoises qui subsistaient difficilement des seules ressources de l’agriculture. Aux 

yeux des autres populations de 1’Asie orientale et pour le reste du monde, la Chine se signa- 

lait jusqu’a une époque toute récente par d’autres caractéristiques que le fondement agricole 

de son économie. ‘ 

L’un de ses mérites les plus éminents est d’avoir développé, au cours d’une longue évo- 

lution, des formes d’organisation politique complexes qui sont les plus perfectionnées de 
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histoire des sociétés humaines. Il est en effet étonnant et remarquable qu’un systeme 

administratif unifié ait pu étre étendu aussi tot 4 un monde vaste comme 1’Europe et dont 

la diversité humaine était comparable. Qu’on songe au mot de Mirabeau sur la France 

d’avant 1789 qui voyait en elle : « un agrégat inconstitué de peuples désunis »! Le monde 

chinois est aussi l’un de ceux qui mirent le plus de soin 4 organiser leur espace de fagon 

systématique : routes, relais de poste, greniers, villes murées, murailles de défense, régulation 

des cours d’eau, réservoirs, canaux... Le développement de la fonction politique dans le 

monde chinois et sa prééminence sur toutes les autres (fonctions militaire, religieuse, éco- 

nomique) est l’un de ses traits les plus caractéristiques. 

Mais la civilisation chinoise est aussi au premier chef une civilisation technicienne. Contrai- 

rement aux populations d’éleveurs nomades qui utilisent les peaux et les feutres, elle a 

inventé trés t6t des techniques savantes de tissage : celle de la soie dés la fin du u® millé- 

naire, celle du coton dés la fin du xm® siécle. Mais elle a manifesté en méme temps des apti- 

tudes remarquables dans le domaine des arts.du feu avec, d’une part, les techniques de la 

poterie — |’histoire de la céramique chinoise est l’une des plus riches du monde et I’art 

de la porcelaine atteint 4 la perfection en Chine dés le xu® siécle — et, d’autre part, la métal- 

lurgie : les bronzes Shang, a la fin du n¢& millénaire, sont les plus beaux qui aient jamais été 

produits; la fonte de fer devient une grande industrie chinoise dés le 1v® siécle avant notre 

ére et les fondeurs chinois parviennent 4 produire couramment des aciers deux siécles 

plus tard. Bien qu’on ait qualifié récemment la civilisation chinoise de « civilisation du 

végétal », la Chine a été pour toutes les populations de |’Asie le pays des plus savants métal- 

lurgistes. 

Artisans et ingénieurs chinois ont été appelés en Iran et méme en Russie... Jusqu’au 

XIx® siécle, la Chine fut un grand pays exportateur de produits de luxe dont le trafic a pro- 

voqué des courants commerciaux d’amplitude mondiale : soieries, du m® siécle avant 

notre ére au xIx® siécle, céramiques, cotonnades, thé. Mais il faut mentionner aussi les 

miroirs de bronze, les laques, la quincaillerie, les meubles, les livres et les peintures. C’est 

parce qu’il existait en Asie orientale des courants commerciaux trés actifs que les nations 

maritimes d’Europe ont cherché a s’y insérer a partir du début du xvie siécle : une Chine 

d’économie exclusivement rurale n’aurait exercé sur elles aucun attrait. 

L’idée que l’on se fait généralement du monde chinois est donc fausse, mais elle traduit 

cependant une vérité générale qui est confusément ressentie : c’est que, pas plus que les 

activités religieuses et guerriéres, les activités économiques n’ont pu y atteindre, en raison 

de la prééminence de la fonction politique, au méme degré d’autonomie et de spécificité 
que dans les autres civilisations. Sans doute a-t-il existé dans le monde chinois des formes 
de vie religieuse indépendantes, des traditions et des milieux guerriers, un secteur marchand 
trés actif qui échappait a l’emprise de I’Etat, mais jamais aucun clergé, aucune caste mili- 
taire, aucune classe marchande n’y sont parvenus a s’arroger le pouvoir politique. C’est 
la sans doute l’une des constantes et l’une des grandes originalités du monde chinois. En 
cela, il se distingue de tous les autres. 
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Introduction 

On ne retrouve en Chine ni cette subordination de l’ordre humain a l’ordre divin, ni 
cette vision du monde comme création née du rite et entretenue par le rite qui sont propres 
a l’univers mental de |’Inde. L’éleveur de la steppe ne peut lui non plus voir le monde ni 
le comprendre comme le fait un Chinois, produit d’une civilisation agricole et artisanale. 
Le pasteur nomade sait, pour la pratiquer tous les jours, ce qu’est l’appropriation des 
biens. Propriété du butin, esclavage stricto sensu, pouvoir de commandement, répartition 
des terrains de pacage, des richesses et des hommes pris au cours des razzias sont consti- 

tutifs de l’ordre social et politique des éleveurs nomades. Ils évoquent un monde fondé 

sur la force et le droit, des attitudes d’esprit et des comportements qui nous semblent plus 

familiers, en raison de notre passé indo-européen, latin, celte et germain, que celui des 

Chinois. La parole a, dans ces populations qui n’ont adopté une écriture que dans les condi- 

tions temporaires ou elles ont formé des Etats, une valeur et un pouvoir éminents qui sont 

l’apanage de |’écrit dans le monde chinois. 

Congu généralement comme puissance de contrainte et de commandement, le pouvoir 

politique l’a été en Chine comme principe d’animation et de mise en ordre, méme si cette 

conception n’exclut pas le recours a la force et intervention brutale. Mais la contrainte 

y est toujours assortie de l’idée de correction morale. L’erreur serait de ne voir dans |’insis- 

tance mise sur la fonction régulatrice des moeurs qu’un prétexte et comme I’alibi d’un 

régime tyrannique, alors qu’elle est l’expression d’un mode d’action politique privilégié 

qui s’est perpétué jusqu’a nos jours. On ne ferait ainsi que s’abuser en croyant avoir fait 

tomber le masque d’un pouvoir simplement autocratique. 

La remarque engage sur le terrain dangereux des caractéristiques générales de la pensée 

chinoise. Il faut savoir de quoi l’on parle : de quelle époque, de quel secteur des activités 

humaines, de quel milieu social. Et pourtant, c’est une évidence sensible 4 tous ceux qui 

ont pris contact avec cet univers : il est autre que celui dans lequel nous avons été formés 

et le demeure aujourd’hui. Ses traditions fondamentales — politiques, religieuses, esthé- 

tiques, juridiques — sont différentes de celles du monde indien, de 1’Islam, du monde 

chrétien d’Occident (au reste, les civilisations dont les domaines s’étendent en deca de la 

redoutable barriére du complexe himalayen ont eu entre elles des contacts nombreux et 

fréquents). La Chine ignore les vérités transcendantes, l’idée de bien en soi, la notion de 

propriété au sens strict. A l’exclusion des contraires, a l’idée d’absolu, a la distinction 

tranchée de la matiére et de l’esprit, elle préfére les notions de complémentarité, de corré- 

lation, d’influx, d’action a distance, de modéle, et l’idée d’ordre comme totalité organique. 

Elle n’a recours ni aux inventaires exhaustifs 4 la fagon du monde mésopotamien, ni aux 

classifications emboitées a la mode indienne : ce sont des systémes de symboles variables 

et dynamiques qui traduisent le mieux pour la pensée chinoise l’ordre des tres et du monde. 

Sa logique n’est pas issue d’une analyse du langage. Elle est fondée sur le maniement de 

signes aux valeurs opposées et complémentaires. Peut-étre l’écriture n’est-elle pas étrangére 

4 ces tendances profondes qui ont abouti a privilégier le signe écrit aux dépens de la parole. 
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L’écriture 

Des rapports étroits unissent écriture et civilisation. Sans ce moyen de transmission et 

d’enregistrement qui donne prise sur l’espace et le temps, les grandes civilisations n’auraient 

pu se développer. Mais le type méme d’écriture en usage a eu de profondes répercussions 

sur leurs orientations générales. Mieux qu’aucune autre, l’écriture chinoise permet de 

prendre conscience de ces conséquences capitales. Elle fournit le seul exemple d’une écri- 

ture aussi originale dans son principe — chaque signe y correspond en régle générale a 

une unité sémantique —, et par suite aussi complexe, qui ait servi de moyen d’expression 

A une aussi grande partie de l’humanité. Sa complexité a joué sans doute a l’avantage des 

classes sociales qui purent y avoir accés, mais beaucoup moins qu’on ne serait tenté de le 

croire : les individus capables de lire n’ont jamais formé, dans toutes les sociétés de |*his- 

toire, qu’une petite minorité et la proportion des personnes instruites semble avoir été 

généralement plus élevée dans le monde chinois qu’en Occident ot cependant l’appren- 

tissage de l’alphabet latin n’exigeait pas de longs efforts. L’importance attribuée en Chine 

a la connaissance de |’écriture et au savoir livresque explique un tel paradoxe. 

Par contre, l’originalité de principe de |’écriture chinoise a eu, dans plusieurs domaines, 

des conséquences capitales, dans la mesure ow cette écriture était indifférente aux trans- 

formations phonétiques qui se sont produites au cours du temps, aux variations dialectales 

et méme aux différences de structure linguistique. A partir de l’unification des normes 

graphiques imposée par Qin aux pays chinois 4 la fin du m®& siécle avant notre ére, cette 

écriture a été un des instruments les plus efficaces de l’unification politique. C’est a la fois 

pour des raisons linguistiques (la diversité des dialectes), politiques et administratives que 

s’est développée en Chine une langue écrite, faite pour les yeux et accessible 4 l’ensemble 

de tous les pays chinois. Aucune norme orale ne fut en principe obligatoire jusqu’a nos 

jours et le méme texte peut étre lu 4 haute voix dans des dialectes différents. Chaque fois 

qu’on ne peut communiquer oralement, 1’écrit permet toujours de se comprendre. Par 

l’effet de sa propre vertu, |’écriture chinoise est donc devenue une sorte de moyen d’expres- 

sion universel dans toute l’Asie de civilisation et d’influence chinoises. 

Des peuples dont la langue était profondément différente du chinois (Coréens, Japonais, 

Vietnamiens) ont adopté l’écriture chinoise qu’ils ont lue et lisent encore a leur facon et 

suivant leurs propres habitudes linguistiques. Le chinois écrit est resté la langue de culture 

et d’administration du Vietnam jusqu’a la conquéte francaise, de la Corée jusqu’a l’annexion 
japonaise, comme il avait été celle du Japon pendant les siécles ow |’influence de la Chine 
était prépondérante dans ce pays. II existe donc toute une littérature en chinois dont les 
auteurs, poétes, historiens, romanciers, philologues ou philosophes, n’étaient point chinois 
mais coréens, japonais et vietnamiens. On peut donc dire qu’il y eut en Asie orientale une 
véritable communauté de civilisation caractérisée par l’usage de l’écriture chinoise. 

Une autre conséquence de l’originalité de principe de cette écriture intéresse le type de 
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|. Différents types d’écriture de la Chine et de ses confins. 

1. Turc de l’Orkhon. — Ecritures dérivées de alphabet araméen : 2. Sogdien. — 3. Ouigour. — 4. Mongol 

usuel. — 5. Mandchou. — Ecritures dérivées de la brahmi : 6. Tibétain. — 7. Mongol ’phags-pa. — Ecritures 

dérivées de l’écriture chinoise : 8. Chinois, écriture réguliére. — 9. Chinois, écriture cursive. — 10. Kitan. 

Il. Xixia. — 12. Jiirchen. 
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savoir et de culture qui s’est constitué dans le monde chinois et dans les pays de civilisation 

chinoise. Son indifférence aux transformations phonétiques a permis une continuité des 

traditions écrites qui ne se rencontre dans aucune autre civilisation : si les styles varient 

suivant les époques et le genre des écrits, il n’y a par contre guére plus de difficulté et parfois 

moins a lire un texte rédigé au ue siécle avant notre ére qu’un ouvrage écrit en langue 

classique 4 l’époque contemporaine. Ainsi s’explique le caractére traditionnel du savoir 

chinois et son étonnante accumulation au cours des siécles. Dans le domaine de l’ex pression, 

il s’est constitué un répertoire inépuisable de formules, une mémoire d’innombrables 

bindmes (ci), résultats de l’apport continu de générations de poétes, d’écrivains politiques, 

d’historiens, de moralistes et de savants. Cette extraordinaire continuité de la tradition 

écrite fait que la lecture des textes exige avant tout une trés vaste culture dont l’acquisition 

est beaucoup plus longue que celle de 1’écriture elle-méme. Elle explique, en méme temps 

que le réle de l’écriture comme instrument de gouvernement et d’administration, le pres- 

tige éminent du « lettré », homme de culture et homme de godt, apte a exercer des fonctions 

politiques. L’art oratoire, si prisé dans le monde gréco-romain, n’occupe dans les pays de 

civilisation chinoise qu’une place subalterne. Par ses liens intimes avec les aspects politiques, 

sociaux, esthétiques et intellectuels du monde chinois, |’écriture introduit déja a la compré- 

hension de sa civilisation. 

Mais il faut, pour finir, signaler un étrange paradoxe : cette écriture si compliquée et 

apparemment si incommode a été, sous des formes cursives trés simplifiées, la premiére 

sténographie de |’histoire. D’un usage courant pour noter sur le vif les entretiens, les dis- 

cussions politiques, les procés judiciaires, le flot de paroles de ceux qui sont possédés par 

les esprits, l’écriture chinoise a permis trés tét et trés largement ce a quoi les écritures a 

alphabet parvenaient moins facilement : la notation immédiate de la parole. Un ouvrage 

arabe rédigé 4 Baghdad en 988 rapporte l’étonnement du célébre Mohammad al-R4zi 

(850-925) quand il vit un Chinois, sans doute de passage dans la capitale abbasside, traduire 

et noter sous la dictée les ceuvres de Galien, 1’un des péres de la médecine grecque (1° siécle 

aprés notre ére). 

Loin de constituer une sorte d’exception, l’écriture chinoise a inspiré en Asie orientale 
la création d’écritures du méme type (écritures kitan au x® siécle, tangut xixia au xI°, 
jirchen au xu®, chunom vietnamien au xIv®) et ses formes cursives ont servi a la consti- 
tution des syllabaires japonais et de |’alphabet coréen. 
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pitre | LA ROYAUTE ARCHAIQUE 

I. Les antécédents néolithiques 

polissage de la pierre, la poterie et des formes d’agriculture primitives, apparait 

pour la premiére fois dans le courant du x® millénaire au Moyen-Orient. II n’est 

peut-étre guére plus récent en Asie orientale : leur teneur en carbone 14 a permis de 

dater certaines poteries japonaises du vie millénaire et il est peu vraisemblable que 

l’archipel nippon ait été en avance sur le continent. Cependant, telles qu’elles nous sont 

connues par les fouilles, les grandes cultures néolithiques qui ont précédé l’Age du bronze 

en Chine du Nord appartiennent aux stades les plus tardifs de cette période. 

Leur domaine s’étend du Gansu a la péninsule du Shandong et s’élargit vers l’est a 

l’ensemble de la plaine Centrale. C’est la zone du loess — fine poussiére qui a été déposée 

sans doute par l’action du vent au pléistocéne et qui subsiste aujourd’hui en couches épaisses 

dans la Chine du Nord-Ouest — et de l’immense bassin comblé par les alluvions du fleuve 

Jaune. La grande fertilité de ces régions explique leur avance par rapport a celles qui les 

bordent au nord (Mongolie, Mandchourie, Ordos, désert de Gobi, domaine de cultures 

a microlithes) et qui s’étendent plus au sud, pays de collines et de montagnes peu élevées. 
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La royauté archaique 

On distingue deux grandes aires de cultures néolithiques en Chine du Nord : l’une, qui est 
caractérisée par une poterie peinte 4 dessins géométriques (culture dite de Yangshao d’aprés 
le nom d’un village du Henan), s’*étend depuis les vallées du Gansu jusqu’au sud du Shenxi 
et au nord-ouest du Henan; I’autre dont le domaine primitif correspond a la plaine Centrale 
et a l’ouest de la province du Shandong a pour particularité l’usage d’une fine poterie 
noire (culture dite de Longshan d’aprés un site du Shandong). 

Les communautés de Longshan ont gagné, au nord et au sud de leur domaine primitif, 
la Mandchourie méridionale et les plaines cétiéres du Jiangsu ou elles sont entrées en contact 
avec des populations de traditions différentes. Les terres basses du Anhui et du Jiangsu, 

les affluents du Yangzi au Hubei étaient en effet occupés par d’autres cultures néolithiques 

qui restent encore mal connues mais se signalent par des caractéres originaux : l’usage 

d’une poterie d’un type différent de ceux de la Chine du Nord, l’importance de la chasse 

et de la péche. 

Plus au sud, dans les vallées du Fujian et du Guangdong, des populations qui semblent 

€tre venues plus tard a l’agriculture pratiquaient la cueillette et se servaient d’une poterie 

a décor imprimé. 

Cette situation complexe qui témoigne de décalages entre diverses cultures néolithiques 

reproduit de fagon trés générale l’opposition qui reste si nette aux époques postérieures 

entre Chine du Nord et Chine du Sud et qui tient a des différences de conditions géogra- 

phiques, de peuplement et de traditions. 

Les cultures de Yangshao et de Longshan 

Le centre de la culture de Yangshao se trouvait au Henan occidental et dans la vallée 

de la Wei au Shenxi. Les établissements humains occupaient des terrasses en bordure de 

riviére. Au site de Banpo découvert en 1952 prés de Xi’an, on a retrouvé un village entier 

avec des maisons rondes ou rectangulaires, au sol en contre-bas, et entourées de petits murs 

de terre. Des piliers de bois devaient supporter un toit couvert de chaume. Les plus belles 

poteries de Yangshao sont ornées de figures géométriques et parfois de dessins trés stylisés 

d’oiseaux et de poissons en noir ou en rouge. La température de cuisson semble avoir 

atteint 1 000 a 1 500° centigrades. Sur les poteries plus courantes et plus grossiéres, le décor 

se limite a de simples incisions ou a des impressions de vannerie. II n’y a pas d’indices de 

usage du tour de potier. A cété d’outils formés de pierres obtenues par éclat, figurent des 

haches et des pointes de fléche en pierre polie. La principale céréale est une variété de millet, 

mais l’élevage du chien et surtout du porc semble avoir été trés important. 

Cette culture ou l’on trouve de plus grosses agglomérations et une poterie plus savante 

que dans les sites du néolithique tardif de la Russie méridionale n’est cependant pas uni- 

forme : la poterie des sites du Gansu, qui paraissent postérieurs aux sites plus orientaux du 

Shenxi et du Henan, présente des motifs plus élaborés. 

La culture dite de Longshan, ot l’on trouve des variations régionales plus accusées, 
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s’est superposée au Henan 4a celle de Yangshao, mais c’est le seul indice qui permette 

d’établir une chronologie entre ces deux cultures qui ont fort bien pu coexister dans les autres 

régions de la Chine du Nord. La caractéristique la plus frappante de Longshan est une 

poterie noire, dure et fine, au profil angulaire et d’une extréme élégance dont la plupart 

des spécimens ont été découverts dans les sites du Shandong. Certaines formes sont déja 

proches de celles des vases de 1’époque du bronze. La plupart des piéces ont été faites a 

V’aide d’un tour a rotation rapide. Mais cette fine poterie noire est beaucoup plus rare 

partout ailleurs qu’au Shandong. C’est généralement une poterie grossiére, de couleur unie, 

grise, noire, rouge ou parfois blanche, qui domine. 

Les sites de Longshan se trouvent sur des buttes qui dominent la plaine ou sur des collines. 

Les habitations semblent étre analogues a celles des sites de Yangshao, mais alors que les 

villages de Yangshao n’étaient pas fortifiés, on a découvert a Chengziya (Shandong) un 

rempart en terre damée (ce damage de la terre par couches successives est une technique 

qui subsistera a l’Age du bronze). Les communautés de Longshan ont fait un trés large 

usage de 1’os pour les pointes de fléches, les petits outils... et ont eu recours beaucoup plus 

largement que celles de Yangshao a la pierre polie (haches de différents types et faucilles 

en forme de demi-lune caractéristiques de |’Asie du Nord-Est). Les animaux d’élevage 

sont le chien, le porc, les ovidés et bovidés. Mais on ne trouve pas plus trace de chevaux 

que dans les sites de Yangshao. Les usages funéraires sont a peu prés identiques 4 ceux de 

Yangshao, bien que l’on trouve déja des morts couchés face contre terre, usage qui deviendra 

de régle a l’Age du bronze. De méme, |’emploi d’os soumis 4a |’action du feu a des fins de 

divination annonce déja une pratique qui prendra un grand développement a cette méme 

époque. Mais |’écriture est absente. 

Si les céramiques les plus typiques des cultures de Yangshao et de Longshan présentent 

entre elles un contraste si net, en revanche les poteries les plus courantes (généralement 

grises au Henan) sont a peu prés identiques dans les deux cultures et elles subsisteront a 

lage du bronze : c’est dans ce contexte de civilisations néolithiques évoluées et au milieu 

de populations relativement denses que devait apparaitre la cité-palais et se développer 

un pouvoir fondé sur la possession des armes de bronze. Les conditions générales sont 

analogues a celles qui avaient donné naissance aux premiéres civilisations de la Mésopo- 

tamie, de la vallée de 1’Indus et de l’Egypte, apparues elles aussi dans de grands bassins 

fluviaux. 



La royauté archaique 

2. La royauté archaique 

Bien que les découvertes archéologiques déja nombreuses avant Ia seconde guerre mon- 
diale se soient multipliées depuis 1950, l’apparition du bronze dans la vallée inférieure du 

fleuve Jaune garde encore beaucoup du caractére de soudaineté qui avait frappé les archéo- 

logues avant la deuxiéme guerre mondiale. Le bronze chinois ne semble pas avoir été 

précédé par cette longue période d’emploi des métaux purs que |’on trouve dans les parties 

occidentales du continent. I] apparait aussi plus tardivement qu’au Moyen-Orient. Mais en 

revanche, sa technique atteint trés vite, dans la seconde moitié du m¢ millénaire, un degré 

de perfection qui restera inconnu ailleurs. Certaines particularités de 1’Asie orientale pour- 

raient peut-étre expliquer cette absence de longs tatonnements et ces progrés si rapides. 

La maitrise des potiers de Longshan, les hautes températures qu’ils semblent avoir été 

capables d’obtenir, le rdle trés restreint du martelage et de la forge dans les traditions 

techniques de |’Asie orientale feraient pencher en faveur d’une découverte indépendante 

de l’alliage des métaux. Et si l’on ne doit pas absolument écarter toute influence lointaine, 

dans le cas du bronze comme dans celui d’autres éléments de civilisation, il est clair que ces 

influences ont été trés vite intégrées au contexte de la Chine archaique : il s’est formé dans 

la vallée inférieure du Yangzi, dés la fin du Néolithique, un foyer de civilisation qui avait 

ses caractéres originaux et dont le rayonnement devait se faire sentir dans l’ensemble de 

l’Asie orientale. 

Des raisons sérieuses invitent a relier la civilisation du bronze a la culture de Longshan, 

car elles ont en commun certains traits caractéristiques : 

— le procédé de damage de la terre par couches successives; 

— la fortification des sites urbains par d’épaisses enceintes de terre damée; 

— la divination par le moyen d’os plats soumis a l’action du feu; 

— des formes tout a fait typiques qui se retrouvent, trés proches les unes des autres, 

dans les fines poteries noires du Shandong (Longshan) et dans la vaisselle de bronze 

de l’époque des Shang. 

Enfin, la tradition historique, qui veut que’les premiéres dynasties aient déplacé leurs capi- 

tales d’est en ouest, est en accord avec la situation respective du foyer de la culture de 

Longshan au Shandong et celle des capitales, plus occidentales, de l’époque des Shang. 
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Premiére dynastie de l’4ge du bronze : les Shang ou Yin 

S’il est fort probable que des formes d’organisation politique qui la préfiguraient ont 

précédé la royauté de |’époque des Shang et que les traditions relatives a l’existence d’une 

dynastie néolithique — celle des Xia — ne sont pas dénuées de tout fondement, le déve- 

loppement rapide de la technique du bronze coincide avec un essor remarquable de la civi- 

lisation archaique. Les vestiges de la derniére capitale des Shang-Yin (dans le Nord-Est 

du Henan, A proximité de l’actuelle Anyang), occupée du xive siécle a la fin du xt°*, 

révélent déja une civilisation trés évoluée, en possession de tout un ensemble de techniques 

savantes et de connaissances dont les antécédents sont fort mal connus. De fagon générale, 

c’est sous des formes déja trés élaborées qu’apparaissent dans le bassin inférieur du fleuve 

Jaune l’écriture, le char, les techniques architecturales, les pratiques divinatoires, l’art du 

bronze, les divers types de vaisselle de sacrifice, les motifs de la décoration... Les découvertes 

qui ont été faites depuis 1950 ont sans doute permis dans certains cas de remonter un peu 

plus haut dans le temps, mais sans apporter beaucoup de lumiére sur |’évolution qui a 

permis d’atteindre, dans chaque domaine, au degré de raffinement et de complexité qui est 

celui de la derniére période des Shang. Si on est en droit de dater le début de cette dynastie — 

et sans doute les commencements du bronze — du milieu ou de la fin du xvue siécle, 

on est contraint en revanche, pour décrire la civilisation des Shang, de se référer principa- 

lement aux fouilles de Anyang. 

Le site de la derniére capitale des Shang (ou Yin, suivant un nom en usage au cours de 

la derniére période), Da Shang ou Dayi Shang, a été occupé sous les régnes des onze derniers 

rois de cette dynastie qui en aurait compté prés d’une trentaine et aurait connu, d’aprés 

la tradition, six changements de capitale dans des régions comprises entre le Shandong 

occidental, le Sud du Hebei, 1’Ouest du Henan et le Nord du Anhui. Les vestiges sont dissé- 

minés sur une grande superficie. Les fouilles ont permis de dégager une petite citadelle 

dont les murailles de terre damée sont orientées est-ouest et nord-sud comme dans les villes 

chinoises de la Chine du Nord aux époques postérieures; des fosses contenant des os et 

écailles de tortues ayant servi 4 la divination par le feu-et dont beaucoup portent des 
inscriptions; des restes de fondations et de batiments rectangulaires avec des bases en pierre 
et des coussins de bronze destinés 4 supporter des piliers; des fosses funéraires avec des 
victimes humaines et des chiens (les hommes sacrifiés, disposés a l’extérieur des batiments 
et tournés vers le dehors, étaient munis de haches de guerre, ge, et avaient auprés d’eux 
des vases de bronze); cing fosses contenant des chars attelés et leurs conducteurs. Dans 
certaines fosses ont été retrouvés les restes d’hommes décapités, dans d’autres des tétes 
dépourvues de leur corps. Enfin, de grandes tombes, qui étaient de toute évidence des tombes 
royales, ont été mises au jour. La plupart de ces découvertes qui invitent a supposer I’exis- 
tence de rites en rapport avec les constructions et de sacrifices de prisonniers de guerre ont 
été faites entre 1927 et 1936. 
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Depuis 1950, de nombreux autres sites d’époque Shang ont été retrouvés en Chine du 
Nord. Le plus important a été découvert en 1953 dans la banlieue de Zhengzhou, au Henan. 
On y a dégagé les bases d’une muraille en terre damée de 20 m d’épaisseur, des restes d’habi- 
tations, d’ateliers, de fours avec des moules 4 bronze ainsi que de trés nombreuses céra- 
miques. Aucune grande tombe du genre de celles de Anyang n’a été mise au jour, 
cependant comme dans la derniére capitale des Shang-Yin, les orientations dominantes 

sont nord-sud et est-ouest. Les objets de bronze sont de facture plus simple; mais la maitrise 

technique dépasse déja celle des plus anciens vestiges de l’art du bronze au Moyen-Orient. 

Les seuls objets qui soient fondus en bronze a haute époque sont les armes, les vases 

cultuels et les piéces de char et de harnais. Ceux de la fin des Shang ont un décor complexe 

et raffiné dont le style et les motifs relativement constants et en nombre limité se retrouvent 

identiques sur les objets en ivoire, en jade ou en bois. II consiste en dessins et en formes 

animales trés stylisées qui sont disposés symétriquement de part et d’autre d’un axe médian. 

Cet art animalier qui est entiérement absent au Néolithique apparait soudainement et semble 

caractéristique de l’Age du bronze dans le Nord-Est de 1’Asie. On le retrouve jusqu’en 

Sibérie méridionale et, en particulier, dans la culture de Karasuk (hautes vallées de 1’Ob 

et de I’Iénisséi) qui semble avoir été en rapport avec le bronze chinois de la fin des Shang 

et du début des Zhou. L’analyse des bronzes Shang a révélé une proportion variable de 

cuivre et d’étain suivant le type d’alliage nécessaire aux différents objets. Ils contiennent 

de 5 a 30 &% d’étain et de 2 4 3 % de plomb. Les plus belles piéces sont évidemment les vases 

cultuels dont il existe une grande variété de formes qui répondent chacune a des usages 

rituels définis. Ces vases ne portent encore, a l’époque Shang, que de trés courtes inscriptions 

ou des marques qui ont sans doute la valeur de blasons familiaux. Ce genre de marques 

figure aussi sur les armes, dont la plus caractéristique est le ge, une hache-poignard emman- 

chée qu’on ne trouve qu’en Asie orientale et qui sert 4 crocheter l’ennemi et a lui porter les 

premiers coups. 

Le char, léger et résistant, 4 grandes roues 4 multiples rayons, est déja du type qui sera 

en usage a l’époque suivante, mais semble avoir été moins répandu. Trés proche des types 

de chars connus dans les parties occidentales de 1’Asie a l’4ge du bronze (rappelons que le 

char et la domestication du cheval pour la traction apparaissent en Anatolie et en Syrie 

vers le xvu® siécle), c’est un véhicule a caisse carrée et timon courbe, tiré par deux chevaux 

attelés au joug de garrot, seul procédé d’attelage en usage dans le monde avant |’invention 

de la bricole de poitrail et du collier d’attelage. C’est un instrument de guerre et de parade 

qui est réservé au roi et a la haute noblesse. Les poémes anciens du Shijing décriront aux 

1x°-vIe siécles les beautés des chars de parade et de leurs chevaux harnachés. 

Le char et certaines des armes qui servent a la guerre (en particulier un arc composite 

rétroflexe qui parait avoir été trés puissant) sont employés aussi 4 la chasse, sorte de rite 

royal auquel il est fait assez souvent allusion dans les inscriptions. Le gros gibier (différents 

types de cervidés, boeufs sauvages,. ours, tigres, sangliers) est tres abondant. 
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ll. Différents types de vases cultuels. 

3. Armes de I’époque des Shang : a) Hache-poignard ge a lame de jade; b) Hache 
de cérémonie Yue provenant de Anyang. 
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La royauté archaique 

Données archéologiques et inscriptions ont permis de se faire une idée au moins générale 
du type de société qui était celui de 1’époque des Shang. La comparaison avec les données 
postérieures révéle a la fois une concordance générale, de nombreuses analogies — la société 
de l’époque des Zhou parait bien dérivée de celle des Shang — et des caractéres originaux. 

La ville murée, le char, les armes et les vases de bronze sont typiques d’une classe noble 
qui peut étre définie par sa participation aux sacrifices et A la guerre. C’est sur elle que les 
fouilles et les inscriptions ont apporté le plus d’informations, car on ne fait qu’entrevoir 
l’existence d’une paysannerie dont les modes de culture et les outils (couteaux de pierre 
et béches en bois 4 manche courbe) ne paraissent pas avoir été trés différents de ceux de 

l’époque néolithique. Le Palais royal est le centre de toutes les activités d’une société noble 

que domine de trés haut le personnage du roi. Il y a d’ailleurs une association intime ou 

plus exactement une véritable indistinction entre les fonctions religieuses, guerriéres, poli- 

tiques, administratives et économiques. La lignée royale est a la téte d’une organisation 

clanique ow les chefs de lignées sont en méme temps chefs du culte familial. Il existe déja 

des pouvoirs territoriaux qui semblent avoir été analogues au fief tel qu’il est connu aux 

époques postérieures. Ces pouvoirs, qui correspondent aux titres de hou et de bo, sont 

exercés par des membres du clan royal, mais parfois aussi par des lignées de nom différent. 

Le domaine Shang s’étend a l’ensemble de la plaine Centrale et la déborde en certains 

points vers la vallée du Yangzi. Des populations étrangéres aux Shang et considérées comme 

barbares coexistent dans cet espace avec les hommes du bronze avec lesquels elles sont le 

plus souvent en relations d’hostilité. Ces ethnies sont particuliérement nombreuses dans 

le Nord du Jiangsu et dans la vallée de la Huai. 

C’est par ses pratiques religieuses et leur réle prédominant que la civilisation des Shang 

se distingue le plus nettement de celle de l’époque suivante. On doit souligner : l’impor- 

tance d’un type de divination par le feu qui ne jouera plus qu’un réle secondaire aux époques 

suivantes; la place privilégié qu’occupe le culte des rois défunts et le caractére fastueux des 

sacrifices; la pratique des sacrifices humains qui tendra 4 disparaitre sous les Zhou. 

Divination et sacrifices 

L’usage de soumettre au feu, 4 des fins divinatoires, des os d’animaux sacrifiés est parti- 

culier 4 l’Asie orientale qui ignore en revanche la pratique de l’examen des viscéres, si 

courante dans les parties occidentales du continent eurasien. Cet usage, attesté dés le 

Néolithique, s’est perfectionné et beaucoup développé a l’époque du bronze, devenant un 

des aspects les plus importants de l’activité royale et donnant naissance a une véritable 

science divinatoire qui est l’apanage de colleges de spécialistes. Les os qui servent a 

la divination sont alors préparés avec plus de soin et comportent des cavités ovales et 

circulaires superposées qui permettent d’obtenir sous |’action du feu des craquelures en 

forme de T (c’est le caractére bu qui désigne ce type trés ancien de divination) et, vers la 
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fin de l’époque de Anyang, l’emploi des carapaces ventrales de tortue se généralise. Plus 

de 100 000 os et écailles de tortue portant des inscriptions ont été retrouvés depuis le début 

du xx® siécle. Ils proviennent tous, 4 l’exception d’un trés petit nombre, du site de la 

derniére capitale des Shang-Yin. Sur ce nombre, prés de 50 000 inscriptions ont été publiées 

et étudiées. Les premiéres piéces gravées apparurent dans les boutiques de pharmaciens 

ou elles étaient vendues sous le nom d’« os de dragon ». Elles attirérent l’attention de 1’épi- 

graphiste Wang Yirong (1845-1919) et furent identifiées par son ami Liu E (1857-1909) 

comme des documents de la dynastie des Shang. Depuis cette époque, de nombreux savants 

chinois se sont attachés a l’étude de ces inscriptions divinatoires (buci, ou encore jiaguwen : 

« inscriptions sur écailles et sur os ») en méme temps que progressait la connaissance scienti- 

fique des sites Shang, avec les campagnes de fouilles de 1’Academia Sinica de 1927 a 1936 

et avec les découvertes.qui ont été faites depuis 1950. Ainsi purent étre éclaircis jusque 

dans leur détail les aspects religieux, politiques et sociaux de la royauté des Shang au cours 

de sa derniére période, et, bien qu’il reste de nombreuses incertitudes, l’acquis est 

considérable. 

Portées aprés l’épreuve du feu et servant en quelque sorte de commentaires aux signes 

obtenus, les inscriptions avaient pour objet la constitution d’archives qui ont permis le 

développement de la science divinatoire. Ces archives constituent la forme la plus ancienne 

de l’historiographie chinoise a laquelle elles ont imprimé, dés les origines, ses caracté- 

ristiques essentielles : son lien étroit avec l’activité politique et son aspect de science des 

précédents. La divination porte en effet sur toutes les activités qui sont en rapport avec la 

fonction royale : culte des ancétres et des divinités, expéditions militaires, nominations 

aux charges, convocations a la Cour, construction des villes, campagnes agricoles et météo- 

rologie (pluie, sécheresse et vents), maladies, voyages, réves, naissances, caractére faste 

ou néfaste de la décade a venir ou de la nuit a venir. 

L’étude de ces inscriptions fournit les formes les plus anciennes des caractéres chinois 

et révéle l’extraordinaire continuité de la tradition graphique : l’écriture qui est en usage 

aujourd’hui remonte par une évolution. ininterrompue jusqu’a celle des inscriptions sur 

os et écailles des xiv®-x1® siécles. Déja trés complexe et comptant prés de 5 000 caractéres 

différents dont 1500 ont été interprétés de fagon sfire, cette écriture archaique connait 

la plupart des principes de formation qui devaient permettre les développements ultérieurs : 

a cété de signes simples (wen) (signes conventionnels ou dessins trés stylisés d’objets ou 

de parties d’objets) figurent déja des signes employés en association (zi). Mais il arrive 

aussi, comme dans les plus anciennes écritures du Moyen-Orient, que certains signes soient 

employés pour leur valeur phonétique indépendamment de leur sens originel. 

Les colléges de devins et de scribes qui étaient chargés de la divination royale (il y eut 
différentes écoles de novateurs et de traditionalistes au cours de la période de Anyang) 
étaient préoccupés par des questions de nombres et de calendrier. On trouve déja dans les 
inscriptions sur os et sur écailles les deux formes de numération qui seront en usage pendant 
toute I’histoire du monde chinois : une numération décimale continue qui est notée au 
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moyen de dix signes simples de 1 4 10 et d’un signe pour 100 auquel devait étre adjoint un 
signe pour 10000; deux séries de signes plus complexes, I’une de dix et l’autre de douze 
dont la combinaison devait servir 4 former un cycle de 60 signes doubles. Ces signes ser- 
vaient seulement a la notation des jours et le cycle de 60 ne commencera A étre appliqué 
aux années qu’a partir du n® siécle avant notre ére. La décade et les combinaisons de la 
décade sont a la base du découpage du temps a l’€poque des Shang et l’on remarque que 
le nom des rois comporte toujours ]’un des signes qui servaient 4 noter la décade. II corres- 

pondait, semble-t-il, au jour ot devaient leur étre faits des sacrifices. 

Il existe un grand nombre de sacrifices qui interviennent a date fixe ou de facon plus 

irréguliére. Les plus importants sont en relation avec le culte des rois défunts auquel sont 

parfois associées les reines. Les inscriptions ont permis d’établir une liste compléte des 

rois Shang qui remonte méme au-dela de la fondation de la dynastie. La succession se faisait 

de frére ainé a frére cadet et, lorsque la génération des fréres était éteinte, d’oncle maternel 

a neveu. Ainsi, bien que la liste des rois Shang compte 30 souverains, le nombre des géné- 

rations n’est que de 18. Cette liste coincide d’ailleurs, 4 quelques détails prés, avec celle 

que la tradition postérieure a conservée et que 1’on trouve dans les Mémoires historiques 

(Shiji) de Sima Qian achevés au début du 1° siécle avant notre ére. 

Beeufs, moutons, porcs et chiens sont sacrifiés en trés grand nombre. Des offrandes 

de 30 ou 40 beufs ne sont pas rares pour un seul ancétre. Certains caractéres d’écriture 

servent 4 désigner des sacrifices de 100 bceufs ou de 100 porcs ainsi que des sacrifices de 

différents animaux par dizaine. Cette abondance de victimes qui ne se retrouve plus aux 

époques postérieures invite 4 penser que |’élevage occupait une place relativement impor- 

tante dans l’économie de cette société archaique. Le culte assurait, a l’occasion de grands 

banquets, une redistribution des richesses. Il pouvait entrainer aussi des destructions mas- 

sives, et spécialement lors des funérailles des rois. 

L’image la plus saisissante de la Chine de l’époque des Shang nous est donnée par les 

grandes tombes royales qui ont été découvertes 4 Anyang entre 1927 et 1936. De plan cru- 

ciforme, elles comportent une grande fosse rectangulaire orientée nord-sud avec une fosse 

centrale plus petite et plus profonde. Deux et parfois quatre rampes d’accés de 15 4 20 m 

de longueur conduisent au niveau de 1|’excavation principale. Le cercueil royal, en bois, 

reposait au-dessus de la fosse centrale dans laquelle un chien avait été sacrifié. Sur les rampes 

d’accés et sur la plateforme qui entourait cette fosse ont été retrouvés les restes d’>hommes 

en armes qui étaient sans doute les compagnons et les serviteurs du roi, son char avec ses 

chevaux et leurs conducteurs, des poteries, des vases de bronze et d’autres objets de valeur. 

La pratique funéraire qui associe 4 un personnage royal ses plus proches serviteurs sacrifiés 

au moment de ses funérailles et qui exige que le roi soit entouré de ses biens les plus précieux 

et des insignes de son rang (son char et ses chevaux principalement) se retrouve dans de 

nombreuses autres civilisations de l’4ge du bronze. 

Les inscriptions divinatoires font état aussi d’autres cultes. Un sacrifice important qui 

porte le nom de di ou shangdi (le terme sera adopté beaucoup plus tard pour désigner les 
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souverains mythiques des premiers Ages et servira au premier empereur a créer le nouveau 

terme de Auangdi a la fin du m® siécle avant notre ére) parait avoir donné naissance a |’idée 

d’une divinité supérieure, garante de l’ordre politique (protection des villes et des armées) 

et de l’ordre naturel (pluie, vent, sécheresses). Mais il existe des divinités moins importantes : 

la mére de l’est, celle de l’ouest, les seigneurs des quatre directions cardinales, la source 

de la riviére Huan qui passe prés de Anyang, le fleuve Jaune, certaines montagnes sacrées... 

Des sortes de chamanes (shi : ce terme qui a aussi le sens de « cadavre » désigne le repré- 

sentant du mort dans le rituel funéraire de |’"époque des Zhou) et de sorciers (wu) semblent 

intervenir dans certains cultes. 

Les sacrifices humains paraissent étre une des caractéristiques de la civilisation de l’époque 

des Shang : certains semblent en rapport avec les rites de consécration des batiments, 

d’autres apparaissent liés au culte funéraire ou faisant partie des sacrifices en |”>honneur des 

rois défunts. Seule subsistera, et de fagon sporadique, la pratique qui exige que les plus 

proches compagnons et les concubines du prince le suivent dans la mort, et ces victimes 

humaines seront de plus en plus souvent remplacées dans le courant du 1* millénaire par 

des mannequins ou des figurines. 
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L’AGE DES PRINCIPAUTES 

I. Le déclin de la royauté archaique 

c’est une cité du nom de Zhou, établie au Shenxi, qui aurait mis fin a la dynastie 

des Shang-Yin. L’événement semble pouvoir étre daté des environs de 1050 

ou de 1025. Extérieure au domaine Shang, cette cité, qui était en contact et en rela- 

tion avec les populations barbares de ces régions occidentales, semble avoir su tirer parti 

de conditions géographiques favorables a 1’élevage du cheval : la haute vallée de la Jing 

et le Nord-Est du Gansu ont été, aux époques postérieures, des régions de haras. Les Zhou, 

de mceurs sans doute plus guerriéres que les Yin, semblent avoir fait un plus large usage 

du char et avoir inventé un nouveau type d’attelage 4 quatre chevaux de front. 

D ?>APRES UNE TRADITION QU’IL N’Y A PAS LIEU DE METTRE EN DOUTE, 

Les premiers siécles des Zhou 

L’histoire de la succession des Zhou aux Yin telle qu’elle est rapportée par la tradition 

mérite d’étre rappelée briévement en raison du prestige que devaient avoir les fondateurs 

des Zhou dans l’école des lettrés de Lu, c’est-a-dire dans la tradition dite « confucéenne ». 
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Conduits par celui que l’histoire postérieure connaitra sous le nom de roi Wen, les gens 

de Zhou marchent sur le Henan au moment ow le dernier souverain des Yin est occupé 

par une guerre contre les Barbares de la Huai. Au cours de l’avance victorieuse des Zhou, 

le roi Wen meurt dans un combat et le roi Wu lui succéde. Les Yin sont définitivement 

vaincus A la bataille de Muye, au nord du fleuve Jaune, et le dernier des Yin, Zhouxin, 

est décapité. Les rois Wen et Wu sont honorés comme des libérateurs par les anciens sujets 

_ des Yin et les populations barbares qui avaient subi la tyrannie de Zhouxin. Apres sa victoire, 

le roi Wu confie |’administration des cités de la plaine Centrale a Wugeng, fils du tyran 

décapité, et retourne au Shenxi ow il meurt bientét. Des troubles se produisent sous son 

successeur, le roi Cheng, dont Wugeng, allié aux Barbares de la Huai, profite pour se soulever 
contre l’autorité des Zhou. L’oncle du j jeune roi Cheng, le duc de Zhou (Zhougong) organise 

la défense et contre-attaque. Yin est détruit et les Barbares de la Huai font leur soumission. 

Zhou a dés lors deux capitales : Zhouzong, prés de l’actuelle Xi’an au Shenxi, et Chengzhou, 

prés de l’actuelle Luoyang au Henan. Pour mieux assurer leur domination sur les anciens 

territoires des Yin, les Zhou placent a la téte des vieilles et des nouvelles cités créées a cette 

_époque des membres de leur propre lignée ou de familles alliées. 

Ce qu’on peut ensuite retenir de l’histoire traditionnelle a trait 4 des soulévements de 

populations étrangéres mais assimilées, sous les régnes des deux successeurs du roi Cheng, 

aux efforts de pénétration des Zhou vers le Nord-Ouest (le Gansu et sans doute l’actuel 

Xinjiang oriental) sous le régne du roi Mu (milieu ou fin du xé siécle?) et aux combats 
de ce prince contre des ethnies du nom de Quanrong (« Barbares-chiens ») dans le Nord- 

Ouest et contre des populations du Nord du Jiangsu. 

D’aprés les sites et les inscriptions découvertes depuis 1950, il semble bien en nefet que 

le début du ie millénaire ait été une période d’expansion. La colonisation des Zhou atteint 

alors la région de l’actuel Pékin, l’extrémité nord-est du Shandong et les plaines du 

Bas-Yangzi. 

Au contraire, la fin du Ix® et le vii® siécle correspondent sans doute a une période d’affai- 

blissement et de déclin qui peut étre mise en relation avec les attaques de populations étran- 

géres ; incursions sous Xuanwang (827-782) des Yanyun, population de la steppe qui montait 

-peut-€tre déja 4 cheval, invasions des Quanrong au Shenxi sous Youwang (781-771). C’est 

au moment ou, sous le roi Li (878-828), la maison royale des Zhou entre dans sa période 

de déclin que l’on commence 4 disposer d’une histoire datée avec précision et exactitude : 

la premiére date de I’histoire de la Chine correspond a l’année — 841. 

La chronologie traditionnelle 

L’historiographie traditionnelle divise l’époque des Zhou en deux parties : celle ow les 
rois de cette dynastie eurent leur capitale principale dans la vallée de la Wei (période dite 
des Zhou occidentaux, de la fin du x1® siécle a l’année 771), celle qui s’étend du transfert 
de la capitale 4 Chengzhou (prés de l’actuelle Luoyang au Henan) a la destruction de Zhou 
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par le royaume de Qin en — 256 (période dite des Zhou orientaux). Mais il existe d’autres 
divisions traditionnelles : l’une est fondée sur l’existence d’Annales de royaume, celles 
de Lu au Shandong qui portent sur les années 722-481. D’out le nom de période Chunqiu 
(Printemps et Automnes) emprunté au titre de ces Annales. Enfin, l’époque qui précéde 
lunification impériale de — 221 est connue sous le nom de période des Royaumes combattants 
f zhanguo ) en raison de ses guerres incessantes. Le commencement de cette période est fixé 
tantét a la division de fait en — 453 du pouvoir territorial 4 Jin (royaume qui s’étendait 
sur le Shanxi et sur une partie du Hebei et du Henan), tant6t a la reconnaissance officielle 
en — 403 de cette division et des royaumes qui en étaient issus (Han, Wei et Zhao) par 

le roi de Zhou. 

Considérant que les rites, les traditions cultuelles et les hiérarchies familiales avaient pu 

étre préservés pour l’essentiel jusque dans la seconde moitié du vé siécle et qu’ils avaient 

été ensuite abolis, les anciens historiens chinois-opposaient la période Chungiu 4 celle 

des Royaumes combattants. En fait, l’évolution complexe qui méne de la royauté archaique 

dont les caractéres principaux subsistent au début des Zhou, al’Etat centralisé et 4 l’unifi- 

cation impériale ne présente pas de solution de continuité. 

2. Des principautés aux royaumes 

Ce que nous savons de la société de l’époque des Zhou provient surtout d’une chronique 

qui a été adjointe a titre de commentaire aux Annales de Lu : les Traditions de Zuo (Zuoshizhuan 

ou Zuozhuan ), recueillies sans doute aux ve et Iv¢ siécles avant notre ére. Mais ces traditions 

semblent assez fidéles pour permettre de reconstituer, avec l’aide des autres sources écrites 

et des documents archéologiques, le type de société qui parait avoir été celui des princi- 

pautés chinoises des 1x®-vue siécles. 

La société noble des | X°*-VII° siécles 

On a tant abusé du terme féodal qu’il a perdu toute signification. Mieux vaut s’en passer 

et se borner a caractériser par ses institutions spécifiques le systéme politique et social qui, 

dans la longue histoire du monde chinois, se rapprocherait le plus de celui auquel les histo- 

riens de l’Occident ont attribué pour la premiére fois ce qualificatif. Au reste, il est tout 

_a fait original en raison des liens étroits qui font dépendre l’organisation politique du systéme 

des cultes familiaux et qui unissent fonction guerriére et fonction religieuse. Issu de la 

royauté archaique, il s’y rattache encore intimement. 

Il est fondé sur une hiérarchie de domaines et de cultes familiaux avec, a son sommet, le 

domaine royal et le culte des ancétres des Zhou. Le roi porte le titre de tianzi (« Fils du Ciel ») 

et passe pour tenir sa charge du « Seigneur d’en-haut » ( shangdi) auquel il est seul 4 avoir 

55 

i (Vv temp? 

4 

Omsse+ 



DE LA ROYAUTE ARCHAIQUE A L’ETAT CENTRALISE 

le droit de sacrifier. La capitale, Zhouzong dans la vallée de la Wei, est le grand centre 

cultuel de toute la communauté des cités Zhou. C’est 14 que se trouve le temple des rois 

défunts. 

Le pouvoir est détenu, dans chaque cité, par des familles qui doivent leur puissance au 

nombre de leurs chars, a leurs priviléges religieux (droit 4 certains sacrifices, a l’exécution 

de danses et d’hymnes définis.. .), a ’ancienneté de leurs 1 traditions et a leurs liens avec la 

maison royale, 4 la possession d’emblémes et de trésors_ (vases de bronze, jades, carillons 

de pierres sonores et de cloches...). Afin de perpétuer le souvenir des droits acquis, l’usage 

s’est imposé depuis le régne du roi Mu (milieu ou fin du x® siécle) d’inscrire sur les vases 

de bronze qui servaient au culte ancestral le procés-verbal des cérémonies d’investiture 

ou de donation. On sait ainsi que l’octroi d’un fief, d’une bourgade ou d’une charge s’accom- 

pagnait de dons divers : vétements, tissus, armes de bronze, chars, vaisselle de sacrifice, 

cauris, serviteurs, animaux... 

C’est par une sorte d’essaimage que se sont étendus les territoires : le systéme du fief, 

qui permet d’accorder 4 une famille noble un pouvoir a la fois religieux et militaire sur un 

domaine défini et délimité le terme feng qui désigne le fief fait allusion a aux levées de terre, 

a lintérieur d’une vaste hiérarchie . de familles et de domaines. ‘Crest reac des cultes 

familiaux, divisés en branches principales (dazong) (celle de la maison royale et celles 

des maisons princiéres) et branches secondaires (xiaozong) qui assure la cohésion de 

l'ensemble. Le chef du culte principal est, dans chaque clan, le descendant en ligne directe 

d’un ancétre fondateur qui reste vénéré de génération en génération, ainsi que toute la 

lignée de ses successeurs, tandis que les chefs de branches secondaires ne sont autorisés a 

«rendre culte, dans leur famille, qu’aux ancétres des quatre générations d’ascendants (pére, 

© ™ grand-pére, bisaieul et trisaieul). Dans toutes les familles nobles, la régle est, au moins 

depuis la fin des Shang, que le premier-né de l’épouse principale succéde aux charges et 

\ eo aux priviléges cultuels. Ainsi s’explique l’importance attachée a l’institution du fils héri- 

‘9 tier et de l’épouse principale. 

L’organisation des principautés (guo : le terme désigne la cité enceinte de murailles) 

reproduit celle de la maison royale : autour du chef de principauté qui porte le titre de 

gong, « seigneur », — titre qui sera intégré plus tard 4 une hiérarchie nobiliaire de cing 

-degrés — se trouvent des barons (daifu) et de grands officiers (ging). Le sens le plus ancien 

du mot qing révéle le caractére a la fois domestique et religieux de la fonction : il désignait 

le président des grands banquets de sacrifice. Les familles illustres dont les chefs, ging et 

daifu, remplissent auprés du seigneur des fonctions qui sont devenues pratiquement héré- 
ditaires ont regu en bénéfice, en méme temps que leur charge, des bourgades (yi ou caiyi) 
dans les territoires extérieurs a la ville murée (bi). Barons et grands officiers ont sous leur 

autorité les simples gentilshommes (shi) issus des branches cadettes et dont la fonction 
_Principale est de servir dans les unités de chars. Les paysans fournissent la piétaille (tu) 

_et cultivent des terres dont les récoltes sont réservées a la noblesse. 
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L’age des principautés 

En dehors de leurs charges auprés des chefs de principauté et de la présidence de leur 
propre culte familial, grands officiers et barons ont, comme les chefs de principauté, 
hauts dignitaires de la cour royale, le devoir de participer aux combats et de fournir des 
contingents de chars et de combattants a la demande de leur supérieur. L’organisation 
des armées est donc un décalque de l’organisation politique et familiale. 
On entrevoit comment cette société fondée sur des hiérarchies de cultes familiaux et sur 

le maintien de priviléges ancestraux est issue d’un état plus ancien dans lequel le pouvoir 
royal semble avoir été tout-puissant : alors que sous les Shang, le culte des rois défunts 
et le prestige de leur lignée paraissent avoir animé et dominé de trés haut l’ensemble de 
l’organisation sociale et politique, le systéme beaucoup plus complexe et instable qui s’est 

priviléges conférés par le roi étaient en principe révocables : le développement des princi- 
pautés et le renforcement des familles de grands dignitaires ont tendu a les rendre hérédi- 
taires et a figer un ordre qui était sans doute plus souple 4 l’origine et sous l’entiére dépen- 
dance du pouvoir royal. D’autre part, l’évolution fut précipitée dans la premiére moitié 
du viue siécle par les attaques des populations du Shenxi et la réduction du domaine royal. 
A cété de Zheng, qui fut le principal allié des rois de Zhou au moment du transfert de la 
capitale mais perdit bient6t sa position prééminente, d’autres principautés puissantes 

s’étaient constituées dans la plaine Centrale : Song, Wei, Lu, Cao, Chen, Cai... On en 

comptera une douzaine au vile siécle au milieu d’un trés grand nombre de petites cités. 

Le systéme des lignées princiéres s’était d’ailleurs compliqué depuis la fondation des Zhou 

car, a coté de familles qui portaient le méme nom que les Zhou (tongxing) et se rattachaient 

a leur lignée, figuraient d’autres lignées de noms différents (yixing) dont les ancétres 

avaient été les anciens compagnons d’armes des premiers rois. Celle des Shang méme n’avait 

pas été interrompue mais se perpétuait dans la principauté de Song, dans |’Ouest du Henan, 

ou étaient conservées les antiques traditions de la royauté de Anyang. 

Dans cette constellation de principautés faibles ou puissantes, ce n’est plus la souve- 

raineté religieuse et guerriére des rois qui domine, méme s’il reste d’usage de se _référer 

a leur arbitrage et de s’appuyer sur leur autorité morale : les conduites rituelles et la science 

des précédents sont les fondements d’un ordre nouveau. Ce sont elles qui réglent les rap- 

ports entre ces cités alliées et rivales, divisées et unies par la guerre, la vendetta, les alliances 

matrimoniales, les traités, les échanges de biens et de services. Une nouvelle société et de 

nouvelles mceurs sont apparues avec le développement des principautés et 1’affaiblissement 

du pouvoir royal : une noblesse jalouse de ses prérogatives et attentive aux questions de 

protocole, un idéal du guerrier noble, une morale de I’honneur et du prestige. 

Une pareille société apparait évidemment transitoire et instable dans la mesure ou le 

systéme ‘des hiérarchies cultuelles et des rites qui en assurait la cohésion était lié a la pré- 

éminence de la lignée royale. Le déclin de la royauté, une dispersion géographique qui 

accentuait les diversités régionales, la tendance des principautés a s’agrandir et a former 

de grandes unités politiques devaient modifier peu 4 peu l’équilibre qui s’était instauré 

entre les cités et engager le monde des principautés nobles sur une voie qui menait a sa ruine. 
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Le déclin des institutions nobiliaires 

Dans le courant de l’époque Chunqiu, une opposition générale se 

dessine entre les anciennes cités de la plaine Centrale dont les lignées 

princiéres remontaient 4 la fondation des Zhou - les « principautés du 

Centre », zhongguo, terme qui a été appliqué plus tard a la Chine — et 

les cités périphériques qui commencent 4 former des unités politiques 

plus étendues et plus puissantes : le morcellement des territoires est 

toujours plus accusé dans les vieux pays que dans les pays neufs. Ces 

grands royaumes en voie de constitution sont : Jin, dans la vallée de la 
Fen au Shanxi, pays de montagnes propice 4 |’élevage du cheval ot 

V’organisation politique est le prolongement de l’organisation des 

armées; Qi, dans le Nord-Ouest du Shandong, pays maritime enrichi 

par le commerce du ‘sel, des poissons, des soieries et des métaux; ; Chu 

dans la région du Moyen-Yangzi et les vallées du Hubei, dont les” Shenxi 

princes portaient le titre de roi comme les souverains de Zhou et 

régnaient sur de vastes territoires peuplés de tribus aborigénes. Ce 

royaume de culture 4 demi barbare et dont la langue appartenait 4 un 

autre groupe lingtistique que celui des parlers chinois s’était étendu 

dés 704 jusque dans le Sud du Henan. 

Des circonstances extérieures devaient renforcer la puissance et l’auto- 

rité d de ces royaumes : les incursions de populations installées en Chine du 

Nord, 1, déja trés menagantes au ville siécle, s’aggravent dans la seconde 

moitié du vue et aménent les princes de Qi et de Jin a jouer le rdle de 

chefs de confédérations et de protecteurs des pays chinois. II est possible 

que ces attaques de tribus non chinoises aient été déterminées par la 

Sichuan 

pression que commengaient 4 exercer sur elles les premiéres commu- dinisieabhil: wipotaness 

nautés de pasteurs nomades de la zone des steppes qui connaissaient pracincasiactuelles 

sans doute déja l’art de dresser les chevaux pour les monter. Elles ont villes anciennes 

favorisé en tout cas la montée des hégémonies (ba). L’hégémonie de bo dle 
Qi s’affirme lors du serment d’alliance ( meng) que préside le prince 

Huan (685-643) en 651, celle de Jin lors de la coalition formée par le 

prince Wen (636-628) en 632. 

Mais la nature et le sens des hégémonies se modifient au début du 

vie siécle, aprés la défaite que le roi Zhuang de Chu inflige aux armées de Jin en 597 : a par- 
tir de cette époque, les royaumes les plus puissants imposent leur volonté aux plus faibles 
et le serment, prété sous la menace, devient le moyen de légaliser une situation de force. 
‘Avec le développement de grandes unités régionales, la lutte entre ‘royaumes tend a 

prendre un nouveau caractére : ce ne sont plus des querelles de famille que s’efforcent 
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4. Grandes principautés de |’époque Chungiu (Printemps et Automnes) 

de régler par les armes des principautés alliées et rivales, unies par les mémes traditions 

et le méme type de culture; |’affrontement guerrier se double d’une opposition plus profonde. 

Les royaumes de Qi au Shandong, de Jin au Shanxi, de Qin au Shenxi ont chacun des carac- 

téres originaux, une personnalité qu’ils doivent pour une bonne part a la diversité des condi- 

tions géographiques (régions de montagnes ou de plaines, abondance de l’élevage, proximité 
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de la mer et importance de la péche, facilités de communication et activités commerciales, 

relations avec des populations différentes, proches ou lointaines...). Mais ces trois royaumes 

du Nord sont trop proches des cités de la plaine Centrale pour s’en distinguer trés profon- 

dément. Il n’en va pas de méme avec le royaume de Chu dont la civilisation originale semble 

étre le produit d’une synthése entre les traditions autochtones des populations « barbares » 

du Moyen-Yangzi et les traditions « chinoises » des principautés du Centre, les zhongguo. 

-En outre, la diffusion de la civilisation du bronze dans le Sud-Est devait donner naissance 

A deux autres royaumes dont la culture n’était pas moins éloignée de celle de la Chine du 

fleuve Jaune. Ce sont les royaumes de Wu, dans la région de plaines et de lacs qui s’étend 

au sud du cours inférieur du Yangzi, et de Yue sur les cétes septentionales du Zhejiang. 

L’essor de ces royaumes de marins et de bateliers a la fin du vie siécle provoqua le déclin 

_de Chu, leur voisin occidental. Sous le roi Fucha (496-473), Wu s’étendit vers le Moyen- 

Yangzi et vers le Sud du Shandong. Mais son rival, le roi Goujian de Yue (496-465) devait 

finalement l’emporter et mettre fin au royaume de Wu en s’appropriant ses conquétes. 

Chu et Yue continueront a menacer la paix et l’indépendance des petites cités de la plaine 

Centrale 4 l’époque suivante, celle des Royaumes combattants. 

La prépondérance des facteurs militaires dans une société dont les fondements étaient 

d’ordre religieux et rituel devait en altérer la nature. Ce ne sont pas seulement en effet 

les types de relations traditionnelles entre principautés qui sont touchés, mais, parce que le 

systéme social forme un tout, les relations entre grandes familles 4 l’intérieur méme des 

cités. Les signes d’une crise de la société noble se multiplient a partir des environ de l’an 

600. On voit en effet apparaitre, dans le courant du vie siécle, de nouvelles institutions 

dont l’objet est de renforcer le pouvoir du prince et son Selependanee tles premiéres formes 

de fiscalité agraire sont signalées 4 Lu en 594 et 590, A Zheng en 543 et 538; l’ancien service 

d’ost (fu) qui consistait 4 fournir au prince un contingent d*hommes armés tend a étre 

remplacé par une contribution en armes et en céréales; les premiéres lois écrites sur bronze 

apparaissent dans la seconde moitié du vi® siécle. Lois et impéts seront justement considérés 

par les lettrés ritualistes de I’école de Lu comme les premiéres atteintes aux coutumes tra- 
ditionnelles qui formaient la base de l’ordre ancien : ils sont le signe des luttes qui opposent 

entre elles les grandes familles qui ont accés a l’exercice du pouvoir. Ces luttes s*exacerbent 

a partir du début du v® siécle. A Lu, dans l’Ouest du Shandong, trois familles puissantes 
de barons, les Mengsun, Shusun et Jisun, s’emparent de la direction de la principauté, ne 
laissant plus qu’un réle nominal a la lignée légitime dont les ancétres avaient été fieffés par 
le fondateur des Zhou. A Jin, les six familles de grands officiers (les six ging), qui étaient a 
la téte des trois armées du royaume, se disputent le pouvoir; leurs luttes aboutissent en 
453 au partage du territoire et A la formation de trois unités politiques indépendantes que 
dirigent les familles Han, Wei et Zhao. A Qi, toutes les prérogatives de la Hgnée princiére 
sont définitivement usurpées en 386 par la famille Tian. 

Ces conflits internes, ces usurpations sont le prélude aux guerres de l’époque des Royaumes 
combattants. Ils annoncent déja les transformations a venir : la concentration du pouvoir 
entre les mains d’un seul et la formation de |’Etat centralisé. 
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fication impériale de — 221, est une de ces périodes exceptionnelles ot les chan- 

gements successifs et concomitants, s’entrainant et se renforgant 1’un 1l’autre, 

ont précipité le cours de l’histoire et provoqué une compléte mutation de la société, 

des meeurs, de l’économie et de la pensée. Le mouvement tout d’abord lent, 4 peine ébauché 

au vie siécle, s’accélére A mesure que l’on approche de la fin du me, si bien que les diffé- 

rences s’approfondissent d’une génération 4a |’autre. 

Lo DES ROYAUMES COMBATTANTS, de la fin du ve siécle A P’uni- 

de ses croyances que révélent aux vi® et v® siécles les luttes entre familles de la haute noblesse _ 

et les premiéres mesures de concentration du pouvoir entre les mains des chefs de princi- 

pauté ou de royaume. Si |’on devait caractériser la tendance fondamentale des trois derniers 

siécles qui précédent |’unification impériale, on pourrait dire que le pouvoir politique 

cherche a se dégager de la gangue dans laquelle il se trouvait pris — c’est-a-dire de ce 

contexte familial et_religieux dont il faisait partie intégrante aux Ix®-vme siécles — et qu’a 

mesure qu’il s’en dégage, il est congu de plus en plus clairement comme une réalité spéci- 

fique. Dire que le prince a cherché a se libérer de la tutelle que faisaient peser sur lui 

les familles de grands dignitaires ne rend pas compte de toute la réalité : en fait, au cours 

de cette lutte entre la tradition et les nouvelles exigences de l’époque, c’est le pouvoir lui-_ 

méme qui change de nature. 
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|. L’accélération des changements 

Cette tendance du pouvoir politique 4 se définir comme tel et 4 affermir son autorité 

ne peut étre isolée d’une sorte d’ expansionnisme militaire : aux luttes du pouvoir central 

contre les familles de grands Giguilauies font: écho les guerres anes se Amen les Zoyaumes 

relation intime entre les prone intérieurs et les combats au dehors est le véritable niet 

des transformations de cette période. Aussi bien 1’époque des Royaumes combattants 

mérite-t-elle son nom : c’est une dynamique guerriére qui entraine les pays chinois de 

la fin de l’Antiquité sur la voie de l’Etat centralisé. 

Il ne peut étre question ici d’entrer dans le détail des guerres et des alliances qui ont 

occupé toute cette période. Les protagonistes sont au nombre de sept : les « trois Jin », 

c’est-a-dire Han, Wei et Zhao issus de la division de Jin; l’ancien et riche royaume de Qi 

dirigé par la famille Tian; deux royaumes dont la puissance s’est révélée depuis peu : Yan 

au Hebei, dont la capitale est située dans la région de Pékin, toute proche des steppes de 

pasteurs nomades, et Qin au Shenxi, pays des premiers Zhou, riche en chevaux, aux moeurs 

frustes et guerri¢res; Chu enfin dans les vallées du moyen Yangzi et de la Han, royaume 

a demi chinois. Telles sont les « sept puissances >» (les qixiong) entre lesquelles vont se nouer 

et se dénouer des a alliances de bréve durée qui donneront Davantage | tant6t a Wei, tantédt 

a Qin, qui furent les deux principaux adversaires de cette époque de “guerres a acharnées. 

Au cours des combats, les petites cités de la plaine Centrale, dépositaires des plus anciennes 

traditions, seront absorbées par les royaumes puissants qui les entourent. 

~ Plus que jamais, les coutumes ancestrales apparaissent en contradiction avec les nécessités 

de l’Epoque : s’il veut maintenir son pouvoir, le prince, légitime ou usurpateur, doit dis- 

poser de ressources, d’armées, d’agents d’exécution qui lui soient propres. I] lui faut donc 

faire appel a des hommes nouveaux au profit desquels il dépouillera les grandes familles 

\\nobles de leurs charges héréditaires. 

Les transformations du pouvoir politique 

Dans les principautés de l’époque Chunqiu s’était développé un petit personnel dont 

les taches étaient surtout en rapport avec les sacrifices et la guerre, mais aussi avec l’admi- 
nistration de la maison princiére et la gestion des domaines. En dehors des plus hautes 
charges occupées de génération en génération par les grandes familles de barons et de grands 
officiers (fonctions de situ, chargé de l’Administration, de sima, ministre de la Guerre, de 
sikong, chargé des Travaux publics, de sikou, chef de la Justice) et dont le détail variait t d’une 
principauté a l’autre, il existait en effet de nombreuses fonctions moins illustres mais indis- 
pensables, celles de Grand scribe, de scribe de |’Intérieur, de directeur des Affaires ances- 
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trales dont dépendaient de nombreux subordonnés (prieurs, devins, augures, maitre des 
ballets rituels...), d’officiers du service personnel du prince : écuyers, cochers, préposés 
aux chars, officiers de bouche... Les titulaires de ces fonctions étaient issus d’une classe 
dont le statut cultuel et la situation économique étaient de beaucoup inférieurs A ceux 
des familles de barons et de grands officiers. Issus des familles de cadets et de fils de femmes 
de second rang (shuzi), ils appartenaient 4 la masse des petits gentilshommes (shi). Mais 

le réle de cette petite noblesse, hommes d’armes, gardiens des traditions écrites, spécialistes 

de divers savoirs, allait étre déterminant : c’est parmi elle que le prince devait en effet recru- 

ter ses premiers agents d’exécution et 1’on comprend pourquoi, au terme de l’évolution 

qui aboutit a l’Etat centralisé, le terme de shi, qui désignait le gentilhomme combattant a 

l’époque Chungiu, a fini par prendre le sens de « lettré », apte a l’exercice de fonctions 

politiques de caractére essentiellement civil. 

En méme temps qu’un nouveau type de pouvoir central tend a se constituer, les pouvoirs 

territoriaux se transforment de facon radicale. Tandis que l’ancienne coutume du don royal 

de bourgades (caiyi) ou de fiefs (feng) qui accompagnait souvent l’octroi de charges a __ 

la Cour et au dehors — faveurs dont les inscriptions de vases cultuels cherchaient 4 souligner 

le caractére héréditaire — était l’unique source du pouvoir territorial dans les principautés 

de la plaine Centrale, un nouveau terme était apparu dans les royaumes périphériques de 

Qin, de Jin et de Chu. Les bourgades conquises, sans doute placées sous l’autorité directe 

du chef de royaume, y avaient recu le nom de xian, Les premiers emplois de ce terme avec 

ce sens particulier datent des années 688-687. L’innovation est sans conséquence, car les 

xian ne tardent pas a devenir, dans le systéme traditionnel ow l’on se trouve encore a l’époque 

Chungiu, bien héréditaire de familles de barons ou de grands officiers. Mais ce qui dis- 

tinguait dans son principe le xian des bourgades de type plus ancien, a savoir son caractére 

de territoire conquis, devait fournir plus tard le moyen d’une > transformation radicale des 

pouvoirs territoriaux : au moment ou le chef de royaume se libére de la tutelle des grandes 

familles en s’appuyant sur la classe des petits nobles, les territoires nouvellement conquis 

sont _préservés de l’appropriation traditionnelle de la haute noblesse et maintenus sous la _ 

dépendance directe du pouvoir central. Le xian devient alors le modéle d’un nouveau 

type de pouvoir territorial — la circonscription administrative contrélée par des repré- 

sentants du pouvoir central — et ce modéle pourra étre étendu a l’ensemble du royaume 

le jour ow le prince sera assez puissant pour abattre les vieilles familles de grands officiers 

et_de barons. C’est ce qui fut fait pour la premiére fois 4 Qin, sous Xiaogong (361-338), 

lors des : réformes de Shang Yang. C’est alors que fut mis en place le systéme administratif 

qui devait étre celui des empires Qin et Han : 4 la hiérarchie des fonctionnaires correspond 

une hiérarchie de territoires; les xian sont groupés en ensembles plus importants qui recoivent 

le nom Ses « sommandesies » f ju), xian et jun ayant chacun leur siége et leur chef adminis- 
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du pouvoir central dont il est comme une sorte d’extension, et par un découpage de l’ensem- 

ble du territoire en circonscriptions administratives. Mais c’est seulement sous le régne du 

prince Wen (445-395) 4 Wei et sous celui du roi Huiwen (337-325) a Qin qu’apparaissent la 

nouvelle fonction de Premier ministre (xiang) et, avec elle, l’usage de distinguer de fagon sys- 

tématique fonctions civiles et fonctions militaires; ce n’est que dans le courant du Iv° siécle 

que sont instituées les premiéres circonscriptions administrées par des fonctionnaires. 

Pour en arriver aux transformations radicales qu’implique l’avénement de V’Etat centralisé, 

il a fallu qu’a l’évolution politique, qui se dessine au milieu des luttes entre grandes familles 

et des efforts du pouvoir central pour se dégager de l’emprise des traditions, vienne s’ajouter 

l’action concomitante d’autres facteurs qui ont contribué eux aussi a la formation du 

nouvel Etat. 

Les transformations de la guerre 

Dans la haute Antiquité et a 1’époque Chungqiu, la guerre était une activité de type noble : 

la possession de chars, de chevaux et d’armes de bronze était réservée au petit nombre 

de ceux qui participaient aux combats, tournois en rase campagne ou s’affrontaient les 

vertus des lignées aristocratiques. La piétaille, formée de paysans, ne jouait qu’un rdéle 

subalterne. Mais, en DEN plus d’apreté aux luttes, le déclin des rites et des hiérarchies 

traditionnelles commence a modifier le caractére des combats aux Iv® et v® siécles. Il_ne 

s’agit plus de s’illustrer en faisant preuve de bravoure et, le cas échéant, de générosité, 

mais de vaincre et de conquérir des territoires. La guerre mobilise donc, a partir de cette 

époque, de plus en plus d’énergies et de ressources. Le nombre de chars s’accroit a la fin 

de la période Chungiu, les campagnes, jadis limitées 4 quelques affrontements, se prolon- 

gent et l’on verra se développer la guerre de siége aux vie et m® siécles. La direction des 

combats tend a devenir, non plus l’affaire de nobles chez qui le métier des armes était 

une tradition paralléle a l’exercice du culte, mais celle de spécialistes de la tactique et de 

la stratégie. La recherche de l’efficacité pour elle-méme est a l’origine des transformations 

de la guerre; |’évolution se marque a la fois dans la composition des armées et dans l’impor- 

tance nouvelle attribuée aux réserves. Du v° au ue siécle, le développement de l’infanterie 

réduira peu a peu le réle des chars et provoquera pour finir la ruine du genre de vie noble 

qui était lié a la conduite des attelages. Certaines innovations contribuent A cette mutation 

des formes de combat : l’apparition de 1’épée, probablement empruntée a a la steppe au 

milieu du vie siécle, l’arbaléte et la cavalerie. Plus puissante et plus. précise | que Tare rétro- 
flexe 4 double courbure de |’Antiquité et des nomades, 1’ arbaléte, tendue au au pied, devait 
étre une des armes les plus employées dans le monde chinois et sera _perfectionnée, sous 
diverses formes jusqu’a |’époque des Song (x®-xumr® siécle). Le moment de sa diffusion a 
pu étre daté de la seconde moitié du v® siécle (Yang Kuan), mais il se pourrait qu’elle 
soit un peu plus tardive. Quant a la cavalerie, plus mobile et plus rapide que les chars, 
elle apparait au Ive siécle dans les royaumes du Nord oi elle est adoptée a l’imitation des 
nomades en méme temps que le costume des cavaliers de la steppe (tunique et pantalon). 
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Le développement des unités d’infanterie depuis le vi° siécle — a Jin lors de combats 
contre les tribus du Shanxi en pays montagneux; 4 Wu et Yue trés probablement ow le 
terrain ne se prétait guére mieux 4 l’emploi des chars A cause des lacs et des nombreux 
cours d’eau — jusqu’aux grandes armées de fantassins du ure siécle devait avoir des consé- 
quences capitales et on peut dire que l’avénement de |’Etat centralisé est intimement lié 
a ce changement de la technique guerriére. En donnant plus d’importance et, pour finir, 
un r6le décisif dans les combats a l’ancienne piétaille (tu), sorte de domesticité des combat- 
tants nobles a l’époque Chungqiu, les chefs de royaumes avides de conquéte et d’hégémonie 
&taient amenés a lui accorder en méme temps un statut et une dignité qui lui avaient été refusés 
jusqu’alors. L’Etat centralisé est contemporain d’une promotion de la paysannerie au rang 

de cultivateurs indépendants et 4 celui de combattants. Le droit a la terre et le droit aux 

honneurs acquis sur les champs de bataille vont de pair. 

Mais la durée et la violence des affrontements a partir des vi°-v® siécles, | "esprit « réaliste » 

qui anime les chefs de royaumes et leurs conseillers aux IV¢ et 11° siécles sont aussi a1 ’origine 

d’un nouvel intérét pour les questions économiques ou, plus exactement, d’une prise de 

conscience de |’économie comme réalité spécifique : la victoire appartient a qui dispose 

du plus grand nombre d’hommes, du plus de ressources diverses et de réserves en grain. 

Les transformations qui intéressent le pouvoir politique et la guerre ont un arriére-plan 

économique et social dont il convient de souligner toute l’importance. 

Essor de l’économie et innovations techniques 

Les rv®-i® siécles avant notre ére sont, dans le monde chinois, une période de rapide 

essor économique et d’inventions techniques. C’est 4 ce moment que la vallée de la Wei, 

la plaine Centrale, le bassin de Chengdu au Sichuan deviennent des pays de culture continue 

grace a d’intenses défrichements encouragés par les chefs de royaume; c’est 4 ce moment 

que se développe une agronomie savante (emploi d’engrais, distinction entre différents 

types de sols, attention portée 4 la date des labours et des semailles, drainage...). L’assé- 

chement des zones marécageuses et le drainage des terrains salés constituent un des aspects 

les plus importants de cette politique délibérée de développement agricole. C’est 4 cette mise 

en valeur de nouvelles terres tout autant qu’a un apport d’eau en période de sécheresse 

que visent les grandes entreprises d’irrigation de cette Epoque. Les plus célébres furent 

celles de la région de Ye, prés de Handan (dans le Sud-Est de l’actuel Hebei), de la région 

de Chengdu au Sichuan et de la vallée de la Wei au Shenxi. Les ingénieurs hydrographes qui 

furent les promoteurs de ces grands travaux ont laissé leur nom dans Vhistoire : Ximen Bao 

et Shi Qi a Wei, Li Bing et son fils, Zheng Guo a Qin. 

C’est aux Ive et ule siécles avant notre ére que commence a se produire le premier essor 

démographique du monde chinois. Si l’on n’a guére les moyens d’évaluer le peuplement 

de 1’époque Chungiu, tout indique qu’il était trés clairsemé et que, méme dans la zone ot 

les cités chinoises étaient les plus nombreuses, le long du cours du fleuve Jaune et dans. 
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lll. A gauche, schéma d’un char du site de Anyang (fin du Il* millénaire). — A droite, schéma d’un 
char du site de Huixian (Henan) (V° siécle avant notre ére). 

la plaine Centrale, les techniques agricoles ne permettaient que de faibles densités humaines. 

Au contraire, les textes du ui® siécle (et en particulier le Hanfeizi) font état d’un rapide 

essor du peuplement qui se poursuit a l’époque des premiers Han, ce qui explique les chiffres 

fournis par le premier recensement connu de l’histoire : 57 671 400 individus en +2, soit 

un peu plus que les évaluations données pour l’ensemble de l’Empire romain vers la méme 

époque. 

Défrichements et mise en valeur de nouvelles terres ont contribué pour beaucoup au 

renforcement du pouvoir central et |’ont aidé a se libérer de la tutelle des grandes familles : 

ils lui ont fourni en effet de nouvelles ressources réguliéres grace aux impéts exigés des 

familles de cultivateurs et ils ont assuré en méme temps son contréle direct sur les hommes, 

les paysans fixés sur les nouvelles terres ne dépendant plus, comme dans les vieilles bourgades, 

de la haute noblesse. Les défrichements ont permis d’étendre les circonscriptions adminis- 

tratives. Mais la promotion de l’agriculture fut favorisée en méme temps par le développe- 

ment des techniques. Les historiens modernes, le Chinois Yang Kuan, le Japonais Masu- 

buchi entre autres, ont souligné le réle capital, aux 1v® et mre siécles, de la diffusion des 

outils en fer qui remplacent 4 ce moment les modéles en bois et en pierre, permettent des 

labours plus profonds et facilitent les défrichements et les grands travaux. Ces outils ne 

sont pas forgés mais fondus. En effet, le monde chinois, grace 4 son expérience des arts 

du feu, semble étre parvenu directement 4 la fonte du fer, sans passer comme les pays 
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d’Europe par le long stade intermédiaire de la forge. La premiére mention d’un objet 
fondu en fer est datée de — 513 et elle implique qu’a cette époque la technique de la fonte 
de fer était déja maitrisée et employée couramment. 

Les témoignages archéologiques sont plus tardifs et n’apparaissent qu’a partir des envi- 
rons de 400, 4 une €poque oii la fonte de fer est devenue une véritable industrie. Des vestiges 
d’objets en fer fondu (haches, béches, couteaux, épées...) datant de l’époque des Royaumes 
combattants ont été retrouvés en grand nombre dans les sites découverts depuis 1950. 
Mais on a pu exhumer aussi, en particulier sur le site de l’ancienne capitale de Yan, prés 

de Pékin, des moules qui ont servi 4 la fonte d’objets en fer. La fonte, plus cassante et moins 

tranchante que le bronze, avait sur lui le grand avantage de pouvoir étre produite en abon- 

dance, surtout dans les régions riches en minerai comme le Shanxi et le Shenxi. Il semble 

dailleurs que, grace a la combinaison de la fonte et du martelage, les armes en fer aient 

commencé dés l’époque des Royaumes combattants 4 rivaliser avec les armes en bronze 

qui restaient d’un usage plus général. 

On a pu s’étonner de cette « avance » de la Chine dans le domaine de la sidérurgie : 

les Chinois surent produire des aciers dés le 11° siécle avant notre ére, alors qu’il faudra 

attendre la fin du Moyen Age en Europe pour assister aux premiers essais de fonte du fer, 

et plus longtemps encore pour I’acier. Mais ce décalage, qui révéle plut6t qu’une avance 

et un retard l’originalité des traditions technologiques des différentes civilisations, s’explique 

fort bien par l’expérience acquise dans la fonte du bronze dans le monde chinois (c’est a 

défaut de cuivre et d’étain qu’on y eut d’abord recours au fer) et par le perfectionnement 

des souffieries 4 1’époque des Royaumes combattants. Mais ce n’est que plus tard, semble-t-il, 

sous les Han, qu’apparaitra le soufflet 4 piston 4 double effet qui permet d’obtenir, grace 

a un systéme de soupapes, une pulsion d’air continue et, par suite, des températures plus 

élevées. Ce type de souffiet, remarqué par les Européens dés le xvi® ou xvul siécle, subsistera 

en Chine jusqu’a l’époque contemporaine. 

La fonte de fer eut pour effet d’accoutumer trés tt le monde chinois a cette idée de modéle 

et de reproduction en série du méme outil qui ne nous est devenue vraiment familiére que 

depuis le développement de |’industrie moderne. Alors que dans 1’Antiquité chaque vase 

de bronze constituait généralement une piéce unique, les moules servant a la fonte de fer 

étaient utilisés pour une production en série et ils étaient souvent concus pour produire, 

en une seule opération, plusieurs exemplaires du méme objet. 

D’autres progrés techniques intéressent les moyens de transport : le char 4 timon dont 

les chevaux sont attelés au joug de garrot céde la place a l’époque des Royaumes combat- 

tants a la charrette A deux limons, en méme temps, semble-t-il, que le joug de garrot — qui 

demeurera dans le reste du monde le seul mode d’attelage connu pendant une trés longue 

période — est remplacé par la bricole de poitrail. Ce nouveau dispositif ainsi que le collier 

d’attelage qui apparaitra entre les ve et 1x® siécles de notre ére, constituent un progrés 

important dans les modes de traction animale’: en libérant les chevaux de la pression du 

joug qui tendait a les étouffer, ils permettent une conduite plus aisée et la traction de plus 
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IV. Outils en fonte des IV*-IIl* si€cles : houes, soc d’araire, faucilles, hache et couteau. 

lourdes charges. Un seul cheval suffit 14 ot il fallait jadis deux et parfois quatre chevaux. 

Il est notable que la fonte de fer et les procédés d’attelage rationnel, attestés dans le monde 

chinois a l’époque des Royaumes combattants, apparaissent tous deux en Europe 8 la fin 

du Moyen Age. Sans étre absolument démontrée dans les deux cas, la transmission est trés 

probable. 

C’est aussi aux Iv®-1u® siécles avant notre ére que l’usage se répand en Chine de donner 

aux rayons une légére obliquité par rapport au plan de la roue (l’écuanteur) qui augmente 

la résistance aux chocs latéraux. 

Si l’époque des Royaumes combattants est une des plus riches de l’histoire en nouveautés 

techniques, cela tient sans doute aux besoins qu’entrainent des guerres de plus en plus achar- 

nées. Pour assurer leur indépendance et accroitre la puissance militaire de leurs royaumes, 

les princes ne se préoccupent pas seulement de développer la production agricole. Ils sont 

a l’affat de nouvelles ressources : les terres, qui étaient restées en marge des champs cultivés, 

zones de marais, de brousse et de forét ouvertes jusqu’alors aux paysans qui venaient y 

chercher leur bois, y pécher ou y chasser, commencent a étre appropriées et exploitées par 

les chefs de royaume pour leurs produits minéraux, animaux et végétaux. Des taxes sont 

instituées sur les marchandises et sur les boutiques de marché. Mais les activités commer- 

ciales et artisanales en plein essor sont a l’origine d’une nouvelle classe de marchands. 

Alors qu’a I’époque Chungiu, les trafics restaient limités 4 des produits de luxe tels que 

perles et jades et étaient le fait de marchands qui entretenaient des relations particuliéres 

avec les cours princiéres, un grand commerce se développe a l’époque suivante qui porte 
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sur les produits de grande consommation (tissus, céréales, sel), les métaux, les bois, les 

cuirs et les peaux. Les plus riches marchands associent a ces trafics les grandes entreprises 

artisanales (mines et fonderies de fer en particulier), accroissent le nombre de leurs ouvriers 

et de leurs agents commerciaux, disposent de véritables flottes fluviales et de caravanes de 

charrettes. Ces nouvelles activités échappent au cadre traditionnel de l’économie pala- 

tiale, avec ses corps de métier contrélés par des nobles du Palais : potiers, charrons, fabri- 

cants d’arcs, corroyeurs, vanniers, graveurs... Mais les grands marchands entrepreneurs 

forment le groupe social qui participe le plus par ses contributions et ses activités a l’enri- 

chissement de |’Etat. Alliés et parfois conseillers des chefs de royaume, ils semblent avoir 

exercé une grande influence sur |’évolution de la pensée politique a la fin de |’Antiquité. 

Les capitales de royaume ne sont plus seulement le siége du pouvoir politique. Elles 

tendent 4 devenir de grands centres commerciaux et artisanaux et les derniéres fouilles ont 

révélé |’agrandissement de leurs murailles a la fin,de |’"époque des Royaumes combattants. 

Parmi ces cités prospéres, on peut citer Linzi 4 Qi, dans le Nord-Ouest du Shandong, |’une 

des plus grosses et des plus riches agglomérations de cette époque, Handan a Zhao, dans 
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5. Villes de I’époque des Royaumes combattants. 

A. Ville de Linzi, capitale du royaume de Qi au Shandong. 
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C. Ville de Xue prés de |’actuel Tengxian au Shandong. 



D. Ville de Zhencheng prés de |’actuel Zouxian au Shandong. 

E. Ville de Xintian (royaume de Jin au Shanxi). 

F. Ville de Wuguo prés de |’actuel Quwo (royaume de Jin). 
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G. Ville de Wangcheng prés de Luoyang (Henan). 
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I. Ville de Xiadu (royaume de Yan, au Hebei). 

le Sud-Est du Hebei, Wen a Wei, Ying 4 Chu, Luoyi 4 Zhou, Rongyang a Han. Aussi bien, 

les guerres du ul® siécle ont-elles souvent pour objectif la conquéte de ces grands centres 

économiques. 

L’essor du commerce et de l’artisanat privé qui explique la croissance des villes suscite 

aussi la diffusion des monnaies métalliques dont les plus anciens spécimens remontent 

au v® siécle. Les fouilles ont révélé que ces monnaies, de quatre types différents, circulaient 

dans des aires géographiques assez bien définies qui correspondaient sans doute a de grandes 

unités économiques : les bu, dont la forme imitait celle des béches en fer, étaient en usage 

a Han, Wei et Zhao, les trois royaumes issus de la division de Jin; les dao, en forme de cou- 

teau, dans les régions du Nord-Est, 4 Qi, Yan et Zhao; les « nez de fourmi » (yibi) en 

forme de cauris, cette sorte de « monnaie » archaique qui réunissait les fonctions multiples 

d’ornement, de joyau et de talisman, dans le pays de Chu, au Hubei et au Hunan; les 

pieces circulaires et 4 trou central circulaire dans les régions du Nord-Ouest, 4 Zhou, a 

Qin et a Zhao. A Qi, c’est 1’Etat lui-méme qui avait procédé a des fontes de monnaie, mais 

il se peut que les monnaies en forme de béche et de couteau qui portent souvent le nom de 

la ville ou elles ont été émises soient dues 4a |’initiative de riches marchands. 
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L’essor économique n’a pas que des effets limités aux 

pays chinois : les relations commerciales avec les popu- 

lations voisines s’intensifient au cours des deux derniers 

siécles avant 1’Empire. Yan, dont la capitale est située 

dans la région de l’actuel Pékin, commerce avec les tri- 

bus de la Mandchourie et du Nord de la Corée; Zhao 

et Qin avec les nomades de la steppe et il semble que 

ce soit dés les rv°-me siécles que les soieries du pays de 

Qin ont gagné 1’Inde du Nord (d’ou le nom indien de 

Cina pour désigner le pays de la soie). Dans le Sud, 

Chu parait avoir développé 4 la méme époque ses rela- 

tions commerciales avec les populations aborigénes de la 

zone tropicale. Sous le régne du roi Qingxiang (298-263), 

une expédition militaire est organisée vers le Sichuan 

(pays de Ba et de Shu), le Guizhou (Qinzhong) et la 

région de l’actuel Kunming au Yunnan (pays de Dian), 

ou la tradition veut que des soldats de Chu se soient éta- 

blis et mariés avec des femmes du pays. Cette expansion 

commerciale des grands royaumes périphériques qui 

favorise la colonisation chinoise dans les confins 

(Mandchourie méridionale, Mongolie, actuelles pro- 

vinces du Sud et du Sud-Ouest) prépare la voie aux 

grandes expansions militaires des empires des Qin et 

des Han. 

Bouleversements sociaux 

Période d’essor économique et d’innovations, les 

deux siécles qui précédent l’unification des pays 

chinois en —221 sont aussi une époque de bouleverse- 

ments sociaux. 
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L’ancienne société noble ne résiste pas aux coups qui lui sont portés par les nouveaux 
chefs d’Etat qui cherchent a accaparer tous les pouvoirs ni 4 l’influence plus profonde et 
plus puissante des transformations économiques. Les grandes familles dont les lignées 
s’étaient perpétuées depuis la haute Antiquité sont ruinées, écartées du pouvoir et finale- 
ment détruites. Leurs cultes si jalousement_conservés A travers les Ages disparaissent en 

_méme temps que leurs domaines et leurs cités, englobés dans le territoire des royaumes. 
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6. Les Royaumes combattants. 

Le déclin de la haute 

noblesse et le renforce- 

ment paralléle du pou- 

voir central attirent ce- 

pendant vers les cours 

des chefs de royaume 

un grand nombre de 

petits gentilshommes en 

quéte d’emploi. Ces 

hommes qui cultivent 

des arts divers et font 

étalage de leurs talents 

dans l’espoir d’étre ap- 

pelés a servir le prince 

font le siége de ses plus 

proches conseillers. 

Ainsi_se forment, au- 
tour des cours prin- 
ciéres et dans l’entou-_ 
rage des ministres, des 

groupes de clients (bin- 
ke, « hétes », sheren, 
« gens de la mai- 

son ») qui sont une 

source de prestige 

et de puissance. Le 

grand historien Sima 

Qian consacrera dans 

ses Mémoires histori- 

ques (Shiji) (début du 

1° siécle avant notre ére) 

des biographies 4 qua- 

tre de ces conseillers 

célébres pour avoir su s’attirer, par leur générosité et leur sens de I’honneur, plusieurs 

milliers de clients : les sieurs de Mengchang 4 Qi, de Pingyuan 4 Zhao, de Xinling 4 Wei, 

de Chunshen a Chu. C’est dans ces milieux que se développent aux Iv¢ et 111° siécles réflexion 

politique et morale, science des stratagémes, art du discours... Les temps sont propices 4 

l’apparition de sectes et d’écoles dont les préoccupations sont indissociables des réalités 

sociales et politiques de 1’époque. 

75 



Shouchun 

q 
7 Changsha 

Ss 
CSS) 
—_ 
= 

ss 

Yan 
Zhou, 
Han, 
Wei, 
Qin. 

hou, | Zhao, 

7. Répartition schématique des différents types de monnaies 
a l’époque des Royaumes combattants. 

Grande et petite noblesse ne sont pas les seules touchées. Le monde obscur des campagnes 

sur lequel les textes les plus anciens n’apportaient que de fugitives lumiéres (mode de 

travail collectif sous le contréle d’intendants, mariages par groupes lors de grandes fétes 

religieuses, parenté classificatoire, vie religieuse rythmée par le cycle des saisons) subit 

76 



La formation de |’Etat centralisé 

de profondes mutations qui faciliteront son changement de statut (participation aux 
combats et droit a la terre). 

L’essor économique qui provoque |’apparition d’une petite classe de riches marchands 
entrepreneurs et de grands ae aes fonciers ne profite pas a tous également, er 

chassés de leurs terres. Ainsi s’accroit le nombre des fermiers, ouvriers agricoles et esclaves 
pour dette — seule forme d’esclavage avec l’esclavage pénal_qu’ait connue_le monde. 
chinois —; les paysans sans terre sont employés dans les industries qui se développent 
(mines, paigiegies de fer, salines, ateliers artisanaux) ou fixés sur les nouvelles terres que les 
chefs de royaume s’efforcent de mettre en valeur. Tous ces changements font éclater la 

grande famille paysanne indivise et provoquent la ruine des anciennes_communautés 

villageoises : les conditions sont propices aux grandes réformes qui permirent de jeter 

les bases de l’Etat centralisé. 

2. La révolution étatique 

J’ai apporté ordre a la foule des étres et soumis al’ épreuve 

les actes et les réalités : chaque chose a le nom qui lui convient. 

Stéle érigée par le Premier empereur des Qin. 

Le mouvement de réformes qui devait donner naissance a |’Etat centralisé ne représente 

qu’un des courants de 1’époque des Royaumes combattants et ne peut donc étre isolé 

de l’ensemble des diverses tendances de cette période, l’une des plus riches de l’histoire 

intellectuelle de la Chine. Mais les réformateurs qui furent qualifiés plus tard de « légistes » 

(fajia) eurent le mérite de concevoir les institutions fondamentales du nouvel Etat et, 

par suite, celles de l’empire lui-méme, puisque les réformes, appliquées d’abord de la fagon 

la plus systématique 4 Qin, ont été étendues 4 l’ensemble des pays chinois au cours des 

conquétes de ce royaume du Nord-Ouest, dans les années 230-221. 

La fondation de l’Etat centralisé 

Si le courant réaliste et positif auquel se rattachent les légistes est devenu de plus en 

plus conscient de ses buts, de ses moyens et de ses implications philosophiques, s’il aboutit 

a l’un des plus grands penseurs du mi® siécle, Han Fei (280?-234), il repond dans son prin- 

cipe a ces deux préoccupations pratiques qui dominent toute la vie politique des deux 

siécles qui ont précédé l’Empire : « enrichir ’Etat » (fuguo) (donner au prince les moyens 

matériels de la puissance) et « renforcer les armées » (qiangbing) (lui assurer par les armes 

une hégémonie ou une souveraineté universelles). Plus qu’aucun autre royaume, Qin 

semble avoir présenté des conditions favorables 4 |’application de réformes radicales qui 
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devaient en faire un Etat puissant et d’un type profondément différent de ceux que le monde 

chinois avait connus jusqu’alors. Isolé dans le bassin de la Wei et assez bien protégé contre 

les attaques du dehors, Qin était un pays pauvre, relativement arriéré, ou il était facile 

d’étendre les circonscriptions administratives par des défrichements, et dont la noblesse 

ne semble pas avoir été trés puissante. Des conseillers, partisans d’une politique réaliste 

et absolutiste, s’y succédérent depuis l’aristocrate Shang Yang (3902-338) jusqu’au riche 

marchand Lii Buwei, ministre du dernier prince des Qin, fondateur de l’empire. 

Apparenté a la famille princiére de la petite cité de Wei au Henan (un autre Wei que 

celui du grand royaume issu de la division de Jin), Gongsun Yang, sire de Shang, plus 

connu sous le nom de Shang Yang fut l’artisan des premiéres grandes réformes du royaume 

de Qin. Tout d’abord conseiller du roi Hui de Wei 4 Da Liang (l’actuel Kaifeng), il serait 

arrivé 4 Qin en 361. Une premiére série de réformes inspirées par Shang Yang aurait 

été promulguée en 359. Elles consistérent 4 instituer des groupements paramilitaires de 

dix et cinq familles 4 responsabilité collective, 4 prendre pour base du systéme fiscal non 

plus la famille indivise, mais la famille restreinte, 4 créer des grades nobiliaires pour hauts 

faits de guerre (ces grades préfigurent les 21 degrés de noblesse des empires Qin et Han), 

a encourager les défrichéments et la production agricole, 4 réduire au rang de simples par- 

ticuliers les membres des familles nobles qui ne s’étaient pas acquis de mérites 4 la guerre, 

4 octroyer des terres, des esclaves (les inactifs étaient réduits en esclavage) et des vétements 

aux titulaires des nouveaux grades nobiliaires. Un nouvel ensemble de réformes aurait 

été mis en application en 350, aprés le déplacement de la capitale 4 Xianyang (au nord-ouest 

de Il’actuel Xi’an, sur la rive gauche de la Wei). Elles promulguaient l’abolition de la grande 

famille indivise, la création de circonscriptions administratives (xian), un nouveau décou- 

page des territoires et l’unification des poids et mesures. 

Aprés une victoire de Qin sur Wei en 340, Gongsun Yang devait recevoir la terre de 

Shang en récompense de ses services. Mais le réformateur, qui avait suscité la haine de 

l’ancienne noblesse, périt écartelé 4 la mort du prince dont il avait été le conseiller. D’autres 

devaient continuer son ceuvre. 

Caractéres originaux du nouvel Etat 

L’apparition de |’Etat centralisé et la destruction paralléle de l’ancienne société ne 

peuvent €tre mieux qualifiées que par le terme de révolution. Parce qu’elle a fourni les 
bases du pouvoir impérial et a continué a inspirer les conceptions politiques les plus fon- 
damentales du monde chinois, la création de |’Etat centralisé 4 Qin au milieu du 1Vv® siécle 
avant notre ére occupe dans l’histoire de l’Asie orientale une place comparable A celle de 
la cité dans le monde gréco-latin et occidental. Il y a d’ailleurs, en méme temps que de 
profondes différences, des analogies remarquables : en Chine comme en Gréce, la crise 
de la société noble aboutit 4 une « démocratisation » des institutions aristocratiques. Pro- 
mus au rang de combattants et libérés de la tutelle des grandes familles nobles, les paysans 
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ont accés a une hiérarchie de grades qui est la transposition dans le nouveau cadre de l’Etat 
centralisé des anciennes hiérarchies de la classe noble. Dans le méme sens, il est signi- 
ficatif que le terme qui désignait jadis l’équivalent de notre service d’ost médiéval (le fu, 
contribution en hommes et en chars des bénéficiaires de fiefs et de bourgades, convertie 
€n une contribution en biens a la fin de 1’époque Chungiu) ait fini par s’appliquer a la 
capitation et aux redevances imposées a chaque individu par le pouvoir d’Etat. 

Si l’évolution est différente, et en fin de compte trés originale dans le monde chinois, 
c’est que les institutions de l’époque Chunqiu ne présentaient rien de comparable A cet 
usage propre au monde indo-européen et 4 la Gréce archaique : les assemblées de guerriers 
égaux en droits, dont les assemblées de cité apparaissent comme la transposition. 

Un des résultats les plus importants des réformes est d’avoir fait des paysans, anciens 
dépendants des familles nobles, le fondement de la puissance économique et_ militaire . 
du nouvel Etat. Cette combinaison de la fonction de production et de la fonction guerriére 

ne se rencontre de fagon aussi systématique dans aucune autre civilisation._Elle restera, 

avec des interruptions, la base du systéme politique et social du monde chinois jusqu’au 

Ix® siécle. Mais ces agriculteurs combattants ne sont ni les sujets d’un despote qui dispose 

de pouvoirs discrétionnaires dont il use 4 sa fantaisie, ayant droit de vie et de mort sur 

chacun, ni des citoyens égaux en droits qui décident en commun des affaires de leur cité. 

L’erreur serait de ne voir dans le nouveau systéme politique défini au Iv@ siécle qu’une forme 

banale de despotisme. En effet, le prince _n’y exerce pas 4 proprement parler un pouvoir 

arbitraire de commandement, mais y incarne bien plutét un pouvoir de mise en ordre et 

d’animation. 
La notion de loi qui se dégage et prend forme a l’époque des Royaumes combattants 

n’a rien de commun avec ce que nous entendons généralement sous ce nom. Elle n’est pas 

née de la coutume ni issue d’une pratique d’arbitrage des conflits. Elle n’est pas non plus 

le résultat d’une convention qui traduirait une volonté commune. Objective, publique, 

supérieure a tous, excluant toute interprétation divergente, elle est le moyen d’une répar- 

tition hiérarchique des individus en fonction d’un baréme général des dignités et laden, 

_des mérites et démérites. Elle est en méme temps l’instrument tout-puissant qui perme 

d’orienter 1 ’activité de tous dans le sens le plus favorable a la puissance de |’ Etat et a ; 

paix paix publique. Destinée a créer un ordre, elle ne peut étre en contradiction avec la ‘nature 

des choses et des étres. Han Fei, mort en 234, évoque une mise a 1’épreuve des lois et 

attache une grande importance a ce que le prince soit parfaitement informé de l’état de son 

royaume grace a une critique rationnelle des témoignages. Source d’une harmonie uni- 

verselle, la loi s’apparente aux tuyaux sonores (/ii) qui sont a la base de toutes les mesures 

et dont le nom évoque les idées de modéle et de régle (le terme /ii s’appliquera sous l’Empire 

aux codes pénaux). 

Les réformes sont l’expression d’une pensée qu’on peut qualifier de rationnelle. Elles 

visent a substituer des régles uniformes 4 la, multiplicité des droits, des priviléges et des 

coutumes qui caractérisait l’ancienne société — on serait tenté de dire « l’ancien régime » — 
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avec ses lignées nobles, ses liens de dépendance, ses hiérarchies. Les institutions d’Etat — 

fonctionnaires civils et militaires, systeme de peines et de récompenses distribuées selon 

des régles qui excluent toute injustice et tout favoritisme, grades honorifiques octroyés 

pour services rendus, responsabilité collective et dénonciation obligatoire des délits a 

l’intérieur des groupements de familles, systéme uniforme de poids et de mesures — 

remplacent les coutumes, les rites et la morale d’autrefois. Ce qui est caractéristique du 

nouvel Etat est que tout son fonctionnement est fondé sur des critéres objectifs. 

Les effets de la révolution étatique furent trés profonds et se sont étendus a tous les 

domaines. Ce que le monde chinois a alors perdu de son passé et ce qui, de ce passé, lui 

est devenu peu a peu incompréhensible est sans doute considérable. Mais si le boulever- 

sement fut précoce et radical 4 Qin, les changements furent moins rapides et plus tardifs 

dans les autres pays chinois, et ce retard a permis la survie de certaines traditions malgré 

l’extension de l’Etat centralisé a l’ensemble du monde chinois de cette époque et malgré 

les efforts du Premier empereur pour détruire tout ce qui rappelait l’ancienne société. 

Dans les régions de l’Est, les anciens foyers de culture de Qi et de Lu au Shandong semblent 

étre parvenus, dans la tourmente, 4 préserver une partie de leurs traditions. Ainsi s’expli- 

quera, a l’époque des Han, leur résurgence dans un contexte fort différent de celui des 

siécles antérieurs a 1’Empire. 



L’HERITAGE DE L’ANTIQUITE 

dans l’histoire de la culture chinoise une importance égale a celle des traditions 

bibliques et classiques en Occident. Objet d’une volumineuse exégése qui s’est 

acgcumulée depuis le u® siécle avant notre ére jusqu’a l’époque contemporaine, 

ces écrits — ou plutdt ce qui s’en était transmis avec des altérations et des faux — ont 

servi de base a l’enseignement et de fondement a la réflexion philosophique, politique et 

L: DOCUMENTS ECRITS QUI ONT SUBSISTE DE L’ANTIQUITE ont eu 

morale. L’histoire de la pensée chinoise est pour une bonne part celle des divers points 

de vue et conceptions qui ont été adoptés au cours des Ages a l’égard de cet héritage véné- 

rable dans lequel le monde chinois a cherché sans relache les vestiges d’une sagesse disparue. 

Représentée bien souvent comme l’expression d’une orthodoxie immuable, l’interprétation 

textuelle et philosophique des textes anciens a été au contraire l’objet de débats passionnés 

et contradictoires aux conséquences capitales et dont les échos se sont prolongés jusqu’a 

nos jours : tout compte fait, c’est avec notre propre tradition chrétienne que l’analogie 

parait le mieux s’imposer. 

81 

chapitre 4 



DE LA ROYAUTE ARCHAIQUE A L’ETAT CENTRALISE 

|. Traditions des X°*-VI° siécles 

Les Classiques 

Les plus anciens documents qui se soient transmis par tradition écrite et orale sont issus 

des milieux de scribes et d’annalistes de la Cour royale des Zhou et des cours princiéres. 

Ils datent des 1xe-vie siécles. C’ est dire qu’il s’agit de piéces de caractére politique, religieux 

et rituel, en accord avec le type de société qu’on entrevoit au début du 1 millénaire et 

a l’époque des principautés : une noblesse. dont les occupations principales so sont Ja guerre 

et les sacrifices, soucieuse d‘affirmer |’antiquité de ses droits et de ses priviléges. La plus 

grande partie de ces documents semblent provenir de la Cour royale. Ce sont pour une 

part des piéces d’archives qui se rapprochent par leur langue et leur contenu des inscriptions 

sur bronze datant de la méme époque (actes d’investiture ou de donation, décisions 

prises 4 l’issue d’un procés), mais aussi des fragments de scénarios de danses rituelles. 

Ces textes ont été réunis dans un recueil qui porte le nom de Shu (Ecrits) ou Shangshu 

dont la moitié a peu prés est considérée aujourd’hui comme authentique. Plusieurs chapitres 

de ce recueil reproduisent des parties d’un livret relatif 4 une danse guerriére qui célébrait 

la victoire du roi Wu des Zhou sur le dernier souverain des Yin. Des piéces analogues, 

issues de ballets rituels des Yin dont la tradition, s’était conservée dans la principauté de 

Song, semblent aussi avoir été incorporées au Shangshu en méme temps que des discours, 

harangues et textes de serment. 

Des hymnes de sacrifices et de cérémonies rituelles telles que banquets ou rite du tir a 

l’arc ont formé la plus grande partie d’un autre recueil qui porte le nom de Shi (« poémes » 

ou « odes »). Ces poémes formés de stances réguliéres étaient chantés 4 la cour des rois 
de Zhou avec un accompagnement de danse et de musique ot dominaient les carillons de 

cloches et de pierres sonores. Leurs thémes semblent étre devenus plus variés aux vIue- 

vi® siécles et s’étre enrichis d’un nouveau genre : celui des « chansons de principautés » 

(guofeng) dont l’inspiration parait provenir des chants alternés de jeunes paysans et pay- 

sannes lors des fétes de printemps. Ces chansons d’amour dont la forme présente plus 

de souplesse et de liberté que celle des anciens hymnes religieux sont formées de thémes 

et de refrains populaires qui associent aux sentiments exprimés par les antagonistes les 

divers moments de la vie de la nature et des groupements villageois. 

Issues du méme milieu que les piéces d’archives, les scénarios de ballets rituels et les 

hymnes de sacrifice, les Annales sont aussi l'une des formes originales des plus anciennes 

traditions écrites. Constituées par la notation des événements qui semblent avoir été 

annoncés dans leur temple, au fil des jours, des mois, des saisons et des années, aux ancétres 
des lignées royales ou princiéres, ce sont des documents qu’on peut aussi qualifier de rituels. 
Ils semblent avoir pris la suite des archives divinatoires de 1’époque de Anyang, et eu pour 
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objet la constitution d’une science des précédents diplomatiques et religieux, astronomiques 
et naturels. Ainsi s’explique sans doute, en méme temps que l’extréme sécheresse et le carac- 
tére stéréotypé des annotations, la précision des termes et des dates. Dans les conceptions 
qui président 4 la rédaction des Annales, les conjonctions temporelles sont indissociables 
des événements : espaces et temps apparaissent doués de vertus particuliéres. 

Les plus anciennes Annales semblent remonter au 1x° siécle : se fondant sur des documents 
qui ont disparu depuis son époque, Sima Qian donne comme premiere date précise de I’his- 
toire l’année —841. Un seul document a été conservé dans sa plus grande partie : les 
Annales du royaume de Lu au Shandong, dénommées, @ aprés les mentions de saisons 

qui figurent en téte de paragraphes, Printemps et Automnes (Chungiu). Les parties qui en 

subsistent portent sur les années 722-481. Mentionnées dans certains ouvrages, les Annales 

de Jin et de Chu avaient disparu dés la fin de l’Antiquité; celles de Qin ont été incorporées 

dans les Mémoires historiques de Sima Qian au début du I° siécle avant notre ére. Enfin, 

la découverte d’une tombe d’un prince de Wei en +279 devait permettre de retrouver les 

Annales de ce royaume du Shanxi. Le texte de ces documents sur lamelles de bambou (d’ot 

leur nom de Zhushu jinian, Annales écrites sur bambou) a été trés altéré dans sa transmission 

et n’a pu étre reconstitué qu’en partie en 1917 par l’érudit Wang Guowei. 

Si on peut supposer que ces plus anciennes formes de l’histoire dans le monde chinois 

sont comme le prolongement des archives divinatoires sur os et sur écailles de tortue, la 

divination elle-méme s’est développée de facon autonome a 1|’époque des premiers rois 

de Zhou. Parallélement a la divination par le feu qui subsistera trés longtemps en raison 

_de son caractére vénérable, un nouveau procédé 4 la fois plus commode et plus complexe 

_voit le jour. Il consiste dans le maniement de légéres baguettes faites de tiges d’achillée 

dont les nombres pairs ou impairs permettent de construire des figures composées di de Six 

lignes pleines (chiffres impairs) ou interrompues (chiffres pairs). Ces hexagrammes au 

nombre de 64 traduisent et réalisent toutes les structures possibles de l’univers et sont 

doués d’une force dynamique en raison des possibilités de mutation de chacune des lignes, 

males (yang) ou femelles (yin), dans leur essor ou sur leur déclin. Continuant la tradition 

des devins de l’époque des Yin, les spécialistes de la divination par l’achillée (shi) devaient 

dégager les premiers éléments d’une conception du monde comme totalité formée de forces 

et de vertus opposées et complémentaires, et contribuer aux premiers développements des 

mathématiques. Leurs réflexions furent, dans le monde chinois, a l’origine des sciences 

et de la philosophie. 

Chaque cité semble avoir possédé ses propres traditions divinatoires, mais seul le manuel 

en usage a la cour des Zhou devait étre conservé. Il recut le nom de Yi que l’on traduit 

généralement par « Mutations ». Aux régles d’interprétation les plus anciennes, exprimées 

dans une langue concise, obscure, riche de termes techniques dont le sens a été perdu, 

est venue s’ajouter dans le courant du 1° millénaire toute une série de gloses et de commen- 

taires qui témoignent de |’enrichissement continu de la tradition divinatoire. 

Tels sont les quatre recueils (Shu, Shi, Chunqiu, Yi) ou furent conservées les plus anciennes 
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traditions des milieux de scribes, annalistes et devins de 1’Antiquité. Les lettrés de Lu qui 

semblent étre a l’origine de leur transmission y adjoignirent des Rituels (Li) donnant 

les régles minutieuses qui doivent étre observées dans chaque circonstance de la vie et 

un traité de musique (Yue) qui a été perdu a l’époque des Han. Recueillis en différentes 

versions par tradition orale ou écrite, remaniés et augmentés de textes apocryphes, ces 

six Ouvrages devaient étre promus sous les Han au rang de Classiques (jing). 

Caractére relativement tardif des traditions classiques 

Les écrits les plus anciens, rédigés dans une langue extrémement concise et d’inter- 

prétation difficile, ne forment qu’une trés petite partie de l"héritage des anciens : d’autres 

textes plus substantiels sont venus s’y ajouter entre le v® et le m® siécle, qui avaient pour 

objet de les compléter et de les commenter. Ils appartiennent 4 une époque ou la société 

antique était déja sur son déclin ou 4a la veille de sa ruine. Ainsi, tout en se rattachant a 

des traditions plus anciennes, ces ouvrages présentent des caractéres de nouveauté : on y 

reconnait l’influence des théories et des conceptions morales de l’époque. C’est ainsi que 

l’influence des théories classificatrices des spécialistes du yin, du yang et des Cing Eléments 

(yinyang wuxing jia) est sensible dans le Gongyang zhuan, commentaire aux Annales de Lu 

qui semble avoir été composé vers les Iv®-m® siécles 4 la méme époque que le Guliang zhuan, 

autre commentaire de ces Annales. En méme temps qu’il enregistre des traditions trés 

anciennes, le Zhouli (Rituel des Zhou) ou Zhouguan (Les Fonctionnaires des Zhou) dont 

la rédaction date 4 peu prés de la méme époque que les autres rituels ( Yili, Liji et 

Da Dai liji) (Iv*-mé siécle) fait une large place a l’utopie administrative. Le Zuozhuan, 

ouvrage composite formé de textes incomplets et remaniés 4 la fin de l’Antiquité, est composé 

dans sa plus grande partie par une chronique 4 demi romancée sur la lutte qui avait opposé 

les royaumes de Jin et de Qi. 

Ce que la Chine devait conserver de son héritage le plus ancien provient donc pour 

lessentiel de traditions des v¢-u1¢ siécles recueillies et souvent altérées au cours de 1’époque 

des Han et jusqu’aux 11° et Ive siécles de notre ére. Il se pose ainsi dés le début des tradi- 

tions classiques un probléme qu’on ne peut absolument écarter : celui de leur interpré- 
tation et des apports tardifs. 
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2. L’éveil de la réflexion morale et politique 

Confucius, patron de I’école des lettrés 

Ceux qui furent considérés 4 l’époque des Han comme appartenant A 1’école des lettrés 
(rujia) se réclament d’un sage du nom de Kong Qiu que les missionnaires jésuites du 
xvu® siécle devaient latiniser en Confucius (Kong fuzi, « maitre Kong »). Ce qu’il en reste 
se limite 4 quelques traditions plus ou moins authentiques et a un petit recueil de ses dicta, 
le Lunyu, dont le texte a été établi aprés sa mort par ses disciples. Ce qu’on pourrait appeler 

a la rigueur la « tradition confucéenne » est formé par un ensemble de textes relativement 

_hétérogénes par leur nature et leur contenu qui englobe les Classiques, leurs commentaires 

__les plus anciens, les Entretiens de Confucius et des ouvrages du mi® siécle avant notre ére 

qui témoignent d’orientations originales, typiques de cette Epoque de profonds boulever- 

_sements sociaux et politiques. Si le terme de « confucianisme », forgé par les Occidentaux, 

a un sens, il est clair qu’il dépasse de beaucoup la personnalité méme du grand sage. 

On peut sans doute dater de Confucius et de son époque le début d’une réflexion morale 

qui semble avoir été provoquée par la crise de la société noble et le déclin des rites. 

Comme le révéle la place accordée dans son enseignement aux écrits de l’Antiquité, Confucius 

se rattache aux milieux traditionalistes des scribes et annalistes. Choqués par les atteintes 

de plus en plus fréquentes aux usages et aux régles anciennes, ces milieux devaient étre 

_tentés par un retour a la correction rituelle aussi bien dans les conduites que dans l’emploi 

_des termes (ce que confirme le développement ultérieur d’un ritualisme archaisant, 

volontiers utopique, et de la théorie de la « correction des noms », zhengming). Il semble 

naturel qu’un effort ait été fait dans ces milieux pour définir 1’« homme de bien » (junzi) 

indépendamment des situations acquises. Telle est du moins |’orientation générale que l’on 

entrevoit. Patron d’une petite école qui se proposait de former des hommes de bien, 
Confucius (dates: traditionnelles_: 551 ~479) attache une e-grande importance aux “exercices 

gestes, de ses. petions et de : ses sentiments. Sa morale, qui est le fruit d’une réflexion per- 

manente sur les hommes, ne connait aucun impératif abstrait. Elle est pratique et agissante, 

le maitre tenant compte aussi bien de chaque circonstance particuliére que du caractére 

___ propre a chacun de ses disciples. Ainsi, les qualités qui font un homme accompli, et en 

premier lieu le ren, dans lequel on peut voir une disposition d’esprit affectueuse et indul- 

gente, ne peuvent étre définies une fois pour toutes, mais sont l’objet d’approches diffé- 

rentes suivant les cas et les individus. La sagesse ne peut étre acquise qu’a ’a la suite d’un- 

effort de tous les instants et de toute une vie par le contréle des moindres détails de la 
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conduite, l’observation des régles de la vie en société (, yi, i), le respect d’autrui et de soi- 

méme, le sens de la réciprocité (shu). Ce n’est pas une science abstraite de l’>homme que le 
maitre a en vue, mais un art de la vie qui embrasse psychologie, morale et politique. La 

vertu est le fruit d’un effort personnel (et non plus une qualité intrinséque des lignées nobles). 

_A Vesprit de compétition qui anime la haute noblesse de son époque, Confucius oppose la 

- probité, la confiance et la bonne entente qui lui semblaient avoir jadis réglé les rapports 

humains. II identifie culture personnelle et bien public. 

_Ainsi se dégagent des idées neuves d’un enseignement qui entendait avant tout étre 

_fidéle 4 la tradition. Elles seront développées et prendront de nouvelles significations dans 

un autre contexte historique avec Mengzi (Mencius) (seconde moitié du Ive siécle) et Xunzi 

(vers 298-235). Si le maitre devait connaitre une telle gloire sous les Han et, plus encore, 

A partir de I’époque des Song (x*-xm® siécle), c’est en raison de l’apport théorique et 
doctrinal qui fut postérieur 4 son époque. 

Mozi, fondateur d’une secte de fréres précheurs 

Postérieur d’une soixantaine d’années 4 Confucius, Mozi (vers 480-390) apparait 

comme le patron d’une secte de petits gentilshommes (shi) qui, contrairement a l’humble 
école de Confucius, devait avoir un immense succés aux Ive et me siécles. Emu par les 

conflits de son époque, hostile a l’esprit de clan dont les effets désastreux sont de plus 

en plus sensibles, Mozi entend créer une nouvelle société égalitariste fondée sur le 

sens de l’entraide et du dévouement au bien commun (jianli). Il condamne I’esprit de 
___ lucre, le luxe, l’accumulation des richesses, le développement de la puissance militaire, 

dag a guerre qui, selon lui, n’est qu’une forme de brigandage, et propose comme remédes 

aux maux de son époque un idéal de frugalité universelle, une réglementation uniforme 

_ des dépenses, un strict respect des lois et la crainte des dieux et des esprits. Estimant que 

Pégoisme_ familial est la cause principale des querelles et des conflits, il préne un altruisme 

généralisé (jian’ai). Ses adeptes, animés par une foi sectaire, vivent dans le dénuement, 

s’interposent pour éviter les guerres et défendre par les armes les cités injustement attaquées 

(assez curieusement, c’est chez ces pacifistes convaincus que |’on trouve les informations 

les plus précises sur l’art militaire de l’époque des Royaumes combattants). L’ouvrage 

qui a été mis sous le nom de Mozi est formé, dans sa plus grande partie, de sermons mora- 

lisateurs dont les thémes étaient sans doute l’objet de prédications : « de la frugalité », 

« contre l’agression », « la volonté de ciel », « de l’existence des esprits », « contre les 

lettrés »... Partisan d’un pouvoir autoritaire qui s’appuierait sur les petits gentilshommes, 

__Mozi souhaiterait qu’il impose 4 tous une sorte de conformisme moral. 

Cette étrange secte qui semble avoir fait de nombreux adeptes au cours des deux siécles 
qui ont précédé |’unification impériale ne devait guére marquer de son empreinte l’histoire 
de la pensée chinoise. Son apport le plus notable concerne |’art du discours : Mozi et ses 
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disciples ont cultivé la rhétorique a fin de prédication, contribuant ainsi 4 un progrés de 
l’enchainement des idées et 4 un assouplissement de la phrase. Ils se proposaient d’illustrer 
les thémes de leurs sermons 4 |’aide d’exemples et de les amplifier par l’analogie. 

3. Courants intellectuels des IV° et III® siecles 

Les transformations sociales et économiques qui commencent a se faire sentir au ve siécle 
et la tendance du pouvoir central 4 s’appuyer sur la classe des petits nobles expliquent 
la prolifération des clientéles, des sectes et des écoles. Les gentilshommes en quéte d’emploi 
cherchent a s’illustrer dans des arts qui puissent leur assurer le patronage des puissants, 

a une époque ou les chefs de royaume sont a l’afffit de toutes les recettes, stratagémes 

et techniques qui leur permettent d’affermir leur pouvoir et de l’emporter sur leurs rivaux. 

Ces arts intéressent donc en priorité la conduite de |’Etat; les uns, tels que la science des 

combinaisons diplomatiques, |’art de la persuasion, la connaissance de procédés secrets 

de gouvernement, sont de caractére civil (wen), d’autres, comme la tactique, la stratégie, y 

l’escrime, de caractére militaire (wu). Ce sont aussi des techniques qui permettent d’enrichir ‘ 

le royaume (agronomie, hydrologie) ou de procurer au prince un surcroit de puissance 

vitale qui le fera atteindre a la sainteté. Des maitres éminents dans ces arts et ces techniques 

diverses apparaissent et groupent autour d’eux un nombre variable de disciples. Allant 

proposer leur enseignement de royaume en royaume, ils sont parfois hébergés 4 demeure 

a la cour des princes ou chez leurs conseillers. Mais cette multiplication des écoles et cette 

prolifération des savoirs deviennent surtout sensibles aux Iv® et m® siécles et l’on doit 

sans doute considérer Confucius et Mozi lui-méme, en faisant exception pour ses disciples, 

comme appartenant 4 une époque ow |’évolution a venir ne faisait encore que s’ébaucher. 

L’objet essentiellement pratique de ces enseignements et leurs liens étroits avec les pré- 

occupations politiques, sociales et économiques de leur temps expliquent le caractére 

éclectique de la plupart d’entre eux et la facilité avec laquelle se sont exercées des influences 

réciproques : on n’a pas affaire 4 des systémes, 4 des constructions philosophiques désin- 

téressées, mais a des courants de pensée entre lesquels il est parfois difficile d’établir de trés 

nettes démarcations. Cependant, cette orientation pratique n’enléve rien a la valeur et a 

l’intérét proprement philosophique des questions que se sont posées les penseurs chinois 

de cette époque : il n’y a pas qu’une facon, abstraite et logicienne, de philosopher. 

Les théoriciens de l’Etat 

De tous les courants de pensée des Iv°-mi siécles, le plus important est sans doute repré- 

senté par les penseurs qui furent qualifiés plus tard de « légistes » (fajia). C’est du moins 

celui qui, en accord avec les transformations contemporaines de l’Etat et de la société, 

y_a le plus efficacement contribué. Cependant, histoire du légisme nous est mal connue : 
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_Pouvrage attribué 4 Shang Yang, auteur des réformes de Qin au milieu du Ivé® siécle, le 

Shangzi ou Shangjunshu, passe pour un faux composé plusieurs siécles a) aprés son époque; 

une ceuvre composite rédigée 4 l’époque des Royaumes combattants et placée sous le 

nom de Guan Zhong, ministre du prince Huan de Qi au vu siécle, a incité les bibliographes 

de l’époque des Han a faire de ce personnage a demi légendaire le premier de’ légistes; 

on ne sait guére qui étaient Shen Buhai et Shen Dao, comptés sous les Han au nombre des 

légistes et dont les conceptions sont mal connues. Seul l’ouvrage de cet éminent penseur 

que fut Han Fei (Fei de Han) (280?-234), le Hanfeizi, semble étre authentique dans sa plus 

grande partie. La pensée légiste y apparait sous sa forme la plus élaborée comme le résultat 

d’une synthése et d’une réflexion qui s’est appliquée 4 toute une série d’expériences relatives 

a la conduite et a l’organisation de l’Etat. Ces expériences intéressent aussi bien la diplo- 

matie, la guerre, 1’économie que |’administration et répondent au souci, trés général aux 

ve-ime siécles, du renforcement de la puissance économique et militaire des royaumes. 

_Mais le mérite des légistes est d’avoir compris que le principe de la puissance méme de 
l’Etat résidait dans les institutions politiques et sociales; leur originalité est d’avoir voulu 

_soumettre cet Etat et ses sujets j a la souveraineté de la loi. 

ye importe, selon Han Fei, que le prince soit l’unique dispensateur des _bienfaits et des 

honneurs, des chatiments et des peines. S’il délégue la moindre part de sa puissance, il 

court le risque de se créer des rivaux qui auront tét fait d’usurper son pouvoir. De méme 

faut-il que les attributions des agents de VEtat soient trés strictement définies et par- 

tagées afin que ne surgisse nul conflit de compétence et que les fonctionnaires ne profitent 

_pas de l’imprécision de leurs pouvoirs pour s’arroger une puissance indue. Mais c’est 

avant tout l’institution de régles objectives, impératives et générales, qui doit assurer le 

fonctionnement de |’Etat. Dans ses tendances philosophiques, le légisme se signale par 

__une volonté constante d’ ‘objectivité. Non seulement la loi doit étre publique, connue de 

__tous, exclure toute interprétation divergente, mais son application elle-méme doit étre 

__soustraite aux jugements incertains et variables des hommes. Mesurer les mérites acquis 

“2 _la guerre, calculer le degré de bravoure par le nombre des tétes coupées a l’ennemi peut 

paraitre un procédé un peu fruste : il a l’avantage de soustraire 4 toute discussion ce qui, 

_A_ moins d’une mesure objective, n’est plus qu’affaire d’opinion. Tout l’esprit du droit 

chinois restera marqué par |’orientation initiale que lui a donnée le légisme : le rdéle du juge, 

chef administratif, n’est pas de peser le pour et le contre, d’apprécier en son for intérieur 

la | gravité du crime et de décider de la peine de facon proprement arbitraire, mais de définir 

_correctement le délit. A cela se borne sa tache, car cette définition entraine de fagon auto- 

_Matique la sanction correspondante prévue par le Code. Dans |’administration, c’est par le 
-Tecours a liscut frapports de pean, inventaires, ais quotidiens...), aux calculs, aux modes 

coincidence des marques, a ee l’authenticité) que doit Sire: assurée elas sicigl eich 

_ des ordres. C’est sur leur rendement effectif (gongyong) que doit étre jugée la valeur des 

institutions et celle des agents de 1’Etat. 
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Le probléme du choix des hommes, capital pour les moralistes partisans du gouver- 
nement par la vertu, est sans importance pour les légistes. Le prince n’a que faire des 
hommes d’exception et n’a pas non plus A compter sur la chance : il lui suffit de faire appel 
au tout-venant puisque les mécanismes mis en place doivent assurer nécessairement le 
bon fonctionnement de |’Etat et de la société. Les qualités morales sont inutiles; pires 
encore, car elles peuvent mener |’Etat A sa ruine en donnant aux hommes vertueux un pou- 

__voir qui met en danger la souveraineté du prince et de la loi. Ainsi que le proclame le 
Shangzi, qui en dépit de sa date tardive reste fidéle a la tradition légiste des 1v°-m1e siécles 
avant notre ére, la politique n’est pas affaire de morale. Elle n’est que l’ensemble des moyens 

_positifs et des stratagémes qui assurent et maintiennent la prééminence de 1’Etat. 

Les dispositions législatives n’ont pas seulement pour objet de réformer de facon radicale 

organisation politique; elles visent 4 une refonte de la société tout entiére. L’institution 

d’une échelle de délits et d’une échelle de grades honorifiques qui forment un ensemble 

__ dont les deux parties sont indissociables doit aboutir a la création d’une hiérarchie sociale 

_continue, toujours soumise a révision, qui oriente toute l’activité des sujets et les met au 

service de |’Etat, favorisant ceux dont les activités sont tenues pour utiles (combattants 

et_producteurs de céréales) et pénalisant les autres (vagabonds, parasites, fabricants 

d’objets de luxe, disputeurs et philosophes). Les conditions historiques — 1’évolution 

d’armées dans lesquelles la paysannerie avait fini par fournir |’essentiel des combattants, 

la nécessité de réserves suffisantes pour mener des campagnes de longue durée — ont incité 

en effet 4 accorder une priorité absolue a la production agricole. L’agriculture est donc 

mique et militaire, par opposition aux activités secondaires et accessoires (les « branches », 

mo), artisanat et commerce, dont le développement désordonné peut entrainer |’affaiblis- 

sement et la ruine de l’Etat. Il importe d’imposer un frein a toutes les activités qui détournent _ 

_la population de ses taches essentielles, de lutter contre les spéculateurs, de contréler le 

prix des denrées de premiére nécessité ainsi que la monnaie. On assiste donc, deés les 

Ive-11e siécles, a l’éveil d’une économie politique qui a connu dans le monde chinois un 

grand et précoce développement. 

Si le prince est la source unique des peines et des honneurs qui déterminent la hiérarchie 

sociale, cela n’implique pas qu’il dispose 4 sa fantaisie de sa puissance. Son pouvoir se 

borne a la mise en place d’institutions et de critéres objectifs connus de tous. Son impar- 

tialité est totale, semblable a celle de l’ordre naturel, et sur ce point l’influence des taoistes 

est trés sensible chez Han Fei. 

D’autres influences ont agi sur la formation du légisme. Avant méme que ne s’affirme 

une théorie de l’Etat, fondée sur la souveraineté du prince et de la loi, ceux qui avaient 

en vue le succés des combinaisons diplomatiques ont cherché a tirer parti des occasions 

et situations favorables (shi) au moyen de recettes tenues secrétes (shu). Cette conception 

de l’action politique fondée sur |’idée de temps et d’espaces concrets et singuliers semble 

avoir été la premiére qui se soit imposée quand les chefs de royaumes ont voulu profiter 
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des bouleversements de la société noble pour se libérer de la tutelle des grandes familles 

aristocratiques et tenter de parvenir 4 l’hégémonie. Or les légistes devaient faire une place, 

& cété de l’ensemble des lois destinées a assurer le fonctionnement de 1’Etat et l’organisation 

générale de la société, a cette notion de recettes et stratagémes secrets : le prince leur devait 

une partie de sa puissance personnelle. 

Enfin, la mentalité des grands marchands entrepreneurs dont certains servirent de 

conseillers aux chefs de royaumes des v°-m1° siécles — ainsi, Fan Li 4 Yue aux environs de 500, 

l’un des premiers a préconiser 1’« enrichissement de 1’Etat et le renforcement des armées », 

fuguo qiangbing,. Bai Gui 4 Wei au Iv® siécle, Lii Buwei conseiller du prince de Qin a la 

fin du m& siécle — a influencé la formation du légisme. Le recours aux calculs, aux modes 

de preuve objectifs, l’idée méme de stratagémes secrets sont communs aux légistes et aux 

milieux marchands. 

Ce qui, dans les conceptions des légistes, a le plus frappé leurs contemporains et les hommes 

de 1’époque des Han, est l’égalité qu’ils entendaient imposer 4 tous devant la loi. « Ils 

ne distinguent pas, écrit Sima Tan au we siécle avant notre ére, entre les proches et les 

étrangers, ne font pas de différence entre les nobles et le vulgaire et les font juger tous ensemble 

par la loi, de sorte que les relations fondées sur l’affection et sur le respect sont abolies. » 

Mais, en dépit des transformations ultérieures du monde chinois, la contribution des légistes 

a été fondamentale dans le domaine du droit, de l’organisation politique, sociale et admi- 

nistrative. Le légisme n’a cessé jusqu’a nos jours d’inspirer la pensée politique chinoise. 

Des pratiques religieuses a la philosophie: les taoistes 

Période d’inquiétude, de troubles et de bouleversements sociaux, les rv°-mI® siécles devaient 

étre particuliérement propices au développement de courants religieux. Déja au v¢® siécle, 

la secte dirigée par Mozi s’était signalée par sa religiosité et son ambition d’ assurer le salut 

universel. Pour ceux qu’on a appelés plus" tard les « taoistes » ( daojia), ce n "est pas dans 

une action collective, mais dans la retraite et la pratique des procédés qui permettent de 

_s’abstraire du monde et de le dominer que réside le salut de chacun et de tous. De ces 

_ hommes, il nous reste des recueils d’apologues, d’historiettes symboliques et de discussions; 

le plus important, le Zhuangzi, est l|’ceuvre, dans sa plus grande partie, d’un écrivain de 

génie, l’un des plus grands sans doute de la longue histoire de la littérature chinoise (Zhuang 

Zhou, vers 370-300); un autre recueil plus tardif, le Liezi, semble avoir été composé a 

limitation du Zhuangzi; 4 ces deux ouvrages s’ajoute un opuscule qui renferme des sentences 

sibyllines qui devaient sans doute servir de thémes de méditation et dont l’obscurité a tenté 

de trés nombreux traducteurs, le Laozi daodejing. 

De nombreux passages laissent soupgonner le recours 4 des pratiques magico-religieuses 
qui sont probablement beaucoup plus anciennes. Comme 1’a souligné Marcel Granet, 
le point de départ chez les penseurs taoistes n’est pas philosophique | mais religieux. Le but 
était de conserver et d’accroitre sa puissance vitale par le recours a des disciplines alimen- 
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taires, respiratoires (respiration en circuit fermé), sexuelles, gymniques et sans doute déja 
" alchimiques, dont l’ensemble répondait au terme de yangsheng (« nourrir le principe vital »). 

C’était le moyen d’affiner le corps pour le rendre invulnérable (’eau, le feu, les bétes féroces 
ne peuvent rien contre le saint), d’acquérir le pouvoir de s’ébattre librement dans l’univers 
lors de voyages extatiques, de retarder indéfiniment le vieillissement de l’individu. Toutes 
ces techniques, mieux connues 4 partir de l’époque des Han, semblent avoir été le privilége 
cs "écoles de magiciens (wu) qui sont attestées dés la plus haute Antiquité. 

C’est sur cette base de traditions magiques et sous l’influence des autres courants de 
Ss mais en opposition absolue avec eux que be "tre développée la Philosophie 

_que pronent les tristes adeptes de ce les penoard taoistes opposent. ‘un aidéal de vie 

autonome, naturelle, libre et joyeuse. Toutes les miséres du monde viennent des déformations, 

des entraves, des adjonctions superflues qui ont été imposées a la nature par la culture 

et dont l’effet est-d’affaiblir le principe vital. Pout vivre d’une vie pleine et entiére, il faut 

éviter toute déperdition d’énergie, retrouver la simplicité parfaite (pu) de l’étre a l’état 

brut, se conformer au rythme de la vie universelle, alterner les longues périodes d’hiber-_ 
nation et de libres ébats, imiter dans leurs jeux et leurs danses les animaux qui connaissent 

spontanément les secrets de l’hygiéne vitale, Il faut étre, comme le grand Tout : silence, 

quiétude et parfaite indifférence. Ceux qui s’agitent, s’activent 4 la recherche de la fortune _ 

et de la gloire, veulent sauver le monde, se dévouent au service de Etat ne sont que des 

sots qui gaspillent leur puissance vitale et s’interdisent tout espoir de parvenir a la véritable 

_sainteté. 
De méme faut-il rejeter toute pensée discursive, car le langage, institution sociale, est 

l’un des premiers obstacles a la libre communication de |’étre avec le grand Tout. Toutes 

les distinctions sont arbitraires. Vie et mort ne constituent que deux phases alternées de la 

méme réalité. Et Zhuangzi emprunte aux sophistes leur dialectique pour démontrer toute 

la vanité des oppositions du langage. Tout enseignement qui recourt a la parole est illusoire, 

les écrits des anciens ne sont que leurs déjections : c’est de fagon directe, par son influence 

insensible, sans prononcer un mot que le saint instruit et transforme ses disciples. C’est 

qu’en effet, en dehors de cette connaissance immédiate et universelle que donnent la parfaite 

quiétude et la parfaite indifférence, il n’y a que des vérités fugitives, occasionnelles, imper- 

manentes et relatives. La seule réalité véritable est ce pouvoir de transformation indéfini, 

ce principe immanent de la spontanéité cosmique qu’est le Dao (Tao). 

Le taoisme devait avoir sur la pensée chinoise et sur le développement des mouvements 

religieux dans le monde chinois une influence capitale et souvent prépondérante. Il a contribué 

pour une | bonne part a la formation des conceptions scientifiques et 4 certaines découvertes. 

Mais il n’est pas jusqu’a la conception du pouvoir politique, dont un des fondements 

résidait dans la possession de pouvoirs magico-religieux, et jusqu’aux théories du gouver- 

nement dans lesquelles son influence n’ait été sensible. 
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Mencius 

Aux novateurs que préoccupent le fonctionnement méme de 1’ Etat et la mise en place 

des institutions nécessaires 4 son développement s’opposent ceux qui estiment que le fon- 

dement du pouvoir est dans la vertu du prince, vieille idée que le progrés des conceptions 

morales tend a renouveler entiérement chez ceux qui se réclament de Confucius. La vertu 

n’est plus inhérente aux lignées aristocratiques, elle est devenue une qualité morale dont 

l’acquisition est a la portée de tous. Pour Mengzi (Mencius ; seconde moitié du Iv® siécle), 

le prince. capable de manifester une vertu égale a celle des héros mythiques de la haute 

Antiquité (Yao, Shun et Yu, le fondateur des Xia) et des premiers rois des Zhou, €poques 

ou régnait une parfaite harmonie sociale, s’imposera nécessairement a l’ensemble des 

pays chinois comme souverain universel. Il ne s’agit plus d’une puissance patrimoniale 

a fondement religieux, mais plus simplement de générosité et de souci du bien-étre de 

chacun. Ce qui importe, ce ne sont pas les terres, toujours en suffisance, ni les richesses, 

ni la puissance guerriére — elles ne sont rien sans |’adhésion et le concours des petits 

gentilshommes et des roturiers —, mais les hommes. Cependant, |’avidité, l’égoisme, la 

passion de dominer, en entrainant les princes 4 multiplier les contraintes et les souffrances 

des humbles, leurs aliénent la sympathie des populations. Celui d’entre les grands de ce 

monde qui, dans cette époque de violence et de déchainement des appétits, oserait par 

un défi plein d’audace revenir au gouvernement humanitaire des anciens rois provoquerait 

comme une révolution : tous les peuples opprimés accourraient a lui comme vers leur sauveur. 

Ce théme, abondamment développé dans l’ouvrage qui relate les entretiens du maitre 

(on y trouve aussi des conseils d’ordre économique et fiscal : Mencius propose de revenir 

a l’ancienne pratique du « champ commun » idéalisé dans le systéme du jing — division 

des lotissements en carrés de neuf parcelles égales — et de réduire les taxes commerciales) 

est associé a une conception optimiste de la nature humaine : les hommes possédent en 

germe, a leur naissance, les qualités morales nécessaires 4 leur accomplissement comme 

hommes de bien : ren, humanité, yi, sens du devoir, /i, politesse, zhi, connaissance. Ces 

germes peuvent étre soit développés par l’éducation, soit étouffés par l’influence pernicieuse 

du milieu. 

Penseur sans grande originalité, Mencius ne devait connaitre un grand succés qu’a partir 

des Ix®-xI® siécles en raison des analogies que présentait sa conception de la nature humaine 

(xing) avec certaines théories bouddhiques (la nature de Buddha est innée en chaque 

étre) et de l’accord général de ses idées politiques avec les tendances philosophiques et 

morales qui se développeront a l’époque des Song. Le Mencius deviendra 1’un des textes 
de base de l’orthodoxie « néo-confucéenne » qu’adopteront les empires autoritaires et 

paternalistes des Ming (1368-1644) et des Qing (1644-1911). 
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Xunzi 

Beaucoup plus profond et original que Mencius, Xunzi (vers 298-235) est, avec son 
contemporain Han Fei, l’un des esprits les plus puissants du me siécle. Sa pensée doit 
d’ailleurs beaucoup aux légistes en méme temps qu’aux taoistes. Le premier sans doute 
dans l’histoire universelle 4 avoir reconnu l’origine sociale de la morale, Xunzi refuse 
de voir dans la nature humaine a 1’état brut autre chose qu’un complexe de tendances 
anarchiques et irrationnelles : le bien et la raison naissent de la discipline qu’impose par 
elle-méme la vie en société. C’est la société qui, par la répression constante qu’elle exerce 
sur les appétits, la violence et 1’égoisme naturels des individus, canalise ces forces vives, 

les domestique et les tourne a l’avantage de tous et de chacun. La société est la grande 

éducatrice des individus. Devoirs (yi) et régles de conduites (Ji, « rites ») apprennent a 

chacun le contréle de soi, le sens du convenable et du juste. Fétes et cérémonies, musique 

et danse sont un entrainement a la bonne entente. Les institutions forment 1’>homme. 

Mais loin d’étre |’ceuvre arbitraire d’un législateur, yi et Ji, concus comme des réalités 

objectives et non plus comme des qualités morales, sont le produit naturel de l’histoire : 

elles s’incorporent donc un principe de rationalité et la société est elle-méme la source 

de toute raison (/i). Ordre social et raison se confondent. 

Sans une répartition (fen) des rangs et des conditions conforme a l’équité (yi) et reconnue 

par tous, querelles et disputes ruineraient la cohésion sociale qui permet la puissance collec- 

tive des groupements humains. II importe donc que cette répartition soit claire et que les 

noms soient en accord avec les réalités. C’est chez Xunzi que 1’on trouve |’un des meilleurs 

exposés de la théorie de la « correction des noms » (zhengming). Issue des milieux de 

scribes et d’annalistes qui voyaient dans un emploi des termes conforme 4a la tradition 

rituelle le moyen d’exprimer un jugement moral, la théorie du zhengming devient |’instru- 

ment d’un ordre nouveau fondé sur les mérites et démérites : en qualifiant — c’est-a-dire 

en octroyant titres et grades —, le prince sécréte l’ordre qui assure le fonctionnement 

régulier de l’ensemble de la société. Ce faisant, il n’intervient pas dans les querelles, mais 

se contente de mettre en place un dispositif qui les évite parce qu’il est fondé sur le consensus 

de tous. On retrouve 1a la méme démarche que chez Han Fei : le prince ne commande pas, 

il n’intervient pas directement; parfaitement impartial, il est la source et le garant d’un 

ordre universel. 

Pas plus chez Xunzi que chez les autres penseurs chinois, on ne trouve Vidée, qui semble 

en quelque sorte constitutive de la pensée occidentale, que l’ordre a pour principe un pou- 

voir de contrainte et de commandement individuel : l’ordre, qui a sa source a l’époque 

Chungiu dans l’ensemble des régles rituelles et des hiérarchies de cultes familiaux, est chez 

Mencius le résultat spontané de la conduite d’un prince appelé a devenir souverain univer- 

sel, l’effet de la vertu du saint chez Zhuangzi, le produit des mécanismes objectifs issus de 
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la vie en société pour Xunzi ou des régles générales mises en place par les chefs d’Etat 

pour Han Fei. L’idée que l’ordre ne peut résulter que d’un ajustement spontané et comme 

organique se retrouve dans les conceptions cosmologiques : aucune puissance individua- 

lisée ne commande 4 la nature dont l’équilibre est assuré par le jeu de forces ou de vertus 

opposées et complémentaires dont la croissance et le déclin se traduisent par la succession 

des saisons. On comprend donc les difficultés du dialogue lorsque les civilisations 

chinoise et européenne entreront en contact au xvu® siécle : suivant leurs tendances, les 

missionnaires chrétiens verront dans la notion de tian (Ciel, ordre naturel) soit une simple 

conception mécaniste, soit le vestige d’un culte monothéiste- 

Sophistes et spécialistes des “Cinq Eléments ” 

La rhétorique qui fut l’une des originalités de 1’école de Mozi est 4 base d’analogies, 

de comparaisons longuement développées, de répétitions. Pesante et embarrassée, elle 

ne convient guére aux débats des cours princiéres et aux entrevues diplomatiques ot il 

s’agit, non de précher, mais d’emporter l’adhésion en quelques mots. Le discours est alors 

vif, allusif, violent ou ironique. Les disputeurs font fléche de tout bois : régles morales 

et rituelles, anecdotes, apologues, précédents historiques, paradoxes et raisonnements aux 

conclusions absurdes. Pour embarrasser et surprendre |’adversaire, on ne craint pas de 

recourir aux arguments fallacieux. Les conditions politiques de l’époque des Royaumes 

combattants ont donc favorisé le développement d’une sophistique dont les caractéres 

sont originaux, et qui se distingue par son objet essentiellement pragmatique de celle du 

monde grec, liée a l’institution des plaidoiries judiciaires et politiques. Le temps de parole 

était mesuré. Génés par |’emploi d’une langue qui ne pouvait distinguer l’unité de la plu- 

ralité, l’abstrait du concret, les sophistes chinois (bianzhe) n’ont guére eu non plus le loisir 

de pousser trés avant leur analyse du langage ni de se constituer une logique du discours. 

Hui Shi (vers 380-300) et son successeur mieux connu Gongsun Long (vers 320-250) sont 

les seuls dont quelques fragments et le nom méme aient subsisté. On leur doit une série 

de paradoxes fondés sur l’analyse des idées de grandeur, de temps, d’espace, de mouve- 

ment, d’unité et de multiplicité qui ont eu quelque succés 4 leur époque, mais représentent 

un effort de réflexion sur les notions abstraites qui est resté sans lendemain. 

Ce n’est pas dans cette voie en effet que devait se développer la logique chinoise, mais 

dans celle qu’avaient inaugurée les spécialistes de la divination, initiateurs des mathé- 

matiques dans le monde chinois. Le maniement des nombres et les combinaisons de signes 

aptes a traduire les valeurs concrétes de l’espace-temps devaient y servir de fondement 

aux théories philosophiques et aux sciences. Moins irrationnelle que bien d’autres, cette 

fagon d’appréhender le monde devait démontrer sa valeur euristique dans bien des domaines 
au cours de I’histoire (chimie, magnétisme, médecine...). C’est précisément a l’époque des 
Royaumes combattants que paraissent avoir été systématisées les théories classificatrices 
héritées des milieux de devins qui mettent en corrélation et regroupent dans des ensembles 
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spatio-temporels des vertus fondamentales a la fois opposées et complémentaires (yin et 
yang, puissances male et femelle, et Cing Eléments). En méme temps que leur succession, 
la croissance et le déclin de ces vertus permettent d’interpréter aussi bien l’ordre naturel 
que V’histoire. Ils expliquent la naissance, l’apogée et le déclin des pouvoirs politiques. Ces 
théories, qui répondent aux besoins d’une époque de bouleversements sociaux et politiques 
mais qui auront un trés large succés sous les empires des Qin et des Han, semblent avoir 
été particuliérement cultivées dans |’ « académie » de Jixia A Linzi (actuel Yidu au Shandong), 
capitale de Qi, ol se cotoyaient des représentants de diverses écoles. La tradition attribue 
a un certain Zou Yan (vers 305-240) le mérite d’avoir systématisé ces conceptions cos- 
mologiques. 

La littérature 

Ceux qu’on a appelés les philosophes chinois (zhuzi) de l’époque des Royaumes combat- 

tants font appel a une riche littérature orale a laquelle ils empruntent anecdotes, apologues, 

historiettes, allégories ou énigmes que |’on retrouve sous différentes versions. Une partie 

de cette littérature devait étre recueillie par écrit en méme temps que les autres traditions 

de cette Epoque aux 1° et 1°" siécles avant notre ére sous la forme de chroniques ou de bio- 

graphies romancées, de recueils de discours, de propos attribués a des personnages illustres 

dont le contenu est souvent hétérogéne. Le Mutianzi zhuan qui fut retrouvé au Henan en 

279 dans une tombe de |’Epoque des Royaumes combattants conte les voyages mythiques 

du roi Mu (dates traditionnelles : 1001-947) dans les régions occidentales. Le Yanzi chunqiu 

est un recueil d’anecdotes classées par genre; le Wuzi, un ouvrage de stratégie mis sous le 

nom d’un célébre général du royaume de Wei; le Guanzi, attribué 4 Guan Zhong, ministre 

de Qi au viré siécle, un traité de politique et d’économie fait de parties disparates; le Guoyu 

et le Zhanguoce sont des recueils historiques mélés de discours relatifs l’un a 1’époque 

Chungiu, l’autre 4 celle des Royaumes combattants. 

On soupsonne déja dans cette littérature de genres trés divers l’influence d’un folklore 

international qu’expliquent les conditions historiques de 1’époque (la présence de popu- 

lations indo-européennes en Asie centrale, l’expansion de la Perse séleucide jusqu’en 

Transoxiane au V¢ siécle, les relations de la Chine des v°-m® siécles avec le monde indien) : 

la géographie mythique de 1’Inde semble avoir indirectement inspiré la cosmologie de 

Zou Yan qui fait une place centrale au mont Kunlun, équivalent chinois du mont Sumeru; 

quant au paradoxe de la fiéche de Zénon d’Elée, il se retrouve chez les sophistes chinois... 

Mais de méme que la géographie mythique sera bientét abandonnée au profit de concep- 

tions positives, de méme les mythes les plus anciens du monde chinois commencent a étre 

fondus dans le moule d’une histoire de caractére profane. Cette histoire dont la constitution 

sera poursuivie sous les Han remanie et intégre 4 une chronologie continue qui remontera 

jusqu’au début du mt® millénaire des fragments de mythes et de légendes, des thémes reli- 

gieux dont la signification n’est plus comprise et qu’elle transforme en données historiques. 
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Des héros civilisateurs qui avaient été adoptés comme patrons par les différentes sectes 

et écoles des ve-1® siécles (Huangdi l’empereur Jaune, Fuxi et sa sceur Niigua, Shennong 

le divin laboureur, Yao, Shun, Yu fondateur des Xia...) et auxquels l’humanité doit ses 

institutions fondamentales ainsi que l’aménagement du monde se voient assigner une place 

dans une histoire datée qui est en parfaite continuité avec les temps qui l’ont suivie. 

Dans un tout autre domaine, la fin de l’époque des Royaumes combattants se signale 

par l’essor d’un nouveau genre poétique originaire du pays de Chu, riche d’éléments emprun- 

tés aux cultures autochtones. Relevant sans doute d’une tradition beaucoup plus ancienne, 

il est illustré pour la premiére fois au début du m° siécle par un noble de ce royaume du 

nom de Qu Yuan. C’est une poésie d’inspiration religieuse, de caractére lyrique, au rythme 

libre, parfois haletant et parfois majestueux, ponctué par des exclamations. Certaines 

piéces décrivent le voyage du chamane 4 la recherche de la divinité invoquée, rappelant les 

randonnées de « l’homme parfait » (zhenren) qui, selon Zhuangzi, monte sur le vent et 

les nuées, chevauche le soleil et la lune, se proméne hors de |’univers. Les poémes (fu) 

de Qu Yuan seront imités par son neveu Song Yu et par Jin Cha avant de se transformer 

sous les Han en descriptions poétiques d’un genre précieux et au vocabulaire recherché. 
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6. Sous les Han : a) Scéne de chasse (terre cuite); b) Scéne de cérémonie gravée 
sur dalle de pierre. 7 



Il s’est produit, au cours des quatre siécles de l’époque des Han (du début du 1° siécle 

avant notre ére a la fin du m®¢ de notre ére; dates officielles : —206 - +9 pour les premiers 

Han et 25-220 pour les seconds Han) une évolution importante qui touche 4a la société, 

a la distribution des forces politiques, 4 la répartition du peuplement, aux rapports du monde 

chinois avec la steppe, a l’économie. Aussi bien peut-on distinguer différentes étapes dans 

le processus d’altération continue que subit l’Etat centralisé tel qu’il avait été défini par 

le Premier empereur des Qin, entre la guerre civile des années 210-202 qui met fin a son 

Empire et ]’époque d’anarchie et de luttes entre chefs d’armée par laquelle se termine en 

190-220 la dynastie des seconds Han. 

A la période d’affermissement du pouvoir central des soixante premiéres années du 

we siécle succéde la grande expansion militaire du régne de l’empereur Wudi (141-87) 

qu’accompagne un immense effort de mise en valeur des territoires du Nord et du Nord- 

Ouest. La puissance. de 1’>Empire repose sur la masse des petits paysans soumis a la cons- 

cription. Mais les tendances autocratiques qui s’étaient développées sous Wudi provoquent 

aprés sa mort un divorce entre le corps des fonctionnaires et la Cour qui devient le centre 

d’intrigues organisées par les familles d’impératrices. Ces intrigues aboutissent a l’usur- 

pation du pouvoir par Wang Mang de 9 a 23 de notre ére. Cependant, la crise politique 

des cinquante derniéres années de la dynastie des premiers Han s’était accompagnée de 

transformations sociales et économiques ainsi que d’une lente assimilation d’une partie 

des anciens nomades. Ces causes diverses avaient favorisé la formation d’une classe de riches 

propriétaires terriens, un mouvement général de reflux des colonies installées sur les confins 

du Nord et du Nord-Ouest et la réduction rapide de la classe des petits paysans. Aussi bien 

l’Empire restauré aprés l’interrégne de Wang Mang s’appuie-t-il sur la nouvelle classe des 

notables qui lui fournit ses cadres administratifs et politiques. Aprés une période de relative 

prospérité, les difficultés resurgissent : conflit entre les milieux de la Cour représentés par 

les eunuques et les familles de notables, puis crise paysanne qui se traduit par de grandes 

insurrections populaires d’inspiration taoiste qui affaiblissent le pouvoir central et favorisent 

l’ascension des chefs d’armée chargés de la répression. A partir de 190, les empereurs des 

Han n’ont plus qu’un pouvoir nominal, cependant que l’anarchie générale provoque le 

déclin de l’économie urbaine. 



L’EMPIRE CONQUERANT 

I. Des Qin aux Han 

L’unification des pays chinois et les premiéres tendances 
expansionnistes 

par Shang Yang est sa victoire sur les nomades du Nord en 314. Elle est suivie 

en 311 par l’occupation de la plaine de Chengdu (pays de Shu) au Sichuan et 

par la pénétration des armées de Qin dans les régions montagneuses, peuplées 

de tribus non chinoises, du Sichuan oriental (pays de Ba). L’occupation de la haute vallée 

de la Han (Hanzhong est prise en 312) permet l’expansion de Qin au Hubei aux dépens 

de Chu dans les années 278-277. La capitale de Chu, Ying, l’actuel Jiangling, tombe alors 

aux mains du général Bai Qi. C’est ensuite une série d’offensives contre les voisins orien- 

taux de Qin : Han, Wei et Zhao. Les armées de Qin avancent jusqu’a Handan, la capitale 

de Zhao dans l’extréme Sud-Est du Hebei, dont elles sont contraintes de lever le siége en 

257. En 249, Qin annexe le petit domaine des Zhou orientaux au Henan et met ainsi fin 

a la vénérable lignée des rois de Zhou. 

L PREMIER GRAND EXPLOIT MILITAIRE DE QIN aprés sa réorganisation 
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EVOLUTION DE L’ETAT CENTRALISE 

Celui qui devait unifier les pays chinois par les armes et fonder le premier empire de 

Vhistoire, le prince Zheng (259-210) de Qin, vient au pouvoir en 247. Au cours d’une dizaine 

d’années de campagnes, il détruit Han (230), Zhao (228), Wei (225), Chu (223), Yan (222) et 

Qi (221). Ayant achevé en 221 la conquéte de tous les pays chinois, il prend le titre d’auguste 

souverain ( huangdi, i) qui restera appellation normale des empereurs, mais il ‘sera connu 

de histoire sous le nom de Premier empereur (shi huangdi De 

“Avec l’aide de son conseiller légiste Li Si qui avait succédé auprés de lui au marchand 

Lii Buwei écarté en 237, le Premier empereur étend a l’ensemble du monde chinois de 

l’époque le systéme administratif en usage 4 Qin. Toute une série de mesures d’unification 

_accompagne le découpage des territoires en trente-six commanderies (jun) dont le nombre 
est bientét porté 4 quarante-huit : création d’un seul type de monnaie de cuivre circulaire 
et a trou central carré dont le modéle subsistera jusqu’a l’époque contemporaine, unifi- 

cation des mesures de capacité et de longueur, création d’une nouvelle norme graphique 

destinée 4 remplacer les différents types d’écriture en usage jusqu’alors dans les pays chi- 

nois, unification de l’écartement des essieux de charrette. Les anciennes murailles que les 

royaumes avaient construites sur leurs frontiéres pour se défendre de leurs voisins sont 

abattues et la détention des armes est interdite (douze statues géantes sont fondues a la 

capitale avec le métal des armes confisquées), cependant qu’un vaste effort d’aménagement 

des territoires est entrepris : construction d’un réseau de routes impériales et de canaux 

d’irrigation, édification d’une Grande Muraille sur les confins septentrionaux. Cette muraille, 

destinée a protéger Empire contre les incursions des -Xiongnu, éleveurs nomades de la 

zone des steppes, reprend le tracé des anciennes fortifications édifiées aux environs de 

300 par les royaumes de Qin, Zhao et Yan, les renforce et les prolonge de facon continue 

depuis le Gansu meéridional jusqu’au nord de la presqu’ile du Liaodong (du 104 au 123¢ 

degré de longitude). Un corps expéditionnaire de 100 000 hommes est dirigé en 213 par 

le général Meng Tian contre les Xiongnu installés dans la région des Ordos. D’autres 

opérations ont lieu dans les pays barbares de la Chine du Sud et du Vietnam, ou sont créées 

de nouvelles commanderies. Leurs centres sont établis 4 Panyu (l’actuel Canton), 4 Guilin, 

dans le Nord-Est de la province du Guangxi, 4 Xiang (Hanoi). Les offensives des Qin 

_ contre les populations aborigénes du Fujian (les Yue du pays de Min : Min Yue) aboutis- 

sent 4 la création d’une autre commanderie dans la région de l’actuel Fuzhou. Peuplés 

par des déportés, ces territoires lointains ot les garnisons chinoises ont a lutter contre la 

guérilla incessante que leur livre la population indigéne échapperont au contréle de l’Empire 

au moment des troubles qui suivent la mort du Premier empereur. Mais ces régions, déja 
pénétrées par les produits chinois et explorées par les marchands et aventuriers de l’époque 
des Royaumes combattants, garderont des traces de cette implantation chinoise et l’on 
y retrouvera un siécle plus tard des descendants des soldats et des déportés du temps du 
Premier empereur. 
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IN 

atin 

VI. Insigne en deux parties de la dynastie des Qin (221-206). Le texte inscrit sur les deux faces du 
tigre se lit : « Insigne en deux parties pour les armées. La partie de droite est au / Palais impérial. 
Celle de gauche est a Yangling. » Ce type d’insigne — le rapprochement des deux moitiés servait 4 
authentifier les ordres — apparait a l’époque des Royaumes combattants et il est resté en usage 
jusque sous les Tang (VIl*-IX°* siécle). 

Effondrement de l’empire des Qin et avénement des Han 

Le nombre des opérations militaires du Gansu 4 la Corée et du Fujian au Vietnam, 

l’ampleur des grands travaux (construction de villes, routes, relais de poste, canaux, Grandes 

Murailles) auxquels s’ajoutent 1’aménagement d’un immense palais a la capitale (Xianyang, 

sur la rive gauche de la Wei, au Shenxi) et la construction d’un prodigieux hypogée a | ’inté- 

rieur du mont Li (a 50 km 4 l’est de Xianyang), la rigueur extréme du systéme pénal sem- 

ts ibis blent avoir rendu insupportable la tyrannie du Premier empereur. Au mécontentement 
— Populaire s’ajoute la haine de l’ancienne noblesse privée de ses droits et déportée 

ahi 9 (120000 « familles puissantes et riches » sont transférées dans la région de la capitale) 
Jepr fe ROT 

F 2 ea ae ee ee — 

et celle des milieux lettrés : dans son désir d’éliminer les faiseurs de discours qui se mélent 

de critiquer le nouvel Etat, le Premier empereur proscrit tous les ouvrages a l’exception 

des traités de médecine, d’agriculture et de divination. C’est le fameux « incendie des 

livres » de 213 suivi par l’exécution de plus de 400 opposants 4 Xianyang. Les premiers 

Bey spre ens au_lendemain de la mort du Premier empereur, quand son plus 
jeune fils lui succéde sous le nom de Deuxiéme empereur (ershi huangdi). En 209, ce sont 

les insurrections populaires menées par Chen Sheng et Wu Guang auxquelles se joint 

bientédt l’ancienne noblesse de Chu dirigée par la famille Xiang. 
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L’Empire conquérant 
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Vil. Pied a coulisse fabriqué en +9 et gradué en cun (dixiéme partie du chi) et en fen (dixiéme partie 
du cun). La face de droite porte I’inscription : « Fabriqué le jour guiyou, a la nouvelle lune du cin- 
quiéme mois de la premiére année Shijianguo. » 

_Liu_Bang, petit fonctionnaire des Qin, issu du peuple, voit croitre son autorité comme 

chef des bandes insurgées. Tout d’abord sous les ordres de Xiang Yu (232-202) qui l’avait 

fait prince de Han, il entre en lutte contre son associé. En 207, il fait franchir les Qinling 

a ses troupes et écrase les Qin dans la vallée de la Wei l’année suivante, date théorique de 

la fondation du nouvel empire des Han. Liu Bang élimine son rival en 202, se proclame 

_empereur et fixe sa capitale 4 Chang’an (l’actuel Xi’an), au sud-est de Xianyang. Comme 

Vavait fait avant lui Xiang Yu, Liu Bang distribue des titres nobiliaires et des fiefs a ses 

anciens compagnons d’armes. _ 

Permanence des institutions légistes 

L’Etat légiste, celui qui avait été institué dans le royaume de Qin a partir du milieu du 

Ive siécle et dont les principes avaient été étendus par le Premier empereur a |’ensemble 

des pays chinois,.reposait sur une organisation administrative et militaire anonyme qui 

assurait le contréle et 1’encadrement de la paysannerie. C’est dans cette relation directe 

entre la paysannerie et V’Etat que résidait la caractéristique essentielle de cette nouvelle 

conception du pouvoir et de la société. Les premiers Han sont, en dépit des apparences, 

Jes continuateurs et les héritiers des Qin. L’histoire traditionnelle s’est plu en effet 4 présenter 

l’empire des Qin sous les couleurs les plus sombres. Le tyran s’en était pris aux lettrés dont 

’influence devait au contraire devenir prépondérante sous les Han. Mais les fondements 

du pouvoir Har ne sont autres a l’origine que ceux du royaume et de l’empire des Qin. 
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Les mémes conceptions prédominent dans le domaine philosophique et religieux : systeme 

S de correspondances de caractére scolastique qui fournit une explication générale de l’uni- 

vers et des transformations de la société, croyances taoistes des milieux de devins et thau- 

maturges du Shandong et des cétes du Hebei. A l’extérieur, les conditions générales demeu- 

rent les mémes d’une époque 4 |’autre et la grande expansion du régne de l’empereur Wu 

(141-87) vers la Mongolie, la Corée, |’Asie centrale, la Chine du Sud et le Vietnam fait 

suite, aprés un intervalle d’un siécle environ, aux offensives et aux expéditions du Premier 

empereur. 

Ce n’est qu’a la longue et par suite d’une évolution complexe ow il convient de faire 

leur part aux facteurs les plus divers (essor économique, modification des rapports entre 

le monde chinois et le monde de la steppe, renforcement du Palais aux dépens du corps 

des fonctionnaires, affaiblissement de l’emprise de l’Etat sur la paysannerie, ascension des 

riches familles de notables...) que l’empire des Han s’est éloigné de plus en plus de ses 

origines. 

L’organisation politique et administrative mise en place par Liu Bang ne se distingue 

pas de celle de l’empire des Qin. Toutes les lois et réglements en vigueur sous le Premier 

empereur sont fidélement conservés au début de la dynastie._ C’est le méme découpage 

des territoires en commanderies (jun) et préfectures (xian), la méme tripartition des fonc- 

tions a la capitale et dans les provinces : affaires civiles, affaires militaires, inspection et 

contréle de |’administration. C’est lEmpire « légiste » qui se perpétue non seulement 

dans les territoires qui dépendent directement du pouvoir central mais dans les « fiefs » 

(fengguo) concédés aux compagnons d’armes du fondateur puis aux parents de la famille 

impériale. Le principe de sa puissance est dans le contréle direct des populations et des 

individus par l’Etat, ce qui implique le recours 4 des recensements précis (ceux qui ont 

subsisté de l’époque Han passent pour étre parmi les plus exacts de I’histoire) : chaque 

sujet est soumis a une taxe personnelle en monnaie (cette capitation porte méme sur les 

enfants en bas Age), 4 des corvées annuelles et au service armé. En outre, le systéme légiste 

des peines et récompenses (condamnations judiciaires, octroi de grades, promotions, 

amnisties...) permet de classer l’ensemble de la population dans la hiérarchie continue des 

vingt-quatre degrés de dignité (jue). Les promotions sont conférées dans le cas d’exploits 

militaires, de livraison de céréales A |’Etat ou par achat. Les peines entrainent une dégra- 

dation et la possession de grades assure une réduction des peines en cas de délit. Les amnis- 

ties, qui annulent parfois les dettes et s’accompagnent de promotions, interviennent pour 

corriger les excés d’une législation trop rigoureuse. L’administration fait don, en cas d’amnis- 

tie, d’alcool et de boeufs de sacrifice aux communautés paysannes (les « villages », Ji) pour 

leurs banquets annuels en I’honneur du dieu du Sol (she). Par la cohésion sociale et la pres- 
sion morale qu’elles exercent au niveau local, ces communautés renforcent l’emprise de 

l’Etat sur la population. Elles ont a leur téte des notables choisis parmi leurs membres les 
plus 4gés et font observer une morale fondée sur la subordination des plus jeunes aux ainés 
et sur le respect des hiérarchies. 
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L’Empire légiste est fondé sur le fractionnement des groupements humains en trés petites 
unités : l’existence de grandes communautés, d’importants cultes locaux, de _nombreuses _ 
clientéles privées constitue en effet le plus grand obstacle A son action. Aussi bien l’emprise 
du pouvoir central est-elle plus ferme 1a ow le peuplement est plus récent : dans les régions 
d’ancien peuplement, |’administration impériale doit composer avec les grandes familles. 
C’est le cas au Shanxi, ou les rivalités de clans sont a l’origine de vendettas incessantes 
auxquelles les représentants du pouvoir central sont impuissants 4 mettre un terme. On 
s’explique ainsi l’une des fonctions principales des transferts de population : | l’Etat a inté- 
rét a déplacer les familles influentes, a les sortir de leur milieu afin. de leur enlever tout 
pouvoir. De méme a-t-il intérét 4 accroitre les zones de défrichement et les terres de colo- 
nisation, car il est plus aisé de tenir en main une population formée de personnes déplacées : 

condamnés, affranchis, soldats, paysans sinistrés. 

Les transferts de population se trouvent répondre, en méme temps qu’a des intentions 

politiques, a des fins économiques et militaires. Soulageant les régions les plus peuplées 

de leur excés de population, ils permettent la mise en valeur des terres arides des provinces 

du Nord et des confins de la Mongolie, rendant par la plus aisé le ravitaillement des armées 

|, chargées de la défense contre les incursions de la steppe. Dés —198, plus de 100 000 per- 

sonnes appartenant aux familles riches et influentes des anciens pays de Qi, dans le Nord 
du Shandong, et de Chu, sur le moyen Yangzi et dans la vallée inférieure de la Han, sont 

déportées dans la région de la capitale. C’est la premiére d’une longue série de mesures 

analogues qui se poursuivront jusqu’a la fin du 1° siécle avant notre ére et seront assez 

importantes pour modifier la répartition du peuplement en Chine du Nord, plus spécia- 

lement dans celle du Nord-Ouest, ot les colonies militaires (tuntian), peuplées de soldats 

accompagnés de leurs familles, se multiplieront au cours du régne de Wudi (141-87). 

Comme les Qin, les premiers Han pratiqueront une politique de grands travaux, dont la 

plupart sont de caractére stratégique ou économique. En —192 et —190, paysans et pay- 

sannes de la vallée de la Wei sont levés pour la construction des murailles de la nouvelle 

capitale de Chang’an. IIs atteignent presque le chiffre de 150 000 hommes chacune de ces 

deux années. Mais on recourt de plus en plus, par la suite, aux soldats et aux condamnés. 

En —132, 100000 soldats sont affectés 4 la réparation d’une bréche aux digues du fleuve 

Jaune. Ce sont des soldats et des bagnards qui prolongent en —102 les Grandes Murailles 

depuis le nord-est de Lanzhou jusqu’a Yumenguan 4 |’extrémité occidentale du Gansu, 

et qui édifient des fortifications en Mongolie dans la région de Juyan (Etsingol), au nord- 

est et au nord des commanderies de Jiuquan et de Zhangye. En —76, une autre ligne de 

fortifications est batie en Mandchourie méridionale par de « jeunes vauriens et fonction- 

naires coupables de délits » qui venaient d’y étre déportés. Outre les remparts et | les fortins, 

des canaux et des routes sont construits qui, tout en renforcant l’emprise du pouvoir 

central sur les régions, répondent 4 des besoins économiques. En —129, 150 km de canal 

sont creusés entre le Henan et le Shenxi pour relier le bassin de la Wei au fleuve Jaune; 

en —95 est ouvert un canal d’une centaine de kilométres qui met en communication le 
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cours de la Wei et celui de la Jing plus au nord. Mais les travaux d’irrigation sont innom- 

brables dans toute la Chine du Nord sous les régnes de Wudi et de ses successeurs immé- 

diats. Parmi les grandes routes construites sous les premiers Han, il faut citer celle qui 

reliait la capitale 4 Chengdu en passant par la vallée du Baoxie, 4 travers le massif des 

Zhongnanshan, et celle qui fut construite 4 partir de —130 depuis le Sichuan vers les riches 

plaines du Guangdong. Aux difficultés techniques qui obligeaient 4 construire des routes 

en encorbellement (zhandao) au-dessus des précipices s’ajoutaient, dans le Sud-Ouest, 

les mutineries des travailleurs recrutés sur place parmi les tribus aborigénes. 

La réduction des “ fiefs ’’ et Ia mise au pas de Ia noblesse 
d’Empire 

Mais si l’empire des Han tient toutes ses institutions de celui des Qin, s’il a tous les 

caractéres d’un Etat «légiste», sa faiblesse initiale explique certains accommodements. 

C’est dans un climat d’anarchie et d’insurrection générale que le pouvoir Han avait 

pris naissance. Les tendances régionalistes héritées de 1’A4ge des Royaumes combattants 

étaient restées encore vivaces aprés la bréve période d’unification imposée par le royaume 

et l’empire des Qin entre les années 230 et 210. Aussi bien l’administration impériale des 

Han n’a-t-elle pu tout d’abord s’exercer de fagon directe que dans une partie des anciens 

pays chinois. Sur les 54 commanderies que compte |’Empire au début du 1® siécle, 39, soit 

prés des deux tiers du territoire, font partie des fiefs (fengguo) attribués en 201 aux anciens 

compagnons d’armes du fondateur. La plupart de ces « royaumes » dont |” administration, 

identique a celle des territoires impériaux, est contrélée par des commissaires de |’empereur, 

sont situés dans les régions orientales de |’Empire et dans la vallée du -Yangzi. Il serait 

assurément erroné de voir dans la création de ces « royaumes » une sorte de résurgence 

du systéme des fiefs de I’ Antiquité : tla « féodalité » antique a disparu de facon définitive. 

Mais l’indépendance relative dont bénéficient les chefs de ces royaumes constitue néan- 

moins une menace pour le pouvoir central qui s *efforcera_ de Tes" réduire au ‘cours du 

Ue siécle. _ 
Sous le régne de Gaozu (188-180), les anciens compagnons d’armes que le fondateur 

avait placés a la téte des fiefs et qui manifestaient trop d’indépendance a l’égard du pou- 

voir impérial sont éliminés au profit de parents de l’empereur. A 1’ époque de son succes- 

seur, Wendi (179-157), les conseillers Jia Yi (200-168) et Chao Cuo (?-154) proposent 

de réduire la puissance excessive des princes. Sous Jingdi (157-141) enfin, une crise se pré- 

pare qui aboutit a la rébellion des « Sept Royaumes » dirigée par les princes de Wu et de 

Chu dont les fiefs étaient situés dans la province actuelle du Jiangsu. Les armées impériales 
triomphent de la rébellion en 154, assurant ainsi l’autorité du pouvoir central sur les régions 
les plus éloignées de la capitale treize ans avant le début du grand régne de Wudi (141-87). 
En 124, Liu An, prince de Huainan, fief du Anhui, tentera 4 son tour mais en vain de secouer 
la tutelle des empereurs. Il sera exécuté deux ans plus tard. Au début du 1° siécle avant 
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notre ére, une loi est adoptée qui devait amener la ruine définitive des fiefs et de la noblesse 
d’Empire : mettant fin a la régle de la transmission du titre et des possessions au seul héri- 
tier légitime, elle prescrit le partage égal entre tous les fils. Aprés le régne de Wudi, les 
princes auront perdu tout pouvoir territorial et le seul bénéfice qui leur sera laissé est le 
droit de percevoir les impéts en grain d’un certain nombre de familles paysannes. Le régne 
de Wudi n’apparait donc pas seulement comme |’époque d’une expansion militaire sans 

précédent, mais comme celle d’une consolidation intérieure. 

La tendance générale pendant tout le u® siécle a donc été au renforcement de la centra- 
lisation. L’influence acquise 4 la Cour par les conseillers lettrés et l’adoucissement de la 
législation héritée des Qin ne remettent pas en cause cette orientation fondamentale. Les 

lois les plus rigoureuses de l’époque des Qin sont en effet abolies entre l’année 191, ou 

la détention des livres proscrits par le Premier empereur est de nouveau autorisée, et l’année 

167, ou les mutilations pénales disparaissent du Code. D’autre part, tandis que l’égalité 

de tous devant la loi qui était un des grands principes du légisme avait été maintenue au 

début des Han, la tendance a introduire des distinctions fondées sur la position sociale 

(guijian ou zunbei) et sur le degré de parenté (qginshu) se manifeste sous l|’influence de 

conseillers influents qui se réclament de la tradition lettrée. C’est ainsi que, dés 176, un 

mémoire de Jia Yi attire l’attention sur les inconvénients d’une application trop uniforme 

de la loi : la majesté impériale rejaillit sur ceux qui sont proches du souverain par leurs 

dignités ou par les liens du sang et il convient donc d’éviter aux grands personnages de 

V’Etat l’infamie qui est indissociable des peines ordinaires. C’est une considération de ce 

genre qui explique |’usage qui a fini par s’imposer d’autoriser par faveur spéciale les digni-_ 

taires passibles de la peine capitale 4 se suicider. Cependant, ce n’est qu’a la suite d’une 

longue évolution que le systéme des peines graduées suivant le degré de proximité (proxi- 

mité que traduisent le genre et la durée du deuil exigé dans chaque cas) et suivant la qualité 

de la victime et du coupable, ainsi que les procédures particuliéres aux catégories de cou- 

pables qui appartiennent a |’aristocratie et au mandarinat (les ba yi « huit délibérations », 

c’est-a-dire les cas ou il y a transmission du dossier a l’empereur) ont pu se développer 

et aboutir a la forme trés élaborée que présente le Code des Tang au vue siécle, le premier 

recueil de lois pénales qui nous soit parvenu au complet. Les législateurs des époques inter- 

médiaires entre les Han et les Sui furent les auteurs de cette admirable systématisation 

du droit. 

2. La grande expansion des Han en Asie 

On peut considérer que toute la politique des premiers Han a été dominée et orientée par 

les problémes de la steppe. Les incursions de cavaliers tireurs d’arc venus de la steppe 

n’étaient sans doute pas chose nouvelle puisqu ’elles avaient déja menacé les royaumes 

de Qin, de Zhao et de Yan, du Gansu 4 la Mandchourie, a la fin du rv® siécle et suscité la 
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construction des premiéres murailles de défense. Mais le danger s’accroit 4 la fin du 

wre siécle. C’est en effet au moment ow se produisent les insurrections de la fin des Qin et 

au cours de la guerre civile qui met aux prises les prétendants au pouvoir supréme que se 

constitue dans la zone des steppes une grande confédération de tribus nomades dirigée 

par les Xiongnu. 

On a beaucoup débattu pour savoir si les Xiongnu et les Huns étaient de méme origine : 

l’analogie des noms est peut-étre trompeuse. Mais la question est sans intérét pour |’his- 

toire étant donné le décalage des époques. Comme les autres Empires de la steppe, celui 

des Xiongnu qui s’étendait du Baikal au Balkhash et, au sud, jusqu’aux environs du 40° paral- 

léle, regroupait des tribus d’origines diverses dont les langues se rattachaient au groupe 

« altaique » des langues mongoles, turques et toungouses qui nous sont connues a une date 

bien postérieure. Le nom des tribus les plus puissantes, celles qui s’étaient imposées a 

la téte de leur confédération, a été étendu a l’ensemble de ces populations et il en sera de 

L’expansion Han aux environs de -100 

136 Début de l’exploration des routes du Sichuan a la Birmanie par le Yunnan et du 
Sichuan au Guangdong par le Guizhou. 

135 Premiéres attaques contre le royaume des Yre du Fujian. 
133 Expédition contre les Xiongnu en Mongolie d’un corps d’armée de 300 000 hommes 

avec chars et cavalerie. 
130 Nouveaux efforts de pénétration sur les routes du Sichuan a la Birmanie et du Sichuan 

au Guangdong. 
128 Offensive contre les Xiongnu. Premiéres campagnes en Manchourie et dans le Nord 

de la Corée. 
124 Premiére grande offensive contre les Xiongnu. 
123 Nouvelle offensive en Mongolie. 
121 Deuxiéme grande offensive contre les Xiongnu. 
120 Expédition contre les tribus Kunming au Yunnan occidental. 
119 Troisiéme grande offensive en Mongolie et grande victoire sur les Xiongnu. 
117 Création des commanderies de Dunhuang et de Zhangye au Gansu occidental et au 

Gansu central. 
115 Création des commanderies de Jiuquan et de Wuwei dans les mémes régions. 

112-111 Expédition contre le royaume des Yue du Sud (Guangdong et Nord du Vietnam) 
et division de leurs territoires en neuf commanderies. 

110 Expédition contre le royaume des Yue du Fujian et suppression de ce royaume. 
109 Expéditions en Corée du Nord et du Centre. Suppression du royaume de Dian au 

Yunnan occidental. 
108 Création de quatre commanderies dans le Nord et le Centre de la Corée. Premiéres 

expéditions en Asie centrale. 
105 Ambassade des Han a Séleucie, sur le Tigre. 

104-101 Campagnes en Asie centrale et dans les Pamirs. 
102 Prolongement des Grandes Murailles jusqu’A Yumenguan, au Gansu occidental. 
101 oe eet du royaume de Dayuan, le Ferghana, dans le bassin supérieur du Syr- 

aria. 
97 Nouvelle campagne contre les Xiongnu. 
90 Campagnes en Mongolie et dans la région de Turfan en Asie centrale. 

86 et 82 Expéditions contre les tribus Kunming du Yunnan occidental. 
78 Expédition en Mandchourie. 
qt Nouvelle expédition en Asie centrale. 

72-71 Campagnes contre les Xiongnu. ’ 
71 Intervention en Dzoungarie, entre Altai et Tianshan. 
67 Expédition a Turfan. 
56 Création du Protectorat général des régions occidentales (Xiyuduhu). 
ee 
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méme aux époques postérieures avec les Ruanruan, les Turcs et les Mongols. Fondé par 
un nommé Maodun (209-174), l’empire des Xiongnu durera de —204 a —43, date de 
la division des tribus de la steppe entre Xiongnu du Sud, ralliés 4 la Chine, en Mongolie 
intérieure, et Xiongnu du Nord, dans les territoires qui correspondent aujourd’hui a la 
Mongolie extérieure. Dés 1’époque de Maodun, la puissance des Xiongnu s’étend jusqu’au 
bassin du Tarim. Sous le régne de son fils Laoshang (174-160), les Xiongnu font pression 
sur les grands Yuezhi qui parlent un dialecte iranien et se sont répandus dans la région des 
oasis et au Gansu. Refoulés peu a peu vers l’ouest, ces populations de langue indo-euro- 

péenne finiront par se fixer dans les confins nord-ouest du monde indien. Ces circonstances 

permettent de comprendre pourquoi l’expansion chinoise sous les Han ne se bornera pas 

seulement a la Mongolie mais s’étendra a toute |’Asie centrale. 

Mongolie et Asie centrale 

Les soulévements et la guerre civile avaient mis un terme a la politique offensive qu’avait 

inaugurée le Premier empereur des Qin : les Grandes Murailles seront laissées sans défense 

entre la fin du ur® siécle et le début du 1°. Les nomades installés en Mongolie et dans les 

Ordos ont toute liberté pour faire incursion en Chine du Nord. IIs y pénétrent par deux voies 

principales : l’une donne accés, par la région de l’actuel Datong dans |’Extréme-Nord du 

Shanxi, a la vallée de la Fen; l’autre conduit a la région de Chang’an par la route des Ordos 

et par les vallées du Shenxi. Une défaite des armées chinoises en 201-200 détermine un 

retrait général au sud des Grandes Murailles qui durera jusqu’aux environs de 135. Les 

Han sont contraints a une politique d’apaisement qui est connue sous le nom de hegin : 

« paix et amitié ». Une princesse chinoise est donnée en mariage en 198 au chef des Xiongnu, 

le shanyu, auquel les Han font parvenir chaque année d’importants présents en soieries, 

alcool, riz et monnaie de cuivre. Mais, dés 1’époque de Wendi (179-157), deux des princi- 

paux conseillers de l’empereur, Jia Yi (200-168) et Chao Cuo (?-154) critiquent cette poli- 

tique d’apaisement. Les incursions incessantes, le nombre des transfuges chinois, les exi- 

gences accrues des Xiongnu incitent 4 un changement d’attitude. Les dons faits aux nomades 

accroissent leur puissance en méme temps que leur richesse. A un moment ou le pouvoir _ 

central s’est consolidé, il apparait possible de contréler les voies d’accés des incursions 

au-dela des Grandes Murailles et de reprendre la politique d’expansion qui avait été celle 

du Premier empereur. Les partisans de la maniére forte l’emportent sur ceux du compromis 

lors des discussions qui ont lieu 4 la cour en 133. La célébre mission de Zhang Qian devait 

d’ailleurs contribuer quelques années plus tard 4 convaincre les esprits de la nécessité d’une 

offensive générale, en démontrant que les Han pouvaient trouver. des _alliés en Asie centrale. 

Parti vers l’ouest en 139 a la recherche des Yuezhi, anciens ennemis des Xiongnu, retenu 

dix ans prisonnier chez les nomades, Zhang Qian s’évade, parvient dans la haute vallée 

du Syr-Darya, au pays de Dayuan, le Ferghana. Il gagne de 1a la Bactriane, au sud de 1’Amu- 

Darya, ou se sont fixés les Yuezhi devenus sédentaires et connus alors des Grecs sous le 
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nom d’Indo-Scythes. De retour 4 Chang’an en 126, Zhang Qian repart en 115 pour le 

pays des Wusun, éleveurs de chevaux, au sud-est du lac Balkhash, visite de nouveau le 

Ferghana, puis la Sogdiane et les oasis de 1’Asie centrale; il en revient persuadé du vif 

intérét de tous ces pays pour les produits chinois et pour le plus prisé d’entre eux : les 

soieries. Tous, dit-il, peuvent étre gagnés par des présents a la cause des Han. Ce que les 

voyages de Zhang Qian révélent a la Chine de cette époque, c’est l’existence de trafics 

commerciaux qui portaient sur les soieries et les autres produits chinois en Asie centrale 

_et dans les régions situées au-dela des Pamirs. 

Il apparait donc que parmi les éléments qui déterminérent l’expansion Han a l’époque 

_du grand empereur Wudi (141-87), il n’y eut pas seulement 1l’affermissement du pouvoir 

central et la constitution de puissantes armées, mais aussi une richesse et un essor écono- 

mique qui devaient permettre 4 la Chine d’affirmer son prestige chez tous ses voisins. On 

ne doit pas oublier en effet que l’action diplomatique a joué un réle aussi important que 

l’expansion militaire dans la pénétration chinoise en Mandchourie, en Mongolie, en Asie 
centrale et dans les régions tropicales. : 

Les premiéres grandes offensives victorieuses contre les Xiongnu ont lieu entre 127 et 
119. Des corps expéditionnaires de plus de 100 000 hommes, cavaliers et fantassins, sont 

dirigés vers la Mongolie en 124, 123 et 119. A partir de 115, l’empire des Han n’ ’a_prati- 

quement plus d’inquiétude sur ses frontiéres d du Nord, et, en 108, “apres | la création des 

quatre commanderies du Nord et du Centre de la Corée, il s’étend depuis la mer du Japon 

jusqu’a la région de Kunming au Yunnan et de Dunhuang 4 la région de Tourane dans le 

Centre du Vietnam. 

Mais il ne faudrait pas imaginer que les Han aient pu installer partout une administration 
réguliére : il ne s’agit en beaucoup d’endroits que d’une simple pénétration chinoise assurée 
par des garnisons qui contrdlent les routes et les lieux de passage, au milieu de populations 

dont le ralliement est souvent précaire. C’est au Gansu et sur les confins du Nord que les 

Han s ’efforcent de s *implanter | le plus solidement en créant des. colonies militaires (tuntian) 

qui ont pour double tache de mettre en valeur les territoires conquis par des défrichements 

WUd) 

et par Virrigation et d’assurer la défense des arriéres. 

Au Gansu, les commanderies de Dunhuang et de Zhangye sont créées en 117, celles 

de Wuwei et de Jiuquan en 115. Un trés gros effort est fourni a partir de ce moment pour 

coloniser les régions du Nord-Ouest et on peut estimer 4 deux millions d’>hommes ceux 

qui y furent installés sous le régne de l’empereur Wudi. Certains chiffres suffisent 4 évoquer 

importance de ces transferts de populations : en 127, 100000 paysans sont installés au 

Shuofang, au nord-ouest de la boucle des Ordos, en pleine Mongolie; en 102, 180000 sol- 

dats agriculteurs viennent peupler les commanderies de Jiuquan et de Zhangye; en 120, 

a la suite de grandes inondations dans l’ouest du Shandong, 700 000 sinistrés sont trans- 

férés au Shenxi. Ces transferts de population furent assez nombreux pour modifier la 
répartition du peuplement en Chine du Nord et ils eurent sans doute des effets bénéfiques 
sur l’économie agraire dans les régions les plus peuplées du bassin du fleuve Jaune. 
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des Han; b) Sorcier 4 deux tétes; c) Chien en terre cuite vernissée datant des 
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Mandchourie et Corée 

L’expansion Han en Mongolie et en Asie centrale est contemporaine d’un effort de péné- 
tration vers le Nord-Est (Mandchourie) et la Corée. Il vise A mettre fin A la domination 
que les Xiongnu exergaient sur les Donghu et les Wuhuan, population d’éleveurs de che- 
vaux du Sud-Est de la Mongolie et du bassin du Liao (Mandchourie méridionale), et a 
assurer en méme temps a |’Empire le contréle des routes commerciales de ces régions. 
La colonisation chinoise en Mandchourie était d’ailleurs ancienne et remontait au moins 
a l’époque des Royaumes combattants 

(ve-me siécle) : des vestiges qu’on doit } ati 
attribuer aux colons du royaume de Yan ay 
dont la capitale était située dans les en- ie 
virons de l’actuel Pékin ont en effet GY papal 
été retrouvés en Mandchourie. D’autre WY if OSes rats) \ 
part, les relations maritimes entre les Z amd baer! 

cétes du Shandong et la péninsule du : ne relia 

Liaodong qui ne sont éloignées que de y Vf ‘a 

120 km environ (soit la distance de la ; at Yj 
Sicile 4 la Tunisie) et sans doute égale- y i, yj 

ment entre Shandong et Corée sont GY te Y 

antérieures 4 l’époque des Han. On roe) »s 
; - ; : Gps Gh: 

s’explique donc l’effort systématique Ll Ue 

qui est entrepris a la fin du u® siécle ‘ Yop Ye 
par les Han pour inclure dans |’Em- yi “yy ose Mb: 

pire les plaines de la Mandchourie = LE ae 

méridionale et la péninsule coréenne. y ee 

Aprés une victoire sur les Donghu en Ue oo bie 23 

128, des commanderies Han sont ins- re i % 

tallées en Mandchourie. Entre 109 et 2 ears 

106, la majeure partie de la Corée est Vig ~~Yide Zhen — 

conquise (commanderies de Lelang 7 Zhenfan ( Nanay St 

dans le Nord-Ouest, de Zhenfan dans See GZ Bo 

le Sud-Ouest, de Lintun dans le Nord- ?. Ay 

Est, de Xuantu dans le Nord, de part WO b Uz 

et d’autre du Yalu). Les cétes occi- es 

dentales de la Corée resteront chinoi- 

ses jusqu’au début du ive siécle de , 9. Les commanderies Han en Corée. 
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notre ére. Cette période d’implantation chinoise explique l’abondance des vestiges 

archéologiques de 1’époque Han dans la péninsule coréenne : jusqu’a la découverte récente 

d’autres sites, c’étaient les tombes chinoises de Lelang en Corée qui avaient fourni les 

plus beaux spécimens de peintures murales de cette époque. 

L’organisation des armées du Nord 

Il serait simpliste de voir dans les Grandes Murailles une limite tranchée entre le monde 

des éleveurs nomades et celui des citadins et agriculteurs chinois. Les confins septentrio- 

naux du monde chinois forment une zone ow les genres de vie opposés de 1’agriculteur 

et du pasteur se mélent et se combinent, et ot 1’on assiste au cours des siécles tant6t au 

progrés des paturages et au recul des terres cultivées, tantét a la conquéte et a la mise en 

valeur de ces terres arides par des populations sédentaires. De méme que certaines tribus 

de pasteurs se convertissent a l’agriculture, des Han adoptent le genre de vie des éleveurs 

nomades. Les problémes de la défense contre les incursions de la steppe s’inscrivent dans 

un contexte qui est tout aussi bien culturel, politique et économique que militaire en raison 

des phénoménes d’acculturation, des combinaisons diplomatiques et des trafics commer- 

ciaux. Les Grandes Murailles ne constituent qu’un des éléments d’un ensemble beaucoup 

plus vaste : tribus ralliées qui collaborent a la défense contre les incursions, postes, fortins 

et garnisons avancées, colonies militaires, territoires mis en valeur par des populations 

déportées, élevages de chevaux... 

L’organisation des armées et du systéme de défense des Han sur les frontiéres du Nord 

nous est assez bien connue grace a la découverte d’un lot important de manuscrits sur bois 

ét sur bambou et grace aux fouilles qui ont été effectuées sur le /imes chinois des Han depuis 

le début du siécle. Ces manuscrits proviennent de la région d’Etsingol (Juyan) en Mongo- 

lie occidentale et de celle de Dunhuang, dans l’Ouest du Gansu. Au nombre de 10000 

environ, ce sont des rapports, des communiqués, des inventaires, des lettres de soldats, 

des fragments de textes de loi... Ils se présentent sous la forme, courante 4 l’époque, de 

lattes qui portent généralement une seule colonne de caractéres d’écriture et les dates qui 

y sont mentionnées s’étendent de —100 4 +100 environ. 

On trouve prés des frontiéres deux types de troupes : des soldats cultivateurs qui sont 

appelés soldats des canaux d’irrigation (hequzu) ou soldats des greniers (kuzu), d’une 

part, et des soldats en garnison dans des postes avancés, d’autre part. Guet, patrouilles et 

exercices occupent une grande partie du temps des troupes dans les premiéres lignes de 

défense. Chaque poste est en contact permanent avec les postes voisins et avec l’arriére 

grace a un systéme de signaux : fanions rouges et bleus, fumées de jour et feux de nuit rendus 

mieux visibles grace 4 de longues perches pivotantes du type des chadoufs égyptiens. Ce 

systéme de signaux qui permet de transmettre trés rapidement, grace A un code assez 

complexe, des informations relativement précises sur les mouvements de troupes et les 
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attaques est mentionné par les textes dés —166. Tous les messages émis et recus sont enre- 
gistrés par écrit. Une routine administrative trés formaliste impose a chaque chef de poste 
une importante correspondance et la constitution d’abondantes archives qui intéressent 
non seulement les activités militaires, mais le ravitaillement et les armes détenues en maga- 
sin : arcs, fléches, arbalétes, catapultes... Lors de leurs patrouilles, les soldats sont souvent 
tenus d’aplanir de larges bandes de terre ou de sable pour détecter les empreintes des 
nomades. Chargés de l’entretien des batiments, de la fabrication de briques faites au moule 
et séchées au soleil, du ramassage du combustible et de la confection des fléches, les sol- 
dats exercent aussi un contréle de douane et de police. Tout ce qui passe aux postes fron- 

tiéres est l’objet d’une étroite surveillance : hommes, troupeaux et marchandises. Quand 

un fugitif est recherché, une fiche signalétique précise leur est communiquée et |’usage 

du passeport dont les antécédents remontent a 1’époque des Royaumes combattants est 

bien attesté sous les Han, de méme que |’emploi de chiens policiers. Les postes frontiéres 

ont en outre 4 répondre aux réquisitions des caravanes diplomatiques. Les documents 

de l’époque révélent donc la diversité des taches qui incombent aux garnisons du /imes 

chinois : les activités proprement militaires ne constituent qu’un des aspects des relations 

entre le monde chinois et celui des pasteurs nomades. 

Les armées des Han sont constituées suivant le systéme en usage dans le royaume et 

l’empire des Qin, celui de la conscription. Les hommes valides sont enrédlés 4 30 ans et 

sont tenus de servir un an dans les gardes de l’empereur et un an dans leur commanderie 

d’origine. C’est le cas du moins dans les régions situées 4 proximité de la capitale : les 

conscrits levés dans les régions frontaliéres y restent 4 demeure. Mais on trouve aussi sur 

les frontiéres des mercenaires recrutés a prix d’argent. Quant aux corps expéditionnaires 

de l’époque de Wudi, ils sont composés de forts contingents d’auxiliaires barbares, de 

mercenaires chinois et de condamnés qui ont été admis a purger leur peine en servant dans 

les armées. La tendance sera d’ailleurs, aprés Wudi, 4 une réduction des troupes fournies 

par la conscription : les armées des seconds Han seront composées principalement de 

vétérans, de mercenaires et de trés nombreux auxiliaires barbares. 

La pénétration des Han en pays tropical 

L’expansion chinoise au sud du Yangzi constitue l’un des grands phénoménes de I’histoire 

de 1’Asie orientale, a la fois par sa durée qui s’étend sur prés de trois millénaires, et par 

les transformations qui l’ont accompagnée : mouvements de populations, mélanges 

ethniques, disparition ou transformation des anciennes cultures, emprunts réciproques... 

Ce qui subsiste aujourd’hui des anciennes ethnies ne constitue plus qu’une sorte de reliquat 

qui ne peut donner une idée exacte ni des anciennes cultures, en dépit de la permanence 

remarquable de certains traits, ni de la répartition des différentes ethnies aux époques 

anciennes. Certaines populations semblent avoir entiérement disparu. De grandes chefferies et 

d’importants royaumes aux civilisations originales ont été détruits ou réduits peu 4 peu par les 

expéditions chinoises et par une assimilation progressive. Seule l’archéologie est venue 
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jeter une vive lumiére sur certaines de ces cultures originales. C’est ainsi que la réalité du 

royaume de Dian que mentionnent briévement les sources d’époque Han et dont le centre 

politique se trouvait situé dans la plaine de l’actuel Kunming au Yunnan a été brusquement 

révélée a partir de 1956 par d’étonnantes découvertes archéologiques. Ce royaume dont 

l’économie était fondée sur le grand élevage et l’agriculture a la fin des Royaumes combat- 

tants et au 11°¢ siécle avant notre ére était en relation avec les tribus guerriéres des Yelang a 

l’est qui contrélaient les routes entre le Sichuan et le Guangdong, les tribus Kunming au 

Yunnan occidental et les Chinois de la plaine de Chengdu. Il occupait les points de passage 

entre la haute vallée du Yangzi et la Birmanie. Sa richesse commerciale explique qu’il ait 

pu développer un art du bronze original ot se mélent des influences muitiples dont les 

plus nettes et les moins attendues peut-étre sont celles des Ordos et de la steppe. Les fouilles 

de Shizhaishan, au sud-est du lac de Kunming, ont livré de remarquables récipients en bronze 

a cauris, palladia des familles princiéres, dont les couvercles sont décorés de scénes en relief 

qui constituent de précieux témoignages sur |’économie, les cultes, la vie quotidienne des 

habitants. Le royaume de Dian est écrasé par les armées des Han en —109. Son prince 

maintenu dans son titre jusque sous le régne de Zhaodi (87-76) est supprimé 4a la suite d’une 

rébellion. La colonisation chinoise ne devait laisser subsister aucune trace de cette civilisation 

originale. 

En —86 et —82, des expéditions contre les tribus Kunming du Yunnan occidental 

étendent l’implantation chinoise jusqu’aux abords de la Birmanie. Des tributs seront 

envoyés a Luoyang par le royaume des Shan en Birmanie septentrionale aux environs 

de +100 (ambassades de 94, 97 et 120). 

Un autre site, découvert en 1924 4 Déng-son, dans le Thanh-hoa, a 150 km environ au 

sud de Hanoi a révélé une autre civilisation du bronze qui semble a peu prés contemporaine 

de celle de Dian. Civilisation de pécheurs-chasseurs-agriculteurs qui habitaient des maisons 

sur pilotis, elle est caractérisée par l’usage de tambours de bronze dont le décor montre 

des scénes religieuses ot figurent des danseurs ornés de plumes. Parmi les instruments de 

musique, on note la présence du khéne, orgue a bouche dont l’aire d’extension est trés 

large dans la zone tropicale et d’ot est issu le sheng chinois. Influences de la steppe et 

influences chinoises sont sensibles dans la civilisation de Déng-son. Parmi les objets importés 

figurent un vase et une épée de l’époque des Royaumes combattants ainsi que des piéces 

de monnaie de l’époque de Wang Mang (9-25). 

Ce qui est vrai de Dian et de Déng-son, |’est sans doute aussi d’autres anciens royaumes 

dont nous n’avons aucun vestige archéologique. Le Fujian, tourné vers la mer et isolé 

par ses montagnes ainsi que le Sud du Zhejiang formaient aux mre et m® siécles avant notre 
ére l’un de ces royaumes indépendants : les Yue de Min (ancien nom du Fujian et de la 
riviére de Fuzhou) formaient |’une des nombreuses populations de pécheurs qui occupaient 
depuis |’Antiquité toutes les cétes situées entre l’estuaire du Zhejiang et la région de Hué 
au Vietnam. Les expéditions du Premier empereur des Qin n’y avaient été qu’une entreprise 
sans lendemain, mais les Han devaient y pénétrer en force a la fin du u® siécle et détruire 
le royaume des Yue de Min en —110. 
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L’ensemble de pays maritimes aux grandes plaines fertiles (bassin du Xijiang dans la 
région de Canton et delta du fleuve Rouge) que formaient le Guangdong et le Vietnam 
jusqu’aux environs de l’actuel Da-nang (Tourane), avait été pénétré par le commerce 
chinois dés l’époque des Royaumes combattants (ve-me siécle). A la suite de ses expé- 
ditions des années 221-214 vers le sud, le Premier empereur avait établi des garnisons 
dans les régions actuelles de Guilin (Nord-Est du Guangxi), Canton et Hanoi. Mais, aprés 
l’écroulement de l’empire des Qin, un royaume indépendant dont la famille régnante 
était peut-étre métissée de Chinois et portait le nom de Zhao s’y était constitué : le 
« royaume des Yue du Sud » (Nanyueguo), terme qui, suivant la syntaxe chinoise, corres- 

pond au nom de Vietnam (Namviet). Ce royaume, dont les populations devaient étre formées 

d’ancétres des Thai et des M6n-Khmers, semble avoir eu comme activités principales le 

commerce et la péche. Ses ports les plus importants étaient ceux de Canton, de Hepu (région 

de pécheries de perles, 4 l’ouest de la presqu’ile de Leizhou au Guangdong) et un port 

situé sur le golfe du Tonkin. Ses trafics portaient sur l’ivoire, les perles, les écailles de 

tortues, les cornes de rhinocéros, les textiles de fibres végétales, les esclaves des iles. Aprés 

plusieurs interventions dont les premiéres remontent 4 181, des corps expéditionnaires des 

Han pénétrent dans la région de Canton et dans le delta du fleuve Rouge en 113, et les 

territoires du royaume de Nanyue sont transformés en commanderies chinoises deux années 

plus tard. 

Cependant c’est un climat d’insécurité permanente qui régne dans les régions tropicales 

et malsaines que contréle le pouvoir des Han en Chine du Sud et au Vietnam : la végétation 

et le relief souvent montagneux se prétent admirablement a la guérilla; les coups de main 

et les escarmouches sont incessantes. Au moment de la période de troubles qui correspond 

au régne de Wang Mang (9-23) et aux premiéres années de la restauration des Han, 1’émi- 

gration chinoise s’était accrue au Yunnan, au Guangdong, au Nord et au Centre du Vietnam. 

Mais, a partir de 40, les soulévements se généralisent dans le delta du fleuve Rouge entrainant 

l’insurrection des populations de l’ensemble du Nord et du Centre de l’actuel Vietnam 

ainsi que de la région de Hepu dans |’Ouest du Guangdong. Deux sceurs, Tru’ng Thac 

et Tru’ng Nhi, dont l’ainée ne tarde pas a prendre le titre de reine sont les chefs de cette 

grande rébellion. Elles seront vénérées 4 1’époque contemporaine comme les héros de 

l’indépendance nationale au Vietnam. Cependant, Ma Yuan (—14 4 +49), nommé 

« général dompteur des flots », vient 4 bout de cette révolte en l’an 43 de notre ére. 

Premiére ouverture sur l’Asie du Sud-Est 

et ’océan Indien 

L’installation des Han au Guangdong et au Vietnam étend |’influence chinoise en Asie 

du Sud-Est : les haches de bronze retrouvées au Cambodge reproduisent le modéle des 

haches chinoises; des fragments de poteries Han qui datent du 1° siécle de notre ére ont été 

retrouvés dans l’Est de Bornéo, l’Ouest de Java, le Sud de Sumatra. En méme temps, cette 
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expansion des commanderies des Han vers le Sud permet aux pays de l’Asie du Sud-Est 

et-de l’océan Indien d’entrer pour la premiére fois en relations directes avec le monde 

chinois. Un passage de |’ Histoire des Han (chapitre 28 B) fournit le premier itinéraire des 

routes maritimes vers les mers du Sud et l’océan Indien au 1® siécle avant notre ére. Mais 

ces relations ne se développent vraiment qu’a partir des premiers siécles de l’ére chrétienne, 

a la suite de l’expansion maritime des Indo-Iraniens suivie, 4 partir du m® siécle, par un 

essor maritime de la Chine du Sud. L’archéologie (tombes de la région de Canton, de 

Guixian au Guangxi, de Changsha au Hunan) révéle l’importation de produits d’outre-mer 

sous les Han : verre, ambre, agathe, cornaline. Le trafic des esclaves originaires de ]’Asie 

du Sud-Est est attesté par certaines statuettes funéraires. Le jasmin (moli), plante exotique 

en Chine, commencera 4 étre planté dans la région de Canton au ul siécle. Des amhassades 

indiennes viennent 4 la Cour des Han entre 89 et 105. La premiére mention de relations 

officielles entre la Chine et ile de Java date de 132. 

Le développement du commerce maritime indo-iranien, qui s’explique sans doute par 

un progrés des techniques de navigation, l’essor des échanges entre Inde, Moyen-Orient 

et Méditerranée, la diffusion du bouddhisme, religion de marchands qui affranchit de la 

peur de la pollution, la découverte de nouveaux pays producteurs d’or 4 un moment ou 

les routes du Nord de 1’Eurasie sont coupées, est sans doute l’un des grands faits de l’histoire 

_de l’Asie aux premiers siécles de notre ére. II sera a l’origine de l’hindouisation des plaines 

cétiéres des pays de l’Asie du Sud-Est. Il rend compte aussi des contacts épisodiques qu’eut 

la Chine des Han avec les régions orientales de 1’Empire romain. Une des grandes escales 

de ce commerce indo-iranien semble avoir été un port de l’ancien royaume cambodgien 

du Funan (Phnam) dans le delta du Mékong. Sur l’emplacement de cette ancienne ville ont 

été retrouvées, parmi des vestiges qui datent des 11°-vi® siécles, une monnaie romaine frappée 

en 152 a l’effigie d’Antonin le Pieux (138-161) et une piéce a l’effigie de Marc Auréle (161- 

180). L’ Histoire des Liang (502-557) (chap. 54) rappelle qu’a l’époque des Han les marchands 

de Da Qin (le terme de « Grands Qin » désigne les régions orientales de 1’7Empire romain) 

visitaient fréquemment le Funan. En 120, un présent de danseurs et de jongleurs du pays des 

Da Qin, venus par mer en Asie orientale, est envoyé a la Cour de Luoyang par un royaume 

de Birmanie. En 166, une « ambassade » de marchands romains, peut-étre des Syriens de 

Palmyre, qui avaient fait escale sur les cotes du Centre du Vietnam, est mentionnée par les 

sources chinoises. Deux autres ambassades analogues seront signalées en 226 4 Nankin 

et 284 a Luoyang. 

Ces relations lointaines entre la Méditerranée orientale et la Chine du Sud n’ont pas 

qu’un simple intérét de curiosité : elles révélent l’existence de trafics commerciaux qui eurent 
quelque importance économique et furent stimulés par l’attrait des soieries chinoises. 
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DE L’EXPANSION 

E MEME QUE LA PUISSANCE DU GRAND EMPIRE NOMADE DES 

XIONGNU dans la zone des steppes fut trés probablement suscitée et renforcée 

par les importations chinoises de fer et de soieries, 1’°expansion des Han en Asie 

eut sans doute pour cause fondamentale l’essor économique du monde chinois. 

Non seulement la Chine des Han a tiré de cet essor économique le principe de son prestige 

et de sa force au dehors, mais ce sont les trafics en direction de la Mongolie, de la Corée, 

de 1’Asie centrale, de la Chine du Sud et de 1l’Inde du Nord qui, en attirant |’attention 

des dirigeants chinois, ont stimulé l’expansion militaire et diplomatique. Le surcroit de 

richesses du monde chinois et la politique de dons adoptée par les Han a 1’égard de leurs 

voisins ont cependant modifié peu a peu les données initiales et provoqué I’intégration 

des Barbares a l’Empire, si bien qu’a partir de la fin du 1° siécle avant notre ére, il n’a plus 

été nécessaire de soutenir le méme effort d’expansion et il s’est produit un reflux de la 

colonisation chinoise dans le Nord et le Nord-Ouest. 

Ces changements dans les relations de l’empire des Han avec ses voisins immédiats 

et l’essor économique ont amené d’autre part la désagrégation progressive de la classe qui 

avait fait la puissance chinoise a4 l’époque de l’empereur Wu (141-87) : celle des soldats- 

paysans et des petits agriculteurs. Ce sont les fatnilles de notables dont la richesse et la 

puissance n’ont cessé de croitre qui seront les artisans de la restauration des Han en 

+25, aprés le bref interrégne de |’usurpateur Wang Mang. 
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|. Economie et politique 

Commerce et expansion 

Dés ies tam? SOcies, ies changes commercianr Smient s Gre Géveloppés Gags ks 

royaumes de Zhao et de Qim vers la Mongoiie et PAse centrale, dans cour & Yan et & Q@ 

vers la Mandchoure et ls Corge, dans coli de Che vers le Sichuan et k Yuoran, De aor 

breosss pedoss de monmmae en forme de oemee venguiae Gaunt de [eoogue des Rowaumes 

combattants ont éef retroevées loss de fousiies en. Mandchoure et en Conte da Nord. 

Elies prowvent Dexstence de trafics entre Ie royaume Ge Yaa, stat dass ky Ngron Ge acta 

Pékia, et les termtoires da Nord-Ext. Tout semble indiquer @antre part que ies saieres 

@u royaume de Qin ont 06 exporsges wers Fowest et C est probebiement 2 I sume Ge ces 

exportatioss que fet comme en Inde le pays @ fa some. Le nom Ge Cha emit remoneer 

wax Iveus® sécles avant notre ée. 

Ces trafics entre pays china et Giireatss régoms da continent auiatique Geveet 

S‘accroRre sows ies Han. Or, de nombreux indhces mvtent 2 mettre en relamen Pespamson 

Han 2 parr de le Ge da u* Sécle avant nowe &e avec fb Geowver®e an bp COMMER 

Ges grandes voles commerciales qui rliwent k monde chimos Malors avec la Chime da Sad 

et PAse de Sad Ex, Ase centrale et ies confess de inde et & Phan Cex k nppert 

Ge Zhang Qian semalent Dimetrét poreé aux someres chimomes par ks popellaterss de Ase 

centrale et des régioss sitades az nord e¢ ae sed de PAme-Damea qui ditermite lp grande 
poliagque d expansoe vers le bassin Ga Tarim et es Paons. Cost lp Geert surpremante 

per le méme Zhang Qian, au moment d soe jour em Bactmiane. de bamdous et & tases 
weaes Ge Sichuas per ls Bicmanie et Dinde de Nord qui imite Pempereer We ' laacer 
Ges expedbooss a2 Yummen afin de comeiier lies routes de come: ramon. Ce sont es Gates 
Ge Tang Meng sor Peustemce ume route commerciale ence Ie Sichuan ct bp gon Ge 
Casson (Panyu) — lors de sa msson a2 Guangdong em —134 Tang Meng y avait trouvé 
wme sbuce faote avec um fruit emporet du Schuae — qui wet 3 Dorgime Gs expddittess 
és Hae m= Garbo 
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est accompagnée par un troupeau de 100 000 tétes de bétail. Pendant l’hiver de l’année 
+135, les Wuhuan s’emparent au cours d’une razzia d’un convoi de plus d’un millier 
de charrettes conduit par des marchands chinois du Hebei. De grands marchés se sont 
établis dans les villes frontaliéres et les soldats des garnisons y prennent part aux trafics. 
La ville située 4 l’emplacement de l’actuel Zhangjiakou (Kalgan), au nord-ouest de Pékin, 
ou viennent commercer Wuhuan et Xianbei a la fin des seconds Han est un exemple de 
ces gros centres commerciaux établis sur les frontiéres. Elle devait profiter, 4 la fin du 
u® siécle, de l’afflux de réfugiés provoqué par les soulévements des Turbans jaunes en 184. 

Il est difficile de distinguer nettement, dans ces trafics « internationaux », entre ce que l’on 
pourrait a la rigueur considérer comme un commerce privé et cette forme de commerce 

officiel qu’est le tribut, échange de biens destiné a resserrer les liens politiques et parfois 

familiaux qu’entretiennent les Han avec leurs voisins. Les marchands se glissent dans les 

caravanes Officielles, profitent comme elles de la protection des garnisons chinoises; certains 

méme, venus de royaumes lointains, vont jusqu’a se proclamer les représentants attitrés 

de leur pays. L’ouverture de I’Asie centrale par les armées des Han a l’époque de |’empereur 

Wu fut suivie par une ruée des marchands chinois dans la région des oasis. Mais c’est en 

tout cas sur les échanges de présents et plus particuliérement de biens précieux que les 

Han semblent avoir fondé toute leur politique extérieure. En éliminant les intermédiaires 

qui, sur les confins de l|’Empire, s’enrichissaient et renforcaient leur prestige grace au 

commerce des produits chinois — et en premier lieu des soieries —, les Han visaient moins 

a étendre leur domination directe que leurs relations diplomatiques. Aussi bien se sont-ils 

bornés tout d’abord et le plus souvent a contréler les routes commerciales en installant des 

garnisons aux points de passage des caravanes de marchands. II en fut ainsi non seulement 

dans les oasis de |’Asie centrale, toujours menacées par les incursions des gens de la steppe, 

mais dans les régions montagneuses de la Chine du Sud-Ouest, peuplées de tribus abori- 

génes dont le ralliement restait toujours incertain. 

Politique des présents et trafic de la soie 

Afin d’étendre leur influence chez leurs voisins, de les gagner a leur cause et de provoquer 

des dissensions chez leurs ennemis, les Han ont pratiqué une politique de faste et de géné- 

rosité qui nous surprend par son cofit extrémement élevé et par son caractére systématique. 

Jamais sans doute aucun pays au monde n’a fait un tel effort pour fournir ses voisins en 

présents et n’a ainsi érigé le don en procédé politique. Au cours des quatre siécles de l’époque 

des Han, les populations de la steppe et des oasis — et, dans une moindre mesure celles 

des régions montagneuses de la Chine du Sud-Guest — ont regu une masse incalculable 

de soieries, principale richesse commerciale de la Chine, et d’autres produits chinois. Trés 

importants dés le début du n° siécle, ces dons s’accroissent rapidement dans la seconde 

moitié du 1° siécle avant notre ére et atteignent 4 leur maximum sous les seconds Han. 
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Quelques chiffres témoignent de cet accroissement : 

bourre de soie : a rouleaux de soie 
en livres (jin) 

— 51 6 000 8 000 
— 49 8 000 8 000 
— 33 16 000 18 000 
— 25 20 000 20 000 
— 1 30 000 30 000 

En +91, le total des dons en soieries faits aux Xiongnu du Sud atteignent la valeur de 

100 900 000 piéces de monnaie (qian) et, la méme année, ceux que regoivent les royaumes 

des oasis représentent 74 800000 piéces de monnaie. Mais dés la deuxiéme mission de 

Zhang Qian vers la Dzoungarie et les Pamirs, a la fin du 1° siécle avant notre ére, les produits 

chinois et les soieries sont si abondants en Asie centrale qu’ils y ont perdu une grande partie 

de leur attrait et de leur valeur. 

On a pu évaluer que les revenus annuels de 1’Empire entre le 1°" siécle avant notre ére et 

les environs de +150 atteignaient 4 peu prés la valeur de 10 milliards de piéces de monnaie, 

non compris les revenus privés de l’empereur d’un montant de 8 milliards. Or, de ces 10 mil- 

liards de recettes, 3 ou 4 étaient absorbés par les dons faits chaque année aux populations 

étrangéres. On peut imaginer les conséquences de cet important prélévement sur les richesses 

de la Chine — il dut tout a la fois stimuler la production artisanale et affaiblir 1’économie 

générale de l’Empire — et ses effets d’incitation sur les trafics entre ]’Asie orientale, 1’Inde 

du Nord, I’Iran et le bassin méditerranéen. 

S’il est assuré que le trafic des produits chinois est antérieur 4 l’unification des pays 

chinois par le Premier empereur des Qin, les dons aux Xiongnu et aux royaumes d’Asie 

centrale ont sans doute donné a ce phénoméne une ampleur sans précédent et le grand 

commerce de la soie a travers le continent eurasien s’est encore accru sous les seconds 

Han, aux I® et u® siécles de notre ére. Il intéresse a la fois la Chine, l’Asie centrale, 1’Inde du 

Nord, |’Empire parthe et l’Empire romain. La célébre « route de la soie » qui reliait la 

vallée du fleuve Jaune a la Méditerranée passait par les villes du Gansu, les oasis de l’actuel 

Territoire autonome du Xinjiang, les Pamirs, la Transoxiane, |’Iran, l’Irak, la Syrie. L’oasis 

de Khotan, riche en jade, sur la route qui contourne par le sud le désert de Takla-Makan, 

semble avoir été l’un des grands centres de transit des soieries. Des fragments de tissus 

de soie qui datent des Han postérieurs ont été retrouvés 4 Niya, oasis située a l’est de 

Khotan, et ces soieries présentent de grandes analogies avec celles qui ont été découvertes 

dans des tombes de Palmyre que l’on date des années 83-273. Cependant, 1’Inde semble 

avoir souvent servi de relais au commerce de la soie entre la Chine et la Méditerranée. La 

soie chinoise, sans doute fabriquée au Sichuan ou venue par cette région, était connue 

dans les plaines du Gange et de l’Indus dés les 1v°-m1¢ siécles avant notre ére comme un 

produit de Cina, c’est-a-dire du royaume de Qin. Mais l’expansion Han en Asie centrale 
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a l’époque de Wudi parait, d’aprés certains indices archéologiques, avoir développé les 
relations entre la Chine et l’Inde du Nord-Ouest. Or, une partie des soieries qui sont 
parvenues dans |’Empire romain a di étre importée directement de la vallée de l’Indus : 
comme les Parthes, et plus spécialement les Nabatéens qui levaient une taxe de 25 % Sur les 
marchandises, contrdlaient le commerce entre Transoxiane, Iran et Méditerranée, Rome 
a encouragé aux 1° et 11° siécles les trafics maritimes par le sud qui permettaient de contour- 
ner l’Empire parthe. On sait d’ailleurs que Gan Ying, envoyé en 97 de notre ére par les Han 
au Da Qin, terme qui désignait l’°empire romain d’Orient, avait été découragé par les Parthes 
de poursuivre son voyage. 

Si une grande partie des soieries chinoises a pris le chemin du Proche-Orient et du bas- 

sin de la Méditerranée, on ne doit pas oublier que leur commerce s’est étendu en fait a 

toute l’Asie comme le prouvent les découvertes archéologiques : des tissus de soie ont été 

retrouvés, en dehors de la « route de la soie », a.Etsingol en Mongolie intérieure, 4 Noin- 

Ula a 130 km au nord d’Ulan-Bator, en Sibérie bouriate 4 IImova-Pad, et jusqu’en Crimée, 

a Kerch. 

La sinisation des Barbares 

et leur intégration dans l|’Empire 

Les dons aux Barbares répondent a une politique consciente et 4 longue vue : il s’agit 

dans un premier temps de les séduire, de les détacher de la puissante confédération des 

Xiongnu qui domine toute la zone des steppes et les oasis de l’Asie centrale, et, 4 la longue, 

de les corrompre en les habituant au luxe. 

Des réceptions somptueuses qu’accompagnent des dons exceptionnels sont réservées 

aux chefs des Xiongnu, les shanyu, ou aux princes des royaumes de 1’Asie centrale qui se 

rendent a la Cour des Han. Ce furent de grands événements politiques que les premiéres 

visites des shanyu ralliés 4 Chang’an. Mais, par la suite, les Chinois redoutérent ces mani- 

festations d’allégeance trop fréquentes a cause des dépenses trés élevées qu’elles entrainaient. 

En —3, les Han refusent de recevoir le shanyu des Xiongnu du Sud. En +45, ils renoncent 

a étendre le systéme des tributs — plus désavantageux pour l’Empire que pour ses voisins — 

a dix-huit royaumes de 1’Asie centrale qui s’apprétaient 4 envoyer des présents et des otages 

a Luoyang. 

L’octroi de titres officiels, le don de sceaux par l’empereur, la reconnaissance d’un rang 

dans une hiérarchie protocolaire qui englobe l’ensemble des pays ralliés 4 1’Empire ne 

sont pas non plus pour les princes étrangers des avantages négligeables. Mais c'est une 

distinction exceptionnelle que d’étre uni par les liens du sang avec la famille des Liu. La 

pratique qui consistait 4 renforcer les alliances politiques par des unions matrimoniales 

sera suivie par de nombreux Empires chinois ou sinisés jusqu’a l’€poque mandchoue. 

Les princesses chinoises introduisent dans les pays étrangers les mceurs, les usages, la culture 

et le luxe de la Chine. Leur présence dans ces pays justifie l’allée et venue d’ambassades. 
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Mais l’une des pratiques les plus fréquentes 4 |’époque des Han consiste dans l’envoi 

d’otages (zhi) 4 la Cour impériale : les princes des royaumes de |’Asie centrale et les chefs 

des confédérations de tribus fournissent en gage de leur ralliement leurs propres fils qui 

sont richement entretenus a la capitale aux frais de l’empereur, y recoivent une éducation 

4 la chinoise et sont souvent nommés a des fonctions dans les gardes impériales ou dans 

l’administration intérieure du Palais. Conquis au genre de vie et a la culture des Chinois, 

ils sont, de retour dans leur pays, des agents de la diffusion des influences han. Le systéme 

des otages qui garantit contre la rupture des alliances donne ainsi en outre le moyen d’inter- 

venir plus aisément dans les affaires de succession des pays ralliés. 

Combinée aux offensives militaires, |’action diplomatique des Han, les dons de soieries 

et d’autres produits chinois — les tombes des chefs Xiongnu ont livré en grand nombre 

laques, jades, poteries, miroirs de bronze, monnaies et piéces de soie —, les octrois de 

titres, les alliances matrimoniales, le systéme des otages ont a la longue porté leurs fruits. 

Des relations réguliéres furent instituées entre les Han et les « royaumes dépendants » 

(shuguo) qu’avaient formés les populations ralliées 4 la Chine, de la Mandchourie a |’Asie 

centrale. La confédération de tribus de différentes origines que les Xiongnu avaient créée 

a la fin du ure siécle commence a se désagréger au milieu du I : en —60, les Xiongnu 

se scindent en cing groupes hostiles et le ralliement aux Han en —51 de |’un des principaux 

chefs, le shanyu Huhanye, accélére l’évolution en cours. En —43, la division des populations 

de la steppe entre Xiongnu du Sud ralliés aux Han et Xiongnu du Nord ennemis de l’Empire 

vient couronner les efforts de prés d’un siécle : les tribus proches, celles des régions qui 

correspondent a peu prés aujourd’hui a la Mongolie intérieure, font tampon entre le monde 

des sédentaires et celui des tribus les plus belliqueuses qui nomadisent plus au nord jusqu’aux 

environs du lac Baikal. En —36, les Han en ont fini pratiquement pour un siécle avec la 

menace des gens de la steppe. 

L’évolution des populations des confins septentrionaux du monde chinois est inégale. 

Rapide dans le Nord-Ouest, chez les Qiang qui paient tribut aux Han dés —98 et sont a 

demi sédentarisés, ajoutant aux ressources de l’élevage et de la razzia celles de l’agriculture 

et du commerce, elle ne sera guére sensible dans l’actuelle Mongolie extérieure avant les 

iF et m® siécles de notre ére. Les Wuhuan, population de la Mongolie du Nord-Est, 

au contact des sédentaires, seront assez tét pénétrés par les influences chinoises et 

incorporés en masse dans les armées des Han ou ils formeront des corps de cavaliers. Leurs 

voisins du Nord, au contraire, les Xianbei, restent fidéles A leur genre de vie nomade et 

se montrent plus agressifs. Ils feront incursion en +140, obligeant les Han a leur céder 
un important territoire, et se montreront de nouveau actifs en 156-178. 

Aprés avoir obtenu le ralliement d’importants groupes de tribus qui s’étaient placées 
sous leur ‘protection, les Han se sont efforcés d’accroitre leur contréle sur ces « royaumes 
dépendants » (shuguo) qui étaient, dans le principe, de simples alliés, libres de suivre leurs 
propres coutumes et non imposés. La transformation des shuguo en territoires militaires 
(bu), puis en circonscriptions administratives ordinaires (junxian) s'est poursuivie sur 
tous les confins de l’Empire entre |’époque de l’empereur Wudi et le m@ siécle de notre ére. 
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Dés la fin du 1° siécle avant notre ére, des circonscriptions ordinaires formées de populations 
ralliées ou soumises aux Han avaient été créées dans le Sud de la Mongolie, le Gansu, la 
Corée, le Yunnan, le Guangdong et le Nord du Vietnam. Mais la tendance a intégrer a 
l’Empire de fagon de plus en plus complete les anciens pasteurs nomades s’affirme au cours 
des deux dynasties des Han. Elle est favorisée par les transformations internes des tribus : 
leur enrichissement, l’accroissement de leur population, leur propension a adopter un 

genre de vie sédentaire ou semi-sédentaire. Vers —50, la population totale des Xiongnu 

ralliés semble avoir compté 50 Aa 60000 individus. En +90, elle atteint le chiffre de 

237 000 personnes. Les fonctionnaires chinois s’efforcent de convertir les anciens nomades 

aux activités agricoles qui sont pour l’Empire une source de revenus supplémentaires, 

cependant que les incorporations d’anciens nomades dans les armées s’accroissent rapi- 

dement. Femmes et enfants des hommes requis sont gardés comme otages en arriére des 

lignes et exécutés en cas de trahison. : 

Exploitées par l’administration chinoise et par les simples particuliers qui exigent d’elles 

services, corvées et impd6ts — c’est ainsi que des Xiongnu du Shanxi sont employés comme 

Ouvriers agricoles par les riches familles de la région de Taiyuan et que les Qiang du Gansu 

sont soumis a de lourdes réquisitions pour les transports —, les tribus de |’intérieur cherchent 

a secouer le joug trop lourd qui leur est imposé dés le 1°" siécle avant notre ére, et tout le 

cours de la dynastie des seconds Han sera troublé par leurs révoltes. L’injustice subie 

par ces tribus est d’ailleurs d’autant plus criante que les nomades de la Mongolie extérieure 

dont les Han ont a craindre les incursions continuent 4 recevoir de la Chine de riches 

présents. 

2. Economie et société 

L’essor de la production, le progrés des techniques et le développement des activités 

marchandes sont a J’arriére-plan de I’expansion militaire, diplomatique et commerciale 

de la Chine des Han. Ces différents aspects de I’évolution historique sont a vrai dire indis- 

sociables. Mais ils mettent en cause du méme coup toute I’histoire sociale des 11° et 1°T siécles 

avant notre ére. 

Progrés des techniques et essor de l’économie 

Le monde chinois manifeste 4 partir de la seconde moitié du m® siécle avant notre ére une 

vitalité remarquable que confirment les témoignages concordants des textes et de l’archéo- 

logie. Il profite des progrés accomplis au cours de cette période si riche en nouveautés que 

furent les deux siécles qui ont précédé |’Empire et des avantages que lui procure Punifi- 

cation politique. 
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Les progrés de la métallurgie du fer se sont poursuivis sous les Han : sans doute faudra- 
t-il attendre le vie siécle pour voir décrit un procédé de co-fusion, ancétre du procédé moderne 
Siemens-Martin, mais les Chinois surent produire de l’acier dés le 11° siécle avant notre ére 
en chauffant et travaillant ensemble des fers a différente teneur de carbone. Dés cette époque, 
les armes d’acier se substituent aux armes de bronze, les seules semble-t-il, qu’ait connues 
généralement |’époque des Royaumes combattants ot la fonte de fer servait surtout a la 
production d’outils agricoles. Epées, hallebardes, mécanismes d’arbaléte de l’époque des 
Han qui ont été retrouvés dans les fouilles sont en fer. Le teémoignage de Pline 1’Ancien 
(37-39) qui vante la qualité du fer produit par les Séres corrobore les allusions des textes 

chinois aux exportations clandestines de fer et a la diffusion des techniques sidérurgiques 

de l’€poque des Han dans les oasis de l’Asie centrale. L’artisanat du fer est d’ailleurs le plus 

actif et le plus important de cette période. Au moment de I’institution du monopole d’Etat 

du fer et du sel en —117, 48 fonderies furent créées par l’administration dont chacune 

employait un personnel de quelques centaines 4 un millier d’ouvriers. Désignés dans les 

fonderies privées sous le nom de tongzi — terme qui s’applique 4 des adolescents et évoque 

un état servile —, ces ouvriers étaient des conscrits ou des condamnés que leurs conditions 

de vie poussaient assez fréquemment 4a se révolter. 

En dehors des deux grands secteurs du sel et du fer ot le monopole d’Etat n’a d’ailleurs 

été appliqué de facon stricte que pendant moins d’un siécle, entreprises privées et publiques 

ont coexisté. C’est le cas pour les tissages de soieries. De grands ateliers d’Etat dont le 

fonctionnement entrainait de lourdes charges et dont la production devait servir en grande 

partie aux dons faits aux populations étrangéres se trouvaient a la capitale (Chang’an) 

et dans les provinces. A Linzi, |’ancienne capitale du royaume de Qi, dans le Nord-Ouest 

du Shandong, ces ateliers employaient plusieurs milliers d’ouvriers. Mais il existait aussi 

des entreprises privées créées par des familles de riches marchands. Il en était de méme 

pour les laques, fabriqués surtout au Sichuan et au Henan : certaines piéces retrouvées 

dans les sites archéologiques portent le nom du maitre artisan qui a dirigé la fabrication, 

d’autres ne portent aucune marque et pourraient provenir d’ateliers privés. Les découvertes 

archéologiques et les allusions de certains textes laissent soupconner le rdle important des 

entreprises privées dans l’économie de la Chine des Han. 

Un autre artisanat important est celui du cuivre avec, pour produits principaux, les 

piéces de monnaie, dont la fonte privée a été trés tdt interdite, et les miroirs de bronze. 

Au premier siécle de notre ére, ces miroirs deviennent un article d’exportation et on remarque 

que leurs motifs et le genre de leurs inscriptions changent a partir de cette époque. On en 

a retrouvé de nombreux spécimens de la Sibérie au Vietnam, et méme jusqu’en Russie 

méridionale. 

De nets progrés sont accomplis dans le domaine de la production et des techniques 

agricoles. Les outils en fer sont de meilleure qualité qu’aux Iv® et m® siécles et l’usage de 

V’araire tractée par des beeufs se généralise. Un trés gros effort est fourni a l’époque de 

l’empereur Wu pour accroitre la superficie des terres irriguées et pour mettre en valeur 
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de nouvelles terres en Chine du Nord. Des experts agronomes sont chargés de diffuser 

de nouvelles méthodes de culture et certains fonctionnaires s’efforcent de convertir 4 la 

culture des céréales les tribus nomades établies en deca des Grandes Murailles a partir de 

la fin du 1°" siécle avant notre ére. Un type d’assolement par bandes de terre ow les cultures 

sont alternées (daitian) se répand a partir de —85. Mais les principales céréales restent 

celles de l’Antiquité : orge, blé, millet — cultures auxquelles il faut ajouter le soja et le riz 

qui n’a encore qu’une importance relative. Depuis la fin du 1° siécle, la luzerne (I’herbe 

musu), importée des régions occidentales, permet d’étendre l’élevage des chevaux en Chine 

du Nord. . 

A partir de l’époque de Wang Mang (9-23) apparait le moulin 4 eau. II s’agit le plus 

souvent d’une batterie de pilons (dui) animée par un arbre a cames horizontal qui est ma 

par une roue sans doute disposée verticalement dans un courant d’eau. Mais un texte 

de +31 mentionne l’application de la force hydraulique aux souffleries 4 piston dans les 

forges. 

Un procédé d’attelage rationnel, la bricole de poitrail, était apparu a l’époque des 

Royaumes combattants (v®-m1e siécle) 4 un moment ou la charrette 4 deux limons commence 

a se substituer au char a timon. L’époque des Han profite pleinement de cette grande inno- 

vation technique dans le domaine des transports. Mais il faut mentionner en outre |’inven- 

tion d’un véhicule dont l’intérét pourrait étre considéré 4 tort comme secondaire. La brouette, 

qui est attestée au Sichuan au mi® siécle, mais dont les représentations figurées remontent 

aux I& et m®& siécles, est un instrument trés utile partout ot: les voies de communication se 

réduisent a d’étroits sentiers. Grace a un centre de gravité situé 4 proximité de I’axe de la 

roue, il permet de transporter sans grand effort une charge qui peut atteindre 150 kg. 

Contrairement a la Chine de Il’époque moderne, celle des Han — et la chose sera encore 

vraie de celle des Tang — dispose en grande abondance d’animaux de trait et de portage : 

chevaux, beeufs et anes. La race des chevaux, qui sont montés ou attelés mais servent seu- 

lement au transport des personnes et a la guerre, est améliorée a partir de la fin du n® siécle 

avant notre ére par des croisements avec des étalons importés du Ferghana et du territoire 

des Wusun, dans la vallée de I’Ili. Quant a l’4ne, animal d’origine occidentale introduit en 

Chine du Nord par les Xiongnu, il est trés apprécié dans toutes les classes de la société 

sous les Han en raison de sa résistance et de la modicité de son prix. 

Riches marchands et notables 

Les progrés techniques dont témoignent les m°-1°T siécles avant notre ére, l’essor de la 
production et le développement des grands courants commerciaux ne pouvaient étre sans 
incidences sur la société de l’époque. Héritier des traditions légistes, l’empire des Han 
s’est efforcé de mettre un frein aux ambitions des riches familles, de constituer pour les 
besoins de sa diplomatie et de son expansion militaire un important secteur étatique (fon- 
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deries, salines, ateliers de soieries...). Mais il ne put maintenir cet effort plus d’un siécle : 
le relachement des contréles s’accentue a partir du milieu du 1° siécle avant notre ére et 
il deviendra général a l’époque des seconds Han (25-220). C’est alors que s’affirme le triomphe 
des riches familles établies dans les provinces. 

Mais, a vrai dire, méme a |’époque ou le contréle de I’Etat sur l’économie de l’Empire 
avait été le plus efficace, le gouvernement central dut compter avec les notables locaux. 
Une des particularités sociales de l’"poque des Han dans son ensemble est en effet l’existence 
de trés riches familles qui combinent les entreprises agricoles (production céréaliére ou 
rizicole, élevage, pisciculture...), industrielles (tissages, fonderies, laques...), commerciales, 

et qui disposent d’une abondante main-d’ceuvre. Dans les régions ot l’agriculture est la 

principale ressource, les riches familles se bornent a faire pression sur les paysans pauvres 

en pratiquant des préts usuraires et en amenant leurs débiteurs a4 louer leurs terres ou a les 

vendre. C’est sans doute le cas de ces mille notables, sortes de petits despotes ruraux, que 

Wang Wenshu, fonctionnaire de tendance légiste, fait arréter et juger en —120. Mais 

partout ou les conditions économiques le permettent, d’autres ressources s’ajoutent aux 

revenus agricoles. 

On peut considérer comme tout a fait typique a ce point de vue le cas de la région de 

Chengdu au Sichuan que les géographes désignent sous le nom de bassin Rouge. C’est 

lune des régions les plus riches et les plus actives de la Chine des Han. L’exploitation des 

puits de sel, la fonte du fer, la production des laques (des laques fabriqués au Sichuan 

ont été retrouvés dans des tombes Han de la Corée occidentale, a environ 3 000 km de 

Chengdu), les brocarts, le commerce des tissus, des boeufs, du fer expliquent que de grosses 

fortunes aient pu s’y constituer dés le 1° siécle avant notre ére. La famille Zhuo, |’une des 

plus riches de Chengdu, posséde de vastes superficies de terres cultivées, des étangs de péche, 

des parcs de chasse. Elle dispose d’entreprises sidérurgiques ot elle emploie 800 esclaves 

artisans et s’est enrichie dans le commerce du fer avec les aborigénes du Sud-Ouest, Barbares 

a la coiffure en forme de maillet. Ce commerce entre Chinois et tribus aborigénes semble 

avoir pris bien souvent la forme d’un échange de dons et contre-dons, mieux adapté sans 

doute a la mentalité des aborigénes que les trafics commerciaux qui tiennent un compte 

exact de la valeur des marchandises : on cite le cas d’un important présent de soieries 

et d’autres produits chinois qui est payé de retour par un envoi ultérieur de chevaux et 

de beeufs. 

Mais ce qui est vrai du Sichuan I’est aussi de bien d’autres régions de la Chine des Han 

et rend compte de |’existence d’une classe de riches notables qui a fourni a l’Empire ses 

cadres administratifs. Loin d’étre uniquement agricoles, les bases économiques de cette 

classe ont été bien souvent industrielles et commerciales. C’est la sans doute ce qui explique 

le nombre relativement grand des « esclaves » dans la Chine de l’époque des Han, condam- 

nés et débiteurs insolvables qui sont pour la plupart employés dans les grandes entreprises 

artisanales. ; 

La concentration des terres qui a accompagné I’essor économique au cours du I° siécle 
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avant notre ére devait poser un grave probléme aux dirigeants aux environs de l’ére chré- 

tienne : c’est ce probléme que ne put résoudre l’usurpateur Wang Mang dans les années 

9 A 23 et qui fut une des causes principales de son échec. 

Liberté ou contréle de l’économie? 

L’hostilité a l’égard des marchands qui a eu sur les destinées du monde chinois des consé- 

quences si profondes et qui a marqué d’un caractére spécifique la civilisation chinoise 

s’explique par des motifs complexes et divers. Dés avant l’Empire, traditions lettrées, 

moiste, taoiste et légiste se rejoignent dans une méme condamnation du luxe et des dépenses 

inutiles, mais les motifs de cette condamnation divergent suivant les courants de pensée. 

Indice de dissipation, d’arrogance, de manque de vertu dans la tradition lettrée, le goat 

du luxe apparait aussi déja chez Mencius comme |’une des causes indirectes de la misére 

paysanne. Source d’artifices et cause de désordre, pour les penseurs taoistes, le luxe est 

condamné par les disciples de Mozi au nom d’un idéal d’austérité, de frugalité universelle 

et de nivellement général. Mais c’est du cété des dirigeants et du pouvoir d’Etat que I’hos- 

tilité parait avoir ses raisons les plus profondes : les activités marchandes sont un facteur 

de déséquilibre social, puisque la richesse des marchands leur permet d’assurer leur 

domination sur les pauvres, de racheter les terres paysannes et d’employer comme esclaves, 

dans leurs entreprises miniéres, sidérurgiques ou artisanales, les cultivateurs qu’ils ont réduits 

a la misére. Les activités marchandes, en incitant a des dépenses inutiles, détournent des 

activités fondamentales et indispensables a la survie de ]’Etat : production des céréales et 

des tissus nécessaires a l’entretien des armées et a une action diplomatique dont les présents 

de soieries constituent l’un des moyens les plus efficaces, activités de défense et grands 

travaux. Le dommage que causent marchands et artisans est donc tout 4 la fois social, poli- 

tique et économique. La vigueur et la vitalité de la Chine des Han tiennent pour une grande 

part aux progrés des techniques accomplis depuis l’époque des Royaumes combattants 

et a l’essor de la production des céréales, du fer, du sel et des tissus. Abandonner ces sources 

de richesse aux marchands ou leur en laisser le contrdle exclusif, c’est accepter le déclin 

et l’éclatement de l’Empire. La paix et l’unité ne sont possibles que si le pouvoir politique 

peut contrdéler et répartir les principales ressources. 

Dés 199, en pleine guerre civile, des mesures sont prises pour réduire le train de vie des 

marchands. Leur sont interdits les vétements de soie, les chevaux, le port des armes, et 
cette politique rigoriste d’ou on peut conclure a la richesse des marchands, car on ne défend 
que ce qui se pratique, est seulement adoucie au moment ou |’impératrice Lii, déja toute 
puissante, va s’emparer du pouvoir : le gynécée impérial se montrera souvent favorable 
aux grands marchands et de connivence avec eux parce que l’organisation des services 
administratifs du gynécée et peut-étre aussi certaines traditions beaucoup plus anciennes 
rendent inévitable cette complicité. Cependant, la réaction antimercantiliste ne s’affirmera 
qu’a la fin du né siécle, a l’€poque de Wudi et sous la pression du déficit créé par une poli- 
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tique d’expansion militaire et diplomatique extrémement dispendieuse. D’ou, en 119, la 

création d’une taxe uniforme sur les bateaux et les charrettes, et surtout, la méme année, 

l’institution puis l’extension 4 tout l’Empire en 117 du monopole d’Etat du sel et du fer. 

Fer et sel sont, depuis l’époque des Royaumes combattants, les deux industries les plus 

actives et les plus rentables, et cette mesure dont s’inspireront plus tard d’autres Empires 

chinois semble avoir réduit pour un temps la puissance des grands marchands, chefs d’entre- 

prises industrielles et artisanales. Mais on notera que, sous Wudi, le pouvoir impérial est 

relativement indépendant du concours que peuvent lui apporter les grands marchands : 

il n’a pas besoin d’avoir recours, comme ce sera le cas sous les Tang, les Song ou les Ming, 

aux services de riches commergants en les chargeant d’assurer l’approvisionnement des 

armées du Nord en grains, en fourrage et autres produits, car cet approvisionnement est 

assuré pour l’essentiel par les colonies militaires (tuntian). Les deux monopoles du sel 

et du fer seront complétés en 98 par le monopole moins important des alcools. Il est clair 

en tout cas que les mesures de contréle de 1’*économie prises par V’Etat et son hostilité aux 

marchands sont intimement liées a |’état des finances de l1’Empire. Les traditions anti- 

mercantilistes apportent seulement des arguments a la politique que suggérent les diffi- 

cultés du moment. La preuve en est les critiques que souléve le systeme des monopoles 

aprés la mort de Wudi, au moment des discussions qui ont lieu a la Cour en —81 sur son 

maintien ou son abolition. Le volumineux compte rendu de ces discussions, publié quelques 

dizaines d’années plus tard, entre 73 et 49, nous a heureusement été conservé sous le titre 

de Yantielun («, Discussions sur le sel et le fer »). 
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pitre 3 

L’ASCENSION DES NOTABLES 

ET LA CRISE 
DES INSTITUTIONS POLITIQUES 

Des intrigues de Palais a4 l’usurpation 

évolution interne qui remonte a plus dun siécle. Alors que la collaboration des 

fonctionnaires et des ministres et conseillers de 'empereur a la gestion des affaires 

avait permis, sous les regnes de Wendi et Jingdi, de 179 a 141, la consolidation du 

pouvoir impérial, des tendances autocratiques se manifestent sous le long régne de Wudi 

(141-87) et triomphent au moment de la régence du général Huo Guang, dépositaire des 

derniéres volontés de Wudi. C’est sa dictature que Huo Guang établit a partir de 80, met- 

tant en place des membres de sa famille 4 tous les postes de direction. La réaction qui se 

produit aprés sa mort en 68 (un grand procés a lieu en 66 qui aboutit 4 exécution de toute 

sa parenté) ne remet pas en cause la concentration du pouvoir entre les seules mains de 

l’empereur. Privé de ce soutien et de ce contrepoids que constituait l’ensemble des admi- 

nistrateurs et conseillers, le pouvoir impérial est bient6t l‘enjeu des intrigues du Palais et 

des luttes entre les familles des impératrices : un pouvoir autocratique et tout-puissant 

tombe nécessairement sous la coupe des favoris, des femmes et des eunuques. L’une de ces 

familles d’impératrices si puissantes a la fin des premiers Han parvient 4 pousser sur le 

troéne l’un des siens. C’est l'usurpateur Wang Mang, qui fonde la dynastie éphémére de 

Xin, « la nouvelle » (9-23). 

Une autre cause paralléle de la chute des premiers Han semble avoir été lévolution de 

plus en plus rapide des campagnes : la concentration des terres entre les mains des plus 

i CHUTE DES PREMIERS HAN au début de notre ére est le résultat d°une 
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riches (notables locaux, marchands, grandes familles) est la source d’une tension sociale 
dans les milieux ruraux et de difficultés économiques que l’avénement de Wang Mang 
est loin de résoudre. Les premiers décrets qui visent 4 limiter l’étendue des propriétés pri- 
vées datent des derniéres années du 1°" siécle avant notre ére. Ils seront suivis jusqu’a la fin 
du 1° par une longue série d’autres décrets analogues qui semblent avoir été généralement 
inefficaces, témoignant ainsi des difficultés que rencontre |’Etat 4 maintenir son contréle 

et sa protection sur la petite paysannerie. 

Wang Mang cherche a remédier 4 la situation difficile dont il hérite par des mesures radi- 
cales : « nationalisation » de toutes les terres et de tous les esclaves (ceux-ci n’auraient 

toutefois représenté qu’un centiéme de la population et leur statut était fort différent de celui 

des esclaves romains), réformes monétaires successives et fonte de nouvelles piéces de 

monnaie de types anciens. L’avénement de la nouvelle dynastie entraine d’ailleurs le chan- 

gement de tous les titres et de toutes les institutions. Cette rage de réformes, d’autant plus 

forte que le pouvoir a été usurpé, s’inspire, bien sir, des théories cosmogoniques de l’époque, 

mais aussi de conceptions archaisantes : Wang Mang fonde ses réformes sur un ouvrage 

qui a été considéré depuis comme suspect et de composition tardive mais qui abonde en 

données sans doute trés anciennes. C’est le Zhouli (Rituel des Zhou) ou Zhouguan (Les 

Fonctionnaires des Zhou) qui dresse un tableau trés systématique de |’administration des 

Zhou et répartit 1"ensemble des charges officielles entre fonctionnaires du Ciel, de la Terre 

et des quatre saisons. 

Inefficaces, les mesures radicales prises par Wang Mang mécontentent les riches proprié- 

taires sans apporter de reméde a la crise agraire. La redistribution des terres qui aurait 

da suivre leur confiscation par l’Etat ne peut étre mise en application et les manipulations 

de la monnaie provoquent le désordre général de I’économie. Des troupes de paysans 

révoltés, menées par une femme aux talents de sorciére, « la mére LU », apparaissent au 

Shandong en 17. D’autres, l’année suivante, ont pour chef un certain Fan Chong. A la 

suite d’inondations du bassin inférieur du fleuve Jaune, les insurrections s’étendent a toute 

la plaine Centrale. Les rebelles, qui se font des visages de démons, sont désignés sous le 

nom de « Sourcils rouges » (Chimei). Leur chef spirituel est un certain « roi Jing de Cheng- 

yang » au Shandong qui se prétend apparenté a la famille Liu des Han et s’exprime par 

l’intermédiaire de médiums. Le mouvement, qui posséde une organisation politique et 

administrative originale, a en effet pour objectif la restauration des Han. Mais paralléle- 

ment a cette agitation et 4 ces soulévements de la paysannerie, la résistance et les rébel- 

lions de l’ancienne noblesse des Han et des grandes familles terriennes menacent la nou- 

velle dynastie. C’est la conjonction de ces deux forces qui finit par l’emporter en 23. Aprés 

la défaite et la mort de l’usurpateur, un des représentants de l’ancienne lignée des Liu 

originaire de la région de Nanyang, dans le Sud du Henan, prend le pouvoir et restaure les 

Han. Ce nommé Liu Xiu qui devait régner sous le nom de Guangwudi (25-57) réduit ce 

qui reste des insurgés paysans et détruit les pouvoirs indépendants qui s’étaient constitués 

au Gansu oriental avec Wei Xiao et au Sichuan avec Gongsun Shu. 
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Les nouvelles bases de l’empire restauré 

Alors que le Premier empereur (Shi huangdi des Qin) disposait d’une organisation admi- 

nistrative et militaire anonyme qu’il avait étendue aux pays conquis, et que les premiers Han, 

fidéles A cette politique de contréle direct de la paysannerie par Etat, étaient parvenus 

en moins d’un siécle a éliminer tous ceux qui pouvaient faire obstacle a l’action du pouvoir 

central, les Han postérieurs s’appuyent sur la nouvelle couche sociale qui les a portés au 

pouvoir : celle des grandes familles terriennes de la plaine Centrale et tout particuli¢érement 

du Henan. Le déplacement de la capitale de Chang’an 4 Luoyang ne s’explique pas seule- 

ment par le développement économique des régions situées 4 l’est des passes entre Shenxi 

et Henan mais par l’existence de cette nouvelle clientéle. Pour lutter contre la puissance 

des détenteurs de fiefs, des notables et des riches familles, les premiers Han s’étaient efforcés 

de s’appuyer sur la masse des petits agriculteurs. Mais 1’évolution sociale, les migrations 

intérieures et les soulévements devaient renforcer au contraire a la fin du I® siécle avant 

notre ére et sous les seconds Han la puissance des grands propriétaires : parents et colla- 

téraux de la famille impériale, hauts fonctionnaires et notables de province. 

Les déplacements de population s’accélérent dans le premier quart du 1® siécle de notre 

ére. Ils sont dus au retrait général des lignes de défense dans les régions du Nord et du Nord- 

Ouest mises en valeur a 1’époque de Wudi par des colonies militaires et des transferts de popu- 

lation, a l’installation de tribus de pasteurs nomades et de montagnards des confins sino- 

tibétains en deca des Grandes Murailles, aux soulévements fréquents de ces populations 

sédentarisées et exploitées par l’administration chinoise. L’exode profite surtout aux régions 

du Sud de la plaine Centrale, au bassin Rouge du Sichuan et, dans une moindre mesure, 

au bassin du Yangzi (la population de la commanderie de Changsha, au Hunan, qui 

comptait 235 825 habitants au recensement de +2, atteindra le chiffre de 1 054 372 en 

140). L’afflux de paysans déracinés et d’anciens colons militaires en quéte de terres vient 

grossir la main-d’ceuvre des grands domaines. C’est ainsi que se développe une classe 

de dépendants des riches familles — « hétes » (ke), c’est-a-dire fermiers 4 demeure, gardes 

personnelles connues plus tard sous le nom de buqu, domestiques ou esclaves (nubi). L’em- 

prise de l’Etat sur la petite paysannerie a laquelle les premiers Han avaient da une grande 

partie de leur puissance s’affaiblit du méme coup. Le futur Guangwudi, fondateur des 

seconds Han, est le représentant typique de ces grandes familles terriennes de province 

qui ne réussirent 4 s’emparer du pouvoir, aprés plusieurs rébellions infructueuses contre 

Wang Mang, qu’a la faveur des insurrections paysannes. L’immense domaine qu’il possé- 
dait prés de Nanyang était protégé par des murailles munies de portes, et il avait son propre 
marché. Une milice privée en assurait la défense. Cette derniére couche sociale qui conser- 
vera une position dominante au début de la nouvelle dynastie et entrera en conflit avec les 
eunuques du Palais au m® siécle fait preuve d’initiative en matiére agricole, irriguant de 
vastes superficies de champs, développant 1’élevage et la pisciculture et s’assurant ainsi 
en période de troubles une parfaite indépendance économique. Certains de ses membres 
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semblent avoir accumulé d’immenses fortunes : quand le grand ministre Liang Ji, parent 
par alliance de l’empereur, fut exécuté en 159, la vente de ses propriétés aurait, dit-on, 
rapporté au trésor public 3 milliards de piéces de monnaie, de quoi supprimer la moitié 
des imp6ts en grain pendant un an. Ces grandes familles détentrices de domaines autar- 
ciques préfigurent déja les aristocraties de l’époque des Jin et des dynasties du Sud dont 
la puissance fut favorisée par le déclin de l’économie urbaine. 

En méme temps que le contexte social et politique, les rapports entre l’Empire et les 
populations des confins se sont profondément modifiés depuis le régne de l’empereur Wu 
et la dictature du général Huo Guang. L’Empire n’a plus guére d’inquiétude du cété de 
la Mongolie : la puissance des Xiongnu n’a cessé de décliner depuis 1’époque de leur divi- 

sion et ce déclin sera accentué par les offensives de Ban Chao en Mongolie et en Asie cen- 

trale a la fin du 1° siécle de notre ére. Entre les populations qui ont conservé le genre de 

vie des pasteurs nomades et les agriculteurs sédentaires, des tribus plus ou moins profon- 

dément sinisées et sédentarisées servent de protection 4 1’Empire. On ne signale guére 

d’incursions dangereuses des Xiongnu du Nord qu’en 89-90 et les plus puissantes attaques 

de la steppe au 1 siécle, qui sont le fait des Xianbei au Hebei et au Shanxi en 140, puis au 

cours des années 156-178, ne paraissent pas avoir eu de graves conséquences. Par contre, 

les Han ont de sérieuses difficultés avec les anciennes tribus nomades qui se sont installées 

en Chine méme et avec les montagnards proto-tibétains des confins de |’OQuest et du Nord- 

Ouest, établis au Gansu et au Shenxi. Leurs soulévements ne cessent pas au cours de la 

dynastie des seconds Han et se multiplient au m® siécle. Dés 107, certains conseillers envi- 

sagent méme, a cause des rébellions des Qiang, un retrait général des lignes de défense 

du Nord-Ouest depuis le centre commercial de Wuwei (Liangzhou), dans le Gansu central, 

jusqu’au Shenxi occidental. Ces populations étrangéres intégrées a |’Empire et incorporées 

en masse dans les armées chinoises sont les ancétres de celles qui formeront a partir du 

début du tv® siécle des royaumes indépendants en Chine du Nord. 

Progrés des relations commerciales 
aux I et II® siécles de notre ére 

Les mesures prises sous les premiers Han pour réduire la puissance des marchands 

semblent avoir été en fin de compte peu efficaces. Mais le relachement général des contrdles 

4 l’intérieur et aux frontiéres sous les seconds Han et la décentralisation du systéme des 

monopoles au moment de la restauration de Guangwudi ont accru l’importance du commerce 

privé et celle de la contrebande. Jamais les marchands étrangers ne semblent avoir été aussi 

nombreux qu’aux 1° et 11° siécles et la présence de ces étrangers explique sans doute pour- 

quoi les influences extérieures furent si agissantes sous les seconds Han. Rappelons que 

c’est A cette époque — qui est celle du plus grand essor du commerce de la soie en Eurasie — 

que le bouddhisme commence a pénétrer en Chine. Quant aux activités de contrebande, 

elles sont liées aux interdictions frappant l’exportation de ce qu’on pourrait appeler les 
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marchandises d’intérét stratégique : fer et armes principalement. Quelques témoignages 

archéologiques confirment ce que nous apprennent les textes : des armes portant des ins- 

criptions en chinois et des outils de fer ont été retrouvés dans une tombe barbare du Nord 

du Liaoning datant de 1’époque de l’empereur Wu. Un mécanisme d’arbaléte chinoise qui 

se trouvait exposé depuis 1915 au musée de Taxila (prés de Peshawar) en Afghanistan et qui 

provenait des ruines du second palais parthe de Sirkap reconstruit aprés +30 a été identifié 

récemment. Les mesures de protection prises par les Han n’ont pu d’ailleurs empécher 

que ne se diffusent en Asie les secrets techniques des fondeurs chinois. Chen Tang, général 

de la fin des premiers Han, affirme que les Wusun de la vallée de V’Ili avaient appris depuis 

peu a fabriquer des armes effilées. Il semble en avoir été de méme des gens de Dayuan, 

au Ferghana. II ne s’agit peut-étre que de la forge du fer importé de Chine. Mais une preuve 

plus décisive est fournie par les fonderies de fer retrouvées dans |’oasis de Niya, a l’est de 

Khotan. L’industrie du fer et de l’acier devait se maintenir dans le bassin du Tarim : ses 

produits seront importés dans les confins chinois 4 l’époque des Jin occidentaux (265-314). 

L’évolution du nouvel Empire 
de sa fondation au soulévement de 184 

Les trois premiers régnes de la dynastie restaurée, entre 25 et 88, correspondent 4 une 

période de stabilité intérieure et d’expansion au dehors. Les familles des impératrices ainsi 

que les eunuques qui avaient été a l’origine de l’usurpation du pouvoir par Wang Mang 

sont tenus a l’écart du gouvernement. Dans le bassin du fleuve Rouge et dans le Centre du 

Vietnam, la situation un moment compromise par les soulévements d’aborigénes est réta- 

blie par le général Ma Yuan (—14 - +49) en 43-44. Les Xiongnu, trop divisés pour pro- 

fiter de l’affaiblissement de |’Empire au moment de la guerre civile de l’époque de Wang 

Mang, ne font plus peser de sérieuses menaces sur la Chine du Nord. En Asie centrale, 

les expéditions qu’organise, le plus souvent de sa propre initiative, le général Ban Chao 

(32-102) permettent de reprendre le contréle des oasis entre 73 et 94. Une garnison est 

établie 4 Hami (Yiwu) en 73 et la route des Pamirs, fermée depuis +16, est de nouveau 

ouverte par les armées des Han. Plus de cinquante royaumes de |’Asie centrale envoient 

des tributs 4 Luoyang en 94. Mais les Han ne rétabliront plus ensuite leur domination en 

Asie centrale qu’au cours de la période 125-150. 

Dans la capitale, le climat politique se dégrade 4 partir du régne de Hedi (88-105). Les 

familles alliées par mariage a la lignée impeériale, celles qu’on appelle les waigi (« parentés 

extérieures ») tirent avantage de ce que des empereurs enfants et débiles se succédent sur 

le tréne pour reprendre l’ascendant qu’elles avaient perdu : ce sont les Dou sous Hedi 
(88-105), les Deng sous Andi (106-125), les Liang sous Shundi (126-144). Parallélement, 
la puissance des eunuques s’affirme : en 135, ils sont autorisés 4 adopter des fils et leur pou- 
voir s’accroit en méme temps que leur richesse. Propriétaires de grands domaines agricoles 
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(on cite le cas d’un eunuque qui possédait 31 maisons et 640 ha de terres cultivées), ils se 
livrent au grand commerce et disposent d’esclaves artisans. L’autorité que détiennent a la 
Cour ces serviteurs du Palais issus des classes inférieures, les conséquences néfastes de leur 
influence sur la politique des empereurs et le recrutement des agents de I’Etat provoquent 
la réaction des grandes familles terriennes et des fonctionnaires lettrés qui en sont issus. 
Un parti se forme dont les eunuques parviennent a triompher en 167 : tous ses membres 
sont déchus de leurs charges et envoyés en exil. Mais cette défaite ne suffit pas 4 abattre 
les grandes familles terriennes dont la puissance reste intacte dans les provinces. La lutte 
trouve sa conclusion au moment des grandes insurrections paysannes qui débutent en 184. 

Un moment affaiblis, les eunuques revenus au pouvoir a la faveur des troubles agraires sont 

définitivement éliminés en 189 par Yuan Shao, membre d’une grande famille du Henan, 

et He Jin, général des gardes impériales qui, aprés s’étre emparés de Luoyang, massacrent 

plus de 2 000 eunuques. 

Les révolutionnaires messianiques 

Les derniéres années du 1° siécle sont en effet marquées par une crise agraire d’une gra- 

vité exceptionnelle. Dés les environs de l’année 170, des bandes de paysans errants com- 

mencent a menacer la tranquillité des provinces. Mais bient6t, a la suite d’inondations du 

bas fleuve Jaune, c’est un vaste mouvement messianique d’inspiration taoiste qui se déve- 

loppe aux confins du Shandong et du Henan et qui aboutit en 184 au formidable soulévement 

des Turbans jaunes (Huangjin). Leurs chefs sont un certain Zhang Jiao, premier patriarche 

de la secte taoiste de la Grande Paix (taiping : le terme évoque |’idée d’un age d’or réalisé 

par l’égalité de tous et la communauté des biens) et ses deux fréres Zhang Bao et Zhang Liang. 

Doué d’un talent de propagandiste et de guérisseur — les épidémies consécutives aux inon- 

dations font rage dans le bassin inférieur du fleuve Jaune —, Zhang Jiao est le pape d’une 

religion dont la divinité est le seigneur Huanglao, synthése du souverain mythique Huangdi 

(« l’empereur Jaune ») et d’un Laozi divinisé. Organisée militairement, la secte compte 

360 000 adhérents sous les armes dés 184. Le pouvoir supréme est assumé par la trinité 

que forment Zhang Jiao et ses fréres, « généraux seigneurs du Ciel, de la Terre et des 

Hommes », qui ont sous leurs ordres toute une hiérarchie de chefs dont les fonctions 

sont a la fois militaires, administratives et religieuses. Les communautés consacrent une 

grande partie de leur temps aux activités religieuses : fétes et cérémonies qui durent plu- 

sieurs jours et qui portent le nom d’ « assemblées » (hui) ou de « jetines de purification » 

(zhai). Au cours de ces actes religieux, les participants viennent faire l’aveu public de leurs 

péchés et se livrent 4 des séances de transe collective favorisées par des prosternations 

répétées et interminables, la musique qui les accompagne et V’excitation collective. Ce sont 

parfois des scénes d’orgie ou! les hommes et les femmes « mélent leurs souffles » (heqi). 

Des distributions d’amulettes guerriéres et de charmes médicaux ont lieu aux équinoxes de 

printemps et d’automne. La doctrine du Taipingdao proclame que les maladies sont la 
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conséquence des péchés. Associant aux traditions taoistes et au culte de Huanglao les 

théories cosmogoniques du yin-yang et des Cing Eléments, cette religion de salut a pour 

textes sacrés le Daodejing de Laozi et un texte révélé de tradition plus récente, le Canon 

de la Grande Paix (Taipingjing). 

Une secte dont l’organisation et les doctrines sont analogues a celles des Turbans jaunes 

mais qui devait rester localisée au Sichuan et a la haute vallée de la Han se développe a 

la méme époque dans la Chine de 1’Ouest. Fondée par le maitre magicien Zhang Daoling 

(ou Zhang Ling) qui passait pour s’étre asservi les génies de l’air, de la terre et des eaux, 

elle exige de ses adeptes une contribution de cing boisseaux de riz (d’ot' son nom de wudou- 

mi dao, « doctrine des Cinq boisseaux de riz »). Comme les Turbans jaunes, les adeptes 

du wudoumi dao recourent aux pratiques de possession, croient 4 la vertu des amulettes, 

aux effets de la confession des péchés et a l’origine religieuse des maladies. Les malades 

sont tenus a l’écart et vivent isolés dans des cabanes. Mais les institutions d’entraide sem- 

blent avoir été plus développées : greniers gratuits pour les voyageurs, entretien des routes 

a valeur expiatoire. En outre, la propriété individuelle parait avoir été abolie. 

Le soulévement des Turbans jaunes est déclenché partout ot le mouvement s’est implanté 

a la deuxiéme lune de 184, année marquée des signes cycliques jiazi, les premiers d’un 

nouveau cycle sexagésimal. Les insurgés, reconnaissables au turban jaune (huangjin) dont 

ils se coiffent, s’emparent des villes du Shandong et du Henan malgré la résistance organisée 

a Luoyang par le général He Jin. Aprés la mort des trois Zhang, qui sont tués dés le début 

de la rébellion, le mouvement s’étend en 185 4 la région des Taihangshan qui séparent 

le Shanxi du Shandong, en 186 au Shenxi, au Hebei et au Liaodong, en 188 au Shanxi. 

Vers l’année 190, les adeptes de la secte des Cinq boisseaux de riz parviennent a établir 

un Etat indépendant dans le Sud du Shenxi, sous la conduite de Zhang Lu, petit-fils de 

Zhang Daoling. 

La 

L’Empire livré a la soldatesque 

On peut considérer qu’a cette époque le pouvoir impérial n’a plus qu’une existence 

nominale. Le pouvoir de fait appartient aux chefs d’armée qui ont été chargés de la répres- 

sion contre les Turbans jaunes et dont certains ont participé au coup d’Etat de 189. Ce 

sont Dong Zhuo, un aventurier originaire du Gansu oriental, Yuan Shu, cousin de Yuan 
Shao, Cao Cao (155-220), fils adoptif d’un eunuque et originaire du Anhui, Sun Ce (175- 
200), frére ainé de Sun Quan qui fondera le royaume de Wu 4 Wuchang en 222. Au lende- 
main de l’exécution des eunuques, en 189, Dong Zhuo dirige ses troupes sur Luoyang et 
met sur le tréne le dernier empereur des Han, Xiandi. L’année suivante, son armée, qui 
compte comme celle de Cao Cao d’importants contingents barbares, pille et brile Luoyang. 
La bibliothéque impériale et les archives des Han disparaissent au cours de cet incendie 
et la perte semble avoir été beaucoup plus grave que celle qu’avait entrainée le célébre 
« incendie des livres » sous le Premier empereur des Qin. Mais, en 192, deux ans aprés avoir 
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transféré la capitale 4 Chang’an, Dong Zhuo, rendu tristement célébre par ses excés et ses 

cruautés, est assassiné. C’est a partir de ce moment que s’affirme la puissance de Cao Cao 

qui éliminera peu a peu ses rivaux en Chine du Nord — ainsi Yuan Shu qui avait fondé 

un royaume indépendant en 197 — et jettera les bases d’un nouvel Empire qui restera 

cependant limité 4 la plaine Centrale et aux provinces du Nord. 

Les destructions provoquées par les insurrections paysannes et plus encore les ravages 

dus aux guerres entre chefs d’armée rivaux a partir de 190 devaient entrainer un deéclin 

de l°économie urbaine, surtout sensible dans la vallée de la Wei et dans le Nord du Henan. 

En méme temps que la ruine de 1’Etat et le triomphe des chefs d’armée, ce déclin écono- 

mique qui intervient aprés le grand essor artisanal et urbain de l’époque des Han est un 

des signes qui annoncent le commencement d’une nouvelle période. On est déja engagé, 

a la fin des Han, dans le « Moyen Age » chinois. 
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LA CIVILISATION 

DE L’EPOQUE DES HAN 

La philosophie scolastique des Cing Eléments 

nant dans |’interprétation des présages et dans les sciences occultes. Il s’agit d’une 

sorte de scolastique fondée sur un systeéme de correspondances spatio-temporelles 

qui fournissent une explication totale de l’univers. C’est ce qu’on appelle la théorie 

du yin, du yang et des Cing Eléments (yinyang wuxing shuo). Fagons d’étre ou puissances 

fondamentales, les Cinq Eléments et les vertus femelles (yin) et males (yang) se succédent 

en passant par des phases de croissance, d’apogée et de déclin. Les écoles de devins de 

l’Antiquité, interprétes des 64 hexagrammes et des 8 trigrammes, étaient a l’origine de 

ces conceptions qui furent systématisées a l’epoque des Royaumes combattants, princi- 

palement au Shandong. Le plus célébre théoricien est Zou Yan (305-240) de Qi qui semble 

avoir étendu son systéme d’interprétation a tous les domaines de la connaissance : astro- 

nomie, divination par les étoiles, géographie, histoire et politique. La thése fondamentale 

de Zou Yan met en relation la succession des pouvoirs politiques avec celle des Cinq Elé- 

ments suivant un ordre de destruction de l’ancien par le nouveau : terre — bois — métal — 

feu — eau. 

Lo DES HAN voit le triomphe d’un type de pensée qui parait avoir été domi- 

Ces théories dominent au moment ou les pays chinois sont unifiés par le royaume de 

Qin. Ce sont elles que l’on trouve dans un des chapitres des Rituels, le Yueling, dont le 
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texte est repris par le Liishi chungiu (Printemps et Automnes de maitre Lii), ouvrage qui 
passait pour l’expression d’un savoir total, synthése de toutes les écoles. Il avait été composé 
par les clients de Lii Buwei, riche marchand du Henan, conseiller des princes de Qin puis 
ministre du Premier empereur jusqu’en 237. Lii Buwei avait réuni une sorte de cour privée 
qui comptait prés de 3 000 hommes de talent originaires de Qi, le pays de Zou Yan, et des 
magiciens taoistes de Zhao et de Chu. Mais il y a plus : tout le nouveau rituel de empire 
des Qin est établi en fonction des théories relatives aux Cing Eléments et du systeme de cor- 
respondances entre éléments, points cardinaux, planétes, couleurs, notes de la gamme, 
qualités morales, saveurs, sentiments, viscéres... L’avénement de la nouvelle dynastie 

marquant le triomphe de la vertu fondamentale de I’eau sur celle du feu par laquelle avaient 

régné les Zhou, toutes les institutions de l’empire devaient étre en harmonie avec cette 

nouvelle vertu : elle impose la couleur noire des drapeaux, justifie la sévérité des lois, le 

recours constant au chiffre 6 qui détermine jusqu’a la longueur des contrats et la forme 

des chapeaux de cérémonie. 

Diversité des traditions 

On a souvent insisté sur le renouveau du « confucianisme » qui aurait fait suite a |’"époque 

d’obscurantisme de |’empire légiste des Qin. I] est vrai que sous les Han les études classiques 

ont été systématiquement encouragées par |’Etat. Elles sont devenues la source d’une 

idéologie officielle dont il importait d’établir l’orthodoxie. Dés —136 est créé un corps 

de « lettrés au vaste savoir spécialistes des cinq Classiques » (wujing boshi). Au nombre 

de 50 sous le régne de l’empereur Wu (141-87), de 100 sous Zhaodi (87-74), de 200 sous 

Xuandi (37-7), ils seront plus nombreux encore sous les seconds Han et auront une influence 

considérable 4 la cour et dans le systéme politique. Il est vrai aussi que, dans la morale 

publique, l’accent fut mis sous les Han sur la vertu de soumission aux ainés et sur le res- 

pect des classes d’age. La piété filiale est devenue I’un des critéres du choix des fonction- 

naires et les actes qui lui sont contraires ont été sanctionnés par les peines les plus séveres. 

Les réunions villageoises en |"honneur du dieu du Sol local ont été encouragées parce qu’on 

y voyait un moyen de renforcer la cohésion sociale et de rendre manifestes aux yeux de tous 

les hiérarchies fondées sur |’Age et sur les titres octroyés par |’Etat (ce qui d’ailleurs semble 

étre tout a fait conforme 4a la tradition légiste). 

Mais il faut se garder de distinctions catégoriques qui seraient en contradiction avec 

lesprit de l’époque : il est en fait trés difficile, 4 la fin des Royaumes combattants et au 

premier siécle des Han, de distinguer entre spécialistes du yin et du yang, magiciens, taoistes, 

jettrés versés dans les écrits anciens de l’époque des Zhou — savants qui sont désignés 

par les termes divers de fangshi, shushi, daoren, ra. Le Premier empereur, qui avait chassé 

faiseurs de discours, sophistes et théoriciens, n’en avait pas moins conservé un collége de 

70 représentants des diverses écoles de l’€poque des Royaumes combattants qui préfigure 

déja l’ Académie impériale des Han. Et l’on pourrait soutenir a bon droit que les empereurs 

141 



EVOLUTION DE L’ETAT CENTRALISE 

et les milieux dirigeants de cette époque furent tout autant passionnés par les conceptions 

et les techniques taoistes que soucieux d’établir une orthodoxie « confucéenne ». 

Le courant taoiste, si puissant sous le Premier empereur se perpétue sous les Han. C’est 

la croyance aux secrets de longue vie qui permettent d’atteindre 4 la survie du corps au 

moyen de diverses techniques (alchimie, pratiques diététiques, sexuelles, respiratoires, 

gymnastiques...), la croyance a l’existence d’immortels qui se manifestent sous différentes 

identités au cours des Ages, la croyance aux iles des Bienheureux situées dans les mers 

orientales. Les magiciens taoistes (fangshi) du Shandong et des cétes du Hebei conservent 

a la Cour des Han le prestige qu’ils avaient détenu auprés du Premier empereur des Qin. 

Le taoisme a les faveurs de l’empereur Huidi (195-157), de l’impératrice Dou, épouse de 

Wendi (180-157), de lettrés comme Lu Jia (époque de Gaozu, 206-157), auteur.du Xinyu, 

ouvrage ow sont expliquées les causes métaphysiques de la chute des Qin et du triomphe 

des Han, Sima Tan, pére de Sima Qian, ou plus tard encore Yang Xiong (—53 - +18) 

qui composa un ouvrage taoiste intitulé le Mystére supréme (Taixuan). La philosophie 

taoiste était en vogue a la Cour du prince Liu An de Huainan 4a la fin du u® siécle avant 

notre ére. 

On sait aussi le réle et l’importance des formes religieuses du taoisme dans les milieux 

populaires. Les derniers et les plus puissants mouvements taoistes, ceux des Turbans jaunes 

et des Cinq boisseaux de riz, se signaleront, a la fin du m® siécle de notre ére, non seulement 

par la foi dans une utopie millénariste, mais par l’existence d’une Eglise organisée, d’un 

culte et d’un enseignement moral. Or, l’influence de ces courants populaires a pénétré 

jusqu’a la Cour des Han par |’intermédiaire de ces personnes issues du peuple qu’étaient 

les impératrices et les concubines impériales. Le culte de Huanglao y fut introduit quelques 

années avant le début de l’insurrection des Turbans jaunes et le taoisme y est apparu sous 

les aspects d’une théorie politique qui avait pour fin cet état de parfaite harmonie sociale 

qu’évoque le terme de « Grande Paix » (taiping). 

On ne peut donc ni réserver une sorte de suprématie au « confucianisme », ni s’abstenir 

de souligner le caractére éclectique de la vie intellectuelle 4 1’époque des Han. 

L’essor des interprétations ésotériques 

Le plus remarquable est que toute la pensée de cette Epoque est imprégnée par la sco- 
lastique des Cinq Eléments. Par-lA méme, il n’y a point rupture mais continuité entre la 
période des Qin et celle qui la suit. Et s’il est permis de parler d’un renouveau des études 
classiques et du « confucianisme », ce renouveau se produit sous le signe des théories du 

yin et du yang. Il est par suite profondément original. 

La scolastique des Cinq Eléments devait en effet servir de fondement a une nouvelle 
interprétation des Classiques qui s’étaient conservés par tradition orale et réapparaissent 
dés le n° siécle avant notre ére. Le fondateur de cette nouvelle école d’exégése est Dong 
Zhongshu (175-105 environ) dont l’ceuvre principale, le Chungiu fanlu, est A la fois une 

142 



La civilisation de I’époque des Han 

explication des Annales de Lu (le Chungiu) et de son commentaire par Gongyang, et l’exposé 
de ses propres théories. Mais c’est a la philosophie scolastique du yin, du yang et des Cing 
Eléments, clefs de vote de l’univers, principes de l’ordre moral, social et politique, que 
Dong Zhongshu emprunte son inspiration fondamentale. 

Les Classiques, ouvrages vénérables d’une haute Antiquité, ceuvres de Sages éminents, 
passent, aux yeux des hommes de cette époque, pour contenir un savoir secret et leur inter- 

prétation ne peut relever que d’écoles de spécialistes qui se sont transmis de génération 

en génération leur sens caché. Sorte de cabale, les théories cosmologiques dont la vogue 

s’est affirmée depuis l’époque de Zou Yan satisfont a la fois a ce besoin de synthése et 

d’explication générale qui semble caractéristique de l’époque et aux préoccupations des 

interprétes des Classiques. On comprend pourquoi ces textes souvent obscurs par un excés 

de concision ont été congus trés t6t comme des recueils de prophéties et pourquoi les com- 

mentaires ésotériques (chanwei) se sont multipliés sous les premiers Han. Les chanwei 

abondent en spéculations sur les nombres, les présages fastes et néfastes, les relations entre 

secteurs du ciel et régions terrestres (fenye), les événements de l’histoire et les successions 

de dynasties. Ils accordent un grand intérét aux tableaux symboliques du ciel et de la terre 

(les tu), dont les plus célébres, |’Ecrit de la Luo apporté par une torture divine a l’empereur 

Yu et le Dessin du fleuve donné au souverain mythique Fuxi par un cheval-dragon sorti 

du fleuve Jaune, font l’objet de deux importants commentaires ésotériques (Hetuwei et 

Luoshuwei). 

La vogue des commentaires ésotériques et des prophéties, |’utilisation des présages a 

des fins politiques semblent étre 4 leur apogée a la fin des premiers Han, aux environs de 

l’ére chrétienne. La tendance n’est pas sans effet sur les connaissances scientifiques : le 

soin porté a l’observation des phénoménes naturels est a vrai dire trés ancien, mais c’est 

a partir de —28 que l’on a une notation systématique des taches solaires dont les relevés 

ne sont pas sans intérét pour les astronomes d’aujourd’hui. C’est aussi a l’époque des 

Han qu’est inventé le premier sismographe de l’histoire du monde par Zhang Heng, en 

+132. L’appareil imaginé par Zhang Heng devait permettre en théorie de localiser les 

tremblements de terre, signes d’un déréglement de la nature. On dit qu’il révéla un séisme 

qui avait eu lieu au Gansu. On note d’ailleurs a l’époque des Han un rapide progrés des 

instruments astronomiques depuis l’armille équatoriale inventée par Geng Shouchang 

(vers 75-49) et présentée a l’empereur en —52 jusqu’a la sphére armillaire de Zhang Heng, 

avec cercle équatorial, écliptique, plans médian et horizontal, qui date de 124 et a laquelle 

fut adapté en 132 un mécanisme de révolution diurne contrdélé par une clepsyare. 
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Liens de la philosophie scolastique 
avec les réalités de l’époque 

Parce qu'elle exerce une véritable domination sur tous les esprits, la scolastique des 

Cing Eléments — ou du moins ses catégories et ses oppositions fondamentales — se retrouve 

chez les interprétes des présages, les commentateurs des Classiques, les penseurs de tradi- 

tion taoiste (le Huainanzi, recueil de tendance taoiste et mystique, composé a la fin du 

ue siécle avant notre ére en est tout autant imprégné que les ceuvres de Dong Zhongsu), 

et jusque chez ceux-la4 mémes qui réprouvent les abus de |’ésotérisme et les excés de la 

superstition. 

On peut s’interroger sur les raisons d’un tel succés : il se pourrait que le développement 

d’une scolastique qui prétend fournir une explication totale de univers ait été favorisé 

par les circonstances politiques. Avec la création de l’empire, la substitution de circons- 

criptions administratives aux anciennes principautés et la disparition des cultes ancestraux 

des chefs de cité, le pouvoir semble privé de tout fondement religieux et il ne parait pas 

invraisemblable qu’il ait éprouvé le besoin de s’appuyer sur une cosmologie de caractére 

magique dont les éléments sont empruntés a la pensée archaique. Ces éléments sont alors 

intégrés a des systémes d’ailleurs variables : 4 la théorie qui explique la succession des 

cinq vertus élémentaires par la destruction de la vertu vieillie par une nouvelle s’oppose 

celle qui fait naitre chaque vertu de la précédente. S’il est conforme a une tradition trés 

ancienne que l’action du prince soit congue comme une mise en ordre du cosmos, en revanche, 

le cadre est nouveau sous l’Empire : ce sont les lois et les réglements positifs des légistes 

qui acquiérent la valeur magico-religieuse des rites anciens. Le Premier empereur se définit 

lui-méme comme démiurge : il a donné sa forme au monde en lui imposant ses normes, 

ses mesures de longueur et de capacité, une nouvelle écriture, et en modelant la société 

par la création d’une hiérarchie continue de dignités, par l’institution d’une échelle de 

degrés de peines et de récompenses. 

Sous l’influence des théories dominantes du yin et du yang, le systéme que les légistes 

avaient imaginé comme I"instrument privilégié de l’ordre politique et social, s’enrichit 

d’une signification magico-religieuse : peines et chatiments sont choses néfastes (xiong), 

largesses et amnisties choses fastes (ji; : 'empereur a le devoir de doser comme il convient 

mesures de sévérité et mesures de faveur pour que ni le faste ni le néfaste ne mettent en 

péril par leurs excés l’harmonie cosmique. Le souverain, dans un Empire qui est congu 

comme universel, et ses fonctionnaires, dans leurs commanderies et préfectures, sont les 

inspirateurs et les responsables d'un ordre total qui se manifeste par l"abondance des récoltes, 
la bonne entente entre les hommes, l’absence de calamités naturelles, de guerres et de 
brigandage. 
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Rivalités d’écoles et oppositions de tendances 

La diversité des traditions scripturaires et des écoles d’interprétes sous les premiers Han 
devait assez rapidement se résumer dans opposition de deux tendances dominantes. 
Alors que la plupart des exégétes se fondaient sur des textes transmis par voie orale et 
notés dans l’écriture de I"époque (jinwen), des copies des Classiques faites avant l1’Empire 
en é€critures anciennes (guwen) étaient retrouvées. Ces découvertes archéologiques devaient 
déclencher une querelle dont la portée dépasse de beaucoup la seule question de |’authen- 
ticité des textes et dont les contrecoups se feront sentir jusqu’en plein xrx® siécle. La pre- 

miére grande trouvaille remonterait d’aprés certains 4 l’époque de l’empereur Jingdi (156- 

140) ou daterait seulement, selon d’autres, de +93 : des copies de nouvelles versions du 

Classique de lhistoire (Shangshu), des Mémoires sur les rites (Liji), des Entretiens de 

Confucius (Lunyu) et du Classique de la piété filiale (Xiaojing) sont retrouvées dans un 

mur de la maison de Confucius. Un descendant de la famille du Maitre, Kong Anguo, 

a l’époque de |l’°empereur Wudi (141-87), est le premier a s’intéresser 4 ces textes dont le 

déchiffrement présentait, dit-on, des difficultés. Mais les spécialistes des textes en carac- 

téres anciens paraissent avoir regroupé assez vite autour d’eux tous ceux qui réprouvaient 

les interprétations cabalistiques et refusaient de voir dans les Classiques des recueils de 

prophéties. S’il semble qu’on puisse rattacher les tenants des textes en écriture nouvelle 

a la tradition cosmologique et divinatoire du pays de Qi dont Zou Yan avait été l’un des 

plus célébres représentants, leurs adversaires se rattacheraient plutét a la tradition mora- 

lisante et ritualiste — mais aussi volontiers rationaliste — du pays de Lu, patrie du grand 

Sage. Cependant, les nouvelles tendances devaient tarder a s’affirmer : lors des discussions 

qui ont lieu a la Cour en —51 entre représentants des écoles opposées, ce sont les inter- 

prétations de Dong Zhongshu qui triomphent et, a la fin des premiers Han, les tenants 

des traditions en guwen, font encore figure d’isolés : ainsi, Liu Xin (—32 ? - +23) biblio- 

thécaire impérial et grand éditeur de textes antérieurs a l’unification impériale. A l’époque, 

l’opposition ne porte plus seulement sur des versions dissemblables des mémes textes, mais 

sur des ouvrages dont les contenus doctrinaux sont différents : c’est ainsi que le commen- 

taire de Gongyang aux Annales de Lu est typique du jinwen en raison de |’intérét qu’y avait 

porté Dong Zhongshu et de son arriére-plan ésotérique, tandis que la grande chronique de Zuo 

Qiuming, le Zuozhuan, considérée comme un commentaire des Annales de Lu, et le Rituel 

des Zhou (Zhouli) sont des ceuvres caractéristiques du guwen. Les faveurs accordées par 

V'usurpateur Wang Mang aux tenants des traditions en guwen devaient leur nuire au moment 

de la restauration des Han, mais le mouvement gagne bient6t en ampleur et les plus 

célébres commentateurs des seconds Han prennent pour base de leurs études des textes 

en caractéres anciens : c’est le cas de Jia Kui (30-101), commentateur du Zuozhuan, du 

Zhouli et des Discours des Royaumes (Guoyu), de Ma Rong (79-166) qui écrit, entre autres 

ouvrages, une étude comparative des trois commentaires des Annales de Lu (Chungqiu 
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sanzhuan yitong shuo) et du célébre Zheng Xuan (127-200) auquel on doit des commen- 

taires du Livre des odes (Shijing), du Mémoire sur les bienséances (Yili), du Zhouli, du 

Liji, du Lunyu et du Shangshu. Le seul représentant important des traditions en jinwen 

sous les seconds Han-est He Xiu (129-182) dont les travaux portent sur le commentaire 

de Gongyang. Mais ses théories sont réfutées par Zheng Xuan. Les textes d’abord recueillis 

en caractéres anciens s’imposeront aprés les Han et principalement chez les Liu-Song en 

457-465 et les Liang en 502-520 dans la Chine du Yangzi, puis dans l’empire des Sui (589- 

618). Le triomphe du guwen devait amener la disparition presque totale de la vaste litté- 

rature ésotérique de |’époque des Han et ce n’est qu’aux XvuI® et xIx® siécles que certains 

érudits et philosophes s’aviseront de réhabiliter une tradition tombée dans l’oubli : celle 

que représentaient les ceuvres de Dong Zhongshu, le commentaire de Gongyang aux 

Annales de Lu et les écrits de Hexiu. 

Le déchiffrement des textes en écritures anciennes est sans doute a l’origine d’un intérét 

nouveau pour l’épigraphie. Le premier dictionnaire chinois — car on ne peut considérer 

comme tel le Erya, ouvrage antérieur 4 l’Empire mais de date inconnue qui se présente 

comme une encyclopédie et une série de gloses — parait aux environs de +100. C’est le 

Shuowen jiezi de Xu Shen ot sont analysés les signes simples et composés de |’écriture 

encore relativement archaique imaginée par Li Si avant l’unification impériale. L’ouvrage 

contient 9 353 caractéres répartis sous 540 clefs. 

Aux tendances qui s’expriment chez les partisans des traditions en écritures anciennes doit 

sans doute étre rattachée la réaction rationaliste qui se dessine 4 partir de la fin des premiers 

Han. Elle est illustrée par des hommes tels que Yang Xiong (—53 - +18), auteur de fu 

et spécialiste du Livre des mutations, Huan Tan (début du 1° siécle de notre ére), musicien 

et naturaliste, et surtout Wang Chong (27-97), auteur d’un grand ouvrage consacré a 

la critique des superstitions de son époque, le Lunheng. Sans doute ces auteurs ne peuvent-ils 

s’abstraire des cadres mentaux de leur temps (systéme de correspondances, opposition 

entre yin et yang, Terre et Ciel...), mais on ne peut leur.dénier un sens aigu du raisonnement 

logique et un gofit prononcé pour les explications rationnelles. Wang Chong porte un vif 

intérét aux questions de physique, de biologie, de génétique. S’il lui arrive de faire appel 

a l’autorité des Anciens, il recourt volontiers aux arguments de l’expérience et s’efforce 

d’expliquer les phénoménes par le seul jeu des causes naturelles. Matérialiste comme Huan 

Tan, il nie qu’il puisse rien subsister aprés la mort : de méme que le feu a besoin d’un combus- 

tible, de méme I’esprit, les sens, la perception ne peuvent exister indépendamment du corps. 
Critiquant la notion de destin individuel (ming) qui était l’objet d’une si vive croyance 
a son époque, il veut voir dans la diversité des destinées humaines la résultante de trois 
facteurs indépendants : les dispositions physiques et intellectuelles innées, le hasard des 
circonstances et des accidents, mais aussi — et par-ldA Wang Chong montre combien il 
reste prisonnier de son époque — les influences astrales qui ont agi sur l’individu a sa 
naissance, 
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L’apogée des études classiques 
et le renouveau intellectuel de la fin des Han 

Les études classiques brillent de leur plus bel éclat sous les seconds Han, avec d’éminents 
commentateurs tels que Ma Rong (79-166), auteur d’une étude comparée des trois commen- 

taires des Annales de Lu (Gongyangzhuan, Guliangzhuan et Zuoshizhuan), et le grand Zheng 

Xuan (127-200). Le texte des Six Classiques (Yi, Shi, Shu, Chungiu, Li, Yue) établi par 

Cai Yong (133-192) est gravé sur stéles 4 la capitale en 175. On ne retrouvera plus avant 

longtemps des circonstances aussi favorables : les études classiques et le « confucianisme » 

vont entrer dans une longue période de déclin et de léthargie qui durera pratiquement 

jusqu’a lessor d’une nouvelle philosophie morale et métaphysique au xI® siécle. 

La crise politique et sociale de la fin des Han favorise déja l’apparition de nouvelles 

tendances qui se marquent par un retour aux traditions de l’époque des Royaumes 

combattants : taoisme philosophique du Zhuangzi et du Laozi, nominalisme, dialectique 

de l’école de Mozi, légisme. Comme aux Iv®- m® siécles, les esprits semblent partagés entre 

ces deux attitudes antithétiques que sont le repli sur soi et l’aspiration 4 un ordre imposé, 

entre ces deux options que sont l’anarchie et la dictature. C’est ainsi que le Qianfulun 

de Wang Fu (environ 90-165), dont le titre (Propos d’un ermite) évoque précisément ce 

refus de l’engagement dans un monde corrompu, est une critique des mceurs politiques 

de l’époque et de la place excessive prise par les activités marchandes et artisanales. 

L’influence renaissante des théories légistes s’y fait déja sentir. Mais le Traité de politique 

(Zhenglun) de Cui Shi (environ 135-170) est plus encore |’ceuvre d’un partisan convaincu 

du renforcement de l’Etat par l’application de lois draconiennes indifférentes aux privi- 

léges de droit ou de fait. 

Les nouvelles tendances qui se manifestent a la fin des Han s’épanouiront aux Ile et 

Iv siécles au moment ot commence a se former le grand mouvement religieux qui dominera 

toute la pensée chinoise du Moyen Age. La Chine des i1v®-viue siécles sera une Chine de 

culture bouddhique. 

L’avénement de I’histoire comme synthése 
et comme réflexion politique et morale 

Le lent progrés des traditions historiographiques depuis le commencement des Annales 

de royaumes et l’époque des premiéres inscriptions sur bronze (Ix°-vul® siécle) aboutit 

aux environs de —100 4 une synthése qui est I’ceuvre d’un des plus grands historiens de 

la Chine. Les Mémoires historiques (Shiji) de Sima Qian (135?-93?) qui poursuit 1’ceuvre 

de son pére Sima Tan profitent de tout l’acquis antérieur et fournissent en méme temps 

le premier modéle d’une longue série d’histoires officielles dont la tradition se poursuivra 
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jusqu’a I’Empire sino-mandchou. Sima Qian hérite du cadre chronologique trés précis 

des Annales de royaumes (notation par année de régne, mois et jour) qui assure a I’ceuvre 

des historiographes chinois sa remarquable précision depuis les premiers événements 

datés, en —841, jusqu’a l’époque contemporaine. II hérite également de cet usage ancien 

qui consistait 4 reproduire religieusement la lettre méme des actes solennels du pouvoir 

royal. Il tire enfin le plus grand parti de cet art du récit, de l’anecdote et du discours qui 

s’était développé dans les entrevues diplomatiques et dans les disputes d’écoles de l’époque 

des Royaumes combattants. Toute une littérature orale dont le souvenir ne s’€tait pas encore 

perdu fut ainsi recueillie 4 l’époque des Han : grande chronique de Zuo Qiuming qui servit 

bientét d’illustration et de commentaire aux Annales de Lu, Stratagémes (ou plutdt Ecrits 

sur bambou) des Royaumes combattants (Zhanguoce), Discours des royaumes (Guoyu). 

Servi par l’un des plus beaux styles de l’histoire littéraire de la Chine et par une grande 

puissance de synthése, Sima Qian brosse pour la premiére fois, grace aux traditions orales, 

aux textes et aux archives, aux témoignages contemporains, un tableau de toute l’histoire 

du monde chinois depuis ses origines. GEuvre de réflexion politique et morale, les Mémoires 

historiques inspireront les auteurs des grandes histoires dynastiques qui Suivirent, a 

commencer par |’Histoire des Han (Hanshu) achevée vers +82 par Ban Gu et sa sceur 

Ban Zhao. Aussi retrouve-t-on dans ces ouvrages les trois divisions principales adoptées 

par Sima Qian : annales des souverains, traités (sur les rites, la musique, l’astronomie, 

l’administration, la géographie, les armées, les canaux, |l’économie, le droit ...) et bio- 

graphies dans lesquelles sont incluses les si précieuses notices sur les pays étrangers. 

La prose chinoise semble étre parvenue a l’époque de sa pleine maturité chez les grands 

écrivains tels que Sima Qian, Jia Yi (201-168) ou Dong Zhongshu (environ 175-105), his- 

toriens ou auteurs d’essais politiques et de mémoires au troéne. Egalement apte a l’expo- 

sition, au récit et au discours, elle est justement renommée pour sa concision a la fois 

vigoureuse et élégante, sa souplesse et son pouvoir d’évocation. Il semble qu’elle ait 

profité de toutes les expériences diverses qui avaient été tentées dans des genres si différents 

a Pépoque des Royaumes combattants. C’est cette prose des Han que voudront remettre 

en honneur, aux environs de 800, Liu Zongyuan et Han Yu et que s’efforceront d’imiter 

les écrivains des époques des Ming et des Qing. 

Une littérature de Cour 

Les Cours princiéres du ue siécle avant notre ére, celles de Liang, de Wu et de Huainan 

principalement, sont, ainsi que la Cour impériale, les centres d’une activité intellectuelle, 
littéraire, scientifique et artistique qui n’est pas sans évoquer celle des principautés de l’époque 
des Royaumes combattants. Princes et empereurs ont auprés deux une clientéle de jongleurs, 
d’acrobates, de musiciens, de devins, de lettrés et de savants. Ce sont les clients du prince 
Liu An de Huainan, exécuté en —122 pour rébellion, qui composent l’ouvrage de ten- 
dance taoiste qui porte le titre de Huainanzi. Mais il fait exception par sa profondeur et son 
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sérieux. La tendance générale est aux distractions et aux raffinements de la vie de Cour, 
et elle rend compte du succés d‘un genre littéraire qui sera trés cultivé entre le 11° siécle 
avant notre ére et le 111° siécle de notre ére : dérivé des poémes lyriques du pays de Chu (les 
Chuci), le fu se présente comme une description au style rythmé et parfois d’assez grande 

étendue qui prend pour théme les chasses, les parcs, les palais et les jeux des Cours prin- 

ciéres et impériale. Ce genre qui n’est pas classé comme poésie par la tradition chinoise 

se caractérise en outre par ses exagérations, ses hyperboles, son lyrisme en méme temps 

que par sa préciosité et le caractére savant et recherché de son vocabulaire. II est si prisé 

a l’époque des Han qu’il n’est guére de lettré célébre qui n’ait essayé de s’y illustrer. Les 

auteurs de fu les plus connus sont Jia Yi (200-168) (ses ceuvres lui sont inspirées, lors d’un 

exil au Hunan, par le souvenir du grand Qu Yuan), Sima Xiangru (179 ?-117), un homme 

du Sichuan dont les fu seront beaucoup imités, Yang Xiong (—53 — +18), autre Sseutch’oua- 

nais, I"historien Ban Gu (32-92), auteur du célébre Fu des deux capitales (Liangdufu) imité 

plus tard par le savant astronome Zhang Heng (78-139) dans son Erjingfu. 

Ces raffinements ne sont pas en contradiction avec un goat prononcé pour les chansons 

et musiques populaires et pour tout ce qui est originaire des pays exotiques a partir de la 

grande expansion de |’époque de Wudi. Fondé par des hommes du peuple, l’empire des 

Han a gardé longtemps la trace de ses origines plébéiennes. En vue de la composition de 

nouveaux hymnes pour le temple des ancétres impériaux, un bureau de la Musique (yuefi) 

est créé en —120 qui a pour tache de collecter les musiques et chansons populaires et 

exotiques. Thémes de chansons paysannes, danses, airs et instruments de musique d’Asie 

centrale ont pu ainsi pénétrer largement dans les milieux cultivés de l’époque. Supprimée 

en —7 sous la pression des lettrés orthodoxes hostiles aux nouveautés, cette institution 

devait avoir une profonde influence sur le développement de la poésie chinoise : une nouvelle 

forme poétique, le poéme antique (gushi) aux vers de cinq caractéres (puis de sept a partir 

de la fin des seconds Han), fait son apparition dans le courant des 1°-11° siécles de notre 

ére. Empruntant ses premiers thémes aux chansons populaires, ce nouveau genre allait 

avoir un avenir prodigieux et devait aboutir a la suite d’une longue évolution au poéme 

régulier (/ishi) dont les régles seront fixées a l’époque des Tang (vue siécle). Les admirables 

Dix-neuf Poémes anciens (Gushi shijiushou) sont le premier jalon de la longue et presti- 

gieuse carriére de la poésie classique en Chine. 

Les trés fortes influences des traditions populaires, du taoisme magique et religieux et 

des cultures étrangéres sur l’art de l’époque des Han expliquent sa vigueur et sa vitalité. 

Ces qualités se retrouvent dans les peintures murales découvertes en Corée, en Mand- 

chourie, au Hebei et au Shandong, dans les scénes et personnages sculptés sur la pierre 

dans les tombes, les temples et sur les portiques (sculptures du Shandong, du Sichuan et 

du Henan), dans les figurines funéraires si réalistes et si vivantes (personnages divers et 

représentations de batiments). 
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livre 3 

LE MOYEN AGE 



La période qui s’ouvre A la fin des Han s’apparente par certains de ses aspects a notre 

Moyen Age européen : elle est marquée, dés son commencement, par le déclin de l’Etat, 

la ruine de l’économie urbaine, le démembrement de |’7Empire. Cependant que la Chine 

du Nord, partie la plus riche et la plus peuplée du monde chinois de cette époque, est 

morcelée au début du tv siécle entre plusieurs royaumes dont les classes dirigeantes sont 

d’origine barbare, une puissante aristocratie, jalouse de ses priviléges, se constitue dans la 

vallée du Yangzi et impose ses volontés au pouvoir central. Dans le domaine intellectuel, 

la philosophie dominante de |’époque des Han tombe dans un complet oubli et les lettres 

classiques ne sont plus guére cultivées, tandis que s’affirment des tendances individualistes 

et une conception purement esthétique de la littérature et des arts. Ce Moyen Age chinois 

est aussi une période de grande ferveur religieuse ef |’on peut dire que la Chine de cette 

époque fut bouddhiste comme fut chrétienne notre Europe médiévale. 

Mais 1a s’arrétent sans doute les analogies, car il se produisit trés t6t, dés le milieu du 

ve siécle, dans le Nord, un renouveau de |’Etat centralisé et l’époque des dynasties du Sud, 

dans le bassin du Yangzi, fut une des plus brillantes de histoire de la Chine dans le domaine 

des lettres, des arts et de la pensée. Le réveil de l'économie marchande a partir de la fin 

du vé® siécle devait amener d’autre part le déclin rapide de l’aristocratie du Sud qui disparut 

au cours des guerres du milieu du vie siécle, et il devait favoriser dans le Nord la conso- 

lidation du pouvoir étatique. Si le changement de climat est net, la rupture sensible entre 

l’époque des Han et celle des dynasties du Nord et du Sud (317-589), le Moyen Age chinois 

se prolonge au contraire jusque dans « empire aristocratique » des Sui et des Tang : 

par ses institutions, ses classes dirigeantes, ses lettres et ses arts, sa ferveur religieuse, ce 

nouvel Empire est bien I’héritier et le continuateur des dynasties du Nord et du Sud. 



Barbares et aristocrates 

Tableau chronologique de la période 220-589 
oe 

Chine du Nord Sichuan Chine du Yangzi et du Sud 

TROIS ROYAUMES (SANGUO) (220-265) 

Shu-Han a Chengdu Wei (Cao-Wei) 4 Luoyang 
Wu a Nankin 

220-265 221-263 222-280 

englobent Shu-Han en 263 ————> 

JIN OCCIDENTAUX a Luoyang (265-316) 

succédent aux Cao-Wei en 265 
englobent Wu en 280 
se replient 4 Nankin en 317 

DYNASTIES DU NORD ET DU SUD (NANBEICHAO) 

(317-589) 

SIX DYNASTIES (LIUCHAO) 

Seize aprés Wu (222-280), 4 Nankin 
Royaumes des Cing Barbares Cheng-Han a Chengdu] Jin orientaux (Dong Jin) 317-420 
304-439 304-347 

<———— englobent le Sichuan en 347 
Wei du Nord (Bei Wei ou 
Toba-Wei) 386-535 
unifient la Chine du Nord en 
439: capitale a Luoyang a par- 
tir de 493 

TTT 

Chine du Nord-Est Chine du Nord-Ouest 

Wei occidentaux (Xi Wei) (535- 
557) a Chang’an 
Les Xi Wei englobent le Sichuan 
en 553 

Zhou du Nord 557-581 a Chang’ 
an 

Wei orientaux (Dong Wei) (534- 
550) a Ye (Sud du Hebei) 

Qi du Nord (Bei Qi) 550-577 4 Ye 

<«—_—— englobent les Bei Qien 577 

Sui 581-618 
succédent aux Bei Zhou a 
Chang’an en 581 

Song (Liu-Song) 420-479 

Qi (Nan Qi) 479-502 

Liang 502-557 

Chen 557-589 

englobent Chen (Chine du Sud) en 589 —————> 
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Généralités 

des Sui et des Tang, c’est-a-dire des débuts du m& siécle a la fin du vie, est si complexe 

qu’il est bon de prendre quelque distance a |’égard de la multiplicité des événements 

pour souligner certaines continuités fondamentales. Les unes intéressent la Chine 

du Nord, les autres celle du bassin du Yangzi. 

I. Le processus de la sédentarisation des nomades commence dés la fin des premiers Han 

et se poursuit dans les Royaumes et les Empires qui se partagent la Chine du Nord ou qui 

parviennent 4 l’unifier entre le m® et le vi® siécle. Cette transformation lente et complexe 

des éleveurs nomades en sédentaires en Mongolie intérieure, en Mandchourie, en Chine 

du Nord et du Nord-Ouest est une des grandes constantes de l’histoire de l’Asie orientale 

jusqu’a l’époque contemporaine. 

II. Les tendances centralisatrices et étatiques qui semblent liées au probléme de la défense 

contre les incursions de la steppe mais aussi aux nécessités de la colonisation, des répar- 

titions de terres et de l’irrigation en zone séche se perpétuent en Chine du Nord et, tout 

spécialement dans le Nord-Ouest, depuis les Qin et les Han jusqu’aux Sui et aux Tang. 

L «as DE LA PERIODE qui s’étend de la fin des Han aux empires unifiés 
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Ces tendances sont propres aussi bien au royaume des Cao-Wei qu’a celui des Wei du Nord 
et il semble que les traditions « légistes » d’aprés lesquelles l’Etat doit jouer un role actif 
dans la répartition des populations et l’organisation sociale et économique sont typiques 
de la Chine du Nord. 

III. Une autre tendance propre aux pouvoirs établis en Chine du Nord est leur expan- 
sionnisme militaire, suscité par les menaces de la steppe. Le royaume des Cao-Wei, les 
« Seize Royaumes des Cing Barbares » (Iv° siécle) qui étaient établis dans la vallée de la Wei 
et au Gansu, les empires des Wei du Nord et des Zhou du Nord aux vé et vie siécles eurent 
tous des visées sur 1’Asie centrale et la Mongolie, la Mandchourie et la Corée comme en 
eurent, avant eux, les Qin et les Han et, aprés eux, les Sui et les Tang. Leur action diplo- 
matique et militaire visait 4 renforcer leur systéme de défense contre les incursions et a 
contréler les grandes routes commerciales. 

Les pays du Sud ont aussi des traits caractéristiques qui sont d’une relative permanence 
jusqu’au vie siécle : 

I. Les populations aborigénes, thai, tibéto-birmanes, Miao-Yao, et peut-étre encore 
mé6n-khméres dans |’intérieur et malayo-polynésiennes sur les cétes, y occupent la plus 
grande partie des territoires, les populations de langue et de culture chinoises n’ayant 
commencé a peupler que les plaines du bassin du Yangzi, les cétes méridionales de la baie 
de Hangzhou et la plaine de Canton. Décimées, refoulées dans les montagnes, réquisi- 
tionnées et incorporées dans les armées chinoises en raison du manque de main-d’ceuvre 
et de soldats, pénétrées par le commerce chinois, ces ethnies aux cultures diverses et ori- 
ginales ont été lentement sinisées et assimilées cependant que s’étendait le domaine contrélé 
par les Han. Ces contacts entre Chinois et aborigénes ont été a l’origine d’emprunts mutuels 
dont l’importance, encore mal connue, semble avoir été considérable. 

II. Le peuplement Han du bassin du Yangzi et de la Chine du Sud se faisant par 
vagues successives, la rivalité entre nouveaux immigrants et anciens colons a créé des 
difficultés qui n’ont pu étre aplanies que progressivement. Dans tous les cas, les colons 
le plus anciennement établis se sont efforcés d’imposer une situation inférieure aux nouveaux 
venus. 

III. La faible densité humaine de la Chine du Yangzi et de la Chine du Sud, leur pauvreté 

relative (les activités commerciales ne commencent a se développer qu’a la fin de la période 

des dynasties du Sud et le progrés des techniques rizicoles ne se produira que sous la 

dynastie des Tang, aux vue-vim® siécles), les grandes distances et le caractére colonial de 

ces régions ne sont pas étrangers 4 une morphologie socio-politique qui parait avoir été 

remarquablement stable. La faiblesse du pouvoir central et la puissance des grandes familles 

sont caractéristiques des Empires établis 4 Nankin entre la fin des Han et la chute des 

Chen. Du Iv® siécle au milieu du vi®, on assiste 4-la naissance et au développement d’une 

aristocratie de grandes familles qui ne se marient qu’entre elles, disposent des charges les 

plus importantes et font reconnaitre leurs priviléges par le pouvoir central. 

Le cas du Sichuan, ou plus exactement de la vallée du Minjiang, le bassin Rouge, est 
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particulier, Sa richesse, due a la fertilité de son sol et a son climat ainsi qu’a ses ressources 

miniéres et a sa position de carrefour commercial — la plaine de Chengdu est au croisement 

des routes qui ménent vers le Yunnan, la Birmanie et I’Inde du Nord-Est, le Guizhou et 

le Guangdong, la vallée du moyen Yangzi, la haute vallée de la Han et le bassin de la Wei, 

le Qinghai et les oasis de l’Asie centrale — rend compte, en méme temps que son isolement 

relatif des autres pays chinois, de ses tendances si marquées 4 l’autonomie. La plaine de 

Chengdu n’est en effet reliée aux anciens pays de Chu et de Qin que par deux voies prin- 

cipales qui sont d’un accés difficile et d’un contrdéle aisé : vers le nord, ce sont d’étroites 

routes de montagnes qui mettent le Sichuan en relations avec la vallée de la Wei; vers 

l’est, le cours du Yangzi, resserré entre des gorges aux dangereux rapides, constitue le 

seul accés au Moyen et au Bas-Yangzi. Cette situation particuliére explique pourquoi, en 

dehors de nombreuses périodes de compléte autonomie, le Sichuan a pu dépendre tantdét 

des pouvoirs établis dans la vallée de la Wei, tant6t des royaumes ou des empires du Moyen 

et du Bas-Yangzi. Aussi y retrouve-t-on les influences distinctes de la Chine du Nord-Ouest 

et de celle du Yangzi. 

Le Sichuan avait été indépendant entre 25 et 36, au moment des rébellions des Sourcils 

rouges; il l’est de nouveau entre 180 et 215 environ, quand Zhang Daoling et son petit-fils 

Zhang Lu y organisent une sorte d’Etat religieux. Aprés l|’époque des Trois Royaumes au 

cours de laquelle le royaume de Shu-Han subsiste de 221 a 263, le Sichuan connaitra une 

nouvelle période d’autonomie entre 304 et 347 sous le régne d’une famille de montagnards 

Di, d’origine proto-tibétaine : ce sont les Han de famille Cheng (Cheng-Han) qui furent 

l'un des « Seize Royaumes des Cinq Barbares ». 

I. De la dictature militaire a l’anarchie 

(190-317) 

Les Trois Royaumes : 
les Cao-Wei en Chine du Nord 

Bien que la dynastie des Han ne soit pas abolie avant 220, c’est Cao Cao qui détient la 
réalité du pouvoir dans la vallée de la Wei et dans la plaine Centrale dés le commencement 
du m° siécle et l’on pourrait dater de 210 le début du royaume de Wei (220-265) : a ce 
moment, Cao Cao a unifié toute la Chine du Nord a son profit. Ses ambitions Vavaient 
porté a la conquéte de la vallée du Yangzi, mais la célébre bataille de la Falaise Rouge 
(Chibi), sur le cours du grand fleuve au Hubei, en 208, avait marqué un coup d’arrét dans 
cette politique d’expansion. La grave défaite infligée 4 Cao Cao par les troupes alliées 
de Sun Quan (185-252) et de Liu Bei (161-223) avait été le prélude a la division des pays 
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chinois en trois royaumes ( sanguo) : ceux des Wei de famille Cao, des Han du Sichuan 
(Shu-Han) (221-263), fondés par Liu Bei, et de Wu (222-280), fondé par Sun Quan. 

La politique menée par Cao Cao est en accord avec la tendance qui s’affirme avec le 
plus de force dans les milieux intellectuels de la fin des Han : elle est typiquement « légiste », 
c’est-a-dire centralisatrice et autoritaire, et le pouvoir fondé par Cao Cao a les apparences 
d’une dictature militaire. L’un des traits les plus notables de cette nouvelle politique est 
la création de trés nombreuses colonies agricoles (tuntian). A une époque ou les insur- 
rections et les guerres civiles ont amené un net recul de la production agricole, l’institution 
répond a des besoins économiques et fiscaux. Aussi bien, a la différence des tuntian de 
l’époque des premiers Han, ceux que met en place Cao Cao ne sont-ils pas toujours peuplés 
de soldats agriculteurs, mais aussi de paysans dépossédés. Ils ne sont pas tous situés sur les 
frontiéres du Nord, mais s’étendent a l’intérieur de l’Empire. Il y en a de trés importants 
qui groupent plusieurs dizaines de milliers d’hommes au Henan oriental et l’on en trouve 
jusque dans la vallée de la Huai. Soumis a une organisation paramilitaire, les hommes des 
tuntian recoivent de l’Etat outils agricoles et animaux de labour. 

La création et l’extension des colonies agricoles contribuent a Ja remise en route de 
"économie et au renforcement de la défense. Elles s’accompagnent d’un gros effort de 
reconstruction : travaux de drainage et d’irrigation, construction de réservoirs... Mais 
elles ont aussi un objectif plus important : la reprise en main d’une population instable 
et errante qui échappait au contréle de |’Etat et tendait a se fixer chez les riches propriétaires. 
Fils adoptif d’un eunuque, sans lien avec I’aristocratie de la fin des Han, Cao Cao cherche 
a se renforcer aux dépens des grandes familles de hobereaux qui s’étaient imposées sur la 
scéne politique au lendemain de l’assassinat des eunuques en 189. 

Les armées de Cao Cao étaient formées a l’origine par un assemblage hétéroclite de 
mercenaires, anciens bandits et vagabonds, Chinois et Barbares : Xiongnu, Xianbei, Wuhuan, 
Qiang. C’est de ces armées qu’il tenait toute sa puissance. Afin d’assurer a son Empire 
en voie de formation un recrutement régulier, Cao Cao institue des familles de soldats 
de métier, les shijia, qui ne peuvent se marier qu’entre elles et qui auraient peut-étre constitué 
a la longue une sorte de caste militaire. Comme jadis 4 Qin, les vocations guerriéres sont 
encouragées par des octrois de titres et des avantages matériels. Mais Cao Cao réorganise 
aussi ses armées en fonction d’un recours plus large encore aux anciens pasteurs nomades 
installés en Chine du Nord : ce sont eux yui lui fournissent ses meilleures troupes et surtout 
les plus habiles cavaliers tireurs d’arc. Ces incorporations massives ainsi que les faveurs 
accordées aux tribus de la steppe — Cao Cao autorise un important groupe de Xiongnu 
a s’installer a demeure dans le Sud-Est du Shanxi — ont pour effet d’accélérer un processus 

d’acculturation dont les conséquences paraitront au grand jour au début du Iv® siécle, 

quand les anciens nomades sinisés formeront des royaumes indépendants en Chine du Nord. 

Un autre aspect de la politique de Cao Cao est un renforcement de la législation pénale, 

en réaction contre le relachement qui s’était produit sous les seconds Han. C’est chez les 

Cao-Wei, dont l’avénement est proclamé en 220’a la mort de Cao Cao par son fils Cao Pei 

quest faite la premiére synthése de |’ceuvre juridique accomplie au cours des quatre siécles 
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de 1’époque des Han. Le Nouveau Code (Xinlii) des Wei marque une date importante 

dans l’histoire du droit chinois. Il inspirera les rédacteurs du Code des Jin publié pendant 

l’ére Taishi en 268. Beaucoup plus détaillé que celui des Han — il compte 2 926 articles —, 

le Code des Jin sera commenté par deux remarquables interprétes du droit : Du Yu (222- 

284), personnage célébre pour ses talents d’ingénieur et pour son commentaire au Zuozhuan, 

et Zhang Fei (dates inconnues). 

Le souci d’efficacité et de centralisation politique qui caractérise l’euvre de Cao Cao 

et de ses successeurs se retrouve dans l’adoption d’un nouveau systeme de promotion 

des fonctionnaires qui vise dans son principe 4 favoriser les meilleurs et 4 garantir un choix 

impartial : il consiste dans un classement de tous les fonctionnaires en neuf grades, les 

Jiupin. 

Mais, trés vite, ce systeme favorise les grandes familles qui ont su sillustrer dans les 

armées. C’est en effet de cette nouvelle classe que devait venir le danger pour les Cao. 

Son ascension semble avoir été trés rapide si l’on en juge par la famille des Sima : Sima Yan, 

dont le grand-oncle avait dirigé plusieurs expéditions au Sichuan, contre les Shu-Han, 

et détruit le royaume indépendant fondé par les Gongsun au Liaodong, dont le pére avait 

organisé les armées des Wei et commandé les troupes qui avaient mis fin 4 l’empire des 

Shu-Han en 263, devait s’emparer deux ans plus tard du pouvoir impérial 4 Luoyang et 

fonder la nouvelle dynastie des Jin (265-316). 

Shu-Han et Wu (Sichuan et vallée du Yangzi) — 

La naissance des deux empires éphéméres du Sichuan et de la vallée du Yangzi s’explique 

non seulement par les troubles et la récession économique de la fin des Han, mais aussi 

par leurs particularités géographiques et sociales. C’est la sécession de la Chine coloniale 

du bassin inférieur du Yangzi qui devait donner a la. lutte des Sun, simples chefs d’armées 

rivaux de Cao Cao, le sens d’une guerre d’indépendance. Aussi bien l’influence, dans le 

royaume de Wu, des grandes familles du Jiangnan (l’expression désigne les régions situées 

au sud du cours inférieur du Yangzi) explique-t-elle sans doute le déplacement en 231 

de la capitale, établie tout d’abord 4 Wuchang, au confluent du Yangzi et de la Han, vers 

Nankin. Dés |’époque des insurrections des Turbans jaunes, ces riches familles coloniales 

avaient secoué la tutelle du pouvoir central. Elles étaient organisées en vue de leur propre 

défense et pouvaient faire appel au besoin aux « Yue des montagnes » (shanyue), aborigénes 

que la colonisation avait repoussés vers les hauteurs et fugitifs qui y avaient cherché asile. 

Pour qu’apparaisse un Etat indépendant dans la vallée du Yangzi, il avait suffi que s’aggra- 
vent les troubles en Chine du Nord et que militaires et colons fassent cause commune. 
Un phénoméne analogue devait se produire au Sichuan, pays riche et relativement isolé 

ou les populations aborigénes étaient également nombreuses. II est favorisé par le prestige 
de Liu Bei, descendant de la famille impériale des Han et par le génie politique et militaire 
de son conseiller Zhuge Liang (181-234). Mais alors que le royaume de Wu est régi par une 
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sorte de confédération des plus puissantes familles de la vallée du Yangzi, ce sont les ten- 
dances a la centralisation qui l’emportent au Sichuan : comme Wei, Shu-Han est un Etat 
militaire dirigé par des conseillers « légistes ». Cependant, sa puissance décline aprés la 
mort de Zhuge Liang et il sera annexé par Wei en 263. 

La guerre civile et la révolte des mercenaires sinisés 
L’arrivée au pouvoir des Sima consacre le triomphe des grandes familles, les Sima, les 

Cui, les Xiahou..., sur le pouvoir d’Etat et devait rendre difficiles les efforts de centralisation 
politique. Dés avant leur prise du pouvoir, les Sima s’étaient appliqués 4 supprimer les 
terres de colonies (tuntian) que les Cao avaient créées et qui étaient le fondement de leur 
puissance. Aussi bien les dispositions prises par Je nouvel empire pour se renforcer — 
publication d’un nouveau code pénal, mesures adoptées pour empécher les grandes familles 
d’accaparer les fonctions politiques et administratives, limitation de l’étendue des grands 
domaines et du nombre des dépendants — se révélent-elles inefficaces. Dés le début de la 
dynastie, vingt-sept parents de l’empereur, sans compter des membres de familles étrangéres 
a la lignée impériale, sont dotés de gros revenus (les plus élevés en grade recoivent les impéts 
de plusieurs milliers de familles paysannes), ont le droit de nommer leurs propres fonc- 
tionnaires dans les territoires qui leur ont été attribués en fief et sont autorisés 4 entretenir 
des milices privées dont les effectifs vont de 1 500 4 5 000 hommes. Aprés la mort en 290 
du fondateur, qui avait réussi dix ans plus tot, en 279-280, a réunir a l’Empire la vallée du 
Yangzi (royaume de Wu), l’ascension d’une grande famille du nom de Jia provoque des 
dissensions parmi les nobles et leurs clientéles des provinces. Les troubles durent de 291 
a 305 et une véritable guerre civile, connue sous le nom de «rébellion des huit princes », 
met aux prises pendant sept ans les princes de la famille impériale. La situation se dégrade 
rapidement a partir des premiéres années du Iv? siécle a la suite de sécheresses et d’invasions 
de sauterelles qui provoquent des famines dans des régions déja ravagées par la guerre 

civile. En outre, les tribus de montagnards et d’éleveurs installés dans le Nord et le Nord- 

Ouest et incorporés en masse dans les armées profitent du chaos général pour se soulever 

et pour former des unités politiques indépendantes. Dés 304, une famille de Di proto- 

tibétains fonde au Sichuan le royaume des Cheng-Han cependant que les Xiongnu du 

Shanxi méridional se proclament indépendants en adoptant le méme nom dynastique de 

Han puis de Zhao. En 311, le chef Xiongnu Liu Cong s’empare de Luoyang et en 316 

Chang’an tombe a son tour sous les assauts d’un autre chef Xiongnu du nom de Liu Yao. 

C’est la fin de l’empire éphémére des Jin occidentaux. 

Les famines, le chaos politique, économique et administratif qui sévissent en Chine du 

Nord au début du rv® siécle, les soulévements de tribus qui s’y produisent provoquent un 

exode des populations chinoises. I] se poursuivra aprés |’établissement 4 Nankin (Jiankang) 

en 317 de la dynastie des Jin orientaux mais semble atteindre son point culminant aux 

environs de 309. Le flot des réfugiés s’écoule en deux courants paralléles : 1’un du Hebei et 
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du Shandong vers la vallée de la Huai, le Bas-Yangzi, le Zhejiang et le Fujian, lautre 

du Shenxi et du Shanxi vers le Moyen-Yangzi, le Yunnan et le bassin du fleuve Rouge au 

Vietnam, cependant qu’un petit nombre de réfugiés du Hebei se dirige vers la Mandchourie 

méridionale. Au total, plus d’un million d’hommes auraient ainsi émigré dans le premier 

quart du ive siécle. Dans ce phénoméne qui accélére la diaspora chinoise comme le firent 

les autres grandes crises de l’histoire, l’action des populations non chinoises ne parait 

avoir eu que des effets secondaires. II est d’ailleurs inexact de rapprocher, comme on le 

fait parfois, les soulévements barbares de la Chine du Nord au début du 1v® siécle des 

grandes invasions qu’a connues l’Europe un siécle et demi plus tard. Ce ne sont pas des 

invasions étrangéres qui provoquent la chute des Jin et le repli des dynasties chinoises 

vers le Bas-Yangzi, mais avant tout le désordre et la misére. Les Barbares profitent seulement 

de l’anarchie et sont déja installés en Chine au moment ou ils prennent le pouvoir. Bien 

loin d’étre restés de frustes montagnards et des pasteurs nomades aux meceurs guerriéres, 

ils sont au contraire trés influencés par les usages, les institutions, le genre de vie des 

Chinois. La poussée des Huns vers la Russie méridionale, |’Europe et ta Méditerranée 

orientale en 444-454, comme plus tét celle des Chionites vers l1’Iran en 356, est le fait de 

vrais nomades venus sans’ doute des environs de |’Altai. On ne peut relier ces invasions 

aux événements qui se produisent en Chine a la fin des Jin occidentaux. Aussi bien, que les 

Xiongnu et les Huns aient eu quelque parenté comme certains l|’ont cru ou qu’ils n’en aient 

aucune est sans intérét pour |’histoire, car seuls importent les genres de vie, les formes 

socio-politiques et les cultures. 

2. Le régne des aristocraties dans le bassin 
du Yangzi 

Le climat politique change a la suite du repli des Jin sur la vallée du Yangzi : il ne sera 

plus question dés lors de centralisation — sinon, de fagon sporadique, au cours des dynasties 

des Song (420-479) et des Qi (479-502) qui s’efforceront sans grand succés de briser la 

puissance des grandes familles — et on assiste au contraire 4 la formation d°’une aristo- 

cratie endogame et hiérarchisée qui disposera de la réalité du pouvoir a la cour et dans les 

provinces jusqu’au milieu du vie siécle. Formée de descendants des grandes familles émigrées 

du Nord au début du tv® siécle et des plus riches familles de colons de la vallée du Yangzi 
et des cétes de la baie de Hangzhou, cette aristocratie sera reconnue et diplémée par le 
pouvoir impérial, exemptée d’impéts et de corvées. Et, comme il importe de prouver 
ancienneté et Villustration de sa famille pour avoir accés aux charges et aux priviléges, 
elle s’efforcera de se constituer des registres généalogiques (jiapu). Sa formation est assez 
avancée a la fin de la dynastie des Song pour que la législation vienne consacrer les régles 
en usage en interdisant les mariages entre nobles (mingjia, « familles illustres ») et roturiers 
(hanmen, « familles pauvres »). La formation de cette aristocratie endogame a brevets, 
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son ascension puis son rapide déclin a partir du milieu du vie siecle constituent le phénoméne 
social le plus original des dynasties du Sud, 

Les Jin orientaux 

Le nouvel Etat fondé a Nankin en 317 par un prince de la famille Sima se trouve tout 
d’abord aux prises avec la question difficile des immigrés. Les nouveaux venus sont $i nom- 
breux que l’on décide de les enregistrer 4 part (on emploic pour les recenser des registres 
blancs, baiji, et des registres jaunes, huang/i, pour les anciens résidents) et l’on est amené a 
créer dans certaines régions des « commanderies d’immigrés » (qiaojun). Le gouvernement 
ne peut empécher I’évolution trés rapide qui fait passer les émigrés des classes inférieures 
sous la dépendance des riches familles. Ils deviennent « hdtes » (ke) et domestiques (nubi) 
des grands propriétaires. L’Etat est trop faible pour songer 4 imposer des limites 4 la super- 
ficie des domaines comme en Chine du Nord ou pour contr6ler le nombre des dépendants. 
La direction appartient d’ailleurs aux grandes familles : les Wang, les Yu, les Huan, les 

Xie se succédent au pouvoir a la suite de luttes acharnées, 

Cependant, en dépit de leur faiblesse, les Jin orientaux surent non seulement résister 

aux attaques venues du Nord et arréter les offensives de Fu Jian (sur la riviére Fei en 383), 

mais ils parvinrent a annexer le Sichuan en 347, ouvrant ainsi aux dynasties établies a 

Nankin une voie de communication vers |’Asie centrale. 

La crise qui devait mettre fin aux Jin illustre 4 Ja fois la puissance des grandes familles 

établies en province et celle des chefs d’armée. Dans la seconde moitié du tv¢ siécle, la vallée 

de la Gan au Jiangxi et une partie du Hubei échappaient déja pratiquement au contréle 

du pouvoir central. Mais les efforts du gouvernement de Nankin pour enrdler les gardes 

privés (buqu) et les dépendants des grandes familles semblent avoir créé un mécontentement 

latent dans les régions comprises entre le lac Taihu et les cotes septentrionales du Zhejiang. 

Cette situation devait étre favorable au succés d’un soulévement parti vers 400 de la région 

de Ningbo. Son chef est un certain Sun En, mélange de pirate et de magicien, affilié comme 

son pére, originaire du Shandong, 4 la secte taoiste des Cing boisseaux de riz (Wudou- 

mi dao). \\ recrute dans les milicux de marins, pécheurs et pirates des cétes du Zhejiang, 

mais il est sans doute aussi en relations avec les grands propriétaires des régions actuelles 

de Hangzhou, Shaoxing et Ningbo. Embarqués sur des « bateaux 4 étages » (louchuan), 

formant des « armées de démons », les insurgés ravagent les cOtes 4 partir des iles Zhoushan 

(Chusan) et menacent bient6t Nankin, Ils sont écrasés en 402 et leur défaite déclenche dans 

leurs rangs nombre de suicides collectifs, Cependant, Ja lutte contre l’insurrection de Sun 

En avait permis l’ascension des chefs d’armée chargés de Ja réprimer : un certain Huan 

Xuan en avait profité pour usurper Je pouvoir 4 Nankin dont il devait étre chassé en 420 

par un rival du nom de Liu Yu auquel ses campagnes victoricuses contre les royaumes du 

Nord avaient acquis une grande popularité. Ce Liu Yu fonde une nouvelle dynastie, celle 

des Song, connue sous le nom de Song du Sud (Nan Song) ou Song de famille Liu (Liu Song). 
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Les Song 

Il semble qu’au moment ot Liu Yu prend le pouvoir 4 Nankin, les difficultés créées par 

les immigrations du début du 1v® siécle se soient aplanies et que les gens du Nord se soient 

fondus dans le reste de la population : dés leur avénement, les Song suppriment en effet 

la distinction entre registres jaunes et registres blancs afin d’uniformiser le systéme fiscal. 

Les premiéres années de la dynastie sont troublées par les attaques des royaumes établis 

au Shenxi et au Hebei, mais l’empire du Yangzi jouit ensuite d’une tranquillité relative 

au cours de l’ére yuanjia (424-453) et développe ses relations avec l’Asie centrale et les 

principautés japonaises. Cette période de paix ne dure pas : les efforts que font les Liu, 

famille d’humble origine portée au pouvoir par un coup d’Etat militaire, pour reprendre 

en main |’administration des régions provoquent la résistance des grandes familles nobles. 

En méme temps, les attaques de l’empire des Wei du Nord dont les armées parviennent 

jusqu’au Yangzi contribuent a affaiblir la dynastie. Un général du nom de Xiao Daocheng 

qui avait réprimé la rébellion d’un prince impérial profite de ce déclin du pouvoir central 

pour mettre sur le tr6ne une de ses créatures et pour s’emparer enfin du pouvoir en 479. 

Les Qi 

Deux fait marquants doivent étre signalés 4 l’époque de la bréve dynastie fondée par 

Xiao Daocheng, celle des Qi (479-502) : le renforcement du pouvoir central aux dépens 

de l’aristocratie et l’essor du grand commerce dans la vallée du Yangzi et en Chine du Sud. 

La falsification des registres de recensement qui servent de base aux impositions est frappée 

de lourdes peines cependant que le nouveau pouvoir s’efforce de favoriser la promotion 

des roturiers aux postes de commande. Ce sont les excés de la répression contre |’aristo- 

cratie qui provoqueront d’ailleurs la chute de la dynastie. Les massacres de nobles suscitent 

des troubles dans les derniéres années du v® siécle et un cousin de l’empereur, fieffé dans 

la région stratégique de Xiangyang, dans le Nord du Hubei, se rebelle, marche sur Nankin 

et finit par se faire céder le pouvoir. C’est Xiao Yan, le futur empereur Wu de la dynastie 

des Liang (502-557). 

Les Liang 

L’éveil de la Chine du Yangzi aux activités marchandes a partir de la fin du ve siécle 

aura des conséquences sociales importantes : l’essor commercial contribuera a la ruine 
d’une aristocratie qui tirait une partie de sa puissance du cloisonnement des régions et de 
l’autarcie économique des grandes propriétés. Lié sans doute au développement des trafics 
commerciaux dans les mers du Sud et dans l’océan Indien, il marque le début d’une évolution 
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qui aboutira au grand essor économique du bassin du Yangzi et des provinces maritimes 
du Sud aux x°-xmie siécles. On note en effet a la fin du v siécle un accroissement des trafics 
sur le Yangzi et la présence de nombreux marchands étrangers venus de |’Asie du Sud-Est 
et du monde indo-iranien. Les villes situées sur le grand fleuve ainsi que Canton, dans 
l’extréme Sud, se développent, et l’Etat commence A tirer des revenus appréciables des 
taxes commerciales. 

Cette expansion de l’économie se poursuit et s’affirme sous le long régne de l’empereur 
Wu des Liang (502-549) qui s’entoure de conseillers de valeur : Shen Yue (441-513), 
connu surtout pour ses travaux de phonétique, et Xu Mian (466-535), auteur d’ouvrages 
politiques. La premiére moitié du vie siécle est une époque de prospérité et de paix. C’est 
lage d’or de la civilisation aristocratique des dynasties du Sud. Le bouddhisme, qui s’est 
adapté aux formes sociales de la Chine du Yangzi et qui est favorisé par la Cour et les grandes 
familles nobles, connait un essor sans précédent. Mais on est a la veille d’une crise trés 

grave qui aménera la disparition de |’aristocratie du Sud. 

L’institution de familles vouées au métier des armes (shijia ou binghu) inaugurée par les 
Cao avait été maintenue sous les Jin orientaux et l’Etat avait conservé tant bien que mal 
le contréle de ses armées au Iv¢® siécle. Il n’en est plus de méme au v°, car l’on commence 
a recourir a partir des Song (420-479) a des troupes de caractére mi-étatique mi-privé for- 

mées de mercenaires recrutés en province par les fonctionnaires locaux et par les grandes 

familles de l’aristocratie. La constitution de ces armées de dévoyés et de bandits qui évo- 

quent les « grandes compagnies » du Moyen Age européen et que dirigent des aventuriers 

militaires, sortes de condottieri, devait mettre en danger le pouvoir central et provoquer 

la chute des Liang au milieu du vie siécle. Un certain Hou Jing, général des Wei occiden- 

taux (Chine du Nord-Ouest), passé au service des Liang, se rebelle en 548 et méne ses 

troupes sur Nankin. Au cours des troubles qui se succédent jusqu’a sa mort en 552, les 

Wei occidentaux lancent une série d’offensives victorieuses contre l’empire des Liang a 

partir de la vallée de la Wei au Shenxi. En 553, ils occupent le Sichuan, coupant ainsi les 

relations entre Nankin et |’Asie centrale, s’emparent de la position stratégique de Xiang- 

yang qui commande I’accés a la vallée de la Han et pénétrent au Hubei occidental jusqu’a 

Jiangling, sur le moyen Yangzi, ou ils installent un prince de la famille régnante des Xiao 

qu ils avaient fait prisonnier 4 Xiangyang. Ce nouveau royaume des Liang postérieurs 

au Hubei sera contrélé par les pouvoirs établis dans la vallée de la Wei : les Wei 

occidentaux (535-557), les Zhou du Nord (557-581) et les Sui (581-618) qui y mettront fin 

en 587. Aprés |’installation des Wei occidentaux au Sichuan et au Hubei, la guerre civile 

se poursuit dans la vallée inférieure du Yangzi. Chen Baxian, chef d’armée qui avait son 

fief dans la région de Wuchang, plus prospére alors que celle de Nankin, s’empare du pou- 

voir en 557 et fonde la derniére des dynasties du Sud, celle des Chen (557-589). 
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Les Chen 

Issu des rébellions militaires et de la guerre civile de la fin des Liang, l’empire des Chen 

est d’un type différent de celui des dynasties antérieures établies 4 Nankin : l’aristocratie 

a été chassée du pouvoir et n’a guére survécu aux massacres. Seule une petite partie de 

|’ancienne noblesse des Liang a pu trouver refuge 4 Chang’an, chez les Wei occidentaux. 

L’Empire, amputé de ses provinces occidentales, affaibli, ne peut plus compter que sur 

ses armées. II est menacé A l’ouest par les attaques des Liang postérieurs, au nord par 

celles des Zhou et des Qi septentrionaux. La victoire qu’il remporte en reprenant Shouyang 

(a 200 km au nord de Nankin, actuel Shouxian) est sans lendemain. II s’effondrera au moment 

de la rapide campagne que dirigera le premier empereur des Sui sur Nankin en 589. 

3. Royaumes et Empires de Barbares sinisés 
en Chine du Nord 

Les Seize Royaumes des Cinq Barbares (IV* siécle) 

Les soulévements de populations d’origine non chinoise installées en Chine du Nord 

a la fin des Jin occidentaux aboutissent rapidement a un morcellement de la Chine du Nord 

depuis le Sud de la Mandchourie jusqu’aux oasis orientales de |’Asie centrale et depuis 

Je Sichuan jusqu’au Shandong en plusieurs petits royaumes dont les classes dirigeantes 

sont le plus souvent originaires des confins du Nord et du Nord-Ouest. Une période dont 

Vhistoire politique est des plus confuses s’ouvre ainsi, au début du Iv® siécle, qui ne se 

terminera qu’avec la réunification de la Chine du Nord par les descendants d’une tribu 

des Xianbei, en 439. Les annexions et les apparitions successives de nouveaux pouvoirs, 

les changements assez fréquents de capitales — c’est ainsi que les Xia, entre 407 et 431, 

transférent leur centre politique du Nord du Shenxi 4 Xi’an, puis 4 Tianshui, au Gansu 

oriental, et pour finir dans la haute vallée de la Jing, au nord-est de Tianshui — rendent 

tout exposé impossible. La multiplicité des ethnies, leur degré de métissage avec les 

Han, |’état d’évolution ot elles se trouvent — elles sont plus ou moins sinisées et sédenta- 

risées — ajoutent a la complexité de I’histoire politique. Mais on peut noter que ces ethnies 

que les historiens chinois ont désignées sous le nom de Cing Barbares (Xiongnu, Jie, Xianbei, 
Qiang et Di) se rattachent 4 deux ensembles de populations différentes : les unes (Qiang et 
Di), apparentées aux Tibétains et aux Tanguts des époques postérieures, sont originaires 
des confins du Nord-Ouest et parlent des langues sino-tibétaines; les autres sont les descen- 
dants de populations d’éleveurs nomades de la steppe et leurs langues se rattachent au 
groupe des langues turques, mongoles et toungouses. II semble que leur organisation sociale 
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Les Seize Royaumes des Cinq Barbares (Wuhu shiliuguo) 
ee ee eee 

Origine 
Nom des royaumes de la classe dirigeante 4 Royaumes Dates 

et région qui y succédérent 

Zhao (Han) antérieurs Xiongnu (Shanxi) Zhao postérieurs 304-329 

Cheng Han Pikscduanh | \ MO Tincorienee 304-347 
Zhao postérieurs ie (Hebei) ’ Fai antetiaaree wr ~~ 319-351 a 

Liang SAterienrs ; Han (Gans 7 Oa Nanterre Pie 314-376 ’ 

Yan en ee 1; XGanbel (Hebei) Oin antbeesis 349-370 

Qin antérieurs ‘Di ee ae aon (Gin ( seidenhoux oe 351-394 

Yan postetinirs Xianbei (Hebei) , 4 <n We Ws Seay : 384-409 

Qin postamedks* One (Shenxi) ies ah orientaux : 7 ce 384-417 

Qin occidentaux 4 xiaitber (Gansu) Xia 385-431 

Liang postérieurs Di dGarisa) . Qin postérieurs 386-403 

Liang méridionaux Xianbei (Gansu) Qin occidentaux 397-414 ’ 

Liang septentrionaux Xiongnu Fes) Wei septentrionaux 401-439 

Yan mediontax Xianbei (Shandong) Jin orientaux ; 400-410 

Liang calcein Han (Gans) Liang septentrionaux 400-421 

Xia Xiongnu (Shenxi) Wei du Nord 407-431 

Yan septentrionaux Han (Liaoning) Wei du Nord : 409-439 

et politique ait été assez différente : Qiang et Di ignorent le systéme tribal et aristocratique 

du monde nomade et paraissent ne connaitre qu’une organisation de type militaire. 

Ces populations — ou, plus exactement, leurs élites — combinent donc les traditions 

sociales et politiques qui leur sont propres avec de larges emprunts aux conceptions et aux 

institutions chinoises. Leurs classes dirigeantes sont si profondément sinisées qu’elles se 

considérent comme les héritiéres des anciennes unités politiques de la Chine du Nord. Les 

Xiongnu du Shanxi reprennent a leur compte le nom de la grande dynastie des Han et ce 

sont d’anciens noms de 1’époque des Royaumes combattants qui réapparaissent au Iv siécle : 

les Seize Royaumes des Cing Barbares portent le nom de Qin au Shenxi, de Zhao au Shanxi, 

de Yan au Hebei et au Shandong. Seuls font exception les royaumes établis au Gansu 

qui adoptent le nom de Liang, celui de l’actuel Wuwei, dans le centre de cette province. 
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Dans les familles régnantes, les métissages avec les Han qui forment la majorité de la popu- 

lation sont si fréquents qu’il est vain de distinguer entre Chinois et non Chinois. Ainsi 

ne doit-on rien conclure du fait que, parmi les seize royaumes qui se succédérent en Chine 

du Nord entre les premiéres années du Iv® siécle et 439, trois passent pour avoir été fondés 

par des familles d’origine han : les Liang antérieurs en 314-376, les Liang occidentaux 

en 400-421 et les Yan septentrionaux en 409-439. 

Le seul fait saillant de l’histoire politique extrémement confuse de la Chine du Nord 

au Ivé siécle est la constitution d’un grand royaume fondé par une famille d’origine proto- 

tibétaine, celui des Qin antérieurs (351-394)..Le plus grand souverain de ce royaume établi 

a Chang’an, dans la vallée de la Wei, est Fu Jian (357-385) qui parvient a unifier la Chine 

du Nord dans les années 370-376 en un puissant Etat militaire et menace l’empire des 

Jin orientaux dans la vallée du Yangzi. D’aprés Ja tradition, Fu Jian aurait mis sur pied 

en 382 une formidable expédition vers le 

Sud — les chiffres que donnent les textes 

historiques : 600 000 fantassins et 270 000 

cavaliers, sont exagérés —, mais il aurait 

subi une défaite décisive sur une riviére 

du Anhui central. C’est la célébre bataille Luoyang des premiers Han 
de la Fei (383). (Ile- ler siécles avant notre ére) 

Ascension des Tabgatch et ee peng 
. 9 CS === SSS SS ee formation de l’empire des | \ rou 

Wei du Nord OSS : 

adminis- 
trative L’ascension du petit royaume des Toba reytt 

et la conquéte de la Chine du Nord dans 

la premiére moitié du v® siécle illustre de 

fagon typique l’évolution des populations 

d’origine nomade établies dans ces régions : 

les unités politiques ot le phénoméne de 

la sédentarisation est le plus avancé et dont 

les classes dirigeantes se sont le plus pro- 

fondément sinisées se trouvent bientét | Murailles de Luoyang 

menacées par des populations qui ont | %¢ Zhou orientaux. 
; (Vle - Ille siécles 

conservé les moeurs guerriéres des pasteurs avant hotre*éra) 

nomades et n’ont encore emprunté a la 

Chine que les institutions indispensables a 

la formation d'un Etat. Ces populations 12. Emplacements successifs de Luoyang 
dont les territoires sont situés aux confins des Han aux Tang. 

® Luoyang des Sui et des Tang 

(Vile - Xe siécles) 
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de la zone d’agriculture sédentaire et des Steppes des pasteurs y contrélent les routes commer- 
ciales et y trouvent facilement des recrues pour leurs armeées. 

Les Jin orientaux (265-316) avaient recherché l’alliance des Xianbei, tribus d’éleveurs 
nomades originaires de la Mandchourie méridionale venues se fixer dans le Sud-Est de 
la Mongolie au m1® siécle. Ils avaient cédé un territoire dans le Nord du Shanxi aux Tuoba, 
lun des trois groupes de tribus Xianbei (Tuoba, Yuwen et Murong), et accordé a leur chef 
le titre de prince de Dai en 315. Les Tuoba, transcription chinoise du nom ethnique de 
Tabgatch, occupaient ainsi une position stratégique sur l’une des principales routes d’invasion 
de la Chine du Nord. Dés la fin du 1v¢ siécle, ils parviennent a contr6ler toutes les régions 
situées entre les Ordos et le bassin de la Siramuren, au nord-est de Pékin. Ayant adopté 
ancien nom de Wei — ils sont connus dans histoire sous le nom de Wei du Nord — 
et fixé leur capitale 4 Datong dans I’Extréme-Nord du Shanxi en 386, ils s’étendent au Hebei 

aux dépens du royaume des Yan 

postérieurs et empiétent sur le 
riaovang der aeretin Han Henan au début du v®siécle. Aidés 

des Cao-Wei et par les attaques des Jin orientaux 
des Jin occidentaux. Ville Gey ao contre les royaumes du Nord, 

les Wei lancent a partir de ce 

moment une suite d’offensives 

victorieuses qui leur permettent 

d’unifier la Chine du Nord : les 

Xia qui occupent le Nord du 

Shenxi sont annexés en 431, les 

Yan septentrionaux au Liaoning 

(Mandchourie méridionale) en 

439, les Liang septentrionaux au 

Gansu la méme année. En 440, 

ils s’emparent de la région de 

Wuwei (Liangzhou) au Gansu 

qui leur ouvre l’accés de |’Asie 

centrale. 

ler -|Ve siécles 

Les Wei du Nord pratiquent 

une politique de type « légiste » 

qui est marquée par |’interven- 

tion de l’Etat dans le contréle 

0 5km} et Ja répartition des popula- 
ee ee tions, mais cette politique est 
2 aggravée en méme temps par 

la rudesse et la sévérité des 

moeurs guerriéres de la steppe : 

+++ voie ferrée 
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les nomades ont quelque tendance a considérer les sédentaires comme du beétail. Les artisans 

d’Etat sont pratiquement gardés prisonniers dans leurs ateliers et ne sont pas autorisés 

4 contracter des mariages en dehors de leur caste. Une étroite surveillance est exercée sur 

les artisans libres. La paysannerie est contrélée par un systéme d’encadrement militaire 

qui rappelle les pratiques de l’époque des Qin : cing familles forment un « voisinage » 

(lin), cinq lin forment un « village » (Ji) et cing Ji, une « commune » (dang) ; et, 4 chaque 

niveau, sont institués des chefs responsables vis-d-vis de |’administration. Afin d’accroitre 

les défrichements en zone séche, les Wei du Nord recourent 4 un systéme de répartition 

autoritaire des terrains d’aprés le nombre des hommes en 4ge de les cultiver, dont les Sui 

et les Tang s’inspireront au vue siécle. Ils affectent aux monastéres bouddhiques des 

condamnés et des esclaves d’Etat qui prennent le nom de « familles de la communauté » 

(sengqihu) et sont chargés de mettre en valeur les terres en friche. Mais surtout, ils ont 

trés largement recours aux transferts de population afin de peupler la région de la capitale, 

Datong, et les territoires du Shanxi. 

Transferts de populations chez les Wei du Nord 
(premiére moitié du V° siécle) 

ANNEE POPULATION NOMBRE LIEU DU TRANSFERT 

398 Xianbei du Hebei et du Nord Shandong, 100 000 Datong 
Coréens. 

399 Grandes familles chinoises. 2 000 Datong 
familles 

399 Paysans chinois du Henan. 100 000 Shanxi 
418 Xianbei du Hebei. ? Datong 
427 Population du royaume de Xia (Shenxi). 10 000 Shanxi 
432 Population du Liaoning. 30 000 Hebei 

familles 
435 Population du Shenxi et du Gansu. 7 Datong 
445 Paysans chinois du Henan et du ? Nord du fleuve 

Shandong. Datong 
449 Artisans de Chang’an. 2 000 

familles 

Pendant le seul régne de Daowudi (386-409), le nombre total des personnes déportées 

depuis les régions situées a l’est des Taihangshan vers les environs de Datong s’éléve a 

460 000. 

Ces transferts qui ont lieu le plus souvent au lendemain de la conquéte de nouveaux terri- 

toires contribuent a une lente transformation de 1’économie, des institutions et des mceurs 

dont les effets se feront pleinement sentir au vie siécle. Plusieurs facteurs concourent en 
effet au progrés des influences chinoises a partir de l’installation de la capitale 4 Datong, 
a la fin du 1v® siécle : 4 mesure que l’Empire englobe dans ses limites de plus nombreuses 
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populations sédentaires, le besoin de recourir aux institutions chinoises et de faire appel 
a des conseillers chinois se fait sentir plus vivement. On peut évoquer a ce propos le réle 
important joué a la cour de Datong par le grand conseiller Cui Hao (381-450) qui introduit 
chez les Wei du Nord les méthodes administratives et le droit pénal chinois. Les incursions 
des nomades de la Mongolie extérieure, les Ruanruan ou Rouran, population sans doute 
apparentée aux Avars qui envahirent l’Europe aux vie-vine siécles, la nécessité d’une contre- 
offensive (les Wei du Nord lancent une grande expédition contre les Ruanruan en 429), 
l’intérét stratégique et commercial que présente le contréle des oasis de 1’Asie centrale 
placent les Wei du Nord dans la méme situation que les précédents Empires chinois. Les 
progrés de la sédentarisation, la dépréciation des chevaux par suite du réle pris par l’infan- 
terie dans les guerres contre les empires du Yangzi, l’importance croissante des revenus 
d’origine agricole (céréales et tissus) modifient peu a peu |’économie de 1’Empire. Enfin, 
la séduction qu’exercent les produits de |’artisanat chinois, le gofit du luxe, le prestige 
de la culture chinoise, l’influence prépondérante du bouddhisme ont transformé la mentalité 
de l’aristocratie tabgatche. 

L’évolution est si profonde a la fin du vé siécle qu’elle fait apparaitre comme indispen- 
sable le transfert de la capitale. La Cour abandonne Datong, aux confins de la steppe, et se 
transporte 4 Luoyang, au centre méme de la grande zone agricole, en 494 : 4 600 km a 
vol d’oiseau au sud de Datong, les Wei du Nord avaient reconstruit l’année précédente 
prés du site des anciennes capitales des seconds Han et des Cao-Wei, abandonné depuis 311, 
la nouvelle ville murée de Luoyang qui sera agrandie en 501. 

Le progrés des influences chinoises que le transfert de la capitale a Luoyang aurait provo- 
qué de toute facon dans les classes dirigeantes d’origine nomade devait étre accéléré par les 
mesures de sinisation systématique qu’adoptérent dés leur installation au Henan les empe- 
reurs Xiaowendi (471-499) et ses successeurs. Les vétements, la langue et jusqu’aux noms 
de famille d’origine xianbei sont interdits. La famille impériale donne l’exemple en prenant 
le nom chinois de Yuan. Les mariages entre aristocratie xianbei et grandes familles 
chinoises sont encouragés. Et, dans tous les domaines, c’est une rapide et profonde conver- 
sion des classes dirigeantes aux mceurs et aux coutumes chinoises. Les traditions guerriéres 
de la steppe ne sont plus bientét qu’un lointain souvenir, tandis que le godt du luxe se 
donne libre cours dans les constructions somptuaires qu’entreprennent limpératrice Hu 
‘sous Xiaomingdi (515-528) et les grandes familles de l’aristocratie xianbei : monastéres et 
tours a étages bouddhiques, fontes de cloches et de statues. Le mouvement de ferveur 
religieuse qui s’émpare de la haute société de cette époque est caractérisé par un étalage 
de somptuosités. Grand centre du bouddhisme en Asie orientale, la ville de Luoyang déploie 

ses merveilles et ses richesses 4 |’intérieur de ses immenses remparts qui s’étendent sur 

10 km d’est en ouest et sur 7,5 km du nord au sud. Une description de cette métropole 

aux « 1 367 monastéres, grands et petits », nous a été conservée : c’est le Mémoire sur les 

monastéres bouddhiques de Luoyang (Luoyang qielan ji) de Yang Xianzhi, publié quelques 

années aprés 543. ; 
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Un phénoméne devait favoriser l’assimilation de l’ancienne aristocratie xianbei au milieu 

chinois, c’est l’essor économique qui se manifeste a partir de la fin du v° siécle aussi bien 

en Chine du Nord que dans le bassin du Yangzi. Malgré leur division politique, les deux 

parties du monde chinois vivent au méme rythme et les échanges sont importants de l’une 

4 l'autre. Chez les Wei du Nord, le renouveau du commerce avec |’Asie centrale explique 

l’affluence des marchands étrangers 4 Luoyang : tout un quartier, le Muyili, leur est réservé 

et lon comptera 4 Ye, capitale des Qi du Nord (550-577) dans le Sud du Hebei, nombre 

de commergants sogdiens originaires du bassin de l’Amu-Darya. 

Tensions, rupture et division 
de la Chine du Nord (534-577) 

L’évolution qui s’est poursuivie pendant tout le v® siécle et accélérée au début du vit 

est a l’origine de tensions de plus en plus vives a l’intérieur de la société xianbei : la conver- 

sion a la culture et au genre de vie des Chinois touche principalement les milieux de la 

Cour et d’une fagon générale la haute aristocratie d’origine nomade; mais les armées qui 

gardent les frontiéres du Nord et les tribus qui nomadisent aux confins de la zone agricole 

sont restées fidéles aux anciennes traditions de la steppe en dépit des influences chinoises. 

L’hostilité et la rancceur a 1’égard des milieux de la Cour et des hauts fonctionnaires civils 

semblent s’étre accumulées dans ce monde guerrier et pastoral 4 mesure que les transfor- 

mations de l’économie et de la société le rejetaient 4 l’arriére-plan. Alors qu’a l’époque des 

conquétes, dans la premiére moitié du v® siécle, les combattants, issus dans leur majorité 

des tribus de pasteurs, étaient traités avec largesse et honneur, les dirigeants manifestent 

un désintérét de plus en plus grand pour les questions militaires 4 partir du transfert de la 

capitale 4 Luoyang. 

Les armées, formées de Xianbei, de Ruanruan, de Turcs T6l6s, qui défendent Il’Empire 

contre les incursions de la steppe jusqu’aux environs du 41¢ paralléle, se rebellent en 523 : 

c’est le soulévement des « six garnisons » (lJiuzhen) que devait suivre une guerre civile de 

dix années (524-534). Au moment ot l’impératrice régente Hu, dont les extravagantes 

dépenses en faveur du bouddhisme avaient provoqué banditisme et révoltes, fait assassiner 

l’empereur Xiaomingdi en 528 et met un enfant sur le tréne, les armées et les tribus du 

Shanxi font mouvement vers le Sud et s’emparent de Luoyang. L’impératrice Hu et son 

empereur enfant sont noyés dans le fleuve Jaune et deux milliers de courtisans assassinés. 

Suit une période trés confuse ow s’affirme la puissance de deux chefs d’armées qui se par- 

tageront l’empire des Wei en 534-535. Cette division géographique traduit les oppositions 

politiques et sociales qui avaient été a l’origine de la guerre civile : l’°empire des Wei orien- 
taux qui est fondé en 534 4 Ye (Sud du Hebei) sous l’égide du général Gao Huan (496- 
547) est traditionaliste, hostile aux influences chinoises et dominé par des militaires d’origine 
nomade; celui des Wei occidentaux dont le général Yuwen Tai (505-556) installe le premier 
souverain 4 Chang’an en 535 est au contraire dirigé par les survivants de l’aristocratie 
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sinisée de Luoyang et fait largement appel au concours des Chinois pour son administration 
civile et pour la constitution de ses armées. 
On congoit que ces Empires ou les généraux détenaient la réalité du pouvoir n’aient pas 

duré bien longtemps : 4 la mort de Yuwen Tai, en 556, son fils ainé inaugure la nouvelle 
dynastie des Zhou (Zhou du Nord, 556-581); de la méme fagon, l’année suivante, c’est 
un cousin de Gao Huan qui s’empare du pouvoir supréme a Ye et fonde la nouvelle dynastie 
des Qi (Qi du Nord, 557-577) qui subsistera jusqu’a son anéantissement par les Zhou. 
Pour finir, un parent de la lignée impériale par les femmes, du nom de Yang Jian, usurpera 
le pouvoir impérial 4 Chang’an, créant la nouvelle dynastie des Sui et mettant fin en 589 
a la longue période de division entre Chine du Nord et Chine du Yangzi qui avait pra- 
tiquement commencé en 222. 

L’empire des Sui et celui des Tang a ses débuts sont en tous points les héritiers des 
Empires établis 4 Chang’an de 535 a l’usurpation de Yang Jian. La plupart de leurs insti- 
tutions ont pris naissance chez les Wei occidentdux et chez les Zhou du Nord. L’une des 
plus importantes concerne l’organisation des armées : ce sont les milices (fubing) dont la 
création est généralement attribuée 4 Yuwen Tai et datée de 550. Le personnel dirigeant, 
les conceptions politiques, la société ne se modifient guére entre l’époque de Yuwen Tai 
et le milieu du vue siécle malgré les changements de dynasties. Et s’il est légitime de voir 
dans la réunification de la Chine en 589 la fin d’une des grandes périodes de I’histoire, 
il n’en reste pas moins que des continuités évidentes rattachent la Chine des Sui et de la 
premiere partie de l’époque des Tang 4 celle des dynasties du Nord et plus particuliérement 
aux empires des Wei occidentaux et des Zhou du Nord. 

4. Contacts, influences et relations 
extérieures 

Une vue d’ensemble sur |’histoire du monde chinois invite 4 faire une large place a cet 

enrichissement incessant qu’ont assuré les contacts des Han avec des populations qui leur 

étaient étrangéres par leur culture et leur genre de vie. L’apport de la steppe, des confins 

sino-tibétains et de la Chine du Sud a été capital dans la formation de la civilisation chinoise. 

L’influence des cultures voisines s’est fait sentir dans tous les domaines : procédés d’atte- 

lage, selle, étrier (au v® siécle), procédés de construction des ponts et des routes de mon- 

tagne, science des plantes médicinales et des poisons, art nautique... L’orgue 4 bouche 

chinois, le sheng, est un emprunt aux populations de la zone tropicale et n’est autre dans 

son principe que le khéne laotien. Plus tard, au xm siécle, ce sont les aborigénes des pro- 

vinces méridionales qui feront connaitre aux Han la culture et le tissage du coton qui se 

répandront a l’époque mongole et deviendront une des grandes industries chinoises. Méme 

les traditions religieuses des Han portent la marque d’emprunts aux populations voisines : 
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le mythe du chien Panhu, né de l’ceuf primordial et créateur de toutes les races humaines — 

mythe qui s’est conservé jusqu’a nos jours chez de nombreuses ethnies de la Chine du Sud et 

de la péninsule indochinoise — est passé dans le folklore chinois entre 1’€poque des Royaumes 

combattants et celle des Han. Les poémes de Chu (Chuci) (1v°-1® siécle avant notre ére) 

ont gardé le souvenir de traditions chamaniques qui ne semblent pas étre d’origine chinoise. 

Ces quelques exemples suffisent 4 évoquer la dette de la civilisation chinoise a l’égard de 

ses voisins. L’apport des civilisations plus lointaines ne fut pas moins important. Or, il 

se trouve que, dans la longue histoire de ces contacts et de ces emprunts, le « Moyen Age 

chinois » fut une des périodes les plus riches et les plus fécondes. 

Chine du Sud, Asie du Sud-Est, océan Indien 

Bien qu’il ne soit pas possible d’en retracer l’histoire dans ses détails, la pénétration des 

populations de langue et de culture chinoises dans les régions tropicales situées au sud de 

la vallée du Yangzi semble avoir fait de nets progrés au cours de la période des dynasties 

du Sud (les Six dynasties : Wu, Jin orientaux, Song, Qi, Liang, Chen). Wu et Shu au 

wie siécle, Jin orientaux au Ive cherchent a tirer parti des richesses des régions encore mal 

connues qui s’étendent au sud de leur domaine : Yunnan, Guizhou, Hunan, Guangxi, 

Guangdong, Nord et Centre de 1|’actuel Vietnam... Manquant de main-d’ceuvre et de 

soldats, ils organisent des expéditions chez les populations aborigénes et procédent a des 

enlévements. Les Song, au vé® siécle, doivent mener de durs combats contre les tribus dont 

ils avaient annexé les territoires. 

Les régions de la Chine du Sud et du Sud-Ouest commencent a étre mieux connues a 

partir du Iv® siécle : en 304, parait un traité — l’un des premiers ouvrages de botanique 

chinois — consacré aux arbres, aux plantes, aux fruits et aux bambous du Guangxi et du 

Jiaozhi (bassin du fleuve Rouge au Vietnam). C’est le Nanfang caomu zhuang. Aprés la 

conquéte du Sichuan par les Jin orientaux en 347, un nommé Chang Qu rédige un ouvrage 

de géographie et d’histoire qui couvre les régions du Guizhou, du Yunnan, du Sichuan 

et du Shenxi méridional et porte le titre de Mémoire sur le royaume de Huayang (Huayang 

guozhi). On y trouve des informations sur la flore, la faune, les produits et les coutumes de 

ces pays dont la plupart étaient encore peuplés de tribus aborigénes. 

Mais I|’effort de colonisation et les expéditions armées débordent les limites de la Chine 

du Sud et du Vietnam pour atteindre les pays d’outre-mer. Wu posséde déja une marine au 
ule siécle et s’attaque a Taiwan (a moins qu’il ne s’agisse des iles RyOkyQ) (Yizhou), 4 Hainan 
(Zhuya), a ile Quelpaert au sud de la Corée (Jizhoudao). Wu a des ambitions politiques 
et commerciales du cété des mers du Sud, des intéréts stratégiques dans les mers du Nord- 
Est. Vers 228, il envoie par mer une ambassade au royaume de Funan (Phnam), dans le 
delta du Mékong, que fréquentaient les étrangers venus des pays de l’océan Indien et du 
Moyen-Orient. Les chefs de cette mission chinoise dans l’ancien Cambodge, Zhu Ying et 
Kang Tai, qui y rencontrent un envoyé de l’empire indien des Kushanes, laissent des notes 
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de voyage : le premier, un Mémoire sur les curiosités du Funan (Funan yiwu zhi), le second, 
une Relation sur les royaumes étrangers a P’époque du royaume de Wu (Wushi waiguo zhuan) 
ainsi qu’un ouvrage sur les Coutumes du Cambodge (Funan tusu). 

Les relations de la Chine du Yangzi avec l’Asie du Sud-Est et l’océan Indien se déve- 
lopperont du iv® au vie siécle. Song, Qi et Liang sont en rapports avec le Linyi, royaume 
hindouisé des cétes sud-est du Vietnam connu plus tard sous le nom de Champa, le Funan, 
l’ile de Java, 1’Inde et Ceylan. Les ambassades des royaumes indiens et de Ceylan 4 Nankin 
sont nombreuses entre la fin du rv® siécle et le milieu du vie. Comme aux autres époques 
de grande expansion maritime (x1®-xme® siécle et xvie-x1xe siécle), cet essor des relations 
du monde chinois avec l’Asie du Sud-Est et l’océan Indien se situe dans un contexte beau- 
coup plus vaste. L’intérét que portent les dynasties de Nankin aux pays d’outre-mer est 
contemporain de l’essor de la marine indo-iranienne et du développement de courants 
commerciaux entre le Moyen-Orient, l’océan Indien et l’Asie du Sud-Est. Ainsi s’expliquent 
V’hindouisation progressive des plaines cétiéres de la péninsule indochinoise et de 1’Insu- 
linde de méme que la présence dans les villes de la Chine du Sud et de la vallée du Yangzi 
d’étrangers de plus en plus nombreux, originaires de l’Asie du Sud-Est et de l’océan Indien : 
gens du Vietnam, du Champa (Linyi), du Cambodge..., Singhalais, Indiens du Sud et du 
Nord de 1’Ind2, Iraniens orientaux. Ces étrangers, venus par les mers du Sud, contribueront 
pour leur part a la pénétration du bouddhisme dans le monde chinois. 

Mandchourie, Corée, Japon 

La lutte entre Wei et Wu au mi® siécle avait donné une nouvelle importance aux régions 
situées au Nord-Est du monde chinois. Or, l’expansion des Han avait favorisé l’implantation 
de colonies chinoises en Mandchourie méridionale et en Corée. A partir de la fin du 
u° siécle, une famille de gouverneurs du Liaodong, les Gongsun, avait profité des troubles 
des Turbans jaunes et de la guerre civile qui ravageait la Chine du Nord pour établir dans 
le Sud de la Mandchourie une sorte de royaume indépendant des Han dont la principale 
richesse semble avoir consisté dans |’élevage et le commerce des chevaux. Les Cao-Wei, 
entre 231 et 238, devaient détruire ce royaume et s’implanter ensuite en Corée ou ils réta- 
blirent les deux commanderies de Lelang et de Daifang dans la partie occidentale de la 

péninsule. La présence chinoise en Corée devait étre maintenue jusqu’aux environs de 313. 

Succédant aux Han comme grande puissance du Nord-Est, les Cao-Wei étaient entrés aussi 

en relation avec les principautés japonaises. Déja, sous les Han, de nombreuses chefferies 

de Woren — les « hommes nains » suivant l’expression chinoise — avaient pris coutume 

d’envoyer des tributs aux Han. Ces chefferies étaient situées trés probablement dans le 

Nord de Kydsha ow les fouilles ont livré de nombreux vestiges d’époque Han : miroirs de 

bronze, objets en fer, monnaies de |’époque de Wang Mang. Un sceau d’investiture donné 

par un empereur des Han a un « roi des esclaves nains » (Wonuwang) a méme été retrouvé 
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dans cette région en 1784. Tenue longtemps pour un faux, cette piéce a été reconnue authen- 

tique depuis la découverte récente (1956) d’un sceau analogue provenant de l’ancien royaume 

de Dian au Yunnan oriental. Au m&é siécle, les relations entre les Cao-Wei en lutte contre 

le royaume de Wu et les principautés japonaises semblent s’étre resserrées. Quatre ambas- 

sades japonaises 4 Wei et deux ambassades de Wei au Japon sont mentionnées entre 238 

et 247, et l’archéologie témoigne de cette continuité des échanges par le nombre des soieries, 

des objets en or et des miroirs chinois d’époque Wei qui ont été retrouvés au Japon. On 

notera que le Sanguozhi (Histoire des Trois Royaumes) rédigé par le Sseutch’ouanais 

Chen Shou (233-297) est le premier document qui décrive la route qui relie les cétes sud- 

est de la Corée 4 Parchipel japonais par les iles Tsushima et Iki. 

Ces relations entre Chine du Nord et Japon se relacheront a partir du début du Iv® siécle 

4 la suite du morcellement de l’Empire des Jin occidentaux (260-316) et de la constitution 

des trois royaumes coréens de Koguryo (Gaojuli) dans le Nord de la péninsule, de Paekche 

(Baiji) dans le Sud-Ouest et de Silla (Xinluo) dans le Sud-Est. 

Le royaume de Wu (222-280) manquait de chevaux et cherchait d’autre part l’alliance 

des Gongsun contre son puissant voisin du Nord, ce qui explique l’envoi par mer de plu- 

sieurs ambassades en Mandchourie. L’une d’elles aurait compté jusqu’a 8 000 hommes 

embarqués sur une centaine de navires. C’était peut-étre un corps expéditionnaire destiné 

a porter secours aux Gongsun menacés par les attaques des Cao-Wei. C’est un moine des 

Jin orientaux établis 4 Nankin qui passe pour avoir été le premier a introduire le bouddhisme 

a la cour de Paekche en 384. Enfin, aux v®-vi® siécles, les principautés japonaises, inquiétes 

des visées du Koguryo, allié des Wei du Nord, sur les deux royaumes coréens qui se parta- 

geaient le Sud dela péninsule, cherchérent |’alliance des dynasties de Nankin et ces circons- 

tances politiques ont rendu plus étroites les relations du Japon avec la Chine du Yangzi 

a cette époque. 

Mongolie et Asie centrale 

L’influence des cultures de la steppe en Chine du Nord fut considérable et sans doute 

beaucoup plus importante qu’il n’y parait. Depuis la fin de l’Antiquité chinoise, les emprunts 

aux gens de la steppe ont été nombreux : techniques de dressage du cheval pour la cava- 

lerie, techniques d’élevage, pantalon, selle, invention de la bricole de poitrail entre le 1v¢ siécle 

avant notre ére et l’"époque des Han, étrier au V® siécle, collier d’attelage entre v® et Ix® siécle. 

S’il's’est produit, 4 partir des Han, une sinisation de plus en plus rapide des nomades ins- 

tallés en Chine du Nord, le phénoméne inverse ne fut sans doute pas moins important : 

des traditions guerriéres, certaines institutions ont été empruntées au monde de la steppe. 

Mais cette synthése des cultures chinoise et nomade a été recouverte d’un voile pudique. 
C’est qu’en effet, dés l’installation de la capitale des Wei du Nord 4 Luoyang, 4 la fin du 
v® siécle, un complet discrédit fut jeté sur tout ce qui pouvait rappeler aux classes dirigeantes 
leurs origines nomades. L’histoire des Wei (Weishu), composée de 551 4 554, s’efforce de 
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présenter la dynastie tabgatche comme typiquement chinoise et, aa lire, on n’imaginerait 
pas que cette dynastie est issue d’anciens pasteurs de la steppe a peine sinisés. La tendance 
si marquée a partir des environs de 500 a censurer tout ce qui, dans les institutions et dans 

les moeurs, pouvait paraitre aberrant par rapport aux normes chinoises a amené a fondre 

dans le tissu continu et homogéne des Histoires dynastiques la période si originale des 

royaumes et des Empires barbares des Iv®-v® siécles. L’aristocratie de sang mélé qui tient 

les leviers de commande au début des Tang (ve siécle) conserve sans doute ce préjugé 

de parvenus, honteux d’avoir parmi leurs lointains ascendants des nomades illettrés qui 

habitaient sous la tente et vivaient d’élevage et de razzias. Aussi bien les Histoires du Nord 

compilées au vile siécle ne peuvent-elles nous apprendre ce que furent en fait les « Seize 

Royaumes des Cing Barbares » et l’°empire tabgatch des Wei avant le transfert de sa capitale 

au Henan. Seuls les recoupements, les témoignages involontaires et les inductions peuvent 

apporter quelque lumiére. 

L’installation de populations originaires de fa Mandchourie, de la Mongolie et des 

confins sino-tibétains en Chine du Nord eut pour effet de modifier la composition ethnique 

de cette partie du monde chinois et de transformer en méme temps les mentalités et les 

traditions. Les mariages entre Han et gens de la steppe ou montagnards furent constants 

dans les milieux populaires et ils se multipliérent dans les hautes classes a partir du début 

du vie siécle a la suite de la politique de sinisation systématique adoptée par les Wei du 

Nord. Ils aboutirent a la constitution d’une aristocratie de sang mélé : nombre de grandes 

familles de I’époque des Sui et des Tang, celles-la mémes qui furent le plus fidéle soutien 

du pouvoir impérial aux environs de 600 et jusque dans la premiére moitié du vue siécle, 

portent des noms d’origine turque ou xianbei : Yuwen, Murong, Linghu, Dugu, Yuchi... 

Mais dans bien des cas, les origines barbares ont été dissimulées par l’adoption d’un nom 

de famille chinois. Les Tang eux-mémes, qui portaient le nom bien chinois de Li, étaient 

a demi turcs. 

Deux grandes périodes d’expansion en Asie centrale encadrent le « Moyen Age chinois » : 

celles des Han, de la fin du u®¢ siécle avant notre ére au milieu du u® siécle de notre ére, et 

des Tang, aux viie-vil® siécles. Mais les relations des pays chinois avec les oasis situées 

dans le bassin du Tarim et au pied des Kunlun n’ont pas été interrompues entre ces deux 

grandes périodes de conquétes ou les armées chinoises se sont aventurées jusqu’aux Pamirs 

et parfois jusqu’en Transoxiane. Les Cao-Wei se sont efforcés de reprendre pied dans ces 

oasis. Le prestige des Jin occidentaux @ la fin du 11° siécle explique le nombre des ambassades 

envoyées 4 Luoyang par les royaumes d’Asie centrale, mais aussi par des pays de !’Asie du 

Sud-Est entre 268 et 289 : tributs de Shanshan (actuel Charkhlik), Khotan, Kucha, Karashahr 

et du Ferghana dans les années 271, 273, 285 et 287, ambassades du Linyi (Champa) et 

du Funan (Cambodge) dans les années 268, 284, 285, 287 et 289. En 285, un ambassadeur 

chinois est envoyé au Ferghana pour conférer au souverain de ce pays le titre de prince 

(wang). Au ive siécle, le royaume des Liang antérieurs (316-376), qui avait sa capitale a 

Wuwei, dans le centre du Gansu, s’est étendu jusqu’a la région de Turfan. Le grand sou- 

verain des Qin antérieurs, Fu Jian, sut faire teconnaitre son autorité jusque dans le bassin 
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du Tarim aprés l’année 376 et l’expédition du général Lii Guang en 384. Les offensives 

des Liang postérieurs (386-403) devaient les mener jusqu’a Karashahr et Kuchéa. Au moment 

de l’annexion de son royaume par les Wei du Nord, la famille régnante des Liang septen- 

trionaux (401-439) chercha refuge 4 Turfan ou elle fonda le nouveau royaume de Gao- 

chang. Enfin, aprés leur conquéte du Gansu en 439-440, les Wei du Nord devaient a leur 

tour s’imposer en Asie centrale et recevoir 4 Datong les tributs d’une vingtaine de royaumes 

des oasis. 

D’autre part et contrairement 4 ce qu’on pourrait croire en raison de la distance et des 

obstacles naturels, les dynasties établies 4 Nankin du ve au vie siécles ont été en relations 

aussi bien avec |’Asie centrale qu’avec les pays situés au nord-est des empires des Cao- 

Wei et des Wei du Nord (Mandchourie, Corée et Japon). Les Tuyuhun, population d’éle- 

veurs du Qinghai (Kokonor), ont servi en effet d’intermédiaires entre les empires du Yangzi 

et les principautés des oasis, et les relations sont méme devenues plus étroites sous les Liang 

de Nankin pendant la premiére moitié du vie siécle 4 la suite de l’expansion des Tuyuhun 

vers les oasis de Shanshan et Qiemo (actuel Cherchen). Elles ne devaient cesser qu’avec 

Voccupation du Sichuan par les Wei occidentaux en 553. 

L’expansion des Tang en Asie centrale et jusqu’aux confins de |’Iran ne s’est pas pro- 

duite de fagon soudaine et imprévisible, mais fut précédée au contraire au moment des pre- 

miéres incursions turques en Chine du Nord par une période de grande activité diplomatique 

entre les Empires établis 4 Chang’an a partir des 535 et les régions situées a l’ouest de 

Yumenguan et de Dunhuang ainsi que le prouve le nombre des ambassades des royaumes 

d’Asie centrale et de la Perse sassanide 4 Chang’an : 

553, ambassades des Ephtalites et de la Perse 

558, ambassades des Ephtalites et de la Perse 

560, ambassade du royaume de Kucha 

564, ambassade de la Sogdiane (région de Samarcande) 

567, ambassade de Bukhara (vallée de l’Amu-Darya) 

574, ambassade du royaume de Khotan (tribut de chevaux) 

578, ambassade de la Perse 

De méme que les villes de la Chine du Sud et de la vallée du Yangzi ont accueilli en nombre 
de plus en plus grand des étrangers originaires de l’Asie du Sud-Est et de l’océan Indien 
pendant l’époque des Six dynasties (222-589), de méme les centres urbains de la Chine du 
Nord ont vu se former des colonies de commercants venus des oasis de |’Asie centrale 
et des régions situées entre le Syr-Darya et les frontiéres actuelles de |"Inde et de Il’Iran : 
gens de Turfaén, Kucha, Khotan, Kashgar, Samarcande, Bukhara, Bactres, Peshawar, 
Iraniens orientaux, Cachemiriens, Indiens des vallées de l’Indus et du Gange. Marchands, 
envoyés officiels, otages et missionnaires entrés en Chine par les ports du Sud et par les 
routes du Gansu devaient exercer une influence déterminante au cours de cette période 
cruciale de I’histoire du monde chinois. Aprés une époque d’acclimatation qui s’est pour- 
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suivie pendant les premiers siécles de notre ére, le bouddhisme devait provoquer en Chine, 
de la fin du Iv siécle a la fin du vim®, un immense mouvement de ferveur religieuse, trans- 
former profondément les traditions antérieures et laisser des marques durables dans le 
monde chinois ainsi que dans les pays voisins de la Chine. Mais en méme temps que celles 
du bouddhisme, ce sont les influences indiennes, iraniennes et hellénistiques qui se sont 
fait sentir en Chine et dans l’ensemble de 1’Asie orientale. 
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formation de l’empire aristocratique des Sui et des Tang est l’une des plus riches 

et des plus complexes de l’histoire intellectuelle du monde chinois. Etonnamment 

féconde, elle abonde en nouveautés : c’est le développement d’une métaphysique 

qui s’est entiérement dégagée de la scolastique de l’époque des Han et qui s’enrichit a partir 

du début du iv siécle des apports bouddhiques du Grand Véhicule, doctrine de la vacuité 

universelle; |’affirmation d’une sorte de dilettantisme artistique et littéraire, ume recherche 

du plaisir esthétique pour lui-méme qui est en contradiction absolue avec la tradition 

classique et, conjointement, les premiers et remarquables essais d’une critique des ceuvres 

littéraires et des ceuvres d’art; la promotion de la peinture du rang de métier artisanal a 

celui d’un art savant, riche de contenu intellectuel, et la premiére apparition dans l’histoire 

du monde du paysage comme objet de la peinture et comme création artistique; un essor 

sans précédent de la poésie. C’est enfin le développement d’un formidable mouvement de 

ferveur religieuse aux aspects si divers et aux effets si vastes et si nombreux qu’ils peuvent 

a peine étre évoqués dans une histoire générale du monde chinois. 

La complexité de l’histoire sociale et politique, les évolutions indépendantes en Chine 

du Nord et dans le bassin du Yangzi, le cloisonnement relatif des régions, les emprunts 

|| A PERIODE DE QUATRE SIECLES qui s’étend de la décadence des Han 4a la 
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du Sud au Nord ajoutent a la richesse et a la diversité de cette vie intellectuelle. L’évolution 
morale et philosophique qui méne des environs de 190 a la fin du mi® siécle fait de ce moment 
de Vhistoire ot apparait la premiére des « dynasties » du Yangzi une époque charniére. 
Les différences sont profondes au Iv siécle entre la Chine du Nord guerriére, populaire, 
presque illettrée, pénétrée par les influences de la steppe et des confins sino-tibétains, et 
la Chine du Yangzi, aristocratique et raffinée, avec ses cénacles, ses ermitages et sa vie de 
Cour. Ce contraste si marqué s’atténuera ensuite, au cours des v¢ et vie siécles. La foi 
bouddhique fera communier dans un méme élan de ferveur toutes les parties de I’ancien 
monde chinois a partir du moment ow les Wei du Nord, de plus en plus sinisés, auront trans- 
féré leur capitale 4 Luoyang (494), sur les lieux mémes ow s’étaient maintenus les pouvoirs 

politiques chinois du début du 1° siécle au début du Iv¢® siécle. 

Les circonstances politiques et sociales de cette période de plus de trois siécles permettent 
d’en comprendre |’atmosphére morale. Les luttes de factions entre grandes familles, la 

tendance des lignées puissantes a se transformer en aristocraties fermées, la faiblesse des 

empires de Nankin, la vanité du combat politique ne sont sirement pas étrangers a cette 

attitude de repli individuel et 4 cette recherche de l’art pour lui-méme qui caractérisent les 

milieux cultivés entre le 111° et le vie siécle. On s’explique aussi dans les empires du Yangzi 

la prédominance des cénacles, le succés des modes de vie érémitique et monacale, et pour 

finir, le rdle de la Cour, dernier refuge au milieu des troubles du déclin; dans le Nord, 

l’accueil que rencontre la grande religion étrangére dans un monde fruste, violent et 4 demi 

barbare, le patronage accordé au bouddhisme par les satrapes qui se sont partagé l’empire 

des Cao et des Sima, les progrés si rapides de la dévotion bouddhique. 

|. Métaphysique, esthétique et poésie 

Du nominalisme légiste aux spéculations ontologiques 

Il s’est produit au moment de la décadence des Han une rupture dans les traditions 

d’écoles et une crise morale et politique trés profonde qui semble avoir changé toutes les 

perspectives. Les études classiques brillent de leur dernier et plus bel éclat avec Ma Rong 

(79-166) et Zheng Xuan (127-200), et la gravure sur stéles a l’académie (faixue) de Luoyang 

en 175 du texte des six Classiques établi par Cai Yong (133-192) prend valeur de symbole : 

ces textes vénérables, a l’exception du Classique des mutations (le Yijing), ne seront plus 

avant longtemps l’objet de tant de soins et d’attention, et si l’on peut sans doute citer quel- 

ques célébres commentateurs des Classiques entre la fin des Han et le grand renouveau 

de I’époque des Song aux xi® et xu® siécles, ce ne sont que des isolés qui continuent les 

traditions des Han et ne bouleversent ni les méthodes d’explication textuelle ni la philo- 
é 5 

sophie implicite. 
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Les troubles de la fin du 11° siécle puis les soulévements de tribus barbares au début du 

Ive ont contribué pour leur part a cette éclipse des traditions lettrées : les archives des Han 

et la bibliothéque impériale sont détruites au moment du sac de Luoyang par les troupes 

de mercenaires de Dong Zhuo en 190 et les collections réunies par les Cao-Wei devaient 

subir un sort analogue en 311. On notera au passage que la bibliothéque impériale des Cao- 

Wei et des Jin occidentaux, répertoriée suivant le nouveau systéme de classement en quatre 

catégories (sibu : classiques, histoires, philosophes et ouvrages littéraires) qui devait s’impo- 

ser par la suite, avait accueilli des documents anciens sur lamelles de bambou découverts 

en 279 dans la tombe d’un prince du royaume de Wei et datant de —299. Parmi ces docu- 

ments, se trouvaient les célébres Annales sur bambou du royaume de Wei (Zhushu jinian) 

qui ne nous sont parvenues que de fagon fragmentaire, grace aux citations qui en avaient 

été faites dans divers ouvrages. Mais c’est principalement la crise morale, sensible dés la 

fin des Han, qui, en provoquant un renouveau et un approfondissement de la réflexion 

politique et philosophique, a orienté la vie intellectuelle dans de nouvelles voies. 

On avait assisté a partir de la seconde moitié du m® siécle 4 une renaissance des 

courants de pensée de |’époque des Royaumes combattants (Iv®-m® siécle) : légisme, nomi- 

nalisme (théorie de la « correction des noms » zhengming, c’est-a-dire de la détermination 

des statuts et des conditions sociales), taoisme 4 tendances métaphysiques du Laozi. Mais 

l’optique est toute différente de celle des Iv® et m® siécles avant notre ére : les thémes de 

réflexion qui s’affirment dans la premiére moitié du mie ‘siécle portent sur l’organisation 

fonctionnelle de la société, sa hiérarchisation nécessaire et naturelle, la place des individus 

dans l’ensemble social, leur classement en fonction de leurs aptitudes et de leur caractére. 

L’idée que l’ordre social ne peut étre assuré que lorsqu’est assigné 4 chacun le lot (fen) 

qui lui convient — lot fixé par son destin (ming) individuel — est trés généralement par- 

tagée par les penseurs de cette époque. On la retrouve chez Liu Shao (premiére moitié 

du m® siécle), rédacteur du Nouveau Code (Xinlii) des Cao-Wei et auteur d’un Traité 

de caractérologie, le Renwuzhi, chez lequel les conceptions légistes sont étroitement associées 

aux théories nominalistes, aussi bien que chez Guo Xiang (mort en 312), célébre commen- 

tateur du Zhuangzi. Wang Su (195-256), auquel on doit des commentaires des Classiques 

qui rejettent les interprétations ésotériques, est lui aussi préoccupé par le probléme des 

hiérarchies sociales. 

On reconnait dans ces orientations l’influence des conditions politiques de l’époque 

— Cao Cao et ses successeurs avaient créé une dictature militaire d’inspiration légiste —, 

celle des théories si florissantes a l’époque des Han sur les composantes du destin des indi- 

vidus et celle d’une pratique administrative : le classement des candidats aux fonctions 

publiques suivant leur conduite et leur personnalité, tache de magistrats spéciaux (les 

zhongzheng) qui résumaient leur jugement en une formule bréve et incisive. Le classement 

des personnalités est devenu dés le début du me siécle un des thémes favoris de discussion 

de l’intelligentsia chinoise, lors de conversations libres et désintéressées qui portaient le 
nom de « causeries pures » (qingtan). Ces causeries ou |’on faisait assaut de bons mots, 

182 



La civilisation médiévale 

de réparties plaisantes et de distinction dans le langage devaient étendre peu a peu leur 
objet de la caractérologie aux problémes littéraires, artistiques, moraux et philosophiques. 
Les qingtan deviendront caractéristiques des cénacles aristocratiques des dynasties du Sud 
aprés l’exode du début du Ive siécle et des exemples anciens de ces « causeries pures »» ont 
été conservés dans un ouvrage de la premiére moitié du ve siécle, le Nouveau Recueil de 
propos mondains (Shishuo xinyii) de Liu Yiging. D’autre part, toute une série de traités 
apologétiques de l’époque des dynasties du Sud devaient emprunter leur forme a |’usage 
courant des discussions contradictoires. Ces traités furent une des armes favorites des 
bouddhistes lettrés et de leurs adversaires aux Iv®-vie siécles, depuis le Mouzi ou les doutes 
levés (Mouzi lihuolun), ouvrage de date inconnue rédigé au Vietnam mais qui est sans 
doute un des premiers du genre, jusqu’au Hongmingji, grand recueil de controverses paru 
vers 510. 

Parallélement au courant légiste et nominaliste si caractéristique du 1° siécle, un nouvel 
intérét s’était manifesté depuis la fin du ue siéclé pour l’ouvrage ésotérique mis sous le 
nom de Laozi (le Daodejing) et pour le Zhuangzi. Il aboutit au me siécle A une nouvelle 
orientation philosophique qui associait A ces deux ouvrages l’ancien manuel de divina- 
tion des Zhou (le Zhouyi ou Yijing, Classique des mutations). C’est ce qu’on appelle l’Ecole 
des Mystéres (xuanxue), dont les plus célébres représentants sont He Yan (mort en 249), 
auteur d’un Traité sur le sans-nom (Wuminglun) et d’un Traité sur le non-agir (Wuweilun), 

Wang Bi (226-249), philosophe de génie mort 4 23 ans, commentateur du Laozi et du Yijing, 

Xiang Xiu (223?-300) auteur d’un grand commentaire du Zhuangzi qui sera réuni par 

Guo Xiang (mort en 312) a son propre commentaire, Pei Wei (267-300) a qui l’on doit 

un Traité sur la prééminence de I’étre (Chongyoulun). Ce sont des problémes métaphysiques 

qu’abordent les tenants de l’Ecole des Mystéres : rapports entre l’étre et le non-étre concus 

non pas comme des contraires qui s’excluent mutuellement, mais comme indissociables, 

1’étre, déterminé, nommable, changeant et divers, ayant pour envers nécessaire, pour sup- 

port ontologique le non-étre fondamental qui est la source de tous les phénomeénes visibles; 

primauté de 1’étre ou du non-étre; absence ou présence des passions chez le Sage; rapports 

entre la pensée et le langage; nature de la musique... 

Ces spéculations ontologiques qui sont chez quelqu’un comme Guo Xiang intimement 

associées aux interprétations légistes et nominalistes devaient conserver un succés durable 

aprés l’exode vers le Sud des environs de 310 : elles furent renouvelées par les apports 

du bouddhisme du Grand Véhicule au cours du Iv® siécle. La doctrine mahayaniste de 

l’irréalité fondamentale de tous les phénoménes avait de quoi séduire les amateurs de 

« causeries pures » et de débats sur 1’étre et le non-étre, la substance (ti) et la fonction 

(yong). Son analogie apparente avec les conceptions de l’Ecole des Mystéres masquera 

pendant prés d’un siécle les différences fonciéres de la philosophie étrangére par rapport 

aux traditions chinoises. 
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Individualisme, liberté, esthétique et poésie 

Les spéculations gnostiques et ontologiques de l’Ecole des Mystéres, souvent associées 

au m@ siécle A des théories sociales conservatrices, puisent leur inspiration dans les deux 

grands ouvrages des penseurs taoistes de |’époque des Royaumes combattants, mais elles 

ne représentent nullement les tendances profondes du mouvement taoiste. Ce mouvement 

s’exprime au contraire, dans le monde lettré, par des attitudes anticonformistes : mépris 

des rites, laisser-aller, indifférence a l’égard de la vie politique, goat de la spontanéité, 

amour de la nature... L’indépendance et la liberté d’esprit, I"horreur des conventions, la 

passion de |’art pour l’art sont caractéristiques de toute l’époque troublée qui s’étend du 

ie au vie siécle. On pourrait parler d’une sorte d’ « esthéticisme » dominant pendant tout 

le Moyen Age chinois. Les premiers 4 témoigner de ces tendances si nettement opposées 

a4 la tradition classique sont ceux que l’on devait appeler les « Sept Sages de la forét de 

bambou » (zhulin gixian), petit groupe de lettrés bohémes dont le poéte et musicien Xi Kang 

(223-262) est le plus connu. Les mémes attitudes d’esprit, le méme gout de la nature et de 

la liberté se perpétuent dans les milieux aristocratiques aprés l’exode vers la vallée du Yangzi. 

On les retrouve dans |’entourage du célébre calligraphe et poéte Wang Xizhi (vers 307- 

365) au nom duquel reste attaché un des épisodes les plus célébres de l’histoire de la litté- 

rature et de la calligraphie chinoises : la réunion du Pavillon des Orchidées (lantinghui) 

a Guiji (région de l’actuel Shaoxing au Zhejiang) ou quarante-et-un poétes se livrérent 

aprés maintes libations 4 un concours de poésie improvisée. 

Depuis les Dix-neuf Poémes anciens (Gushi shijiushou), premier exemple de poémes 

lyriques qui date sans doute des Han postérieurs, jusqu’a cet age d’or de la poésie classique 

que furent les vie-1x® siécles, le développement de la poésie chinoise fut continu et jalonné 

par de trés grands noms. Si les ceuvres des célébres..poétes de |l’ére Jian’an (196-220), les 

Jian’an qizi, et celles de leurs contemporains Cao Cao et ses fils (Cao Pei, 187-226, l’°empe- 

reur Wen des Wei, et Cao Zhi, 192-232) sont encore celles d’>hommes engagés dans |’action 

militaire et politique, fidéles aux themes populaires, pleins de vigueur et de simplicité du 

Yuefu des Han, la poésie des tv et ve siécles témoigne au contraire de ce désengagement 

politique et de cette recherche de la beauté pour elle-méme qui est comme la marque spéci- 

fique de la période des dynasties du Sud. Les tendances taoisantes, déja sensibles chez 

Xi Kang (223-262) et Ruan Ji (210-263), se retrouvent chez le grand poéte bucolique Tao 

Qian (Tao Yuanming) (365-427), tandis que le poéte paysagiste Xie Lingyun (385-433) 

est l’un des premiers qui ait été influencé par le bouddhisme. 

L’intérét accordé a la nature telle qu’elle apparait 4 travers les conceptions taoistes, 
séjours d’immortels, lieux saints ot peut étre menée une vie libre et pure 4 ’abri des compro- 
missions du siécle, est a l’origine d’un enrichissement paralléle des traditions poétiques et 
picturales. C’est aux Iv®-v® siécles qu’A cété des personnages de la tradition lettrée ou 
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taoiste, des génies et des démons, des scénes d’intérieur dans les palais, apparaissent des 
paysages de montagne. La peinture de paysage dominée par les thémes et les conceptions 
du taoisme, gardant encore le souvenir de ses accointances avec la magie mais répondant 
déja a des préoccupations proprement esthétiques apparait donc en Chine plus d’un millé- 
naire avant |’époque ou, dans un contexte trés différent, elle se développera en Europe. 
Le progrés est sans doute plus rapide dans le domaine pictural 4 partir du moment oi, 
cessant d’étre l’ceuvre d’artisans comme c’était le cas sous les Han, la peinture devient, 
en liaison avec la calligraphie, un des arts favoris des milieux cultivés. Les couleurs se diver- 
sifient, de nouvelles conventions de représentation qui permettent l’expression d’un ordre 
plus complexe (multiplication des points de vue, traduction du lointain et du proche par 
un étagement des différents plans...) font leur apparition. L’un des premiers et des plus 
grands peintres nait vingt ans avant Tao Qian et quarante ans avant Xie Lingyun. C’est 
Gu Kaizhi (345-411). 

La primauté accordée 4 la valeur esthétique des ceuvres indépendamment de tout juge- 

ment d’ordre moral, le souci de les analyser de facon critique et de les classer sont d’autre 

part l’une des grandes nouveautés du Moyen Age chinois. Les progrés accomplis dans 

l’affinement du goft et des critéres sont notables entre 1’époque des Cao-Wei et celle des 

Liang. Le premier ouvrage de critique littéraire est le Dianlun du poéte Cao Pei (début du 

1® siécle) ol sont comparés les mérites respectifs d’ceuvres en prose et en vers de l’époque 

des Han. C’est déja un point de vue exclusivement littéraire qui inspire Cao Pei dans ses 

jugements et que reprend a son compte le grand maitre taoiste Ge Hong qui déclare dans 

son Baopuzi (vers 317) que la morale et la beauté sont indépendantes I’une de |’autre. Beau- 

coup plus tard, Zhong Rong des Liang, dans la premiére moitié du vié siécle, s’efforccra 

dans son Shipin de répartir en trois classes cent-vingt-trois poétes des Han aux Liang en 

complétant ce classement par de nombreuses notes critiques. Mais ce sont surtout le Wenxin 

diaolong (L’Esprit littéraire et la gravure des dragons) de Liu Xie, au début du vie siécle, 

et la publication de la célébre anthologie du Wenxuan (vers 530) qui marquent un des 

grands moments de l’histoire de la critique littéraire en Chine. Le Wenxuan, composé par 

un prince de la famille impériale des Liang, est demeuré jusqu’a nos jours une des prin- 

cipales sources pour l’histoire de la littérature chinoise au cours de la période qui s’étend 

des premiers Han au début du vié siécle. 

A cet effort de critique littéraire correspond un effort paralléle d’analyse et de critique 

picturales. C’est ainsi que l’on doit a Xie He, a la fin des Qi méridionaux (479-502) un Cata- 

logue classé des peintres anciens (Guhuapin) qui traite des ceuvres de vingt-sept peintres 

des 11°-ve siécles, et 4 Yao Zui des Chen (557-589) une suite a ce catalogue, le Xuhuapin, 

ou sont étudiés vingt peintres de l’époque des Liang. 

Alors que les 1v®-v® siécles ainsi que la premiére moitié du vi° siécle peuvent étre considé- 

rés comme une époque de maturité et de nouveautés capitales dans !”histoire littéraire des 

dynasties du Sud, c’est une sorte de décadence qui s’amorce sous les Chen (557-589) et 

s’explique sans doute par les conditions politiques et sociales de cette derniére période. La 
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tendance est aux recherches formelles. Un style fondé sur les oppositions sémantiques et 

les harmonies phonétiques, l’accouplement privilégié de phrases de quatre et six carac- 

téres triomphe au vie siécle dans les ceuvres en prose. Connu sous le nom de pianwen (phrases 

accouplées) ou siliuwen (phrases de quatre et six caractéres), ce style a de lointains ante- 

cédents dans la prose de la fin de Il’époque des Royaumes combattants et des Han, mais il 

acquiert au vie siécle un caractére artificiel et systématique qu’il n’avait encore jamais 

eu. On doit signaler enfin, dans un domaine voisin, le succés de la poésie maniérée et d’ins- 

piration érotique a la Cour du dernier empereur des Chen, avec des poétes tels que Xu Ling 

(507-583) et Jiang Zong (519-594). Il semble qu’alors les sources vives auxquelles puisaient 

de grands poétes comme Tao Qian, Xie Lingyun et Yan Yanzhi (384-456) se soient taries. 

Mais ces recherches formelles d’une époque de décadence n’auront pas été inutiles : les 

poétes de l|’époque des Tang sauront en tirer parti dans la synthése qu’ils feront de toutes 

les traditions antérieures. 

Les milieux taoistes 

Les spéculations gnostiques et ontologiques auxquelles se livrent les adeptes de 1’Ecole 

des Mystéres en associant l’étude du Laozi et du Zhuangzi 4 celle du Classique de la divi- 

nation, le Yijing, sont en fait bien peu taoistes. Ces hommes de la haute société, amateurs 

de « causeries pures », n’ont pas de contact avec le véritable courant religieux, savant et 

technique du taoisme qui se perpétue en dehors d’eux depuis |’Antiquité et les Han. Cou- 

rant plus ou moins secret, le taoisme authentique a pour centres d’origine des cercles affiliés 

parfois 4 la grande secte sseutch’ouanaise des Cinq boisseaux de riz (Wudoumidao), déten- 

teurs de révélations faites par des médiums et de traditions relatives aux avatars des saints, 

fondés sur la transmission de maitre a disciple des plus hauts secrets de la secte. De ces 

milieux est issue une littérature hagiographique dont le plus ancien témoignage est le Lie- 

xianzhuan compilé par Liu Xiang 4a la fin du 1° siécle avant notre ére qui, imité par les 

moines bouddhiques, connaitra un grand développement. C’est aussi a ces milieux que |’on 

doit l’apparition de recueils de contes surnaturels qui ont connu un vif succés a partir du 

Soushenji (Mémoire sur la recherche des esprits) de Gan Bao (317-420). Ces recueils amal- 

gamérent au cours du temps des récits d’origine populaire ou bouddhique aux contes 

d’origine taoiste. 

Cependant, l’objet principal des milieux taoistes était la recherche des procédés capables 

de prolonger la vie (changsheng), de nourrir le principe vital ( yangsheng) et de sublimer 

le corps. A la recherche des drogues d’immortalité se rattache une longue série d’expé- 

riences qui se sont poursuivies pendant la plus grande partie de l’histoire, et c’est A ces 
expériences qu’on devrait, d’aprés J. Needham, certaines des découvertes les plus impor- 
tantes du monde chinois (entre autres celle des procédés de trempage de l’acier). Un des 
plus anciens documents sur l’histoire de cette alchimiz chinoise dont les manipulations 
portaient sur le mercure, le plomb, le soufre, l’or et l’argent est le Zhouyi cantong qi rédigé 
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au i siécle de notre ére. La tradition est illustrée au début du ive siécle par |’un des plus 
grands noms de I’histoire du taoisme savant, Ge Hong (283-3437), auteur d’un ouvrage 
de techniques taoistes, le Baopuzi (vers 317), et d’un recueil de biographies d’immortels, 
le Shenxianzhuan. Ge Hong semble avoir maitrisé surtout la pharmacopée, |’alchimie, la 
médecine et l’astronomie. Peut-€tre s’était-il initié lors de ses longs séjours dans les régions 
tropicales, 4 Canton en particulier, aux secrets des populations aborigénes. Le principal 
héritier de Ge Hong en Chine du Sud est Tao Hongjing (456-536). C’est lui aussi un esprit 
encyclopédique qui s’est assimilé toutes les connaissances de son époque : mathématiques, 
théorie du yin et du yang, géographie, alchimie, médecine, pharmacopée... traditions let- 
trées mais aussi bouddhiques. On lui doit un commentaire a un ancien traité de pharma- 
copée, le Bencaojing jizhu. L’influence de Ge Hong s’exercera, en Chine du Nord, sur Kou 
Qianzhi (363-448), éminent personnage issu d’une riche famille de Chang’an qui préten- 
dait se rattacher 4 la lignée des Maitres célestes / tianshi) dont le premier patriarche avait 
été Zhang Daoling, le fondateur de Ja secte des Cing boisseaux de riz. Kou Qianzhi entre 
en relation avec la Cour des Wei du Nord en 424 et parvient a se faire écouter de 
l’empereur Taiwudi (424-451) dans lequel il prétend reconnaitre la réincarnation d’une 
divinité taoiste. I] s’associe au grand fonctionnaire lettré Cui Hao, conseiller de Taiwudi, 
lors des mesures prises 4 |’encontre du clergé bouddhique. Mais déja l’influence de la reli- 
gion rivale se fait sentir : on doit 4 Kou Qianzhi la création des premieéres institutions monas- 
tiques du taoisme inspirées par les régles de la discipline bouddhique et l’on assiste a partir 
de ce moment a la naissance et 4 |’essor d’un clergé taoiste qui sera, dans une large mesure. 
une copie du clergé bouddhique, avec ses textes sacrés, ses temples et sa liturgie. 

2. La grande ferveur bouddhique 

Par son extension géographique, le nombre et Ja diversité des populations qu’elle a 

touchées des confins de |’Iran au Japon et de |’Asie centrale 4 Java, |’expansion du boud- 

dhisme en Asie est un phésoméne d’une beaucoup plus grande ampleur que la diffusion 

4a peu prés contemporaine du christianisme dans les parties occidentales du continent 

eurasien. L’abondance des traditions écrites, la diversité des écoles, la richesse des éléments 

de culture que le bouddhisme a charriés avec lui ajoutent 4 la complexité du phénoméne. 

Quand il commence a pénétrer dans le monde chinois aux 1*-11 siécles de notre ére, 

le bouddhisme a déja une longue histoire au cours de laquelle il s’est imprégné d’influences 

iraniennes et hellénistiques, sans parler de tout ce qu’il doit aux substrats autochtones 

de I’Inde du Nord et du Sud. Son évolution se poursuivra dans les pays bouddhisés exté- 

rieurs au monde chinois pendant la période ou la ferveur religieuse y fut le plus intense 

(v*-vini® siécle). Mais ses transformations ultérieures intéressent aussi l’histoire de la 

Chine dans la mesure ou il est devenu, sous les, formes qu’il a prises au Tibet a partir du 

vul’ siécle, la grande religion des populations de montagnards du complexe himalayen et 
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des éleveurs nomades de la steppe. II faut donc tenir compte de ces évolutions et de la diver- 

sité des lieux d’origine des influences bouddhiques en Asie orientale. Si le bouddhisme qui a 

pénétré en Chine est, pour l’essentiel, celui des oasis de 1’Asie centrale et des régions situées 

au sud-est de l’Amu-Darya, des écoles qui eurent 4 certaines époques un grand rayonnement 

et qui furent plus précisément localisées au Cachemire, 4 Ceylan, 4 Sumatra, dans la vallée 

du Gange... ont influencé le développement des doctrines en Chine méme. 

Mais il y a plus : la grande religion née dans |’Inde du Nord-Est a di s’adapter en Chine 

4 une civilisation qui était profondément différente de celle dans laquelle elle avait pris 

naissance. C’est dans la mesure ou il répondait dans certains-de ses éléments a des préoc- 

cupations et des traditions propres aux différents milieux de la société chinoise de la fin 

des Han et des époques postérieures que le bouddhisme a pu s’acclimater dans le monde 

chinois. Une Eglise bouddhique, puissance relativement autonome, avec ses communautés 

religieuses, ses lieux de culte, ses domaines et ses dépendants s’est constituée en fonction 

des besoins et des intéréts divergents des aristocraties, des communautés paysannes et du 

pouvoir d’Etat. Par son réle social, politique, économique, par la véritable domination 

qu’il a exercée sur les esprits entre les environs de 400 et le début du x1® siécle, sans parler 

des influences plus limitées qui se sont fait sentir jusqu’a l’époque contemporaine, le 

bouddhisme a été un des éléments fondamentaux de la formation du monde chinois. Son 

intrusion y a tout a la fois enrichi et bouleversé les traditions religieuses, philosophiques, 

littéraires et artistiques. 

La pénétration du bouddhisme en Chine 

Si le bouddhisme a gagné la plus grande partie du continent asiatique, c’est en cheminant 

le long des routes commerciales et porté par les grands courants d’échange : d’une part 

par la chaine d’oasis qui reliait le bassin de 1’Amu-Darya au Gansu, de l’autre par les 

routes maritimes que suivaient les trafics entre l’océan Indien et le Sud-Est de 1’Asie. L’essor 

des trafics par l’intérieur du continent et le développement des relations maritimes sont a 

peu prés contemporains et se sont produits a partir des débuts de 1’ére chrétienne. 

Mais il a fallu en outre que le bouddhisme, né a la fin du vie siécle avant notre ére dans 

la moyenne vallée du Gange, cesse peu a peu, en s’enrichissant d’éléments nouveaux, d’étre 

une méthode de sainteté réservée 4 des hommes qui avaient rompu avec le monde pour 

devenir une religion de salut universel ouverte 4 tous. Il a fallu que se développe une 

hagiographie qui, en entourant le Buddha historique d’un halo de merveilleux, répondait 

aux gofits des fidéles laics (cycle des vies antérieures de Cakyamuni, jétaka, qui illustraient 

les vertus altruistes du grand Sage), que se précise la figure d’autres Buddha semblables 
a lui (et tout d’abord celle de Maitreya, le messie 4 venir), que se constitue un culte 
(culte des reliques, du grand Sage, des saints bouddhiques — arhats — immortalisés). Cette 
évolution s’est produite a l’intérieur méme des sectes issues de l’enseignement du Maitre. 
Mais elle devait aboutir aux environs de l’ére chrétienne dans le Nord-Ouest de 1’Inde 
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a un grand courant novateur qui, s’en détachant et prenant le nom de Grand Véhicule 
(Mahfaydna, en chinois : dacheng), a multiplié a l’infini le nombre des figures religieuses 
(Buddha présents, passés et futurs de mondes innombrables, et Bodhisattva, « étres d’Eveil », 
qui par compassion pour les étres retardent leur entrée en nirvana afin de les convertir 
et de les sauver des douleurs éternelles de la transmigration). Le bouddhisme est ainsi 
devenu une religion de laics, adoptée par les marchands de cette région vouée aux grands 
trafics qui s’étend de la vallée de I’Indus au bassin de l’Amu-Darya. 

Les influences iraniennes et hellénistiques qui s’étaient si longtemps mélées aux influences 
indiennes dans ces régions semblent avoir puissamment aidé cette évolution. C’est dans 
ce carrefour de civilisations que le Buddha a été sans doute représenté pour la premiére 
fois sous forme humaine, que s’est développée une statuaire d’inspiration hellénistique 
(école du Gandhara dans la région de Peshawar, Nord du Pakistan occidental, dont 
influence s’est étendue vers l’Est : école de Mathura, entre Delhi et Agra), dans ces régions 
que la forme du reliquaire (stipa) s’est modifiée et a gagné en hauteur et que s’est imposé 
usage des sculptures bouddhiques dans le roc dont les grottes de Bamiyan au nord-ouest 
de Kaboul fournissent un des plus célébres exemples. 

L’expansion de l’empire indien des Maurya sous Acoka (272-236) jusqu’a l’Hindu-kush 
avait déja renforcé l’implantation du bouddhisme dans ces régions (les inscriptions d’Acoka 
en faveur du bouddhisme sont rédigées dans un sanskrit altéré, le prakrit, en araméen 
et en grec). Mais c’est la formation de l’empire des Kushanes (Indo-Scythes : grands 
Yuezhi venus du Gansu et Tokhares), dont la grande période se situe entre 50 et 250 de 
notre ére, qui semble avoir eu un réle décisif dans l’expansion du bouddhisme en Asie 
centrale et jusque dans le monde chinois. Cet empire dont la capitale était établie au grand 
neeud routier de Peshawar (Purushapura) contrélait 1’Inde du Nord-Ouest, le Cachemire, 
Vactuel Pakistan occidental, l’Afghanistan, les confins orientaux de 1’Iran et les oasis du 
bassin de l’Amu-Darya et du bassin occidental du Tarim. L’expansion chinoise en Asie 
centrale et le développement des trafics entre le bassin du Tarim et celui du fleuve Jaune 
devaient favoriser d’autre part la pénétration des influences bouddhiques en Chine. 

Les circonstances historiques expliquent donc tout a la fois la prépondérance dans le 
monde chinois des traditions trés diverses qui provenaient des régions situées entre la vallée 
de 1’Indus et les parties orientales de 1’Iran, de la Transoxiane, du Cachemire et des oasis 

de I’Asie centrale (Khotan et Kucha principalement) et le fait que les influences bouddhiques 
se sont d’abord fait sentir dans les villes commercantes de la Chine du Nord et dans les 
milieux urbains. Les premiers traducteurs de textes bouddhiques en chinois étaient non 

pas des Indiens mais des Parthes, des Sogdiens et des Indo-Scythes ou des personnes nées 

en Chine ou dans les confins chinois de parents d’origine sogdienne ou indo-scythe. 

La premiére mention d’une communauté bouddhique dans |’empire des Han date de 

+ 65 : de sa localisation trés orientale dans le Nord du Jiangsu, on peut conclure que le 

bouddhisme s’était déja implanté dans ces centres commerciaux et cosmopolites qu’étaient 

les villes du Gansu (Dunhuang, Jiuquan, Zhangye, Wuwei) ainsi que dans les capitales 

(Chang’an et Luoyang) ow les étrangers étaient nombreux. 
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La pénétration du bouddhisme en Chine par la voie des mers semble avoir été plus tardive. 

Les trafics maritimes entre océan Indien et Asie du Sud-Est qui devaient étre a lorigine 

de |’hindouisation et de la « bouddhisation » des bassins fluviaux de la péninsule indochinoise 

puis des plaines cotiéres de Sumatra (région de Palembang) et de Java expliquent la présence 

dans le Nord de l’actuel Vietnam (région de Hanoi), 4 Canton et dans la vallée du Yangzi 

de marchands et de religieux originaires des régions comprises entre |’Indus et |’Iran oriental, 

puis de différentes provinces de |’Inde ainsi que de l’ile de Ceylan. Mais ce phénomene ne 

semble étre devenu sensible qu’a partir de la formation du royaume de Wu (222-280) dans 

le Bas-Yangzi et du développement des activités commerciales dans cet ensemble géogra- 

phique et humain que formaient le bassin du fleuve Rouge au Vietnam et les plaines de la 

région de Canton. De nombreux étrangers sont signalés au Jiaozhou (région de Hanoi) 

au début du ure siécle et l’un des premiers traducteurs de textes indiens en chinois, Kang 

Senghui, arrivé 4 Nankin en 247, est né au Vietnam dans une famille de marchands d’origine 

sogdienne qui s’étaient fixés dans ce pays. 

L’acclimatation 

La pénétration du bouddhisme en Chine et son adaptation au monde chinois sont un 

phénoméne complexe dont les divers aspects semblent avoir été relativement indépendants 

les uns des autres. La religion étrangére ne se présentait nullement sous une forme mono- 

lithique dont les éléments auraient été indissociables, mais tout a la fois et péle-méle comme 

un culte rendu a des statues, un type de vie monacale encore inconnu, un ensemble de 

régles morales, des doctrines diverses, des techniques de concentration ou d’extase. Culte 

et dévotion d’une part, doctrines et philosophie de l’autre se sont tout d’abord développés 

sans liens les uns avec les autres. Ce sont certains aspects du bouddhisme qui ont retenu 

surtout l’attention en raison des analogies que présentaient avec eux certaines traditions 

propres aux différents milieux de la société chinoise. La religion étrangére a été considérée 

dans les premiers siécles de l’ére chrétienne comme une variété de taoisme et l’idée méme 

que le bouddhisme était le produit d’anciennes influences taoistes — d’ou le théme de la 

conversion des Barbares par Laozi — s’est développée avec le temps. Mais si important 

qu’ait été le rdle du taoisme, ce sont, de fagon beaucoup plus générale, toutes les traditions 

religieuses, morales et philosophiques du monde chinois qui ont contribué, a la faveur de 

certaines analogies, a ce vaste phénoméne d’assimilation qui met en cause en méme temps 

Vhistoire sociale et politique des 11°-vue siécles. ‘ 

Le premier témoignage certain de la présence du bouddhisme en Chine est la mention 
en 65 d’une communauté établie 4 Pengcheng, centre commergant du Nord du Jiangsu, et 
fondée par un membre de la famille impériale. Lors de cérémonies qui ont lieu a la 
Cour des Han en 166, le Buddha y apparait associé a la divinité taoiste de Huanglao. Tou- 
jours 4 Pengcheng, un texte révéle en 193 l’érection par une sorte de petit seigneur local 
d’un temple de style bouddhique et mentionne en méme temps la pratique de banquets 
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religieux (zhai) et la cérémonie bouddhique de l’ondoiement des statues. Ces témoignages 
révélent des activités cultuelles dont les premiers développements sont mal connus, mais 
dont le réle a été sans doute capital. La religion venue des contrées occidentales se signalait 
par des caractéres de nouveauté qui n’ont pu manquer d’éveiller la curiosité et l’attention 
des milieux urbains : statues debout, accroupies ou couchées, parées de vétements et d’orne- 
ments somptueux, cérémonies accompagnées de psalmodies, de chants et de musiques 
inconnues, tours reliquaires (stipa) dont |’élévation tranchait avec le style horizontal de 
Varchitecture chinoise, mats dressés au sommet des édifices... 

Les activités cultuelles posent un probléme fondamental et d’une vaste ampleur : celui 
de l’assimilation du bouddhisme par les formes de vie religieuse du monde chinois. Ni les 
emprunts d’ordre philosophique et doctrinal, ni méme la vénération mélée de crainte des 
souverains a demi barbares de la Chine du Nord pour les moines thaumaturges ne suffisent 
a expliquer le mouvement général d’intense ferveur que connait le monde chinois a partir 
de la fin du v® siécle ni comment, en un mot, le bouddhisme est devenu en Chine une grande 
religion. Au niveau des cultes et des communautés locales, il s’est produit un travail souterrain 
et tres mal connu dont seuls les résultats apparaitront au grand jour quand le bouddhisme 
sera devenu une religion chinoise avec son clergé, ses fidéles et ses lieux de culte. 

On est au contraire beaucoup mieux informé sur la série d’absorptions partielles d’élé- 
ments d’ordre intellectuel ou technique qui ont été empruntés au bouddhisme, a la faveur 
de certaines analogies, au cours des quatre premiers siécles de notre ére. On peut dresser 

une liste de ces emprunts et de leurs homologues chinois : 

— doctrine bouddhique du karman (rétribution des actes au travers des transmigrations) 

et conception chinoise du lot (fen) et du destin (ming) individuel, 

— doctrine mahaydaniste de la vacuité fondamentale des phénoménes et spéculations onto- 

logiques de I’Ecole des Mystéres sur l’étre et le non-étre, 

— altruisme, pureté et morale bouddhiques (les cing « défenses » principales condamnent 

le meurtre des étres vivants, le vol, |’adultére, le mensonge et |’ivresse) d’une part, morale 

chinoise traditionnelle d’autre part, 

— vie monacale et idéaux chinois du sage retiré de la vie publique et du saint retranché 

du monde, 

— pratiques du yoga bouddhique (dhyana) (compte des respirations, contemplation du 

corps comme objet de putréfaction, visualisation d’images colorées...) et techniques de 

transe et d’extase taoistes, 

— thaumaturgie bouddhique et chinoise (divination, médecine et magie). 

Si la premiére adaptation en chinois d’un texte indien (le Sutra en 42 articles, Ershisi- 

zhangjing) date des environs de 100 et si les activités de traduction 4a Luoyang et 4a Chang’an 

sont loin d’étre négligeables a la fin des Han (surtout apres l’arrivée a la capitale du moine 

parthe An Shigao en 148) ainsi que dans l’empire des Cao-Wei (220-265), il semble que 

V’influence du bouddhisme soit restée limitée tout d’abord 4 un cercle trés restreint : celui 

des milieux qui étaient en contact direct avec les colonies de marchands étrangers parmi 
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lesquels on comptait sans doute bon nombre de personnes nées en Chine et déja plus ou 

moins assimilées (plusieurs des traducteurs des premiers siécles de notre ére appartiennent 

A cette catégorie d’immigrants bilingues et 4 double culture). Le seul fait notable dans les 

tout premiers temps du bouddhisme en Chine est la découverte que font au 11° siécle les 

milieux taoistes de nouvelles techniques d’extase et de concentration dans la religion impor- 

tée. On s’explique ainsi qu’une partie importante des premiéres traductions ait porté 

sur les pratiques de dhydna du Petit Véhicule. Mais c’est seulement aux environs de 300, 

aprés la période qui avait vu, dans les années 268-289, l’empire des Jin occidentaux entretenir 

des relations étroites avec l’Asie centzale et aprés l’installation 4 Chang’an en 284 du moine 

traducteur Zhu Fahu (Dharmaraksha), né 4a Dunhuang vers 230 de parents d’origine indo- 

scythe, que certains éléments doctrinaux du bouddhisme du Grand Véhicule commencent 

a pénétrer dans les cénacles aristocratiques de la capitale. C’est le moment méme ou triomphe 

l’Ecole des Mystéres avec Xiang Xiu et Guo Xiang. On voit se développer 4 partir decette 

époque et aprés l’exode des hautes classes chinoises dans la vallée de Yangzi un grand 

mouvement d’intérét dans les milieux adonnés aux « causeries pures » pour la doctrine 

bouddhique de la vacuité, pour celle de Ja rétribution des actes et de la permanence de 

l’étre au travers de ses transmigrations successives. A la faveur de cet intérét purement 

philosophique des milieux aristocratiques pour le bouddhisme, il s’est produit dans les 

empires de Nankin une sorte d’osmose entre le monde laic et les premiéres communautés 

de moines. Les moines lettrés qui ont une forte culture chinoise — celle de l’époque, ot 

l’exégése du Laozi et du Zhuangzi occupe une place importante — ne sont pas rares et le 

moine chinois Zhi Dun (314-366) (Zhi Daolin) dont l’influence fut grande dans les régions 

du Sud du Jiangsu et du Nord du Zhejiang ainsi qu’a la capitale peut étre considéré comme 

un exemple typique de ces religieux lettrés. 

Ce bouddhisme philosophique, mélange des traditions de l’Ecole des Mystéres et de 

spéculations gnostiques et ontologiques empruntées aux textes du Grand Véhicule (textes 

de la-Prajndpadramitd et Vimalakirti), dont le succés devait se prolonger jusque vers la fin 

des Jin orientaux (420), est inconnu dans la Chine du Nord ow des traditions savantes venues 

des régions occidentales ne commenceront a prendre racine qu’a partir de la fin du Iv¢ siécle. 

Aprés les troubles qui aménent la dislocation de l’empire des Jin dans les provinces du 

Nord et la formation de royaumes barbares, c’est la Cour des souverains des Zhao pos- 

térieurs Shi Le (319-333) et Shi Hu (333-349), dans le Sud-Ouest du Hebei, qui apparait 

comme le centre bouddhique le plus important. Un moine d’origine sans doute kou- 

tchéenne du nom de Fotudeng (mort en 349), trés apprécié par les deux tyrans barbares 

pour ses capacités de devin et de magicien, est a l’origine de ce premier essor du bouddhisme 

en Chine du Nord aprés l’exode des premiéres années du Iv® siécle. Culte et dévotion, 
magie, intérét pour les pratiques de transe et d’extase caractérisent le type de religion qui 
est patronnée par les bréves et brutales dynasties d’origine nomade ou tibétaine qui se 
sont installées dans ces régions. Mais le patronage de |’Etat devait permettre l’essor des 
centres monacaux et le progrés des études bouddhiques. Aprés le milieu du 1vé siécle, c’est 
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Chang’an qui devient le centre principal de ces études. Le moine chinois Dao’an (314-384), 
disciple de Fotudeng, appelé 4 Chang’an en 349 par le successeur de Shi Hu est l’un des 
personnages les plus importants de l’histoire du bouddhisme chinois. Intéressé par les pra- 
tiques de concentration du Petit Véhicule (le dhydna), la doctrine de la vacuité universelle 
des textes de la Prajndpdramitd (la Perfection de Sapience), \histoire des traductions anté- 
rieures (on lui doit le premier catalogue des ouvrages bouddhiques en chinois accompagné 
de notices bibliographiques d’une grande valeur scientifique, le Zongli zhongjing mulu, 
600 titres), initiateur d’un culte du Bodhisattva Maitreya, le premier a édicter des régles 
monacales et a étudier les classifications scolastiques du Petit Véhicule, il est aussi le pre- 
mier a s’étre préoccupé de dégager la signification propre du bouddhisme par rapport aux 
traditions intellectuelles de la Chine. Son influence devait étre considérable aussi bien dans 
le Nord, ot son école de Chang’an sera continuée au début du Vé® siécle par le grand tra- 
ducteur Kumérajiva, que dans la Chine du Yangzi (Dao’an réside dans la moyenne vallée 
de la Han, a Xiangyang, de 365 4 379; il entretient des relations avec les centres bouddhiques 
de l’empire des Jin orientaux et plusieurs de ses disciples iront s’installer dans la vallée 
du Yangzi). 

Le grand essor du bouddhisme en Chine 

Le début du v¢ siécle, illustré par les deux grands noms de Huiyuan (334-417) dans la 

Chine du Yangzi et de Kumarajiva (350-413) dans celle du Nord, peut étre considéré comme 

un des tournants décisifs de l’histoire du bouddhisme en Chine. Le bouddhisme acquiert 

alors son autonomie dans tous les domaines de cette réalité si complexe que constitue toute 

religion. La connaissance des grandes écoles indiennes et cachemiriennes se développe et 

se précise, la qualité et la valeur des traductions font des progrés remarquables, les apports 

du Grand Véhicule ne se limitent plus 4 un ensemble de notions philosophiques : c’est 

l’esprit méme de dévotion et de communion des mondes laic et religieux, caractéristique de 

ce mouvement grace auquel le bouddhisme est devenu une grande religion de salut, qui 

commence a imprégner le monde chinois. Les premiéres années du v® siécle marquent 

d’autre part les commencements d’un clergé organisé, doté de régles précises grace aux 

traductions des grands traités de discipline monacale (Vinaya) et se signalent par |’accrois- 

sement du nombre des voyages entrepris par les moines chinois pour aller « chercher la 

Loi » (qiufa) dans les pays indianisés, c’est-a-dire pour s’instruire auprés des maitres 

étrangers et rapporter des textes encore inconnus. 

Ces progrés furent le résultat du lent mfrissement qui s’était opéré depuis que le monde 

chinois était entré en contact avec la grande religion des étrangers de 1’Asie centrale et des 

confins de |’Inde et de l’Iran. Mais l’ceuvre de ces deux religieux éminents que furent le 

Koutchéen Kuméfrajiva et le Chinois Huiyuan n’y fut pas non plus étrangére. 

Né dans le Nord du Shanxi d’une famille lettrée, Huiyuan avait regu dans sa jeunesse 

une éducation classique au Henan. Converti par Dao’an, il devient bient6t l’un de ses 
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plus brillants disciples. Vers 380, Huiyuan va s’installer au Lushan, montagne célébre 

située au sud de Jiujiang ou il fonde, au monastére Donglin, le centre le plus important 

du bouddhisme dans la vallée du Yangzi. En relation avec les milieux cultivés de l’aris- 

tocratie de la fin des Jin orientaux, il entretient avec Kumfrajiva une correspondance 

savante qui porte sur des points de doctrine. Intéressé par les techniques de concentration 

qui sont, dans la tradition monacale, un moyen pour atteindre a la sapience (réflexion 

spontanée de la réalité absolue et non discursive), il initie ses disciples laics 4 l’usage des 

icénes et A des pratiques de visualisation des Buddha comme méthode de concentration 

a la portée des profanes. En 402, Huiyuan assemble toute sa communauté, moines et laics 

réunis, devant une image du Buddha Amitabha et ils font ensemble le veeu de renaitre 

dans le paradis occidental (Sukhavati : la Terre pure, jingtu) ou réside cette grande figure 

du bouddhisme du Grand Véhicule. C’est la premiére manifestation d’une foi commune 

a l’ensemble des fidéles, le premier contexte dans lequel le bouddhisme apparait comme une 

religion de salut universel. Ce qui caractérise l’enseignement de Huiyuan semble avoir été 

d’autre part le désir de faire comprendre aux élites chinoises ce qui faisait l’essence du 

bouddhisme et le distinguait de fagon radicale des traditions religieuses et intellectuelles 

du monde chinois. 

Né a Kucha d’une famille noble de cette oasis, Kumarajiva avait été étudier au Cache- 

mire ou dominaient les traditions hinadydanistes de la scolastique Sarvastivadin et les pra- 

tiques du yoga bouddhique (le dhyana). Il s’était converti au Grand Véhicule 4 Kashgar. 

De retour a Kuch, il y avait été fait prisonnier par Li Guang, général du puissant empire 

des Qin antérieurs, qui le gardera 4 Wuwei (Liangzhou) pendant dix-sept ans. Lors de sa 

conquéte du Gansu en 401, Yao Xing, souverain « tibétain » des Qin postérieurs, converti 

au bouddhisme, s’était emparé de ce religieux éminent qu’il avait emmené 4 sa capitale 

(Chang’an) l’année suivante. A partir de ce moment, Kumarajiva organise et dirige une 

équipe de traduction dont l’activité s’*étendra a presque tous les domaines du vaste ensemble 

des écritures bouddhiques : grands sitra mahaydanistes traduits ou retraduits de facgon plus 

exacte, traités de discipline, manuels de dhydna, grands ouvrages de scolastique et de méta- 

physique. L’un des plus grands titres de gloire de Kuméarajiva est d’avoir fait connaitre 

en Chine 1’école philosophique madhyamika issue du Grand Véhicule au m® ou Iv® siécle 

et fondée sur une sorte de dialectique : ce qui est vrai du point de vue de l’absolu est faux 

du point de vue des vérités d’apparence et inversement, et c’est le recours constant a cette 

dialectique entre absolu et phénoménal qui permet de parvenir a cette libération totale 

de l’esprit qui est la fin méme du bouddhisme. 

L’époque de Huiyuan et de Kumarajiva marque donc le point de départ d’un bouddhisme 
savant, conscient de son originalité, et, conjointement, d’une dévotion bouddhique qui se 

développera trés largement dans toutes les couches de la société chinoise du v® au vite siécle. 
C’est a partir du début du v® siécle que se dessinent les grandes figures religieuses du 
bouddhisme de |’Asie orientale auxquelles correspondent certains des plus célébres sitra 
du Grand Véhicule : les Bodhisattva Maitreya (Mile), Avalokitegvara (Guanshiyin ou 
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Guanyin), Manju¢ri (Wenshushili), Samantabhadra (Puxian), les Buddha Amitabha (Amituo 
fo) et Bhaishajyaguru (Yaoshi rulai)... C’est dés ce moment que prennent forme les courants 
religieux qui donneront naissance aux vie-vile siécles a des sectes bouddhiques proprement 
chinoises. 

L’année 440 peut étre considérée comme une date importante de I’histoire politique et 
religieuse de la Chine du Nord, car de 1a date l’accés direct du grand empire tabgatch 
des Wei aux routes de 1’Asie centrale. Aprés une bréve période ot, dans les années 424- 
448, les faveurs de la Cour des Wei du Nord avaient été a la jeune Eglise taoiste patronnée 
par le Maitre céleste Kou Qianzhi, le bouddhisme tend a devenir une sorte de religion 
d’Etat. Le moine Tanyao est nommé directeur du clergé bouddhique vers 470 et, a la méme 
€poque, est instituée une classe spéciale de laics qui dépendent directement de |’Eglise 
(les « familles du Samgha », senggihu). Les travaux aux célébres grottes et sculptures boud- 
dhiques de Yungang, a l’ouest de Datong, la capitale, commencent en 489. Aprés le transfert 
de la capitale de Datong 4 Luoyang en 494, la nouvélle ville devient le plus important centre 
bouddhique de 1’Asie. C’est 4 cette époque, semble-t-il, que la ferveur bouddhique atteint 
son apogée aussi bien dans le Nord que dans la vallée du Yangzi. Cette période de foi 
intense, qui est celle de l’impératrice Hu des Wei du Nord et de « l’empereur Bodhisattva » 
Wu des Liang (premiére moitié du vie siécle), se prolongera jusque sous le régne de |’impé- 
ratrice Wu Zetian (690-705). 

Religion, société et politique 

La curiosité doni témoignent les cénacles aristocratiques 4 partir des environs de 300, 
les faveurs accordées aux religieux par des souverains d’origine barbare comme Shi Hu 
(334-349) en Chine du Nord, les premiéres traductions de textes indiens, les premiéres 
conversions n’impliquent pas |’existence d’un mouvement général de grande ferveur. Au 
contraire, quand la Chine commence 4a se couvrir de tours a étages (stfipa, ta) et de sanc- 

tuaires, quand de nombreuses grottes bouddhiques sont scu!ptées dans le roc, quand se 

multiplie rapidement le nombre des religieux et que sont signalés les premiers suicides 

mystiques a partir de la fin du Iv® siécle, le phénoméne n’a pas changé simplement d’échelle 

mais de nature. Pour le comprendre, on doit considérer les faits de morphologie sociale : 

quartiers de ville et de village, clientéles des grandes familles, associations cultuelles chi- 

noises pour les sacrifices au dieu du Sol (she), groupements communaux plus larges (yi). 

La conversion n’est pas d’abord et avant tout affaire de conscience individuelle, mais 

adhésion a un groupe de fidéles ou a la communauté des moines. Loin de se substituer a 

d’anciennes formes de vie religieuse, le bouddhisme s’est insinué a |’intérieur de groupe- 

ments de type traditionnel et en a créé de nouveaux sur leur modéle. C’est ainsi qu’il s’est 

profondément sinisé. Le fait capital est cette redistribution qui s’est faite de la matiére 

sociale autour des nouveaux lieux de culte (monastéres, sanctuaires, ermitages, lieux de 
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pélerinage), et dont les aspects sont non seulement religieux, mais politiques, économiques, 

intellectuels, artistiques. 

Le bouddhisme s’est adapté dans le Sud a une société qui était caractérisée par la puis- 

sance d’une aristocratie 4 manoirs et clientéles. Les monastéres, avec leurs domaines et 

leurs familles de dépendants, ont pris modéle sur le monde laic. Dans le Nord, la force 

du pouvoir central a amené au contraire le bouddhisme a chercher l’appui de souverains 

qui étaient la source de toutes les faveurs. Ces particularités sociales et politiques expliquent 

pourquoi les grands centres bouddhiques sont dispersés dans la vallée du Yangzi et en 

Chine du Sud (en dehors de Nankin, ce sont Jiangling, Xiangyang, le Lushan prés du lac 

Puoyang, la région de Suzhou, celle de Shaoxing au Zhejiang, celle de Canton dans 

l’extréme Sud, le mont Emei au Sichuan...), tandis qu’en Chine du Nord, ils correspondent 

aux capitales. Et ce n’est pas un hasard si, dans le Sud, un grand moine comme Huiyuan 

(334-417) entend affirmer hautement l’indépendance de |’Eglise vis-a-vis du pouvoir poli- 

tique (son Traité exposant les raisons pour lesquelles les religieux n’ont pas a rendre hommage 

aux souverains, Shamen bujing wangzhe lun, date de 404), tandis que Faguo (mort en 419), 

directeur général du clergé bouddhique chez les Wei du Nord, cherche a identifier l’°empe- 

reur a la personne méme du Buddha. La tendance 4 intégrer l’Eglise bouddhique a 1’Etat 

se manifeste de fagon nette et a plusieurs reprises en Chine du Nord aux vé et vie siécles. 

La Chine réunifiée des Sui et des Tang héritera de cette double tradition aristocratique 

et étatique en matiére de politique religieuse et ce sont les tendances a la réduction draco- 

nienne du clergé et a son contrdle strict qui s’étaient manifestées chez les Wei du Nord en 

446 et les Zhou du Nord en 574 qui triompheront au Ix® siécle. 

Favorisée par les pouvoirs politiques, l’Eglise bouddhique a cherché en méme temps 

a affirmer son indépendance 4 1|’égard de |’Etat (Huiyuan est, au début du vé siécle, le 

premier a avoir posé les principes de l’autonomie du clergé) : les religieux ne sont soumis 

a la juridiction commune ni en matiére de droit pénal ni en matiére d’obligations publiques 

(corvées, imp6ts et capitation). En outre, les biens de l’Eglise sont tenus pour inaliénables 

et protégés contre toute appropriation par des interdits d’ordre religieux. Ces priviléges 

impliquent en revanche le respect des régles monastiques (tonsure, célibat, observance des 

interdits religieux) et la connaissance des rites et des textes sacrés. Tout en patronnant la 

nouvelle religion et en prenant l’initiative d’actes pieux (ordinations de religieux, fonda- 

tions de monastéres, dons divers...), les pouvoirs politiques se sont efforcés de leur 

coté d’exercer un contréle sur l’Eglise bouddhique, mais l’essor de cette foi a été si général 

et si puissant a partir du v® siécle que le phénoméne devait étre a l’origine de nom- 

breuses difficultés économiques et politiques devant lesquelles les Etats se sont trouvés le 

plus souvent désarmés. Le trop grand nombre des ordinations fictives qui privait l’Etat 
d’une partie de ses revenus, de sa main-d’ceuvre et de ses soldats, l’accroissement de la 

masse des paysans qui cherchaient la protection des monastéres, l’accaparement des terres 
par suite des dons ou des ventes simulées, les dépenses trés considérables provoquées par 

les constructions, l’entretien des religieux et |’organisation des fétes, la pénurie de métaux 
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qu’entrainaient les fontes de cloches et de statues, la puissance économique des monastéres, 
propriétaires de vastes étendues de terres de montagne et de champs cultivés, de moulins 
a eau et de pressoirs a huile, le pouvoir occulte des moines en relation avec le gynécée 
impérial et l’aristocratie, profitant de complicités innombrables, les atteintes portées a la 
morale traditionnelle par le bouddhisme (dépenses excessives, rupture des liens familiaux 
et dispense des devoirs envers l’Etat), le caractére subversif de certaines sectes, tous ces 
méfaits dus a l’emprise de la nouvelle religion ont été dénoncés périodiquement par les 
fonctionnaires les plus conscients des intéréts de l’Etat. Ainsi s’expliquent les efforts tentés 
pour réduire le nombre des religieux et des moines, et pour restreindre la fortune de 1’Eglise. 
C’est ce que les bouddhistes eux-mémes ont appelé les « quatre persécutions » (en 446 chez les 
Wei du Nord; 574 chez les Zhou du Nord; 842-845 sous les Tang; 955 chez les Zhou pos- 
térieurs). Les deux premiéres de ces tentatives ont eu lieu en Chine du Nord ou elles ont 
été encouragées par les milieux taoistes jaloux des priviléges de l’Eglise bouddhique. La 
troisiéme se situe, a l’époque des Tang, dans un contexte fort différent : celui d’un mouve- 
ment « nationaliste » et d’une réaction contre les influences étrangéres qui avaient pénétré 
si largement dans le monde chinois au cours du Moyen Age et dans la premiére partie 
de 1’époque des Tang. 

Les pélerinages 

Les traditions écrites du bouddhisme qui avaient pénétré en Chine ne présentaient aucune 

cohérence et provenaient de sectes ou d’écoles diverses du Grand et du Petit Véhicules. En 

outre les premiéres traductions, ot l’on avait souvent recours a des équivalents 

empruntés aux traditions taoistes, étaient incomplétes, de lecture difficile et des commentaires 

donnés oralement y étaient parfois incorporés. Ces insuffisances et ces défauts devaient étre 

ressentis plus vivement quand, dés la fin du Iv® siécle, le bouddhisme a commencé 4 étre 

mieux connu dans son extraordinaire diversité. Ce fut 1a le motif essentiel des pélerinages : 

il fallait établir la vraie doctrine et ramener des « royaumes bouddhiques » un plus grand 

nombre de textes. Aussi bien le terme de pélerinage qui évoque les voyages entrepris par 

pure dévotion vers des lieux saints n’est-il guére adéquat pour désigner les longs périples 

accomplis a travers |’Asie par les religieux chinois. L’attrait des lieux saints et des grands 

sites de I’histoire du bouddhisme dans le Nord-Est et le Nord-Ouest de 1’Inde ne devait 

jouer en effet qu’un réle secondaire dans le vaste mouvement de pélerinages dont la grande 

période s’étend de la fin du Iv® au début du 1X® siécle. 

Le premier pélerin chinois connu est un certain Zhu Shixing qui alla étudier 4 Khotan 

en 260 et y demeura jusqu’a sa mort. Vers la méme époque, le célébre traducteur Zhu 

Fahu (Dharmaraksha) entreprit un voyage dans les oasis de |’Asie centrale et fut de retour 

a Chang’an en 265. Cependant, la plupart de ceux qui se rendirent dans les régions occi- 

dentales a la fin du 1 siécle et dans le courant du Iv® sont restés inconnus. II est probable 

que le grand moine Dao’an mort en 385 a tiré parti des informations fournies par les péle- 
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rins de cette époque quand il rédigea son Mémoire sur les contrées occidentales (Xiyuzhi). 

Toutefois, c’est seulement a partir des environs de 400 que se multiplient les voyages de 

religieux chinois en Asie centrale et en Inde. Le premier pélerin célébre pour avoir laissé 

un récit du long périple qu’il accomplit dans la région des oasis, en Inde et en Asie du Sud- 

Est est Faxian. Parti-de Chang’an en 399 a plus de 60 ans, il devait visiter Kucha, Khotan, 

Kashgar, le Cachemire, la région de Kaboul, la vallée de |’Indus et les villes du Gange. 

Embarqué a Tamralipti, port du golfe du Bengale, il gagne Ceylan puis Cri Vijaya (région de 

l’actuel Palembang sur les cétes orientales de Sumatra) et, lors de son voyage de retour vers 

Canton en 412, il est déporté jusque sur les cétes du Shandong. Ramenant de nombreux 

manuscrits dont il traduira une partie 4 Nankin avec le moine indien Buddhabhadra, Faxian 

rédige une relation de ces quinze années passées a travers plus de trente royaumes. C’est le Fo- 

guoji, Mémoire sur les royaumes bouddhiques, connu aussi sous le nom de Relation de Faxian 

(Faxian zhuan), seul récit de voyage de cette époque qui ait été conservé dans son entier. 

La plupart des autres journaux écrits aux ve et vie siécles ont en effet été perdus ou ne 

subsistent que sous forme de fragments. Ceux du Liguozhuan (Relation sur les royaumes 

visités) de Fayong, moine des Song méridionaux parti en 420 avec vingt-cinq compagnons 

par le Sichuan et les oasis de 1’Asie centrale et rentré en Chine par l’océan Indien, |’Asie 

du Sud-Est et Canton, ont été préservés. Mais il ne reste rien du Waiguozhuan (Relation 

sur les royaumes étrangers) de Zhimeng qui quitta Chang’an en 404 avec quinze autres moines 

et fut de retour a Wuwei, au Gansu, en 424. Sans les informations qui nous ont 

été conservées par hasard dans la célébre description des monastéres de Luoyang datée 

de 547, le Luoyang qielan ji de Yang Xianzhi, nous ne saurions rien de précis sur la mission 

de Song Yun, ambassadeur de |’impératrice bigote Hu des Wei dans un royaume du Nord- 

Ouest de I’Inde. Parti de Luoyang en 518 en compagnie de moines chinois, Song Yun se 

rendit a travers les territoires des Tuyuhun, le Lobnor et I’oasis de Khotan dans les régions 

situées a l’ouest du Cachemire, Udyadna et Gandhara, ainsi que dans la haute vallée de 

’Indus ot il demeura deux ans. II était de retour dans la capitale des Wei du Nord en 522. 

Son propre récit de voyage, le Songyun jiaji, a disparu. 

Les notes prises au cours de leurs voyages par les pélerins chinois qui se rendirent en 

Asie centrale, au Cachemire, dans le Nord de l’actuel Afghanistan, dans les plaines du 

Gange et de I’Indus, dans |’Inde du Sud, 4 Ceylan, 4 Sumatra et dans les autres pays de 

l’Asie du Sud-Est sont, en raison de leur précision et de leur exactitude, la source la plus 

précieuse pour I’histoire de ces régions entre le début du vé® et la fin du vie siécle. Sans 

les mémoires de Faxian, les informations recueillies dans le Shuijingzhu, commentaires 
de géographie historique compilés chez les Wei du Nord par Li Daoyuan (2-527) au début 
du vie siécle, sans cet ouvrage capital sur la civilisation indienne au vue siécle qu’est le 
Shijia fangzhi, achevé en 650 par le moine Daoxuan (596-667), et les notes détaillées des 
pélerins des vie et vue siécles, nous ne saurions pratiquement rien de l’histoire de l’Asie 
indianisée au début de notre Moyen Age. 
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Traductions et littérature bouddhiques en chinois 

Les traductions de textes bouddhiques indiens (sanskrits, prakrits et palis) en chinois 

s’échelonnent sur prés de dix siécles. Les premiéres datent de la seconde moitié du 11° siécle, 

les derniéres du x1® siécle. Elles couvrent l’ensemble des écoles bouddhiques de |’Inde et 

des pays bouddhisés et constituent une masse de textes trés considérable : 40 millions de 

caractéres chinois environ et 1 692 titres d’ouvrages dont certains ont été traduits plusieurs 

fois a différentes époques. C’est la source la plus riche et la plus étendue de sOtra (sermons 

attribués au Buddha), de traités de discipline, de commentaires et de textes de, scolas- 

tique qui subsiste dans les diverses langues de 1’Asie qui ont servi de véhicule aux écritures 

bouddhiques. 

Aprés une premiére période de tatonnements (ce sont les Traductions antiques, guyi) ou 

les versions sont soit trop libres par excés de concessions au public chinois soit maladroites 

et presque incompréhensibles par excés d’exactitude, la rigueur et le style font de grands 

progrés avec l’équipe de traduction formée autour du moine koutchéen Kuméarajiva au 

début du vé siécle et, plus tard, avec celle de Paramartha (Zhendi, 500-569), moine indien 

qui avait séjourné au Cambodge et avait été appelé de Canton a Nankin par l’°empereur Wu 

des Liang en 548. C’est l’époque des Traductions anciennes (jiuyi). Une troisiéme étape 

sera franchie avec les traducteurs du vue siécle qui imposeront une terminologie uniforme 

et une rigueur technique qui enlévent aux Nouvelles Traductions (xinyi) de \’époque des 

Tang (vue-1x® siécle) l’intérét littéraire que présentaient les ceuvres de la période pré- 

cédente. 

Dés les commencements, il semble que les équipes de traduction aient été composées 

suivant les principes en vigueur aux v®-vill® siécles : elles comptaient un nombre relativement 

important de collaborateurs religieux et laics, chinois et étrangers (dont les taches ont 

tendu sans doute a étre de plus en plus strictement définies) qui traduisaient les originaux 

a voix haute, les notaient par écrit, vérifiaient |’exactitude du sens, polissaient le style et 

s’assuraient enfin de l’exactitude de la traduction sous sa derniére forme. 

Préfaces, postfaces, colophons de traductions ainsi que catalogues bibliographiques 

apportent de précieuses informations sur les conditions dans lesquelles les textes ont été 

traduits, sur ceux qui les ont introduits en Chine, sur les traditions relatives aux ouvrages 

eux-mémes, leurs auteurs, les écoles et sectes bouddhiques de 1’Inde et des pays bouddhisés. 

C’est grace 4 ces données, qui temoignent du goit si profond des Chinois pour la précision 

et l’exactitude historique, que l’on a pu reconstituer l’histoire du bouddhisme en Asie. 

Entre 515 et 946, on ne compte pas moins de quatorze catalogues bibliographiques sur les 

traductions bouddhiques en chinois accompagnés de notes critiques et d’informations 

diverses. Les plus célébres et les plus exacts sont celui du moine Sengyou (le Chusanzang 
jiji, 515), qui reprend et remet a jour le catalogue aujourd’hui perdu de Dao’an (374), et 
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celui du moine Zhisheng (le Kaiyuan shijiao mulu, 730), ’un des chefs-d’ceuvre de la biblio- 
graphie chinoise. 

En dehors méme des traductions de textes indiens, il existe une abondante littérature 
bouddhique en chinois qui s’est développée a partir du rvé siécle. Ce sont des travaux sur 
V’histoire du bouddhisme en Inde ou en Chine, des commentaires sur les textes canoniques, 
des recueils de biographies de moines chinois, des histoires des sectes chinoises, des sitra 
apocryphes... Cette €norme production de textes religieux, traductions et ouvrages composés 
en Chine méme, ne devait pas manquer d’avoir des influences sur la littérature chinoise 
de genre profane. 

Les apports du bouddhisme au monde chinois 

Dans les régions comprises entre Inde et Iran, les influences hellénistiques étaient restées 
assez sensibles pour marquer fortement |’art bouddhique qui, de symbolique qu’il était 
aux Origines, est devenu figuratif. C’est ainsi qu’un art mélé d’influences indiennes, grecques 
et iraniennes s'est diffusé depuis les bassins de l’Indus et du Gange jusqu’aux oasis de |’Asie 
centrale, gagnant de 1a la Chine du Nord, la Corée et le Japon. Le lointain souvenir de la 
Statuaire grecque que gardent dans leurs plis, leurs poses et leurs visages certaines statues 
bouddhiques de la Chine et du Japon est l’une des plus belles preuves de l’unité de notre 
monde. 

En méme temps que la statuaire, c’est une technique architecturale propre aux confins 
indo-iraniens et a l’Inde qui a pénétré en Chine du Nord : celle de la construction de grottes 
creusées dans le roc. Ces sanctuaires rupestres de |’Inde, de l’Afghanistan et de l’Asie cen- 
trale dont le site de Bamiyan au nord-ouest de Kaboul offre |’un des plus célébres exemples 
sont signalés par Faxian lors de son pélerinage au début du vé siécle, par Song Yun lors 
de sa mission en Inde du Nord au début du vie siécle, par Xuanzang au début des Tang... 
Les premiéres grottes qui aient été creusées au site des grottes des Mille Buddha (Qianfo- 
dong), prés de Dunhuang, auraient été commencées en 366. Entre le ve et le vine siécles, 
les sanctuaires rupestres, dont les statues parfois colossales ont souvent été dégagées du 
roc méme, se multiplient en Chine du Nord depuis le Sichuan jusqu’au Shandong et depuis 
le Gansu jusqu’au Hebei. Les ensembles les plus beaux et les plus imposants, souvent 
édifiés sur l’initiative des empereurs mais avec la collaboration des fidéles, témoignent a 
la fagon de nos cathédrales de l’immense mouvement de ferveur religieuse qui s’est emparé 
du monde chinois a ces époques : grottes de Yungang 4a l’ouest de Datong, ow les travaux 

furent poursuivis de 489 4 523 et repris a la fin des Sui — les plus grandes statues y ont 

de 40 a 50 m de hauteur —, grottes de Longmen au sud de Luoyang, nouvelle capitale des 

Wei du Nord aprés Datong a partir des derniéres années du V¢® siécle, ow les travaux furent 

presque ininterrompus aux vi® et vu® siécles (le grand Vairocana de Longmen et ses deux 

acolytes sont achevés entre 672 et 675), grottes de Maijishan prés de Tianshui au Gansu. 

Mais a cété de ces trois sites fameux, la liste serait longue des grottes bouddhiques creusées 
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en Chine du Nord sous les dynasties des Wei, des Qi, des Zhou, des Sui et des Tang, au 

cours de la belle période de la statuaire et de l’architecture bouddhiques en Chine. Les 

influences venues de Taxila, de MathurA, des oasis de Khotan, Kucha, Turfan... expliquent 

sans doute les variations de style que l’on constate d’un site 4 l’autre. La plupart de ces 

sites gardent trace de travaux postérieurs qui datent des Cinq dynasties, des Song et des 

Yuan, c’est-a-dire des x®-xIve siécles, temoignages d’une ferveur sur son déclin et d’un 

art qui a perdu de son souffle et de sa vigueur. 

Parois des grottes et murs de monastéres ont fourni le support d’une peinture religieuse 

(scénes de la vie antérieure du Buddha, divinités bouddhiques, représentations des enfers...) 

dont les seuls exemples importants qui ont pu étre préservés de l"humidité et du vandalisme 

se trouvent aux grottes des Mille Buddha (Qianfodong) prés de Dunhuang. Quelques 

peintures des v®-vie siécles subsistent également a Astana, prés de Turfan. Cet art populaire, 

influencé par 1’Asie centrale et 1’"Inde du Nord-Ouest, nous aide a imaginer ce que fut la 

grande tradition picturale bouddhique qui fut illustrée par de célébres artistes tels que 

Wu Daoxuan (Wu Daozi) (né vers 680), auteur de fresques religieuses dans les monastéres 

de Chang’an. 

De méme que la peinture bouddhique si repandue aux v®-vul® siécles n’a laissé qu’un 

nombre infime de vestiges, il ne reste que de rares monuments de |’architecture bouddhique 

la plus ancienne, bien que le modéle de certains temples des vu®-vile siécles ait été pieu- 

sement conservé au Japon. L’une des constructions les plus originales du bouddhisme en 

Chine est, comme on sait, le stiipa (ta), seul édifice en hauteur de l’architecture chinoise, 

en forme de tour a étages et, plus rarement, de bol renversé. Ses modéles ont beaucoup 

évolué au cours des siécles : d’abord en bois (11°-111° siécle), souvent en briques, en magon- 

nerie, parfois en fer sous les Song, les stipa sont généralement de forme tétragonale jusqu’aux 

Tang, octogonale ensuite, décagonale, comptant un nombre d’étages variable dont la 

hauteur diminue réguliérement de la base au sommet a moins qu’elle ne reste fixe (x® siécle). 

Les plus célébres, tel celui de 120 m de haut qui fut ¢rigé au Yongningsi de Luoyang au 

début du vi°, ont disparu et on ne peut guére mentionner parmi les plus anciens qui aient 

été conservés jusqu’a nos jours que le stipa de pierre du Songyuesi au Songshan (vers 520) 

et les deux stpa en macgonnerie de Xi’an construits dans la capitale des Tang au vii siécle. 

On ne saurait sans doute attacher trop d’importance aux effets que les fétes et représen- 

tations religieuses eurent de facon trés générale sur le développement des activités artistiques. 

La remarque qui a été faite pour le christianisme médiéval vaut pour le bouddhisme. De 

nombreux artistes, peintres, fondeurs, sculpteurs, architectes vivent des commandes que 
leur adressent monastéres, communautés laiques ou riches fidéles. Processions et spectacles 
bouddhiques, illuminations dans les grottes, expositions périodiques des trésors conservés 
dans les grands sanctuaires ont servi tout ensemble a la diffusion de la foi, de ses légendes 
et de ses dogmes essentiels, au renforcement de la cohésion sociale et du sentiment religieux 
par des activités qui impliquaient la collaboration et la participation de chacun, et a la 
formation d’un univers esthétique entiérement nouveau. On peut mettre au compte du 
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bouddhisme une transformation profonde et générale de la sensibilité : la nouvelle religion 
a introduit dans le monde chinois le goat de l’ornementation, de la répétition inlassable 
des mémes motifs (pratique religieuse qui donnera naissance A la xylographie), le gofit 
du somptueux (statues enduites d’or, tissus précieux...), mais aussi celui du gigantesque 
et du colossal. Toutes ces tendances allaient a l’encontre de la tradition classique faite de 
dépouillement, de concision vigoureuse, de justesse dans le trait et dans le mouvement. 

De l'art a la littérature, la distance est aisée a franchir et ce qui vaut pour l’un vaut pour 
l'autre. Les tendances sont identiques et l’enrichissement tout aussi important. Les grands 
sitra bouddhiques du Mahayana qui eurent dans la Chine des ve-rxe siécles une diffusion 
beaucoup plus large que les Classiques ont accoutumé aux longs développements littéraires, 
a la répétition des mémes thémes, au mélange des stances et de la prose, et la poésie 
bouddhique, plus libre d’allure, a influencé le développement de la poésie chinoise. Le 
bouddhisme a non seulement enrichi la matiére de la littérature, apportant des thémes 
innombrables empruntés aux vies antérieures du Buddha, aux récits de descente aux enfers, 
aux pélerinages, a la geste des grands personnages du bouddhisme..., mais il a donné nais- 
sance a de nouveaux genres : préches publics, entretiens entre maitre et disciples laics 
ou religieux, représentations de scénes édifiantes ow les parties psalmodiées alternent avec 
les parties chantées. Il a contribué ainsi au développement d’une littérature en langue vul- 
gaire et a l’essor ultérieur du conte, du roman et du théatre. 

Avec le triomphe général du bouddhisme, c’est la vision du monde elle-méme qui s’est 
transformée : espaces et temps incommensurables, multipliés a l’infini, destinée humaine 
engagée dans un cycle ininterrompu de renaissances ou sont confondus les étres du monde 
visible et du monde invisible (dieux, hommes, étres infernaux, animaux et démons), soumise 
de fagon inéluctable au phénoméne mystérieux de la fructification des actes. 

Mais, parmi les éléments de culture indienne, parfois teintés d’influences iraniennes et 
hellénistiques, que le bouddhisme a charriés avec lui, les sciences profanes de |’Inde ont 
occupé une place qui n’est assurément pas négligeable. Les mathématiques, 1’astrologie, 
l’astronomie, la médecine indiennes ont pénétré dans le monde chinois entre le Ive et 
le vimi® siécles grace a des traductions d’ouvrages « brahmaniques » dont les versions chinoises 
et indiennes ont malheureusement disparu. Un ouvrage de médecine indienne qui traitait 
de 404 maladies figurait parmi les traductions du Parthe An Shigao arrivé a Luoyang 
en 147 de notre ére. Le moine Yixing (683-727) qui organisera en 721-725 une expédition 
scientifique destinée a relever la longueur de l’ombre du gnomon aux solstices d’été et 
d’hiver en neuf stations réparties depuis le centre du Vietnam jusqu’aux confins de la 
Mongolie (du 17° au 40¢ degré de latitude), était versé dans les mathématiques et I’astro- 
nomie indiennes. L’influence des sciences indiennes se fera sentir tout particuliérement 

des environs de 600 au milieu du vie siécle. 

L’exemple des Indiens, passés maitres en matiére de grammaire et de phonétique, a pu 

inciter en Chine a une analyse des sons du langage en dépit des obstacles insurmontables 

que semblait présenter le systéme d’écriture. Les problémes que posait la transcription des 
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termes indiens et la nécessité de reproduire le plus fidélement possible les formules magiques 

du bouddhisme ésotérique (mantra et dhérani) durent contribuer aussi au développement 

des études de phonétique en Chine. Si la notation de la prononciation des caractéres chinois 

au moyen d’autres caractéres qui donnaient l’initiale et la finale (systeme des fanqie) 

est attribuée 4 Sun Yan de Wu (mort en 260) et s’est sans doute développée en dehors de 

toute influence indienne, il n’en est pas de méme des recherches postérieures. Celles qui 

furent consacrées au systéme des rimes au cours des années 424-453 aboutirent avec Shen 

Yue (441-513) a la premiére définition des tons du chinois ancien : tons égal, montant, 

descendant et « rentrant » (mots a finale occlusive). Elles permirent de déterminer de fagon 

plus stricte les régles de la composition des poémes et seront a I’origine de toute une série 

de dictionnaires de rimes : 

Qieyun de Lu Fayan (601). 

Tangyun de Sun Mian (751). 

Guangyun de Chen Pengnian imprimé en 1008. 

Jiyun de Ding Du (53 525 caractéres) au milieu du xI® siécle. 

Wuyin jiyun de Han Daozhao des Jin (1115-1234). 

C’est en partie sur la base de ces précieux documents que devaient se développer, a partir 

du milieu du xvie siécle, des recherches savantes de phonétique historique. 

On notera enfin, dans un tout autre domaine, que par |’intermédiaire des milieux mona- 

caux certaines institutions financiéres d’origine indienne se sont implantées dans le monde 

chinois : préts sur gage, associations financiéres en vue de la fructification du capital mis 

en commun, ventes aux enchéres et, a date plus tardive, loteries. 

En résumé, l’apport du bouddhisme en Chine au cours de la grande période des contacts 

entre les mondes chinois et indien (des premiers siécles de l’ére chrétienne au Ix®) apparait 

capital, et l’on peut parler d’une véritable culture bouddhique pendant toute l’époque ou 

les monastéres dotés de bonnes bibliothéques d’ouvrages classiques et religieux furent les 

principaux centres de l’enseignement et du savoir. Cette situation qui se prolongera plus 

longtemps au Japon devait durer en Chine jusqu’a la grande proscription du bouddhisme 

et a la dispersion des communautés religieuses des années 842-845. 
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livre 4 

DU MOYEN AGE 

AUX TEMPS MODERNES 



itre | L’EMPIRE ARISTOCRATIQUE 

a ses débuts dans ce qu’on pourrait appeler le « Moyen Age chinois » auquel elle 

se rattache par ses hommes — aristocrates et dépendants (ke, buqu, nubi) —, 

son économie, ses lettres et ses arts, sa foi religieuse —1’époque des Tang est, dit-on, 

l’4ge d’or du bouddhisme —, devait étre celle du passage du monde médiéval aux « Temps 

modernes » en Asie orientale. Les signes avant-coureurs des changements 4 venir appa- 

raissent au lendemain de la grande rébellion militaire de An Lushan qui dure de 755 4 763. 

Aussi bien, sans égards pour le découpage traditionnel en « dynasties » qui a pour fondement 

la notion mystique de lignée, a-t-on divisé ici l’époque des Tang en deux parties et relié 

étroitement la seconde a celle qui lui fait suite immédiatement. En effet, ce n’est pas seulement 

l’atmosphére générale qui change au lendemain de la rébellion, mais le climat politique, 

l’économie, les institutions... et la période dite des Cinq dynasties, de 907 4 960, n’est que 

la suite logique et l’aboutissement de l’évolution qui débute a la fin du vmie siécle. A 

« l’Empire aristocratique » dont les fondements sont établis entre 590 et 625 succéde une 

période de « transition aux Temps modernes ». 

| Pe PERIODE QUI S’OUVRE A LA FIN DU VIeSIECLE, encore tout entiére plongée 
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Parce qu’il met fin aux Empires d’origine non chinoise en Chine du Nord et parce qu’il 
est suivi, huit ans plus tard, par la réunification de l’ensemble des pays chinois, l’avénement 
des Sui en 581 est généralement considéré comme une des grandes dates de l’histoire. Mais 
€n mettant l’accent sur les événements politiques de ce genre, |’historiographie traditionnelle 
aboutit 4 ces deux résultats contraires : elle masque certaines continuités fondamentales 
et néglige en méme temps les transformations les plus profondes et les plus significatives. 
Ni l’usurpation du pouvoir par le général Yang Jian (541-604) chez les Zhou du Nord, 
ni l’accession au tréne de la famille Li, fondatrice des Tang en 618, ne s’accompagnent de 
changements radicaux dans le personnel politique, dans le type de société ni dans les tra- 
ditions fondamentales. Ce sont d’ailleurs des mythes que ceux de la pureté ethnique et 
de la pureté des cultures : les empires des Sui (581-617) et des Tang (618-907) qui passent 
pour €tre proprement chinois par opposition aux royaumes et aux empires barbares des 
Iv€-vI® siécles ont, au départ, pour fondements politiques, sociaux, ethniques et culturels 
ceux des empires déja trés fortement sinisés des Wei occidentaux (535-557) et des Zhou du 
Nord (557-581). Par contre, c’est au milieu de l’époque des Tang et a partir de la fin du 
vill siécle que s’amorcent les grandes transformations qui devaient donner naissance, au 
XI® siécle, 4 un monde aussi différent de celui des vie-vue siécles que put |’étre l’Europe de 
la Renaissance de celle du Moyen Age. 

Il est vrai que la réunion de la Chine du Yangzi a celle du Nord a élargi les perspectives, 
donnant a la Chine des Sui et des Tang une ouverture vers la mer, la zone tropicale et les 
pays de l’Asie du Sud-Est. II est vrai aussi que les Tang ont recueilli le précieux héritage 
des traditions artistiques et littéraires des dynasties de Nankin. Mais cette reunion du Nord 
et du Sud ne s’est pas produite de fagon soudaine : elle avait été préparée pendant tout le 
cours du vi® siécle par un progrés des relations économiques et des contacts humains, 
par l’échange des marchandises, des hommes et des idées. Le Luoyang des trente premiéres 
années du vi siécle et le Nankin de l’empereur Wu des Liang appartiennent au méme Age 
d’or de la civilisation médiévale, au méme univers aristocratique animé par une intense 
ferveur religieuse, vivifié par le réveil de 1’"économie marchande et pénétré par les grands 
courants commerciaux qui empruntent les pistes de |’Asie centrale et les routes de mer de 
V’océan Indien. II est d’ailleurs abusif d’attribuer tout le mérite de l’unification politique 

a la seule dynastie des Sui : le Sichuan est rattaché 4 l’empire des Wei occidentaux dés 553 

et le Hubei, ou les Wei installent la méme année une de leurs créatures, en fait aussi virtuel- 

lement partie. L’unification de la Chine du Nord, divisée et ravagée par les guerres depuis 

les environs de 534, est 4 mettre au compte des Zhou du Nord, en 577. En détruisant ]’empire 

affaibli des Chen en 589, les Sui se bornent a porter 4 son terme un processus qui avait 

commencé 36 ans plus t6t et dont un des facteurs principaux fut sans doute la valeur des 

institutions militaires créées par les Wei occidentaux. 
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L’histoire politique de la période 581-683 

La dynastie des Sui (581-617) est fondée 4 Chang’an a la suite du coup d’Etat d’un parent 

par alliance de la famille régnante des Zhou du Nord, le général Yang Jian, chef de l’aris- 

tocratie de la vallée de la Wei et du Gansu oriental. Yang Jian régne de 581 a 604 sous le 

nom d’empereur Wen et met fin en 589 a l’empire des Chen, dernier vestige des Six dynasties 

qui s’étaient succédées 4 Nankin depuis le début du m® siécle. La tradition lui oppose son 

successeur qu’elle dépeint sous les couleurs les plus noires : usurpateur du pouvoir impérial, 

l’empereur Yang (605-617) aurait été mené a sa perte par sa folie des grandeurs, son goat 

du luxe, ses vices et sa cruauté a l’égard du peuple. On lui reproche ses grands travaux et 

ses campagnes coiiteuses en Corée. Mais c’est 1a un des thémes favoris de l’historiographie 

officielle : le dernier souverain d’une dynastie ne peut étre qu’un objet d’opprobre. En fait, 

la politique des deux empereurs des Sui présente une remarquable continuité et l’effort 

entrepris sera prolongé au début de la dynastie suivante. La construction de grands canaux 

et de vastes greniers dans la région de Luoyang et dans celle de Chang’an (Daxingcheng) 

commence dés le régne de 1’empereur Wen des Sui dont une des premiéres initiatives fut 

de batir les deux immenses capitales de la vallée de la Wei et de la Luo. De Grandes Murailles 

longues de 350 km sont édifiées en 585 dans le Nord-Ouest. La politique d’expansion 

maritime qui caractérise le régne de l’empereur Yang (constitution d’une flotte de guerre, 

développement de Yangdu, l’actuelle Yangzhou comme seconde capitale, expéditions sur 

Formose ou les Ryfikyi, sur le Chituguo dans la région de Palembang a Sumatra, sur le 

Linyi connu plus tard sous le nom indien de Champa sur les cGtes orientales du Sud du 

Vietnam), est déja amorcée sous Wendi. La premiére expédition par terre et par mer contre 

le royaume de Koguryo en Corée, allié virtuel des Turcs, a lieu en 598, treize ans avant la 

premiére campagne coréenne de Yangdi. Mais c’est sous le régne du second empereur des 

Sui que cette politique de puissance et de prestige a commencé a provoquer des difficultés 

croissantes : les soulévements paysans se multiplient au Hebei et au Shandong 4a partir 

d’inondations du bas fleuve Jaune en 611. La situation empire a la suite des réquisitions 

nécessaires aux trois campagnes malheureuses de Corée (612, 613, 614). Les relations se 

gatent avec les Turcs en 613, année ot éclate la premiére rébellion organisée par 1’aris- 

tocratie, celle de Yang Xuangan. 

Li Yuan (565-635), le général chargé de la défense contre les nomades 4 Taiyuan, dans 

le Centre du Shanxi, se rebelle en 617 a l’instigation de son fils Li Shimin (598-649) le futur 

empereur Taizong (626-649), fait alliance avec les tribus turques et marche sur Chang’an 

ou il fonde la nouvelle dynastie des Tang. C’est l’empereur Gaozu (618-626). 

Les premiéres années des Tang sont une époque de consolidation intérieure : répression 
des troubles qui sera achevée en 628, réorganisation administrative, division de l’Empire 
en dix grandes régions — quinze au vili® siécle — auxquelles sont bientét préposés des 
inspecteurs de l’administration, des finances et de la justice; législation pénale, systéme 
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agraire, fiscalité, armées, éducation (création d’académies et d’écoles supérieures dans les 
deux capitales, Chang’an et Luoyang, établissement d’écoles de préfectures et sous- 
préfectures). Cette époque est suivie de 626 A 683 par une des plus grandes expansions mili- 
taires de I’histoire de la Chine. Les armées chinoises infligent une défaite décisive aux Turcs 
orientaux dont la capitale est établie dans la vallée de l’Orkhon, au sud du lac Baikal, écrasent 
les Turcs T6lés, s’assurent le ralliement des Turcs Ouigours en Mongolie orientale, celui 
des Tuyuhun et des Tangut dans le Nord-Ouest, mettent fin, 4 Turfan, au royaume de 
Gaochang qui faisait obstacle aux relations entre Chang’an, le bassin du Tarim et la Tran- 
soxiane, défont les Turcs occidentaux dans la vallée de Illi, ouvrent et contrdlent les routes 
des oasis. 

Le prestige des Tang en Asie atteint 4 son apogée : plusieurs pays de l’Asie du Sud-Est 
tels que le royaume de Huanwang (Champa) et le Zhenla (Cambodge) reconnaissent la suze- 
raineté chinoise. En Corée, le Koguryo est écrasé, Silla, soumis. Les Tang créent des 
préfectures chinoises en Transoxiane et interviennent jusqu’en Inde du Nord dans la région 
de Patna (dynastie de Harshavardhana, 605-647, au Magadha). 

Cette extraordinaire expansion eut pour fondement des institutions politiques et écono- 

miques qu’il importe de mettre en lumiére. 

I. Fondements politiques et économiques de 
’empire des Tang 

Des derniéres années du vi® siécle aux environs de 625, une grande ceuvre est accomplie 

qui fournira les bases économiques et institutionnelles sans lesquelles |’expansion chinoise 

des vil® et vie siécles n’aurait pas été possible. 

Grands travaux 

C’est entre 587 et 608 qu’est construit un réseau de voies navigables formé de canaux 

et de riviéres aménagées pour la navigation afin de relier les vallées du fleuve Jaune et de 

la Wei a celle du bas Yangzi jusqu’a Hangzhou — réseau prolongé en 608 par un canal 

qui assure les communications entre la région de Luoyang et celle de Pékin. C’est le premier 

grand canal de l’histoire de la Chine. Larges de plus de 40 met bordés par une route impé- 

riale, ces canaux sont jalonnés de relais (on en compte une quarantaine entre Yangzhou, 

au nord du Yangzi et Luoyang). Sur le trajet qui va de Luoyang a Chang’an sont bAatis 

d’immenses greniers dont le plus important, situé au confluent de la Luo et du fleuve Jaune, 

a une capacité de 20 millions de shi, soit 12 millions d’hectolitres de grain. Entrepris 4 des 

fins stratégiques, politiques et destiné a faciliter les communications entre Chine du Nord 

et Chine du Yangzi au lendemain de |’unification, ce systeme de voies navigables n’assure 
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14. Le grand canal. 
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encore que le transport d’un faible volume de riz vers Luoyang sous le régne de Taizong 
(626-649) (12 000 tonnes) et une grande partie du trafic consiste alors en soieries. Mais a 
la suite du développement de la riziculture au sud du bas Yangzi, le tonnage devient cinq 
a dix fois plus important aprés un siécle. Aussi bien les grands canaux ont-ils joué un réle 
capital dans l’essor économique des vile et 1x° siécles et ils ont permis au pouvoir Tang 
de se maintenir dans les conditions difficiles ov il s’est trouvé aprés la rébellion de An Lushan 
(756-763). Cependant, malgré les travaux effectués sur le troncon de 400 km environ qui 
reliait les deux capitales de Luoyang et de Chang’an, les communications ne furent jamais 
trés aisées 4 cause de la rapidité des courants sur le fleuve Jaune et de la nature montagneuse 
des confins du Henan et du Shenxi. Les transbordements étaient inévitables. En cas de disette 
dans la vallée de la Wei, la Cour et l’administration centrale étaient obligées de se transférer 

a grands frais 4 Luoyang ou les approvisionnements étaient plus faciles. 

Les deux capitales de Chang’an et de Luoyang furent reconstruites sur des plans gran- 
dioses aux environs de l’an 600. Les remparts extérieurs du Chang’an des Sui et des Tang 
mesuraient 9,7 km d’est en ouest et 8,2 km du nord au sud. De forme rectangulaire, la ville 

comptait quatorze avenues nord-sud et onze avenues est-ouest de 70 4 150 m de large, 

bordées par des fossés plantés d’arbres. Ces avenues délimitaient cent dix quartiers murés 

et deux immenses marchés ot aboutissaient des canaux, tandis que, dans le nord de la 

ville, deux grandes enceintes de murailles abritaient les palais impériaux et la cité admi- 

nistrative. Mais il faut noter que le changement d’échelle dans la dimension des capitales 

date de la construction du Luoyang des Wei du Nord en 501. Alors que |’enceinte du 

Luoyang des seconds Han ne mesurait que 9 /i (4,5 km environ) sur 6 (3 km), celle dela 

capitale des Wei atteint déja les dimensions du Chang’an des Sui. Faut-il voir dans cette 

nouvelle conception de la ville comme un immense camp retranché |’influence des popu- 

lations de la steppe? Quant au nouveau Luoyang, dont les dimensions étaient quelque peu 

inférieures a celles de Chang’an, il fut bati également suivant un plan en damier vers la 

méme époque que Yangzhou, la grande métropole du Sud-Est, ot les marchands étrangers 

semblent avoir été trés nombreux du vile au Ix® siécle. C’est de cette derniére ville que le 

deuxiéme empereur des Sui, qui parait avoir eu comme un pressentiment de |’essor maritime 

et commercial de la Chine du Bas-Yangzi, voulut faire sa seconde capitale aprés Luoyang. 

Si les villes et les voies navigables créées aux environs de 1’an 600 devaient constituer 

l’armature économique de la Chine des vii®-1x® siécles, 1’ceuvre accomplie dans le domaine 

des institutions juridiques, administratives et militaires ne fut pas moins importante et 

décisive. Héritiers de la longue tradition qui remontait aux Cao-Wei et aux Wei du Nord, 

les législateurs de l’époque des Sui et du début des Tang ont su systématiser l’acquis anté- 

rieur et fournir au nouvel Empire un des éléments essentiels de sa puissance. 
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Systéme administratif 

L’administration chinoise atteint au vue siécle l’époque de sa maturité, Organisme 
savant et complexe qui porte témoignage sur son long développement antérieur, elle mérite 
d’étre décrite ici au moins sommairement. 

Les origines du systéme administratif chinois sont anciennes puisqu’elles datent du moment 
ou les fonctions palatiales, assurées par des nobles de haut rang, ont été remplacées par 
des fonctions publiques aux Iv® et 111° siécles avant notre ére. Aussi le vocabulaire garde-t-il 
parfois le souvenir du caractére personnel et domestique des charges officielles de ]’Anti- 
quité. Cependant, |’administration a tendu, dés l’Empire, 4 former un corps relativement 
autonome dont les volontés ont fait contrepoids aux factions qui se formaient 4 la Cour — 
celles des eunuques, des familles des impératrices, des généraux... — ainsi qu’au pouvoir 
arbitraire des empereurs. La machine s’est perfectionnée au vile siécle et fera de nouveaux 

progrés au xI°®. Son évolution se poursuivra aux époques postérieures a celle des Song 

(x1®-xm® siécle), sous les Ming et sous les Qing, dans le sens d’une centralisation autoritaire 

qui restreindra son pouvoir et sa liberté aussi bien dans le gouvernement central que dans 

les provinces. 

Les bureaux de l’administration centrale sous les Tang occupent 4 Chang’an un espace 

muré de 4,5 km?, la « ville impériale » (huangcheng), au sud du Palais. Cette administration 

comporte quatre organismes principaux 

— un département des Affaires d’Etat (shangshusheng) qui groupe un engemble de six 

ministéres (fonction publique, finances, rites, armées, justice et travaux publics); 

— une Chancellerie impériale (menxiasheng) qui joue le réle d’un centre de transmission 

et de contréle des décrets impériaux; 

— un Grand Secrétariat impérial (zhongshusheng) chargé de la rédaction des textes 

officiels, ces deux derniers organes exergant un contréle sur la politique générale; 

— un Conseil d’Etat auquel participent, outre l’empereur, de grands dignitaires et des 

fonctionnaires importants qui sont généralement des présidents des six ministéres 

formant le département des Affaires d’Etat. 

Mais il existe en outre nombre de services aux fonctions plus é€troites, dont le plus impor- 

tant est le tribunal des censeurs (yushitai), sorte d’inspection générale de |’administration 

dont |’office est de relever les abus de toutes sortes (cas de corruption, concussion, fraudes...) 

et de recevoir les plaintes des administrés. La Haute Cour de justice (dalisi) tranche en 

dernier ressort les cas les plus litigieux et elle est seule habilitée 4 prononcer les peines 

de mort; d’autres services ont pour tache l’administration des voies d’eau et des canaux, 

celle des arsenaux, de la bibliothéque impériale, de l’université d’Etat (guozijian), des 

gardes du Palais, des services intérieurs du Palais, de la maison du prince héritier... 

De cette administration centrale dépend toute ]’administration des provinces, ou plutdét 

des grandes régions (dao sous les Tang, /u sous les Song) entre lesquelles est partagé le 
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VIII. Plan d’un palais de Chang’an, 
extrait du Chang’anzhi, Mémoire sur Chang’an, de Song Mingiu (1019-1079). 

territoire de 1’7Empire. Au niveau le plus bas se trouvent les sous-préfectures (xian), cir- 

conscriptions qui comptent au plus quelques dizaines de milliers d’habitants. Le groupement 

des sous-préfectures (en moyenne au nombre de 4 ou 5) forme le territoire des préfectures 

dont le siége se trouve dans le principal centre urbain. Ces préfectures sont d’importance 

diverse. La plupart portent le nom de zhou, mais certaines sont qualifiées de préfectures 

supérieures (fu). De dimension variable suivant la densité de leur population (les plus 

étendues sont aussi les moins peuplées), les préfectures correspondent 4 peu prés a un 

département francais d’étendue moyenne. Les fonctionnaires de l’administration impériale 

nommés dans les provinces sont en trés petit nombre. Une sous-préfecture n’en compte 

généralement qu’un ou deux. Aussi les fonctionnaires impériaux sont-ils assistés par un 

personnel de recrutement local. Etrangers a la région ow ils restent en poste pour quelques 

années seulement, ils doivent s’assurer l’appui des notables locaux et faire preuve de sou- 

plesse dans 1’exécution des directives du gouvernement central. Mais leur qualité de fonc- 

tionnaire impérial leur assure en revanche un prestige considérable. 

Au-dessus des préfectures, et s’étendant parfois 4 de trés vastes régions, il existe enfin 

certains services spécialisés, le plus souvent de caractére militaire ou financier, qui ont 

pour objet la coordination et le contréle de l’activité des préfectures. Ces services sont confiés 
a des fonctionnaires de haut rang. 
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Institutions juridiques 

D’importantes collections de textes juridiques et administratifs de l’époque des Tang 
ont subsisté; certaines ont pu étre reconstituées en partie. C’est le cas des ordonnances et 
des réglements administratifs recueillis par le grand ‘spécialiste japonais de l’histoire du 
droit chinois, Niida Noboru. Le Code des Tang, rédigé sous une premiére forme en 624, 
révisé en 627 et 637, accompagné d’un commentaire en 653, le Tanglii shuyi, est le premier 
Code chinois qui nous soit parvenu au complet. Il a pour ancétre direct celui des Zhou 
du Nord publié en 564 qui était lui-méme héritier des codes moins complets et moins élaborés 
des Cao-Wei et des Jin occidentaux (268). C’est une admirable construction d’une logique 
sans faille en dépit de son ampleur et de sa complexité. L’analyse des principes fondamentaux 
de ce droit, de ses notions, de ses catégories n’a pour ainsi dire jamais été entreprise, mais 
la tache serait d’un puissant intérét : elle révélerait a coup sir toute une psychologie et 
un jeu de notions profondément originales. Disons’que, pour l’essentiel, il s’agit d’un droit 
qui est fondé sur une échelle continue de peines et dans lequel la gravité du délit est fonction, 
non seulement de sa nature, mais de la position du coupable par rapport a sa victime. 
Dans le cas de parents plus ou moins proches, cette position est définie par le type de deuil 
plus ou moins prolongé qu’exigent les relations de parenté, et, dans les autres cas, par des 
rapports de hiérarchie (empereur, fonctionnaires de divers grades, simples particuliers, 
personnes de statut servile...). En dehors de son réle d’instructeur et parfois d’enquéteur, 

la tache du magistrat n’est pas de peser les responsabilités, elle n’est pas de « dire le droit », 

mais au contraire de fixer exactement la nature du délit en fonction des modéles qui lui sont 

fournis par le Code, en procédant par assimilation (Jun) et en se conformant 4 un baréme 

qui prévoit suivant les cas et de facgon stricte des augmentations ou des diminutions de 

peine. Ces caractéristiques du droit chinois sont anciennes et rendent compte de |’équi- 

valence absolue qui existe dans la langue ainsi que dans les conceptions entre les termes 

et les notions de délit et de peine (la langue ne connait qu’un seul mot, celui de zu). L’échelle 

des peines comporte des séries de pénalités qui changent de nature 4 mesure qu’elles 

s’aggravent : coups de rotin, coups de bambou, travaux forcés, exil accompagné de travaux 

forcés, peines de strangulation et de décapitation. Distinct des autres types de législation, 

le Code est de caractére uniquement pénal. Celui des Tang comporte plus de 500 articles 

répartis en douze sections 

I. Définitions et régles générales. 

II. Lois relatives aux transgressions de lieux interdits (palais impériaux, portes des 

enceintes, murailles, postes frontaliers...). 

III. Délits commis par les fonctionnaires dans |’exercice de leurs fonctions. 

IV. Lois intéressant les familles paysannes (terres, imp6ts, mariage). 

V. Lois relatives aux haras et aux magasins d’Etat. 

VI. Lois relatives aux levées de troupes. 

VII. Délits contre les personnes et contre les biens. 
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VIII. Délits commis au cours de rixes. 

IX. Faux et contrefacons. 

X. Lois diverses de caractére spécial. 

XI. Lois concernant la capture des coupables. 

XII. Lois relatives 4 l’administration de la justice. 

Réglements agraires 

Le systéme agraire de l’époque des Tang, au vile siécle et-dans la premiére moitié du 

vue siécle, présente une des originalités les plus remarquables de |”histoire : le recours 

a un systéme de distribution des terres qui devait assurer pendant plus d’un siécle la régu- 

larité des rentrées fiscales et maintenir une certaine stabilité sociale. La pratique de la 

répartition égale de lots viagers était apparue sous la dynastie des Wei du Nord ow son 

adoption officielle date de 486. Mais alors qu’il s’agissait 4 cette €poqué de favoriser les 

défrichements en zone séche en multipliant les allotissements, les ordonnances agraires 

(tianling) promulguées par les Tang en 624 visent 4 fournir 4 chaque famille paysanne les 

superficies de terre indispensables 4 sa subsistance et au paiement des impdéts. La « méthode 

de répartition égale des terres » (juntianfa) adoptée 4 ce moment est en effet indissociable 

des lois fiscales édictées en 619. Ces lois définissaient trois types de redevances qui portaient, 

suivant une pratique constante depuis la fin de l’Antiquité, non pas sur les biens, mais sur 

les personnes : zu, impd6t en céréales, yong, corvées diverses, et diao, imp6t en tissu (soierie, 

juan, dans les régions de sériciculture, toile de chanvre, bu, ailleurs et en particulier dans 

le Nord-Ouest). Impét en céréales et imp6t en tissu étaient en relation avec deux types 

de biens fonciers fondamentalement différents qui étaient précisément distingués par les 

nouveaux réglements agraires. C’étaient d’une part les terres de grande culture (blé, millet, 

orge) et, d’autre part, les petites superficies consacrées a |’habitation et au jardin ainsi qu’aux 

plantations de mfriers ou aux chéneviéres nécessaires.a 1’exercice du petit artisanat domes- 

tique de la soie ou de la toile. Tandis que les terres de grande culture devaient étre réparties 

en lots viagers (koufentian) suivant le nombre des hommes adultes de chaque famille, 

les autres biens-fonds, également limités, étaient considérés comme propriété permanente 

(yongye). Des parts moins importantes de terres de répartition viagére (koufentian) étaient 

prévues pour les vieillards, les grands malades, les infirmes, les veuves, les commergants 

et les artisans, les moines et les nonnes. Les lots étaient plus réduits dans les « cantons a 

1’étroit » ot la population était dense que dans les « cantons au large ». Enfin, il y avait de 

nombreuses dérogations pour tout un ensemble de terres qui n’étaient pas soumises aux 

répartitions et étaient exclues du systéme établi par les ordonnances (terres publiques, 
terres de fonction, terres octroyées en don par l’empereur, terres de monastéres, colonies 
militaires, colonies agricoles...). 

Ce systéme fiscal et agraire impliquait un recensement trés exact de la population, 
une connaissance précise du cadastre de chaque canton et un classement des individus a 
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l’intérieur de groupes d’age définis par ordonnances : « jaunes » (bébés), « petits » (enfants), 
« moyens » (adolescents), adultes et vieillards. On a longtemps cru qu’en raison de la 
complexité de ce contréle administratif, la « méthode de répartition égale des terres » 
n’avait eu qu’une existence théorique. Mais la découverte de manuscrits des vue et Vue siécles 
dans les oasis de Dunhuang au Gansu et de Turfan (Gaochang) en Asie centrale est venue 
apporter la preuve de son fonctionnement effectif. Certains documents de Turfan portent 
sur la restitution et l’octroi de terres suivant le systéme des répartitions viagéres, et les regis- 
tres de recensement (huji) de Dunhuang qui fournissent un état des familles avec Page 
de chacun de leurs membres ainsi qu’un relevé exact des terres et de leurs limites datent 
d’une époque oui le systéme était déja sur son déclin mais n’avait pas encore disparu. 

Il est possible que le systéme n’ait pu étre véritablement appliqué que dans la zone de 
culture séche qui s’étend des provinces du Nord jusqu’a la vallée de la Huai : plus au sud, 
les riziéres formaient des unités plus difficilement morcelables et les investissements consa- 

crés a leur aménagement et 4 leur irrigation rendaient plus vif le sentiment de propriété. 

Mais les différences entre Chine du blé et Chine du riz se sont accusées au moment de 

l’essor de la riziculture entre les vue et x1® siécles. Elles restent sensibles 4 l’époque des 

Ming (xiv°-xvul® siécle) ou |’on constate une dualité des régimes fiscaux qui correspond 

approximativement a cette opposition générale entre zone du blé et du sorgho et zone du riz. 

Armées 

Le noyau des armées des Sui et des Tang au vile siécle est aristocratique : ce sont les 

grandes familles du Guannei (Shenxi et Gansu oriental) et, dans une moindre mesure, 

des autres régions de la Chine du Nord qui fournissent et encadrent les meilleures troupes. 

Ce sont leurs hommes qui servent dans les corps d’élite : gardes impériales et armées du 

Palais. Contrairement au cliché traditionnel, la classe dirigeante du vi® siécle et celle qui 

en est issue sous les Sui et au début des Tang n’est pas une classe de fonctionnaires lettrés, 

mais une aristocratie a traditions militaires. Son goft pour les choses de la guerre, son 

amour des chevaux, l’intérét qu’elle porte a l’élevage s’expliquent par ses ascendances 

nomades et par |’influence prolongée des cultures de la steppe en Chine du Nord. Sans la 

‘valeur guerriére, le sens de l’honneur, le gofit de l’action qui étaient propres a cette aris- 

tocratie, les hauts faits d’armes des Sui et des Tang n’auraient pas été possibles. 

Il est vrai que l’efficacité des institutions militaires contribua a ces succés. Mais ces ins- 

titutions furent justement concues, 4 l’origine, en fonction de ces familles a traditions 

militaires : il s’agit d’un systéme de milices (fubing) de 800 a 1 200 hommes, concentrées 

autour de la capitale, au Shenxi, dans la région de Taiyuan, au Shanxi, lieu de passage 

des incursions turques, et sur les frontiéres du Nord. Ce systéme de recrutement ne s’appli- 

quait sous les Zhou du Nord qu’aux familles vouées au métier des armes et ce n’est que sous 

les Tang qu’il semble avoir été étendu 4 la paysannerie. Il est significatif en effet que les 

réglements des milices édictés au début des Tang prévoyaient que les cavaliers devaient 
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fournir leur propre cheval et une partie de leur armement, chose inconcevable sil s’était 

agi de simples paysans. De toute évidence, il y eut, a cette epoque comme aux autres périodes 

de l’histoire, une division des taches dans les armées : les paysans, peu habitués aux chevaux 

et piétres cavaliers ne sont pas, sauf exception, des combattants qui puissent rivaliser avec 

les hommes de la steppe. Ils fournissent en revanche la masse des fantassins, sont aptes a 

tenir les postes fortifiés, A occuper le terrain et sont souvent employés 4 ces taches indis- 

pensables que sont la production du fourrage et des céréales, les transports et les courriers. 

Les troupes d’élite, les corps d’intervention rapide ne sont pas formés de paysans, mais, 

pour l’essentiel, de nomades ralliés et plus ou moins sinisés, ou encore, comme ce fut 

le cas aux vie et vir siécles, de Han métissés de Barbares, de Chinois 4 demi convertis aux 

habitudes et a la mentalité des gens de la steppe. 

Un animal a joué un réle décisif dans la politique offensive de l’empire des Tang. C’est 

le cheval, monture des cavaliers armés d’arcs. Son élevage a été développé de fagon systé- 

matique aux vue et ville siécles. Au début de la dynastie, les Tang ne disposaient, si on en 

croit les textes, que d’un petit nombre de chevaux, 5 000 au total, dont 3 000 auraient été 

enlevés aux Sui dans les marais de Chi’anze, 4 l’ouest de Chang’an, et 2 000 aux Turcs 

dans le Gansu. Mais, trés vite, des haras publics sont créés dont le succés est rapide puisque, 

dés le milieu du vu siécle, les Tang disposent de 700 000 chevaux répartis dans des patu- 

rages du Shenxi et du Gansu qui couvrent de grandes superficies. A ces chevaux s’ajoutent 

ceux que possédent les particuliers et dont on ignore le nombre. Mais l’élevage privé 

semble avoir été trés développé en Chine du Nord et plus particuliérement au Gansu orien- 

tal, au Shenxi et au Shanxi. Les réglements des milices (fubing) prévoyaient, on l’a vu, 

que les combattants — ou du moins certains d’entre eux : ceux qui appartenaient aux 

grandes familles de l’aristocratie — devaient fournir eux-mémes leur propre cheval. Dans 

la premiére moitié du vme siécle, membres de la famille impériale, hauts fonctionnaires, 

généraux possédent des troupeaux de chevaux, de beeufs, de moutons et de chameaux. 

La période au cours de laquelle les armées chinoises ont disposé du plus grand nombre de 

chevaux correspond 4a celle des grandes offensives du milieu du vite siécle. Les chevaux sont 

nombreux et bon marché jusque vers 665. Mais ensuite, les incursions turques et tibétaines 

désorganisent les haras et |’élevage semble en déclin. En 713, on ne compte plus que 

240 000 bétes dans les haras impériaux. Les chiffres remontent 4 400 000 en 725 grace au 

renouveau de |’élevage et aux achats faits aux éleveurs de la steppe. Un marché aux chevaux 

est établi en 727 sur le cours supérieur du fleuve Jaune 4 Yinchuan, ou les Turcs viennent 

vendre leurs bétes contre des soieries et des métaux. Mais, a la veille de la rébellion de An 

Lushan, en 754, le nombre des chevaux de |’administration des haras n’est plus que de 

325 700. Jusqu’a cette Epoque, le petit cheval mongol qui était courant dans toute la zone 
des steppes et en Chine du Nord mais qui est aujourd’hui en voie d’extinction et ne subsiste 
plus qu’en Dzoungarie, a été croisé avec un grand nombre de races différentes, grace aux 
tributs offerts par les royaumes de |’Asie centrale et des régions situées au-dela des Pamirs - 
pur-sang arabes amenés a la Cour des Tang en 703, poneys sauvages offerts par les Tibé- 
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tains en 654, chevaux de Kokand, Samarcande, Boukhara, Kish, Chach, Maimargh, 
Khuttal, chevaux du Gandhara, de Khotan, de Kucha, chevaux kirghizes du Baikal... 

L’aristocratie du Nord aux vue et vie siécles a la passion des chevaux. Les gens de la 
haute société vont a cheval et le jeu de polo, importé sans doute d’Iran, fait fureur a 
Chang’an. Cette passion pour les chevaux explique sans doute la place qu’ils Occupent 
dans la peinture — certains peintres tels que Han Gan (vers 720-780) sont spécialisés dans 
la peinture équestre — et dans la sculpture de l’époque des Tang, comme en témoi- 
gnent les magnifiques bas-reliefs du tombeau de lempereur Taizong (626-649) et les figu- 
rines funéraires. Mais le cheval des Tang a des caractéristiques qui révélent I’influence 
des importations et des croisements avec les races du Moyen-Orient et de la Transoxiane, 
plus grandes et plus élancées que celle du petit poney mongol qui reviendra en force aprés 
les Tang, comme le prouvent les peintures d’époque Yuan (x®-xivé siécle) et Ming (xive- 
Xvil® siécle). 

Les incursions tibétaines de 763, au cours desquelles la plupart des chevaux des haras 
publics sont raflés, marquent un déclin définitif de V’élevage en Chine du Nord-Ouest. 
Les Tang ne pourront plus dés lors recourir qu’a des palliatifs : achats de chevaux aux par- 
ticuliers (30 000 juments sont acquises dans le territoire de la capitale pour les écuries du 
palais), aux nomades (achat de chevaux pour 10000 rouleaux de soie en 815-816 dans la 
région des Ordos), essai malheureux pour installer, aprés une expropriation des paysans, 
des élevages d’Etat dans les zones agricoles du Shenxi, du Henan et du Nord du Hubei 
en 817-820. Les Ouigours, qui ont aidé les Tang dans leurs combats contre les Tibétains 
en 758-759, ont obtenu en échange le monopole presque absolu du commerce des chevaux. 
Apres au gain, ils vendent a prix d’or de mauvaises rosses a l’administration chinoise : 
a la fin du vit® siécle, un cheval ouigour est vendu 40 piéces de soierie. 

Les meilleures régions d’élevage du cheval semblent avoir été situées au Gansu oriental, 
dans la vallée de la Jing au Shenxi et dans les parties occidentales du Shanxi. Le jour ou 
la Chine n’a plus été en état de protéger ces régions contre les incursions des montagnards 
et des nomades, elle a perdu I’un des moyens principaux de sa politique d’intervention 
en Asie centrale et s’est trouvée condamnée a un repli vers le Henan et les régions du Sud- 
Est : ce fut la sans doute I’une des causes de la faiblesse des Song jusqu’a la conquéte du 
Nord par les Jiirchen entre 960 et 1126. 

La répartition des armées chinoises est révélatrice — et les remarques qu’on peut 
faire 4 ce sujet ne valent pas seulement pour |’époque des Tang — : elles sont concentrées 
autour des capitales et le long des frontiéres du Nord et du Nord-Ouest. Leurs taches 

essentielles sont en effet de protéger |’Empire contre les incursions et invasions venues des 

confins et d’assurer la défense du pouvoir central contre les rébellions nées dans les provinces. 

Les gardes impériales réparties au sud de la capitale et les armées qui sont cantonnées 

au nord du palais constituent des protections immédiates contre les tentatives de coup 

d’Etat. Ces gardes fournissent en outre une escorte a |’empereur lors de ses déplacements 

ou des détachements lors des grandes cérémonies : déploiement de force et de faste tout a 
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la fois qui est confié en principe aux troupes d’élite. Quant aux armées des frontiéres, elles 

remplissent suivant leur type deux fonctions différentes : il s’agit soit de corps d’expédi- 

tion ou la cavalerie constitue l’élément le plus actif, soit de garnisons chargées de tenir 

les lignes de défense et les centres de communication. Les troupes cantonnées dans les pro- 

vinces ne représentent qu’une trés petite fraction du total des armées chinoises. Le pouvoir 

impérial parait n’avoir que peu d’inquiétude de ce cété. Aussi longtemps qu’elles ne se 

sont pas transformées en véritables rébellions armées qui regoivent parfois l’aide des hautes 

classes, les insurrections paysannes ne représentent pas un danger sérieux et urgent. Ce 

ne sont que des bandes de paysans déracinés qui vivent de pillage et prennent pour repaire 

les montagnes d’accés difficile ou se cachent dans les régions marécageuses. Mal équipés, 

ils sont généralement impuissants contre les villes murées ou résident les représentants du 

pouvoir impérial. Le banditisme n’est tout compte fait qu’un mal chronique et supportable. 

On peut d’ailleurs traiter avec les chefs de brigands et les rallier en leur octroyant des titres 

et des fonctions officielles. Il est clair en tout cas que ce n’est pas d’abord sur la force que 

compte le pouvoir pour maintenir la paix dans les provinces. Les institutions y suffisent 

le plus souvent. Le groupement des habitants en petites unités responsables des actes de 

chacun, l’obligation de dénoncer les délits, la responsabilité des fonctionnaires et des chefs 

de canton, de village et de famille forment depuis les débuts de l’Empire un systéme de 

contraintes si général et si bien intégré aux mceurs qu’il n’est méme plus ressenti comme 

tel. De 1a, sa remarquable efficacité. 

2. La grande expansion du VII* siécle 
A partir de la fin du vi® siécle, le monde chinois se renforce, s’enrichit, s’organise, cherche 

a étendre son influence au dehors et a refouler les populations qui font incursion sur ses 

confins : Tuyuhun du Qinghai, Tangut des confins du Sichuan, Turcs et autres nomades 

de Mongolie et de Dzoungarie, Kitan de Mongolie orientale et du bassin du Liaohe en 

Mandchourie, gens du royaume de Koguryo en Corée du Nord. Il est stimulé tout A la 

fois par les menaces du dehors qui l’incitent a se renforcer et par ]’essor de sa propre puissance. 

Les événements 

La situation dans la zone des steppes s’était modifiée depuis le milieu du vie siécle avec 
la formation d’une nouvelle confédération des tribus nomades dirigée par les Turcs (Tujue). 
Ces fondateurs d’un nouvel Empire de la steppe avaient mis fin en 552 a l’hégémonie des 
Ruanruan (ou Rouran) sur les régions qui s’étendaient de la vallée de 1’Orkhon, au sud 
du Baikal, 4 celle de I’Ili. Plus dangereuse que celle de leurs prédécesseurs, la menace des 
Turcs est a l’origine de la deuxiéme grande période de construction dans I’histoire des 
Grandes Murailles, aprés celle des mr°-1® siécles avant notre ére et avant la troisiéme et 
derniére période qui se situera au xv® siécle. 
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Alors que les Wei du Nord s’étaient bornés a renforcer les anciennes murailles de l’époque 
des Qin et des Han en 423 et a fortifier la région de Datong, leur capitale, dans 1’Extréme- 
Nord du Shanxi en 446, les Qi du Nord batissent en 555-556 de nouvelles lignes de défense 
qui sont doublées en partie en 557 et 565 et suivent un tracé beaucoup plus méridional 
que celui des fortifications de l’époque des Qin. C’est le méme tracé qu’adopteront les 
Ming au xV¢® siécle. 

Quand la Chine du Nord est unifiée par les Zhou en 577, les relations entre Turcs et 
Chinois se modifient : alors que jusqu’a cette date, les deux empires du Nord en lutte 1’un 
contre l’autre avaient avantage a rechercher l’alliance des Turcs, l’unification change les 
données du probléme. Elle constitue la condition nécessaire a la deuxiéme grande expansion 
chinoise en Asie aprés celle des Han. 

La division des Turcs en deux confédérations, Turcs orientaux de la vallée de l’Orkhon 
et Turcs occidentaux de l’Altai, en 582, ne semble pas avoir affaibli leur puissance : la méme 
année, ils pénétrent en masse en deca des Grandes Murailles et les Sui sont amenés en 585 
a prolonger vers l’ouest les fortifications construites par les Qi du Nord. Le nouveau trongon 
s’étend sur 350 km depuis les Ordos jusqu’a l’actuel Yinchuan (région de Ningxia), sur 
le cours supérieur du fleuve Jaune. Les incursions cessent quelque temps a la suite d’un traité 
conclu en 584 et suivi en 590 par le don en mariage d’une princesse chinoise A I’un des 
khans turcs. Mais ceux-ci reprennent l’offensive aux environs de 600 et poussent jusqu’aux 
abords de Chang’an en 601. La menace des Turcs, refoulés vers le Kokonor en 608, ne 
sera cependant écartée qu’en 630, lors de la grande offensive qui assure aux Tang le contréle 
des Ordos et de Ia Mongolie du Sud-Ouest. 

Cette année 630 marque le début de la grande expansion des Tang en Asie, sous les 
régnes de Taizu et de Gaozong (de 626 a 683). La défaite turque ouvre les routes de 1’Asie 

centrale aux armées et a |’administration chinoise dans les années 630-645 : Hami, Turfan 

(royaume de Gaochang fondé par des colons chinois) en 640, Karashahr, Kucha en 658, 

puis les oasis de Transoxiane passent successivement sous le contréle de la Chine. Des 

circonscriptions chinoises sont créées au-dela des Pamirs : préfectures de Kang (Samar- 

cande), An (Bukhara), Shi (Tashkent), Mi (Maimargh), He (Kushanika), Cao (Kaputana), 

Shi (Kish). En 648, le général Wang Xuance organise avec des troupes sans doute népa- 

laises et tibétaines une expédition en Inde du Nord, dans la région de Patna, afin de régler 

a l’avantage de la Chine la succession au tréne du petit royaume de Magadha. Dans le 

Nord-Est, la Mandchourie et presque toute la péninsule coréenne sont passées sous le contréle 

des Tang aux environs de 660. En 662, la Chine intervient dans les affaires intérieures de 

la dynastie sassanide, 4 Ctésiphon, sur le Tigre, au moment méme ow |’Empire perse est 

menacé par l’avance des Arabes Omeyyades. L’extension du contréle des Tang sur ces 

vastes territoires améne la création de six « gouvernements généraux » (dudufu ou duhufu), 

sortes de protectorats militaires : ceux de Annan a Hanoi, de Beiting (Beshbalik, région 

de l’actuel Urumchi, dans le Sud de la Dzoungarie), de Anxi au Gansu occidental, de 

Andong au Liaoning (Mandchourie méridionale), de Anbei dans le Nord-Ouest des Ordos 

et de Shanyu dans le Nord-Est de la méme région, en Mongolie. 

221 



DU MOYEN AGE AUX TEMPS MODERNES 

Lac 

Balkha 

Oe nitcls 
SSedesTurcs\occid.( 

a A escntatareee = ~ 3 

f) fy ig 

Sule) 

Bactres 
(Balkh) \ 

CACHE MI oa Herat 

Z5 ° 
ff Purushapura 

oe (Peshawar), 

Q Siraf Zaranj 

od 

offensives Tang offensives turques 

principales voies de communication 

16. L’Asie centrale aux VIl*-VIll* siécles. 

L’expansion des Tang de la Corée a I"Iran et de la vallée de "Ili au centre du Vietnam 

est sans doute le phénoméne le plus important de l’histoire politique de |’Asie au vit® siécle. 

Elle implique une remarquable organisation militaire et administrative : mobilité et rapi- 

dité des troupes d’intervention constituées de corps de cavalerie, élevages de chevaux, 
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installation de colonies militaires pour le ravitaillement des armées en Asie centrale, sys- 

teéme de relais, intense activité diplomatique. Mais cette extraordinaire expansion qui 

fait de la Chine des Tang la plus grande puissance de |’Asie a cette époque est fragile. 

Comme a |’époque des Han, la longueur et la difficulté des communications entre la capi- 
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tale et les régions que la Chine contréle en Asie centrale expliquent le caractére extremement 

précaire de l’occupation chinoise dans ces régions ou doivent étre entretenues 4 grands 

frais des colonies militaires. Kashgar, l’oasis la plus occidentale du bassin du Tarim, est 

a prés de 5 000 km de Chang’an et les pistes qui relient Anxi 4 Hami et 4 Turfan traversent 

des régions désertiques ot les points d’eau sont rares. Plus lointains encore, les territoires 

situés au-dela des Pamirs ne peuvent étre atteints que par des passes montagneuses dont 

le franchissement constitue un véritable exploit. 

Si la soumission des Tuyuhun et des Tangut du Qinghai et du Gansu est acquise dés les 

débuts de la dynastie, si le probléme turc est réglé pour l’essentiel par la grande offensive 

de 630 puis par le ralliement et la sédentarisation progressive d’une partie des tribus de 

la steppe, les incursions de nomades et de montagnards ne cessent pas pour autant, mettant 

de nouveau en question le ralliement aux Tang des oasis de l’Asie centrale et menacant 

la sécurité des garnisons et des caravanes. Les Tang sont amenés a organiser une expédi- 

tion dans la vallée de 1’Ili contre les Turcs orientaux et ce n’est qu’en 748 que les armées 

chinoises détruiront leur capitale, Suyab, sur le cours du Tchou. De nouvelles difficultés 

apparaissent avec l’expansion des Tibétains qui font incursion dans la zone des oasis entre 

670 et 678 et occupent un moment Khotan, Yarkand, Kashgar et Kucha, puis avec l’expan- 

sion arabe qui provoque un recul de |’influence chinoise en Iran et menacera bientét les 

conquétes de la Chine en Transoxiane et dans la région de Kashgar. 

3. La période 684-755, histoire politique 

La Wu et la Wei 

La fin du vu? siécle et les premiéres années du vim® sont dominées par |’étonnante figure 

d’une ancienne concubine des empereurs Taizong (626-649) et Gaozong (649-683) du nom 

de Wu Zhao (624-705). Trés influente 4 partir de 654, impératrice en titre l’année suivante, 

elle régne en fait aprés la mort de Gaozong en 683. Ecartant du pouvoir I’héritier légitime, 

elle prend le titre d’empereur Zetian en 690 et fonde la dynastie des Zhou dont elle sera 

l’unique souverain : c’est le premier et seul empereur de sexe féminin de histoire de la 

Chine. Cet interméde de quinze ans (ou de vingt-deux si l’on considére toute la période 

pendant laquelle Wu Zetian occupa en fait le pouvoir) ne peut s’expliquer que par la société 
politique de 1’€poque et par-1’influence capitale du bouddhisme. Tous les efforts de l’impé- 
ratrice Wu a partir du moment ou elle fut en état d’agir sur le gouvernement ont tendu a 
éliminer du pouvoir les représentants de l’aristocratie du Nord-Ouest qui occupaient tous 
les postes de commande depuis le début de la dynastie et contrdlaient en particulier la 
gestion de 1’Etat par l’intermédiaire de la Chancellerie impériale (le menxiasheng). Au len- 
demain de la mort de Gaozong, en 684, Zetian fit périr plusieurs centaines de ces aristo- 
crates et de nombreux membres de la famille impériale des Li. En transférant le siége ordi- 
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naire de la Cour de Chang’an a Luoyang, elle échappait plus aisément au contréle des grandes 
familles. Mais elle voulut aussi favoriser la formation d’une nouvelle classe d’administra- 
teurs recrutés par concours. II est remarquable que les examens et épreuves qui n’avaient 
joué sous les Han qu’un réle secondaire dans le recrutement et la promotion des fonc- 
tionnaires n’aient été vraiment organisés de facon systématique qu’a partir de l’année 
669. Cette institution qui devait avoir dans le monde chinois une influence si considérable 
fut d’abord une arme politique aux mains de l’impératrice Wu Zetian. Devenue empereur 
en 690, elle change toute la nomenclature officielle et V’organisation administrative en s’ins- 
pirant, comme lI’avait fait prés de sept siécles plus tét l’usurpateur Wang Mang, de ce 
Classique suspect qu’est le Zhouli. Elle change aussi les noms de lieux et invente dix-neuf 
nouveaux caractéres d’écriture dont l’usage devient obligatoire. 

Mais l’extraordinaire ascension de Wu Zhao et surtout son intronisation ne s’expli- 
queraient pas sans l’aide et le soutien occulte de l’Eglise bouddhique, grande puissance 
politique et économique depuis le début du vie siécle. Des prédictions bouddhiques for- 
gées a son intention désignaient |’ancienne concubine de Taizong comme futur empereur 
et comme réincarnation du bodhisattva Maitreya (Mile), le Buddha sauveur, messie dont 
l’attente avait animé déja dans le passé plusieurs sectes millénaristes. Elle-méme était jadis 
entrée en religion dans un monastére de nonnes aprés la mort de Taizong, en 650. Bigote, 
superstitieuse, elle combla l’Eglise de ses faveurs (ordinations de religieux, fondation de 
monastéres, constructions, fonte de cloches et de statues...). C’est sous son régne qu’est 
creusé dans le roc l’immense Vairocana avec ses deux acolytes du défilé de Longmen, au 
sud de Luoyang. 

La période pendant laquelle Wu Zetian fut au pouvoir et les cing années qui suivirent la 
restauration des Tang en 705 — moment ou |’impératrice Wei est toute-puissante — sont 

une €poque de gaspillage et de relachement général. Princes et princesses impériales, hauts 

fonctionnaires, favoris, grands monastéres s’enrichissent et agrandissent leurs domaines 

fonciers. La petite paysannerie bénéficiaire de lots viagers est écrasée sous le poids des 

impdts et des charges. Le nombre des fermiers se multiplie. 

L’dage d’or des Tang 

La premiére moitié du vile siécle (ou plus exactement les années 710-755) est la période 

; la plus brillante de l’histoire des Tang. C’est 4 ce moment que le rayonnement de la Chine 

en Asie est 4 son apogée. La capitale, Chang’an, est le centre d’une civilisation cosmopolite 

ou se mélent les influences de |’Asie centrale, de 1’Inde et de I’Iran. La poésie classique et 

les études bouddhiques brillent de leur plus bel éclat. 

Dés 710, le fils de l’empereur Ruizong, écarté du pouvoir en 690 par Zetian, Li Longji 

(685-762), élimine le clan de la Wei et met son pére sur le tréne avant de régner lui-méme 

a partir de 712 sous le titre de Xuanzong (712-756). Ce trés grand régne commence par 

une remise en ordre des finances, de l’administration et des mceurs politiques. On s’efforce 

yy 
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de reconstituer en 721 et 724 les registres de recensement afin de remédier 4 la réduction 

dramatique du nombre des familles imposables. Le déclin du systéme des milices, les fubing, 

qui avait permis l’expansion des Tang en Asie au vu siécle, incite 4 réorganiser les armées 

et les réformes accroissent l’autonomie et les pouvoirs d’initiative des chefs militaires. 

Une meilleure gestion des haras impériaux, négligés sous le régne de Zetian, permet de 

disposer de nouveau d’une grande abondance de chevaux. Les Tang interviennent dans le 

bassin de 1’Amu-Darya, a l’appel du Tokhara et d’autres royaumes de cette région menacés 

par les incursions arabes. En 723, le royaume des Mohe, tribus de chasseurs des confins 

de l’Amour, est transformé en préfecture chinoise. A partir-de 745, une vaste contre- 

offensive est menée pour arréter l’avance arabe en Transoxiane et dans la vallée de I’Ili. 

Mais de lentes transformations se produisent qui devaient aboutir 4 l’une des plus 

grandes crises de l’histoire. Le systéme agraire continue 4 se dégrader. La puissance des 

chefs d’armées s’accroit avec la création sur les frontiéres du Nord de régions militaires 

(fanzhen ou fangzhen) placées sous le commandement de commissaires impériaux (jiedushi). 

La formation d’armées importantes de soldats de métier est une menace pour le pouvoir 

central, mais les faveurs de 1’Etat aux chefs militaires ne font que croitre au cours du régne 

de Xuanzong. Les dépenses consacrées aux armées passent de 2 millions de ligatures de 

1 000 piéces de cuivre en 713 a 10 millions en 741 et atteignent 14 4 15 millions en 755. 

Cependant, les Tang doivent céder a la pression du royaume tibéto-birman de Nanzhao au 

Yunnan et lui abandonner vers 750 le contréle des routes et des territoires du Sud-Ouest, 

tandis que la contre-offensive chinoise dans ]’actuel Turkestan russe se solde par un échec : 

en 751, les armées Tang commandées par le général coréen Gao Xianzhi sont écrasées par les 

Arabes 4 la bataille de la riviére Talas, au sud du lac Balkhash. Un royaume de Turcs 

a demi sédentarisés connus sous le nom de Ouigours se constitue dans la région de Hami 

au nord-ouest de Dunhuang 4 partir de 745. 

Sur le plan politique, la restauration des Tang en 705 avait été suivie du retour au pouvoir 

de l’ancienne aristocratie du Nord-Ouest qui était entrée en lutte 4 partir de ce moment 

avec la nouvelle classe des fonctionnaires recrutés par concours. Le conflit est A son comble 

en 736, quand s’opposent le fonctionnaire lettré Zhang Jiuling (673-740), un créole né 

sous les tropiques, et le représentant de l’aristocratie de la vallée de la Wei, Li Linfu (2-752). 
Les choses se compliquent quand, a la fin de son régne, Xuanzong se désintéresse de la 
gestion de |’Etat et, sous l’influence de la concubine Yang Yuhuan, la célébre guifei Yang 
entrée au Palais en 745, accorde des postes importants aux membres de sa famille. A la 
mort de Li Linfu, en 752, le cousin de la favorite impériale, Yang Guozhong, entre en 
compétition avec le général An Lushan pour le poste de Premier ministre. La nomination 
a ce poste de Yang Guozhong déclenche la grande rébellion militaire de An Lushan a 
la fin de 755. 
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La rébellion militaire de 755-763 

L’expansion militaire, les succés des armées chinoises de la Corée a 1’Iran paraissent 
avoir conduit sous le régne de Xuanzong (712-756) a une sorte d’entrainement. Le pouvoir 
central semble avoir oublié que c’est par une sorte de pente naturelle que se constituent, 
dans de telles circonstances, des armées de métier animées par des intéréts qui leur sont 
Propres et dans lesquelles régne un état d’esprit qui est de plus en plus éloigné de celui 
des civils. Accroitre l’autonomie des armées, regrouper les commandements, s’en remettre 
aux gens du métier, c’est se procurer les moyens d’une politique offensive et victorieuse, 
mais c’est du méme coup affaiblir l’Etat. Or, la tendance a accroitre les pouvoirs des chefs 
d’armée au cours de la premiére moitié du vmre siécle est renforcée par des considérations 
de politique intérieure : pour faire piéce a la puissance des parents de la concubine Yang 
Yuhuan, et surtout a celle de Yang Guozhong qui s’est taillé une sorte de fief au Sichuan, 
le grand ministre Li Linfu, qui dirige l’Empire de 737 a 752, cherche a favoriser les généraux 
des armées du Nord. Li Linfu mise principalement sur les généraux d’origine étrangére 
dans l’espoir qu’ils seront plus maniables que les militaires chinois. C’est ainsi que, dans 
la région de |’actuel Pékin, approvisionnée directement par un grand canal depuis l’époque 
des guerres menées en Corée par les Sui, le général An Lushan qui commande a lui seul 
trois régions militaires se voit comblé de faveurs par la cour. De pére sogdien et de mére 
turque, An Lushan a pour nom de famille celui des Sogdiens originaires de Bukhara, au 
nord de l’Amu-Darya, et pour nom personnel une transcription assez exacte du nom ira- 
nien de Roxane (« lumiére »), celui de la princesse de Bactriane qu’épousa Alexandre le 
Grand. Dans I’hiver des années 755-756, An Lushan marche A la téte de ses armées sur 
Luoyang et Chang’an qui tombent sans coup férir. Le récit des événements dramatiques 
qui suivirent — la fuite de l’empereur 4 Chengdu, la succession de Shi Siming a la téte des 
armées insurgées aprés la mort de An Lushan en 757, la reconquéte difficile de la région 
des deux capitales par le nouvel empereur Suzong avec l’aide des Tibétains et des Ouigours — 
n’a sans doute pas sa place ici ow il ne peut étre question que d’un survol rapide de l’his- 
toire de la Chine. Il importe au contraire de souligner les trés graves conséquences de cette 
tragédie. 
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LA TRANSITION 

AUX TEMPS MODERNES 

I. Les conséquences de la rébellion 

l’un des grands tournants de I’histoire du monde chinois, car elle s’accompagne 

et elle est suivie dans tous les domaines d’un net changement d’orientation. La 

crise semble avoir haté des transformations qui ne faisaient encore que s’amorcer 

dans la premiére moitié du vu siécle : relations extérieures, politique, économie et société, 

vie intellectuelle se modifient rapidement a partir des années terribles de 755-763. 

L REBELLION DE AN LUSHAN ET SHI SIMING peut étre considérée comme 

Le reflux 

Au cours de la crise, c’est tout le systeéme de protection mis en place sur les confins de 

l’Empire qui se désagrége. Le contréle des Pamirs est perdu depuis que les Arabes ont 

occupé la région de Kashgar quelques années avant la rébellion. Les Ouigours, principaux 

alliés du pouvoir légitime, s’étendent au Gansu en 757 et dominent ainsi dans toutes les 

régions situées entre Wuwei, dans le Centre du Gansu, et Turfan. La puissance tibétaine 

228 



La transition aux Temps modernes 

s’affirme : les Tibétains font incursion dans les oasis de I’Asie centrale, au Qinghai, au 
Gansu. En 763, ils s’installent a Ningxia, sur le cours supérieur du fleuve Jaune, raflent 
les chevaux des haras impériaux au Gansu oriental et pénétrent méme a Chang’an. A partir 
de 790, tous les territoires situés a l’ouest de la passe de Yumen échappent définitivement 
au contr6le de la Chine. C’est 1a, si l’on songe aux relations constantes que les pays chinois 
avaient entretenues depuis les Han avec |’Asie centrale et les régions situées au-dela des 
Pamirs, un événement aux conséquences capitales pour l’histoire de la civilisation chinoise. 

Au Nord-Est, Silla qui s’était imposé en Corée depuis la fin du vue siécle, se déclare 
indépendant des Tang. Enfin, dans les régions comprises entre Sichuan et Birmanie, des 
principautés tibéto-birmanes sinisées et pénétrées par les influences chinoises, indiennes et 
tibétaines, tantét alliées de la Chine et tantdt du Tibet, s’étaient développées depuis le milieu 
du vue siécle. La plus puissante, celle du « prince du Sud » (Nanzhao), avait englobé ses 
rivales et commencé 4a s’étendre a partir de 750 malgré les expéditions chinoises envoyées 
pour la réduire. Le Nanzhao se fera plus menacant au Ix¢ siécle, langant ses attaques jusqu’a 
la région de Chengdu et s’emparant du bassin du fleuve Rouge et de Hanoi en 827. Aprés 
l’échec d’une expédition chinoise en 865-867, il parviendra méme Aa occuper la capitale 

du Sichuan pendant quelque temps. Connu 4 partir de 902 sous le nom de royaume de Dali 

(localité située sur la rive occidentale du lac Erhai dans |’ouest du Yunnan), ce royaume 

du Sud-Ouest devait subsister jusqu’au moment de sa conquéte par les Mongols au milieu 

du xui® siécle. 

Ce repli général qui fait suite 4 la grande période d’expansion du vue siécle et de la pre- 

miére moitié du vue s’accentuera au x® siécle avec la formation de l’empire sinisé des 

Kitan dans le Nord-Est et la perte du contrdle chinois sur le bassin du fleuve Rouge : pro- 

fondément marqué par plus d’un millénaire d’administration et de colonisation chinoises, 

le Vietnam secoue en 939 la tutelle du royaume des Han du Sud établis 4 Canton et conser- 

vera pour toujours son indépendance si on excepte |’époque de l’occupation mongole et 

la bréve période ou, au début du xvé siécle, le Vietnam fera partie de l’empire des Ming. 

Les transformations du systéme fiscal 
et l’évolution de la société 

Les changements ne sont pas moins importants dans un tout autre domaine : celui de 

l’organisation fiscale dont les rapports sont étroits avec la constitution politique, les réalités 

sociales et l’économie. 

Le systéme de répartition viagére des terres de grande culture destinées a fournir l’impdét 

en grain était complexe et fragile dans la mesure ou il dépendait d’un recensement et d’un 

cadastre précis et tenus réguliérement a jour. II était en outre impossible d’appliquer par- 

tout une législation uniforme 4 cause de la diversité des conditions géographiques et des 

inégalités du peuplement. La ou les terres faisaient défaut, il était permis d’émigrer. La 
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tentation était grande d’inclure les terres recues en lots viagers dans les propriétes fami- 

liales partout ow les terres 4 chanvre remplagaient les lopins plantés en miriers, comme 

c’était le cas dans toute la Chine du Nord-Ouest. Enfin, les multiples dérogations prévues 

par les réglements fournissaient l’occasion de tourner la loi. Dés la fin du vui* siécle, la 

classe des petits exploitants bénéficiaires de lots viagers commence donc a se désagréger 

et la falsification des registres de recensement se généralise. 

Les causes de ce phénoméne furent sans doute multiples : émigrations spontanées pro- 

voqueées par les incursions de nomades ou de Tibétains dans les régions frontaliéres, attrait 

exercé par les régions de la Huai et du Yangzi ou se développaient la riziculture et les trafics 

commerciaux, pression exercée par les riches propriétaires en état de préter aux paysans 

dans la géne. Mais c’est sans doute cette exploitation des plus pauvres par les plus riches 

et les plus puissants qui fut la cause principale de la réduction rapide des familles imposables 

au cours du vue siécle. Les grandes familles du Nord-Ouest qui dominaient la vie politique, 

la noblesse impériale (parents directs et parents par alliance des empereurs, familles des 

concubines impériales), généraux et hauts fonctionnaires, grands monastéres possédaient 

au vue siécle et dans la premiére moitié du vim® des domaines privés qui étaient désignés 

sous des noms divers dont celui de zhuangyuan (« ferme-jardin ») était le plus répandu. 

Sortes de maisons de campagne et de parcs d’agrément, ces domaines comprenaient des 

exploitations agricoles qui étaient en marge de celles de la paysannerie : terres de montagne 

ou de collines, vergers en méme temps que champs cultivés en céréales. Leurs moulins 

établis sur le cours des riviéres étaient parfois 4 l’origine de contestations avec les paysans 

privés d’eau pour l’irrigation. Mais ces domaines privés se sont étendus pendant la pre- 

miére moitié de la dynastie en englobant des terres paysannes si bien que leur caractére 

s’est modifié et que le terme de zhuangyuan en est venu a désigner de grandes exploitations 

agricoles cultivées par des fermiers et des ouvriers 4 gages. Ces grands domaines devaient, 

comme les villa romaines, donner naissance a de petites agglomérations aux époques pos- 

térieures : de nombreuses villes de l’époque des Song conservent dans leur nom méme 

(zhuang) le souvenir de cette origine. Ces transformations s’expliquent sans doute par 

le développement commercial que connait le monde chinois 4 partir du vue siécle. 

Les efforts faits dans la premiére moitié du vue siécle pour réinscrire les familles et les 

terres qui ont disparu des recensements se révélent vains. Aussi bien, on commence a 

recourir 4 une nouvelle forme d’imposition qui porte non plus sur les familles de cultiva- 

teurs mais sur les terres (ditougian) et sur les récoltes (qingmiaogian). C’est cette pratique 

qui est systématisée et généralisée lors de la célébre réforme des impéts directs due A Yang 
Yan en 780 : le liangshuifa « méthode des impéts » d’été et d’automne. 

Mais la réforme des impéts agraires dont une partie servait 4 alimenter les budgets pro- 
vinciaux ne suffit pas. Il fallait trouver de nouvelles recettes, car de nombreuses régions 
échappaient a l’autorité du gouvernement central. Les monopoles d’Etat qui permettaient 
de taxer les produits de consommation courante soit a la production soit au niveau de 
leur distribution permettaient de combler le déficit par des revenus réguliers, indépendants 
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de la situation politique. L’essor économique qui s’était produit dans la vallée du Yangzi 
et au Sichuan dans le courant du vit siécle devait assurer le succés de ces nouvelles formes 
d’imposition inspirées par le souvenir du célébre monopole du sel et du fer instauré sous 
le régne de Wudi des Han en —117. Le monopole du sel, le plus sir et le plus rentable 
dans la mesure ot le pouvoir d’Etat contrélait les régions productrices (marais salants 
des provinces maritimes depuis le Hebei jusqu’a la région de Canton, lacs salés du Sud du 
Shanxi et puits de sel du Sichuan), fut créé en 759, celui des alcools en 764, celui du thé, 
dont l’usage se répandait rapidement, en 793. Dés 780, le monopole du sel procure a |’Etat 
la moitié de ses recettes. En 806, il atteint 6 millions de ligatures de 1 000 piéces de monnaie; 
en 808, 8 800 000 ligatures. Le systéme fiscal et la répartition des différents types d’imp6ts 
se sont donc radicalement transformés entre 760 et 800. Non seulement les imp6ts agraires 
ont changé de nature en n’étant plus basés sur les cultivateurs mais sur les terres, mais la 
fiscalité d’origine commerciale a tendu a prendre une plus grande importance que celle 
des impéts directs qui reposaient sur la petite paysannerie. Cette tendance s’accentuera 
a l’époque des Song (960-1279). 

L’action de l’Etat dans le domaine fiscal aboutit a favoriser les riches marchands qui 
se chargent de la perception des taxes sur le sel. Elle leur fournit en tout cas l’occasion de 
manier des capitaux importants et d’accroitre leur puissance économique. Les trafics entre 
bassin du Yangzi et Chine du Nord, entre Sichuan et Xizhe (Jiangsu méridional et Nord 

du Zhejiang) sont dés les environs de 800 entre les mains de trés riches marchands qui sont 

devenus les intermédiaires attitrés de l’administration : gros commergants de sel de Yang- 

zhou, la grande ville marchande située sur le grand canal 4 20 km aunord du Yangzi, riches 

négociants de Chengdu au Sichuan. On note l’accroissement extraordinaire du commerce 

du thé dans le courant du vie siécle (l’usage du thé comme boisson a commencé a se 

répandre sous les Tang). Dés la fin du vite siécle, les revenus des taxes sur le commerce 

du thé dont les régions productrices sont situées au Anhui, au Zhejiang et au Fujian ainsi 

qu’au Sichuan atteignent 400 000 ligatures de 1 000 piéces de cuivre, soit 4 peu prés 12 % des 

énormes revenus de la gabelle 

Les marchands de thé ont été pour beaucoup dans |’invention de nouveaux procédés 

de transfert de crédit. Dans les années 806-820 apparaissent les premiers billets de change 

sous le nom de feigian (« monnaie volante ») : les marchands de thé qui viennent vendre leurs 

cargaisons a la capitale livrent le produit de leurs gains aux offices qui représentent 4 Chang’an 

leurs administrations provinciales (les jinzouyuan) et en recgoivent des reconnaissances de 

dette qui leur permettent, déduction faite des taxes prélevées a la capitale, de se faire régler 

en espéces une fois de retour dans leur province d’origine. A la fin du 1x® siécle et au début 

du x®, entrep6ts de marchandises, monts-de-piété, boutiques de changeurs puis maisons de 

commerce de Chengdu au Sichuan commencent a émettre des certificats de dép6t négociables 

qui sont les ancétres du billet de banque. Les premiers papiers-monnaie émis par V’Etat 

apparaitront au Sichuan en 1024. La pénurie de moyens de paiement a une époque ou les 

transactions commerciales se développaient rapidement fut a l’origine de ces innovations 

dans les procédés de transfert de crédit. 
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Le premier grand essor de la riziculture 

Au vie siécle, le centre de gravité du monde chinois tend a se déplacer de la vallée 

de la Wei et de la plaine Centrale, ou il était resté fixé depuis l’Antiquité et depuis le Néoli- 

thique, vers les plaines du bassin inférieur du Yangzi. Ce phénoméne capital dans |’histoire 

est sans doute lié tout a la fois aux progrés de la riziculture inondée et au développement 

comniercial des régions du Yangzi, productrices de soieries, de thé et de sel (salines de la 

Huai). Alors que les méthodes de culture employées jusqu’au vi¢ siécle consistaient a récolter 

le riz dans les terres mémes ou il avait été semé, ce qui rendait les jachéres indispensables, 

la pratique du repiquage permet sous les Tang un accroissement rapide des rendements 

qui s’accéléreront encore au xI® siécle grace a |’introduction des variétés de riz précoces 

puis grace a la sélection systématique des espéces, faisant de la riziculture inondée l’une 

des techniques agricoles les plus savantes du monde et celle qui donnera jusqu’a l’époque 

contemporaine les plus hauts rendements a I*hectare. C’est a l’époque des Tang qu’appa- 

raissent aussi des outils agricoles propres a ce type de culture et dont les formes sont déja 

trés proches de celles des outils de 1’"époque contemporaine : la chaine a palets (/ongguche) 

qui permet d’élever l’eau d’un plan a un autre par le moyen d’un pédalier, la herse (pa) 

et la charrue de riziére. Ces progrés de la riziculture devaient non seulement favoriser le 

peuplement du bassin du Yangzi mais aussi, grace au systéme de canaux construits 4 des 

fins stratégiques et politiques aux environs de 600, assurer un complément de ressources 

a une Chine du Nord dont la production restait soumise aux aléas climatiques. D’aprés les 

recensements de l’époque, la population des régions situées au sud du Moyen et du Bas- 

Yangzi passe de 3 millions d’individus imposables 4 10 millions entre les environs de 600 

et l’année 742, tandis qu’en Chine du Nord, ou se trouve concentrée la plus grande partie 

des 50 millions de personnes que compte approximativement la Chine des Tang, il se produit 

une légére baisse de la population qui, dans les provinces du Nord, passe de 75 % du total 

a 53 % entre ces deux dates. L’accroissement des transports de riz sur le grand canal 

a l’époque ot! Pei Yaoqging (681-743) réforme le systéme des transports par voie d’eau 

en créant des relais et des greniers (734) permet sans doute de situer le moment ot! com- 

mence a s’affirmer l’essor agricole du Bas-Yangzi : 7 millions de shi, soit plus de 4 millions 

d’hectolitres de riz sont transportés vers la Chine du Nord au cours des années 734-736. 

Cet essor de la riziculture a contribué pour beaucoup au rétablissement de la dynastie 

aprés la grande crise des années 756-763. Le grenier a riz de la Huai et du Bas-Yangzi avait 

été épargné par les guerres et toute l’économie de |l’Empire reposera sur cette région A 

partir de la fin du vime® siécle. 
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2. L’émiettement de l’Empire 

L’évolution politique 

Si le pouvoir central sut faire preuve d’une étonnante faculté d’adaptation dans le domaine 
fiscal — il y eut une véritable restauration du pouvoir des Tang entre 780 et les environs de 
850 —, il devait échouer en revanche a reprendre dans tout l’Empire le contréle politique 
qu'il exergait avant la rébellion. 

La puissance exceptionnelle de An Lushan 4a la veille de la rébellion tenait a ce qu’il 
cumulait le commandement des régions militaires de Fanyang (région de Pékin), Hedong 
(Shanxi) et Pinglu (Shandong), les effectifs dont il disposait atteignant prés de 
200 000 hommes et sa cavalerie 30 000 chevaux environ, sans compter I’aide que pouvaient 
lui apporter les tribus nomades de la Mongolie orientale et du Sud de la Mandchourie. 
Mais les causes mémes de la rébellion, l’indépendance de fait des commissaires impériaux 
au commandement de régions militaires (jiedushi), ne sont pas supprimées par la répression. 
Le pouvoir légal est au contraire amené a multiplier les régions militaires dans les provinces 
et a accroitre les pouvoirs des jiedushi afin de lutter contre les insurgés. A la fin des Tang, on 
comptera de 40 a SO régions militaires d’importance variable et l’institution subsistera 
sous les Cinq Dynasties (907-960) ou les fanzhen seront encore au nombre de 30 a 40. 

Dix régions militaires (fanzhen) existantes vers 742 

EFFECTIFS EN 

NOM SIEGE SOLDATS ET CHEVAUX 

Anxi Kucha (bassin du Tarim) 24 000 2 700 
Beiting Beshbalik (prés de |’actuel Urumchi) 20 000 5 000 
Hexi Liangzhou (Gansu central) 73 000 7 900 
Shuofang Lingzhou (cours supérieur du fleuve Jaune) 64 700 13 300 
Hedong Taiyuan (Shanxi) 55 000 14 800 
Fanyang Youzhou (région de !’actuel Pékin) 91 400 6 500 
Pinglu Yingzhou (Shandong) 37 500 5 500 
Longyou Shanzhou (Kokonor) 75 000 10 000 
Jiannan Chengdu (Sichuan) ; 30 900 2 000 
Lingnan Canton 15 400 0 

L’autonomie de fait que le pouvoir central avait été contraint de reconnaitre aux commis- 

saires impériaux devait provoquer la division de l|’Empire et la chute de la dynastie. Mais 

l’évolution semble avoir été accélérée par une étrange rébellion itinérante. 

A la suite de famines qui sévissent en Chine du Nord, des bandes de pillards se constituent 

en 874 aux confins du Shandong, du Henan et du Jiangsu. Elles se trouvent des chefs, l’année 
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suivante, dans la personne de deux contrebandiers du sel dont le premier, Wang Xianzhi, 

sera exécuté en 878 aprés s’étre rallié aux Tang, et le second, Huang Chao, laissera son 

nom A cette rébellion itinérante : parties du Sud-Ouest du Shandong, les troupes d’insurgés 

devaient parcourir toutes les grandes routes de Chine, pillant les villes les plus riches et 

ravageant tout sur leur passage. Elles commencent par s’attaquer aux bourgades du fleuve 

Jaune. En 878, elles quittent le Sud de Luoyang pour le Moyen-Yangzi, gagnent le lac 

Puoyang, circulent au Anhui et au Zhejiang, atteignent Fuzhou puis Canton en 897 ou elles 

massacrent les riches marchands étrangers de la ville. Elles prennent ensuite la route du 

Guangxi et du Hunan, occupent Luoyang 4 la fin de 880. Gros-de 600 000 hommes, le flot 

des insurgés pénétre 4 Chang’an au début de l’année suivante. La capitale et sa région 

sont mises A feu et 4 sang. Chassé de Chang’an par les troupes gouvernementales qui se 

livrent a leur tour au pillage, Huang Chao y rentre cinq jours plus tard faisant subir, suivant 

son expression, « un bain de sang » a cette malheureuse cité. Ce ne sont que des ruines que 

reprendront en 883 les troupes de Tatars Shato commandés par le Turc sinisé Li Keyong 

(856-908) passé au service des Tang; il sera, dans la période de chaos de la fin de la dynastie, 

l’un des aspirants au pouvoir impérial et parviendra 4 ses fins en fondant les Tang postérieurs 

en 923. Devenus le jouet des plus puissants chefs de guerre, les empereurs Tang ne résideront 

plus, a partir de 885, sauf pendant de courtes périodes, 4 Chang’an, l’immense métropole qui 

avait symbolisé aux vite et vur® siécles la gloire et la splendeur des Tang, mais 4 Luoyang. 

Un ancien lieutenant de Huang Chao gagné au pouvoir légitime, Zhu Wen (Zhu Quan- 

zhong) (852-912), qui occupait la position stratégique de Kaifeng au Henan oriental fonde 

le nouvel empire des Liang (Hou Liang, Liang postérieurs) en 907 : cette date marque 

la fin nominale d’une dynastie qui avait perdu la réalité du pouvoir dés 885. 

Une nouvelle forme de pouvoir 

Les responsables directs du déclin et de la chute des Tang sont ceux que l’on appelle 

es commissaires impériaux préposés au commandement de régions militaires (fanzhen), 

les jiedushi; ce sont eux et leurs armées qui, ayant ravi au pouvoir central son contréle 

sur les provinces, mirent fin aux Tang en provoquant un morcellement de la Chine qui devait 

durer prés d’un siécle. 

Alors que les premiers commissaires militaires étaient des hommes de l’aristocratie ou 

de la classe lettrée, |’affaiblissement du pouvoir impérial a partir de la rébellion de Wang 

Xianzhi et de Huang Chao (874-883) facilite l’élimination des anciens cadres administratifs 

dans les régions militaires. Par une sorte de choix démocratique qui n’est pas rare dans les 
armées qui se sont rendues indépendantes du pouvoir central, ce sont les troupes qui nomment 
leurs propres généraux et les portent a la dignité de « commissaires impériaux ». Ce choix 
est seulement inspiré par la popularité, la valeur militaire, l’autorité acquise : c’est ainsi 
que des hommes issus des plus basses couches de la société ont été portés au pouvoir dans 
les provinces. Zhu Quanzhong (Zhu Wen), fondateur de la premiére des Cinq dynasties 
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qui se succéderont 4 Kaifeng entre 907 et 960, est le fils d’un lettré de campagne ruiné. 
Tout d’abord ouvrier agricole, puis chef de section dans les armeées, il devra d’étre nommé 
commissaire impérial 4 ses hauts faits d’armes dans les campagnes contre Huang Chao. 
Wang Jian qui devait se tailler un royaume au Sichuan est un ancien brigand qui a opté 
pour la vie de soldat; Qian Liu, premier prince du royaume de Wu et de Yue (Sud du 
Jiangsu et Nord du Zhejiang), un paysan déraciné qui s’est engagé dans les milices d’auto- 
défense des grandes familles de Hangzhou; les fréres Wang qui régneront au Fujian, d’anciens 
bandits du Henan. Tel autre fondateur de royaume — celui du Jingnan, sur le moyen Yangzi 
— est l’ancien esclave d’un marchand de Kaifeng, tel autre encore — Ma Yin, prince de 
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Chu — un charpentier converti au brigandage. Li Keyong (856-908), fondateur des Tang 

postérieurs, était, on I’a vu, un chef de tribus turques Shato qui s’était mis au service des 

Tang au moment de la rébellion de Huang Chao. 

Ainsi se constitue une nouvelle classe dirigeante ou: les traditions du temps de l’illégalité 

restent vivaces : des liens de dépendance étroits unissent les satrapes régionaux et leurs 

généraux. Il est courant dans le milieu des brigands et des rebelles de se jurer fraternité 

et ce serment implique plus de devoirs encore que n’en exigent les liens du sang. Mais 

c’est aussi la pratique de l’adoption qu’on voit se développer dans les armées indépendantes 

de la fin des Tang : les généraux chefs d’Etat y ont pour fils adoptifs (vier) leurs lieutenants 

et leurs ministres. Ces liens de parenté fictive expliquent la cohésion des gardes privées 

et des armées personnelles de mercenaires, fondement le plus solide des nouveaux pouvoirs 

qui se substituent dans toutes les régions 4 l’autorité du gouvernement central en élimi- 

nant ses fonctionnaires civils. La concentration de la puissance armée entre les mains 

du chef d’Etat est caractéristique de l’époque des Cinq dynasties et du début de l’épo- 

que des Song. Dans cette perspective, l’évolution qui méne des régions militaires auto- 

nomes de la fin du 1x® siécle 4 la réunification des pays chinois par le fondateur des Song 

est continue : l’empire des Song est directement issu des commanderies indépendantes 

de la fin des Tang. 

Le partage de I’empire des Tang 
et la transformation des régions militaires en royaumes 

et en empires 

REGIONS (fanzhen) ROYAUMES (guo) EMPIRES 

Nord Shanxi 883. Jin 895 Hou Tang 923 
Henan oriental et cours supérieur de la 
Huai 883. Hou Liang 901 Hou Liang 907 
Nord Anhui et Nord Jiangsu 892. Wu 902 Wu 927 
Nord Hebei 894. Yan 909 Yan 911 
Bassin occidental de la Wei 887. Qi 901 Hou Tang 923 
Fujian 896. Min 909 Min 945 
Sichuan 891. Qian Shu 907 
Hunan 891. Chu 907 
Zhejiang 898. Yue 902 Wu-Yue 907 

Ce tableau révéle que |’indépendance de fait des futurs royaumes des Cinq dynasties est acquise dés 
la fin du 1x® siécle. 

Dans un premier temps, les commissaires impériaux désignent eux-mémes leurs succes- 
seurs — la cour impériale ne faisant qu’entériner leur choix, tachant au moins de sanctionner 
de son autorité ce qu’elle ne peut empécher — et leur pouvoir ne tarde pas a devenir héré- 
ditaire. Dans un second temps, aux environs de 900, les régions indépendantes prennent 
le nom de royaume (guo) et, quelques années plus tard, leurs chefs n’hésitent pas a usurper 
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le titre d’empereur et a fonder des dynasties. Les seules différences qui séparent les « Cing 
dynasties » qui se succédent a Kaifeng des « Dix royaumes » qui se partagent le reste 
de l’ancien empire des Tang tiennent A ce que les pouvoirs établis a Kaifeng contrélent 
un territoire plus étendu, en Chine du Nord, et au fait quils ont été considérés comme les 
successeurs des Tang. 

Autonomie régionale 

et essor économique au X°® siécle 

La faiblesse du pouvoir central a la fin des Tang favorise le réveil des tendances régio- 
nalistes : les royaumes qui sont issus des régions militaires correspondent le plus souvent 
a de grandes régions naturelles. C’est le cas des -royaumes de Shu au Sichuan, des Han 

du Sud a4 Canton, de Min au Fujian, de Chu au Hunan, de Wu-Yue au Zhejiang... Leur 

indépendance permet a ces régions d’affirmer leurs vocations naturelles, de développer 

leur économie de fagon autonome et de nouer des relations extérieures. Certains historiens 

modernes ont vu dans la révolte des artisans de brocart du Sichuan menée par Wang Xiaobo 

et Li Shun de 993 4 995 un mouvement autonomiste qui visait 4 prolonger l’indépendance 

économique et politique du Sichuan au moment de l’annexion de la province a |’empire 

des Song : les artisans en révolte étaient menacés par la production des fabriques de brocart 

de la région de Kaifeng. Dans le bassin du Yangzi et dans les ports des provinces maritimes, 

lessor économique qui s’était manifesté a partir du vie siécle ne parait pas s’étre ralenti. 

Le royaume de Min au Fujian, dont les communications par voie de terre avec les provinces 

de l’intérieur sont difficiles, s’enrichit en développant ses relations maritimes et en exportant 

les soieries et céramiques fabriquées au Fujian, au Zhejiang et au Anhui. Le véritable essor 

de Canton se produit au début du x® siécle. Le royaume de Chu a Changsha accroit sa 

production de soieries et de toiles et tire d’importants revenus de ses exportations de thé 

vers le Nord. Alors que le Sichuan, le bassin du Yangzi et les provinces maritimes du Sud 

semblent connaitre au x® siécle une ére de prospérité qui se prolongera aux xI°-xmI°, jusqu’a 

la conquéte mongole (1273-1279), le Nord a beaucoup souffert des guerres qui l’ont ravagé 

sans discontinuer entre 890 et 923. Chang’an est en ruines, Luoyang est dépeuplée et |’on 

comprend que les pouvoirs qui succédent aux Tang 4a partir de 907 aient établi leur capitale 

plus a l’est, au débouché méme du grand canal. Le Nord manque de soldats pour ses 

armées et il arrive que tous les hommes valides soient requis quel que soit leur age. Les 

désertions sont nombreuses — pour les éviter, on marque les hommes au fer rouge — et 

elles continueront a poser un grave probléme jusqu’a la fin du x® siécle. A la suite des 

bréches ouvertes afin d’inonder les territoires occupés par les troupes ennemies, les digues 

du fleuve ont perdu de leur solidité. Elles se rompent en 931 et provoquent une catastrophe. 

D’autre part, les attaques des Kitan, population turco-mongole des régions situées au nord 

de Pékin, contribuent a l’insécurité générale eta l’instabilité des pouvoirs établis 4 Kaifeng. 
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3. Conclusion 

L’aube d’un monde nouveau 

Certaines nouveautés qui apparaissent dans le courant de l’époque des Tang et a la fin 

de cette époque vont modifier profondément la physionomie du monde chinois. Premiers 

indices des transformations a venir, elles permettent déja d’esquisser l’image d’une Chine 

trés différente de celle du vue siécle qui avait regu de l’époque médiévale les traditions 

sociales et politiques du Nord et I’héritage littéraire et artistique des Six dynasties. 

Ce sont pour l’essentiel : 

— le déclin puis la disparition de la vieille aristocratie du Nord-Ouest et, de fagon plus 

générale, 1’élimination des anciennes classes dirigeantes des vuc-vui® siécles : la société 

de l’époque des Song sera une société d’>hommes nouveaux, sans filiation avec les grandes 

familles aristocratiques ou lettrées de la premiére partie de l’époque des Tang; 

— la constitution aux 1x°-x® siécles d’armées de métier formées de mercenaires qui vont 

remplacer définitivement les armées de conscrits qui avaient été de tradition depuis les 

Qin et les Han; d’ow une nouvelle définition du pouvoir politique : le chef d’Etat n’a pas 

pour soutien un ensemble de familles puissantes qui l’ont porté au pouvoir, mais un noyau 

de troupes d’élite qui lui sont personnellement dévouées; 

— une transformation du systéme fiscal sans grande portée apparente, mais aux consé- 

quences capitales : alors que, depuis la fin de l’Antiquité, le droit éminent de l’Etat portait 

sur les hommes et leur force de travail, ce qui rendait indispensable la répartition des terres 

cultivables et la limitation des propriétés fonciéres, les réformes de Yang Yan en 780, 

rendues nécessaires par les déplacements de population et la difficulté des contréles, abou- 

tissent 4 un transfert de ce droit sur les superficies cultivées, renforgant ainsi une notion 

de propriété qui était étrangére a la tradition; le recours 4 des armées de mercenaires, s’il 

s’explique par certaines circonstances politiques, est lié également 4 ce relachement du 

contréle de'l’Etat sur les individus; 

— l’impossibilité d’emprunter les routes d’Asie centrale — cause particuliére du déclin 

de l’Eglise bouddhique — et, a partir des débuts du xé siécle, le renouveau de la puissance 

nomade qui aboutira a la formation de grands Empires sinisés dont il n’y avait pas encore eu 

d’exemples dans le passé. La fermeture des frontiéres du Nord entraine un déplacement 

du centre de gravité politique et économique vers 1’Est et le Sud-Est, phénoméne qu’accélére 

et qu’accentue l’essor de plus en plus marqué de la Chine du Bas-Yangzi; contrairement 

4 la Chine du vu siécle qui était tournée vers |’intérieur de 1’Asie, celle qui commence & 
naitre a partir du milieu de l’époque des Tang se tourne vers les océans; 

— lessor agricole, commercial et urbain de la Chine du Bas-Yangzi, dQ aux progrés 
de la riziculture inondée, au développement de nouveaux circuits commerciaux (thé, sel, 
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ravitaillement des armées du Nord en fourrage et en grain...) qui relient étroitement la Chine 
du Yangzi et du Sichuan a celle du Nord, a l’apparition de nouvelles techniques commer- 
ciales (le certificat de dépét négociable qui donnera naissance au billet de banque); dans 
ce contexte, l’institution des monopoles d’Etat favorise l’ascension d’une nouvelle classe 
de grands marchands qui ne peut cependant échapper a la tutelle du pouvoir politique; 
— V’apparition d’une nouveauté technique — la reproduction des textes et dessins par 

xylographie — qui, en provoquant une brusque diffusion du savoir, aménera un élargissement 
de la base sociale des classes dirigeantes et donnera d’autre part naissance a une littérature 
populaire de transmission écrite et non plus orale. 
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AU RETOUR VERS LES SOURCES 

pitre 3 DE LA TRADITION CLASSIQUE 

parallélisme avec l’évolution politique de la méme période. Héritiére des traditions 

de l’époyue médiévale, la Chine des vure-vil® siécles porte 4 leur apogée les études 

bouddhiques et la poésie de forme réguliére. Fidéle a I’« esthéticisme » des 

iue-vie siécles, elle innove peu, sauf dans le domaine de Vhistoire ot se manifeste un effort 

précoce de réflexion. Accueillante a tout ce qui lui vient de l’étranger, elle exerce une pro- 

fonde influence sur la plus grande partie de l’Asie. Jamais sans doute le rayonnement de 

la Chine ne fut aussi éclatant. Mais le reflux de l’expansion chinoise a partir du milieu du 

vue siécle provoque une réaction de repli sur soi-méme, d’hostilité 4 l’égard des cultures 

étrangéres et de retour vers les sources de la tradition chinoise antérieure a la période médié- 

vale. Il ne s’agit encore que de tendances, mais ces tendances deviendront dominantes 

au moment de la grande « Renaissance » chinoise du xI® siécle. 

| Pee INTELLECTUELLE DES VII*-X¢ SIECLES présente un remarquable 
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I. Apogée de la culture médiévale 

Histoire et poésie 

Les traditions propres 4 la période des dynasties du Nord et du Sud (ive-vie siécle) 
se prolongent a l’époque des Sui et des Tang, et restent dominantes jusqu’au milieu du 
vm siécle. 

Le style recherché de la prose a phrases accouplées et le genre de poésie courtoise qui 
étaient en faveur au vie siécle dans la Chine du Yangzi sont encore cultivés au début des 
Tang et la critique littéraire reste fondée sur une appréciation purement esthétique des 
ouvrages. En témoigne |’intérét qui est toujours .porté a cette anthologie des meilleures 
piéces littéraires qu’est le Wenxuan : Li Shan ajoute son propre commentaire a celui de 
ses prédécesseurs et fait paraitre en 719 le Wenxuan aux cing commentateurs (Wuchenzhu 
Wenxuan). De méme encore, les Notices par époques sur les peintres célébres (Lidai ming- 
huaji), ou Zhang Yanyuan a réuni ses notes critiques sur 371 peintres et calligraphes depuis 
les Jin jusqu’a 1’an 841, continuent-elles la tradition des ouvrages de critique picturale des 
dynasties du Sud. 

L’époque des Tang est l’Age d’or de la poésie classique, celle du poéme régulier qui combine 
suivant des régles strictes l’alternance des tons et des rimes. La poésie de cette période 
tire parti de ce riche héritage que constitue la longue tradition qui va de la poésie lyrique 
des Han, émouvante de simplicité, jusqu’aux poétes décadents et alambiqués de la derniére 
des dynasties du Sud. Mais le vent du large vient en méme temps renouveler les sources 
d’inspiration dans une Chine ouverte sur les steppes et les oasis de 1’Asie centrale et sur 
les civilisations lointaines, et aussi de moins en moins cloisonnée du point de vue social : 

la poésie n’est plus l’apanage d’une aristocratie exclusive comme elle |’était restée sous 

les dynasties du Sud, et le systeme des concours a pour effet, a partir de la fin du vue siécle, 

de favoriser l’ascension de nouvelles couches sociales. L’idée, si étrange pour nous, mais 

en accord avec les réalités morales et pratiques du monde chinois de cette époque, que l’on 

ne pouvait étre un homme accompli qu’a la condition de posséder une culture poétique 

avait imposé |’institution d’une épreuve de poésie dans le plus prisé des concours de recru- 

tement de fonctionnaires. Cette disposition ne fut sans doute pas étrangére a l’essor étonnant 

de ce genre littéraire du vue au x® siécles. Il faut compter aussi avec |’influence du mécénat 

des empereurs — le grand Xuanzong (712-756) était a la fois poéte, musicien et acteur — 

et le réle important joué par les milieux de chanteuses prostituées que fréquentaient la 

jeunesse dorée de Chang’an et les candidats aux concours officiels. 

Une partie des meilleurs poémes de l1’époque des Tang sera réunie et publiée au début 

du xvi¢ siécle dans le Recueil intégral des poétes des Tang ( Quantangshi) (1705) qui contient 

48 900 poémes, ceuvres de 2 300 auteurs. Parmi les plus grands noms, rappelons ceux de 
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Chen Zi’ang (661-702), de Song Zhiwen (mort vers 710) et de Shen Quandi (mort vers 713) 

au début de la dynastie, ceux de Meng Haoran (689-740), Wang Changling (27-755), Wang 

Wei (7012-761), Li Bai (701-762), Gao Shi (702-765 environ) et Du Fu (712-770) sous le 

régne si brillant de Xuanzong et sous celui de Suzong, ceux de Bai Juyi (772-846) et de son 

ami Yuan Zhen (779-831) dans cette premiére moitié du 1x® siécle ou s’affirment de nou- 

velles tendances réformatrices et, pour finir, ceux de Du Mu (803-853) qu’on appelait 

« le petit Du » pour le distinguer de son illustre prédécesseur le grand Du Fu, Li Shangyin 

(812-859) et Wen Tingyun (812-8707), tous poétes originaux, personnels, et qui portent 

en méme temps témoignage sur les époques dissemblables auxquelles ils ont vécu. 

La situation des études classiques n’est guére plus brillante sous les Sui et les Tang qu’elle 

n’était depuis l’époque de chaos qui avait mis fin aux Han. Le Wujing zhengyi (Sens correct 

des cing Classiques) rédigé par Kong Yingda (574-648) et Yan Shigu (581-645) et publié 

en 653 n’est en fait qu’une compilation des commentaires antérieurs de Kong Anguo (fin 

du 11@ siécle avant notre ére), Zheng Xuan (127-200), Du Yu (222-284) pour le Zuozhuan et 

Wang Bi (226-249) pour le Yijing. Chez cet autre commentateur des Classiques qu’est 

Lu Yuanlang (Lu Deming) (vers 581-630), l’intérét persiste pour les ouvrages qui étaient 

en faveur dans l’Ecole des Mystéres (xuanxue) aux 11®-1v® siécles. Il commente le Laozi 

et le Yijing. 

Par contre, de nouvelles orientations apparaissent en histoire aux vil® et vull® siécles. 

Les travaux historiographiques prennent un grand développement au début des Tang 

et s’engagent sur une voie dont les dangers seront bient6t dénoncés : en dehors des Histoires 

des dynasties du Nord (Beishi) (645) et des dynasties du Sud ( Nanshi) (659) rédigées par Li 

Yanshou (dates inconnues), cinq histoires dynastiques sont compilées par des équipes 

d’historiographes officiels. C’est ainsi que les différentes parties du Suishu ( Histoire des Sui) 

sont achevées entre 622 et 656, |’ Histoire des Liang (Liangshu) et celle des Chen: (Chenshu) 

vers 629, celle des Zhou du Nord (Zhoushu) en 636 et celle des Jin (Jinshu) en 645. Le 

caractére mécanique de ces compilations, le contrdéle exercé par le pouvoir politique sur leur 

rédaction, les silences et les distorsions imposés aux auteurs par les hommes en place, le 

défaut de réflexion et de coordination devaient faire l’objet des critiques d’un esprit indé- 

pendant dés le début du vie siécle : les Généralités sur histoire (Shitong) de Liu Zhiji 

(661-721), parues en 710, premier ouvrage de ce type dans la littérature universelle, marquent 

le début d’une réflexion sur les problémes de l’histoire et de l’historiographie qui s’épanouira 

au xI® siécle et qui débouchera beaucoup plus tard, avec Zhang Xuecheng (1738-1801), sur 
une.philosophie de I’histoire qui évoque Vico et Hegel. Liu Zhiji annonce déja en effet 
les historiens de l’époque des Song ét les philosophes des xvu® et xvu® siécles par son refus 

de toute interprétation irrationnelle (mise en relation des cycles dynastiques avec la succession 
des cing vertus élémentaires, wuxing), sa volonté de ne retenir en histoire que les facteurs 
humains, son jugement sur la nécessité de monographies sur les villes, les clans, la flore 
et la faune des régions, l’intérét qu’il porte 4 la notation exacte des paroles sous la forme 
méme ou elles ont été prononcées (elles sont l’homme méme et gardent la trace de sa 
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personnalité), son attitude critique 4 l’égard des Classiques, son souci primordial d’objec- 
tivité et sa recherche des critéres de la vérité historique. 

Au moment méme ou se manifestait cet éveil de la pensée critique et en liaison sans 
doute avec lui, de nouveaux types d’ceuvres historiques voyaient le jour. Répondant aux 
besoins de |’époque et a un intérét nouveau pour I’histoire des institutions, elles temoignent 
en méme temps de la réaction provoquée par le caractére routinier des compilations offi- 
cielles. Ce sont des encyclopédies politiques et historiques qui ne se limitent plus au cadre 
traditionnel des dynasties, mais embrassent des périodes plus étendues afin de relever les 
changements apportés aux institutions au cours des Ages. C’est le cas du Zhengdian (740) 
de Liu Zhi, fils de Liu Zhiji, et du célébre Tongdian de Du You (732-812), histoire des 
institutions politiques depuis l’Antiquité jusqu’a l’an 800 ow I’on trouve une notice sur le 

grand centre musulman de Kifa en Mésopotamie. C’est dans la lignée de ces premiéres 

encyclopédies que se situeront les grandes ceuvres historiques de l|’époque des Song aux: 

xI® et xu® siécles. : 

L’apogée du bouddhisme chinois 

La Chine des Sui et des Tang, de la fin du vie au milieu du Ix siécle, a été le plus brillant 

foyer de cette religion universelle que fut le bouddhisme pour la plupart des populations de 

l’Asie. C’est a cela plus encore qu’a ses campagnes et a ses victoires de la Corée 4 1’Iran 

qu’elle a di son rayonnement. Pour le Japon et la Corée, la Chine des Tang a été comme 

une seconde patrie du bouddhisme, plus proche que l’Inde mais non moins prestigieuse 

par ses vestiges et ses légendes, ses sanctuaires, ses lieux de pélerinage célébres, ses maitres 

illustres. Des apparitions du Bodhisattva Manjucri avaient lieu dans les monts Wutai 

(Nord-Est du Shanxi). Puxian (Samantabhadra) monté sur son éléphant hantait les brumes du 

mont Emei au Sichuan... Le bouddhisme fait partie intégrante de la civilisation, de la société, 

du systéme politique du monde chinois a I’époque des Sui et des Tang. Les monastéres y 

sont les centres d’une culture a la fois laique et religieuse, chinoise et bouddhique. Au 

type du moine lettré, poéte, peintre et calligraphe répond celui du laic dévot, curieux de 

philosophic bouddhique, amateur de pratiques de concentration, capable de débattre 

de points de doctrine avec les religieux des monastéres ou des ermitages montagnards. 

On assiste 4 l’épanouissement d’un bouddhisme typiquement chinois qui innove dans 

le domaine des interprétations et des doctrines. C’est le moment ou se constituent les grandes 

sectes qui se perpétueront au Japon, celui aussi ou le bouddhisme s’enrichit en Chine de 

nouveaux apports de I’Inde et des pays bouddhisés, et d’une masse considérable de nouvelles 

traditions. 

L’histoire des sectes bouddhiques chinoises est complexe et il ne peut étre question ici 

d’entrer dans les détails. On rappellera seulement que leur formation, contrairement aux 

traditions établies par leurs adeptes qui ont cherché a faire remonter le plus haut possible 

les origines de leur secte, est relativement tardive. On ne mentionnera que les principales. 
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Certaines sectes eurent un trés large succés qui s’est étendu au monde laic, d’autres au 

contraire n’ont jamais débordé le cadre étroit des communautés religieuses. C’est le cas 

de l’école éclectique du Tiantai (montagne du nord-ouest du Zhejiang) fondée par le moine 

Zhiyi (538-597) et d’aprés laquelle les différents sfitra du Grand Véhicule s’ordonnent de 

facon chronologique et s’adressent a des auditoires différents, le texte qui contient l’essence 

méme du bouddhisme étant le célébre Lotus de la bonne loi (Fahuajing). C’est le cas aussi 

de l’école du Huayan, école dite de 1’« ornementation », fondée par le moine Fazang (643- 

712), d’une famille sogdienne de Chang’an, qui prit pour texte de base |’ Avatamsakasitra 

(Huayanjing ). 

Le trés large succés populaire de la secte de la Terre pure (Jingtu) dont le premier 

patriarche fut Shandao (613-681) s’explique par les progrés du grand courant de dévotion 

au Buddha de lumiére infinie (Amitabha) depuis l’époque de Huiyuan au début du 

vie siécle et par la simplicité de ses pratiques : voeu de renaitre en Terre pure et hommages 

incessants au Buddha Amitabha. 

La secte typiquement chinoise du chan (le zen japonais) qui prend forme au vue siécle et 

restera l’une des plus vivaces devait trouver dans les milieux lettrés un accueil enthousiaste. 

A l’opposé du dhyana indien dont le terme chan est la transcription chinoise, l’école rejette 

la longue ascése qui permet, par la maitrise de types de concentration de plus en plus diffi- 

ciles, d’atteindre a 1’ « extrémité de 1’étre ». Iconoclaste, ennemie de tout systéme, de tout 

dogme, de toute écriture et de tout rite, la secte créée aux environs de 700 par le moine 

cantonais Huineng (638-713), un demi-Barbare, vise a4 l’illumination subite. On y recourt, 

pour détacher l’esprit de toute pensée discursive et de la notion du moi, aux paradoxes, 

a la méditation sur des thémes absurdes (des « cas », gong’an), aux réponses déroutantes, 

aux cris et parfois méme aux coups de baton. 

Mais c’est aussi par ses pélerins et traducteurs que l’époque des Tang a été l’une des plus 

grandes de l’histoire du bouddhisme en Asie orientale. Les deux plus célébres pélerins 

du vue siécle sont Xuanzang (602-664) et Yijing (635-713). 

Quand il s’engage seul dans les déserts de l’Asie centrale en 629, Xuanzang qui est déja 

l’un des meilleurs connaisseurs de la philosophie bouddhique telle qu’elle était accessible 

a travers les traductions chinoises, a pour but de se procurer un manuscrit du grand traité 

de métaphysique qui porte le nom de Terres des maitres de yoga ( Yogdcaryabhimigdstra, 

en chinois : Yuqie shidi lun) et d’élargir ses connaissances afin de résoudre les contradictions 

que présentent entre elles les différentes écoles philosophiques du bouddhisme. Aprés 
avoir passé deux ans au Cachemire, il parvient sur les lieux saints du bouddhisme primitif 
au Magadha (région de Patna et Gaya au Bihar) et étudie cing ans dans le célébre monas- 
tere bouddhique de Nalanda prés de RAjagrha (l’actuel Rajgir). Il visite ensuite toute 
I’Inde du nord au sud et d’est en ouest, s’instruisant auprés. des maitres les plus renommés. 
Mais il est déja leur égal par sa maitrise parfaite du sanskrit, langue dans laquelle il traduira 
en 647, aprés son retour en Chine, le texte du Laozi daodejing a V’intention du roi du 
Kamaripa, royaume de l’actuel Assam, et par sa connaissance approfondie de la méta- 
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physique bouddhique et de ses immenses et difficiles traités. De retour A Chang’an en 645 
aprés seize années d’absence, Xuanzang dirigera jusqu’a sa mort les équipes de traduction 
les plus prolifiques de toute l’histoire du bouddhisme chinois. On lui doit, au cours de ces 
dix-huit années de travaux, le quart environ de toutes les traductions de textes indiens en 
chinois (1 338 chapitres sur un total de 5084 chapitres qui furent traduits en six siécles 
par 185 équipes de traducteurs). 

Un an aprés le retour du maitre, l’un de ses disciples compose d’aprés ses notes de voyage 
un ouvrage général sur les pays qu’il a visités depuis l’Asie centrale jusqu’au Sud du Dekkan 
et de la région de Kaboul a l’Assam. C’est le Datang xiyu ji (Mémoire sur les contrées occi- 
dentales a l’époque des grands Tang). Il fournit des informations sur le climat, les produc- 
tions, les mceurs et coutumes, les régimes politiques et l’histoire ainsi que sur |’état du 
bouddhisme dans ces diverses régions de 1’Asie. La biographie de Xuanzang (le Daci’ensi 
sanzangfashi zhuan) dont la rédaction est commencée au lendemain de sa mort et sera 

révisée en 688 est consacrée plus spécialement au récit détaillé de ses voyages. 

Autre pélerin célébre du vue siécle, Yijing s’embarque en 671 sur un bateau de marchands 
iraniens avec |’intention de gagner l’Inde. Aprés un séjour sur les cétes orientales de Sumatra, 

dans le grand centre bouddhique de Cri Vijaya (l’actuel Palembang), il débarque a 

Tamralipti, sur les cétes du Bengale prés de l’actuel Calcutta, en 673. Il gagne de 1a le 

Magadha et réside prés de dix années 4 Nalanda, l4 méme ot Xuanzang était venu s’instruire 

trente ans plus tdét. Il quitte 1’Inde en 685 et regagne, par la méme route maritime qu’il 

avait prise a l’aller, Cri Vijaya ou il demeurera jusqu’a son retour en Chine en 695. II sera 

accueilli 4 Luoyang par l’impératrice Zetian en personne. C’est a Palembang que 

Yijing compose ses deux célébres ouvrages historiques dont il envoie les manuscrits 4 

Canton en 692 : l’un porte sur 1’état du bouddhisme en Inde et en Asie du Sud-Est ( Relation 

sur le bouddhisme envoyée des mers du Sud, Nanhai jigui neifa zhuan), \’autre est une série 

de notices sur les pélerins chinois qui se rendirent dans les pays bouddhisés au vue siécle 

(Relation sur les moines éminents qui allérent chercher la Loi dans les contrées occidentales 

a l’époque des grands Tang, Datang xiyu qiufa gaoseng zhuan). 

Seuls ont subsisté les récits de voyage de deux autres pélerins de l’époque des Tang : 

celui du moine d’origine coréenne Huichao, qui gagna |’Inde par la voie des mers et revint 

en Chine par 1’Asie centrale en 729, et celui du moine Wukong qui se rendit dans le Nord 

de l’actuel Afghanistan et dans le bassin du Gange. Parti de Chang’an en 751, Wukong 

rentra en Chine en 790 par les oasis de Kashgar et de Kucha. 

La fermeture des routes de |’Asie centrale, occupées par les Tibétains et les Arabes, 

ainsi que la dispersion des communautés bouddhiques en Chine lors de la grande proscription 

des années 842-845 devaient amener le déclin des pélerinages en Inde. Le dernier pélerinage 

important sera organisé, de fagon officielle, en 966. Plus de 150 moines y participérent 

dont un petit nombre parvint jusqu’en Inde (Gandhara, Népal et Magadha) par les oasis 

de 1’Asie centrale. Ils furent de retour en Chine en 976. 

Par son enseignement et ses traductions — c’est dés son retour 4 Chang’an qu’il traduit, 
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en 646-648, la grande somme des Terres des maitres de yoga —, Xuanzang a fait connaitre 

en Chine la philosophie trés savante et trés élaborée de l’école épistémologique Vijnanavada 

d’aprés laquelle le monde sensible est une création de notre esprit. Mais son influence, 

qui sera grande sur ses disciples et se fera sentir au Japon, reste limitée au cercle des élites 

monacales. Remarquable indianiste, philologue rigoureux (on lui doit l’institution de régles 

de traduction extrémement strictes), Xuanzang apparait comme une exception dans I’histoire 

du bouddhisme en Chine : il est le seul Chinois a avoir su maitriser, dans toute son ampleur 

et toute sa complexité, l’immense domaine de la philosophie bouddhique. 

L’introduction du bouddhisme ésotérique dit de Tantra &’époque des Tang devait 

avoir une portée plus large. Ce bouddhisme a base de formules et de cercles magiques, 

connu surtout sous une forme épurée, associée a des spéculations symboliques, parait 

avoir pris un grand développement en Inde a partir du milieu du vue siécle — des maitres 

de Tantra enseignaient 4 Nalanda dés cette époque — et s’étre trés rapidement étendu a 

Ceylan et a l’Asie du Sud-Est. Il ne devait pas tarder 4 gagner la Chine puis le Tibet. Les 

traductions en chinois de textes tantriques se multiplient au vie siécle. Le maitre et tra- 

ducteur le plus célébre, Amoghavajra (en chinois : Bukong) (705-774), avait eu deux pré- 

décesseurs indiens qui étaient arrivés en Chine en 716 et 719. Né sans doute a Ceylan, 

élevé en Chine dans son adolescence, de retour a Ceylan entre 741 et 746, Amoghavajra 

traduisit 4 Chang’an a partir de 756 un grand nombre de textes tantriques et obtint un 

trés vif succés a la Cour des Tang. 

Le Tantra constitue le dernier apport du bouddhisme indien en Chine, a la veille des grandes 

transformations qui vont orienter le monde chinois vers de nouvelles voies et provoquer 

le déclin des grandes communautés monacales. C’est avec lui que se termine la longue 

période d’intenses relations entre les pays indianisés et la Chine : la mort d’Amoghavajra 

en 774 symbolise a sa facgon la fin du Moyen Age chinois. 

On notera cependant que les contacts entre civilisations indienne et chinoise ne se sont 

pas limités au domaine déja si riche et si divers du bouddhisme. Les sciences profanes de 

I’Inde ont pénétré en Chine : des savants originaires du monde indien sont signalés a 

Chang’an et a Luoyang dans la premiére moitié de l’époque des Tang et les traductions 

de textes « brahmaniques » traitant d’astronomie, d’astrologie, de mathématiques et de 

médecine semblent avoir été nombreuses aux vile et ville siécles. Mais les mathématiques 

chinoises ont influencé a leur tour les mathématiques indiennes. 

2. Les influences étrangéres 

Les hautes classes de la premiére moitié de l’"époque des Tang sont entichées de tout ce 
qui est barbare : danses, musiques, jeux, cuisine, vétement, habitation... Il est vrai que les 
influences des steppes et de l’Asie centrale ont eu tout le temps de s’exercer en Chine du 
Nord depuis les Han, mais aprés les grandes offensives du début du vue siécle, les contacts, 
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multipliés par les ambassades, les tributs, les missions, les caravanes de marchands et les 
pélerinages de religieux, deviennent plus étroits entre la Chine des vallées de la Wei et du 
fleuve Jaune, la Mongolie, le bassin du Tarim et les régions situées au-dela des Pamirs. 
Plus nombreuses encore que sous les Han} des colonies étrangéres se sont établies dans les 
villes commergantes au Gansu, au Shenxi et au Henan, ainsi que sur le grand canal et 
a Canton. On peut dire que la civilisation chinoise de cette époque est cosmopolite. La 

capitale, Chang’an, est le lieu de rendez-vous de tous les peuples de l’Asie : Turcs, Ouigours, 

Tibétains, Coréens, gens de Khotan et de Kucha, Sogdiens, Cachemiriens, Persans, Arabes, 

Indiens, Singhalais... Peintures et statuettes funéraires des vue et vue siécles teémoignent 

de l’intérét que les Chinois de cette époque portaient aux plus lointains de ces étrangers 

au teint généralement sombre et aux nez proéminents; elles en gardent, avec une pointe 

d’ironie et quelque tendance 4a la caricature, le souvenir plein de fraicheur. Cette invasion 

d’étrangers, d’éléments de cultures lointaines, de produits exotiques (esclaves, animaux, 

plantes, nourritures, parfums, médecines, textiles et joyaux...) ne devait pas manquer d’agir 

sur la sensibilité de l’époque et d’enrichir de ses apports nouveaux la civilisation des Tang. 

C’est ainsi que les danses et les musiques de |’Asie centrale et de l’Inde devaient modifier 

les goits de la société chinoise. La musique indienne pénétre en Chine par |’intermédiaire 

de 1’Asie centrale (Kucha), puis du Cambodge et du Champa et certains de ses éléments 

devaient étre conservés dans la musique de cour du Japon. Tout ce qui vient d’Asie centrale 

a les faveurs des hautes classes : danses et musiques de Turfan, Kashgar, Bukhara, mais 

surtout Kucha. Une synthése originale et trés appréciée en Chine de cette musique de 

Kucha et de la musique chinoise s’est faite dans la ville marchande de Liangzhou 

(Wuwei, au Gansu) qui semble avoir été l’un des foyers les plus importants de la diffusion 

en Chine des influences de 1’Asie centrale et du monde indo-iranien. 

Influences iraniennes 

Les deux grands courauts de civilisation venus de la Perse et de 1’Inde se sont mélés 

et se sont enrichis de leurs apports mutuels dans toute la zone qui s’étend de |’Afghanistan 

a la vallée de 1’Amu-Darya et aux oasis du bassin du Tarim. Les commergants les plus actifs 

en Asie centrale et en Chine du Nord sont originaires de Samarcande (Kang pour les Chinois), 

Maimargh (Mi), Kish (Shi), Bukhara (An), et leur langue, le sogdien, dialecte iranien 

oriental, parlée sur toutes les routes qui ménent du bassin de 1’Amu-Darya 4 la vallée de 

la Wei, est la grande langue de communication en Asie centrale. Comme les trafics commer- 

ciaux se prolongent de Bukhara vers Merv, de Balkh vers Herat, on comprend que les 

influences iraniennes aient pénétré assez largement en Chine. En poussant au-dela des 

Pamirs, les Tang avaient été amenés a s’immiscer dans la politique iranienne. Une ambassade 

de la Perse sassanide 4 Chang’an est mentionnée dés 638 et les incursions arabes qui 

commencent en 642 allaient resserrer les liens entre la Cour d’Iran et celle de l’empereur 

Gaozong. Méme la lointaine Byzance avait songé a une alliance avec la Chine : une ambassade 
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byzantine est signalée 4 Chang’an en 643. En 661, Péréz, le dernier souverain des Sassanides 

réfugié au Tokhara (région de Balkh) réclame l’aide de la Chine contre les attaques 

omeyyades. Une expédition est organisée l’année suivante qui pousse jusqu’a Ctésiphon, 

sur les bords du Tigre, et replace Pér6éz sur son tréne. Mais contraint de nouveau 4a 1’exil, 

le malheureux souverain arrive 4 Chang’an en 674 ou il est regu de fagon fastueuse par 

l’empereur Gaozong qui lui octroie un titre d’officier des gardes du Palais. Il retourne vers 

l’Ouest en 674, puis revient 4 Chang’an en 708 et y meurt peu de temps aprés son arrivée. 

L’influence de 1’Iran est sensible dans |’art et l’artisanat chinois des vue-vumie siécles. 

Ainsi, une nouvelle méthode de martelage et de ciselage des objets en or et en argent qui 

est d’origine persane se répand en Chine a cette époque. De méme, le jeu du polo, qui semble 

bien venu de |’Iran, devient une des distractions favorites de la haute société chinoise. 

Mais c’est surtout dans le domaine des religions que se font sentir les influences iraniennes 

avec l’introduction de nouveaux cultes étrangers dans les villes du Gansu, 4 Chang’an 

et a Luoyang. 

Le christianisme nestorien qui s’était répandu dans |’Iran sassanide aux v® et vI® siécles 

avait gagné Herat, Balkh, Samarcande et pénétré dans les oasis occidentales de la pro- 

vince actuelle du Xinjiang. Il semble s’étre introduit dans les villes commergantes du Gansu 

et dans la vallée de la Wei au lendemain des grandes offensives qui ont ouvert a la Chine 

les routes de 1’Asie centrale. Une célébre stéle bilingue en syriaque et en chinois érigée 

dans |’église nestorienne du quartier Yining 4 Chang’an et datée de 781 — sa découverte 

au début du xvie siécle fera sensation chez les missionnaires jésuites — relate |’histoire 

de l’évangélisation toute récente de la Chine : les Ecritures Saintes avaient été introduites 

a Chang’an en 631 par un Persan du nom de Aloben en transcription chinoise. Sept ans 

plus tard, la Cour des Tang autorisait la prédication et la construction d’églises chrétiennes. 

En butte a l’hostilité des bouddhistes sous le régne de l’impératrice Zetian (690-705), 

la nouvelle religion profitait de nouveau de la protection impériale sous Xuanzong (712-756). 

C’était un christianisme iranisé dans son dogme, sa-liturgie, son vocabulaire. Connu en 

Chine sous les noms de « religion des textes sacrés de la Perse » (bosi jingjiao), de « religion 

des grands Qin », terme qui renvoie au lieu d’origine de cette hérésie chrétienne condamnée 

au concile d’Ephése en 431, dans l’Empire byzantin, ou encore de « religion de la lumiére » 

(jingjiao), le nestorianisme n’eut guére le temps de faire des adeptes en Asie orientale : 
interdit au moment de la grande proscription des religions étrangéres dans les années 842-845, 
il semble avoir entiérement disparu ensuite. Il avait recruté principalement chez les marchands 
sogdiens et chez les Turcs occidentaux (les Evangiles sont traduits en sogdien et en turc), et 
pénétra plus tard chez les Mongols Kereit de la vallée du Tchou, au sud-ouest du lac Balkhash 
et chez les Ongiit des Ordos. C’est ce christianisme de la steppe qui devait servir de fonde- 
ment a l’€poque mongole a notre légende médiévale du Royaume chrétien du prétre Jean. 
Sa réintroduction en Chine par les Mongols — il y a, a l’époque Yuan, des églises nesto- 
riennes 4 Zhenjiang et Yangzhou dans le Bas-Yangzi, ainsi qu’a Hangzhou — devait étre 
sans lendemain. 
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Une autre religion originaire d’Iran devait exercer une influence plus profonde: le mani- 
chéisme (monijiao), dont le culte fut autorisé sous l’impératrice Zetian en 694, semble 
s’€tre assez solidement implanté chez les Ouigours, Turcs sédentaires qui jouérent un grand 
réle politique et économique a Turfan, au Gansu et au Shenxi a partir du milieu du 
ville siécle. L’influence des prétres manichéens devait se faire sentir dans les domaines 
de l’astrologie et de l’astronomie. Ce sont eux qui introduisirent en Chine pour la premiére 
fois la semaine dont les jours sont associés aux sept planétes, alors que la tradition chinoise 
fidéle a la division en quatre et cing des espaces et des temps n’en comptait que cing. Frappé 
d’interdit comme les autres religions étrangéres au milieu du 1x@ siécle, le manichéisme 
réapparait assez curieusement sur les cétes du Fujian et du Zhejiang aux xi et xm® siécles 
et dans |’intérieur de ces provinces, mais amalgamé a un fond de traditions bouddhiques 
et en partie taoistes. Ce culte original y anime des sociétés secrétes en rébellion contre 
les pouvoirs établis. Mais il se pourrait que l’influence du manichéisme se soit perpétuée 
en Chine jusqu’au xiv siécle : le nom de la dynastie des Ming (« lumiére ») (1368-1644) 
pourrait avoir été inspiré 4 son fondateur par le souvenir persistant de traditions mani- 
chéennes dans les sociétés secrétes de |’époque mongole. 

Quant au mazdéisme de Zoroastre, qui devait disparaitre d’Iran a la suite dela conquéte 
arabe, il semble avoir pénétré en Chine du Nord dés la seconde moitié du vie siécle, sous 
les dynasties des Zhou et des Qi. L’expansion militaire des Sui et des Tang y accrut sans 
doute le nombre des adorateurs du feu : il y a au vir¢ siécle des temples mazdéens 4 Dunhuang 
(Shazhou), Wuwei (Liangzhou), Chang’an (temple fondé en 631) et Luoyang. Des spectacles 
dillusionnistes donnés dans ceux de Wuwei et de Luoyang semblent avoir connu un certain 
succés. Il ne restera guére plus que des traces de cette religion, a laquelle les Chinois avaient 
donné le nom de xianjiao (religion du dieu du feu), aux x®-xr® siécles. 

Chine et Islam du VII® au IX® siécle 

Pendant toute la période qui s’étend du vue au xmi® siécle, les deux grandes civilisations 

de l’Eurasie furent celles de 1’Islim et de la Chine. L’expansion des Tang en Asie centrale 

et en Transoxiane coincide avec les grandes conquétes arabes qui devaient étendre l’Empire 

islamique jusqu’a l’Espagne et jusqu’au Turkestan russe. Les empires chinois des Tang et 

des Song, le premier continental et guerrier, le second maritime et commergant, sont contem- 

porains des Empires omeyyade et abbasside et appartiennent a la méme période de I’his- 

toire de l’Eurasie. Asie orientale et monde islamique semblent méme avoir connu une 

évolution analogue, la conquéte militaire faisant place aux activités marchandes, aux lettres, 

aux sciences et aux techniques, dans un monde oi les centres urbains étaient en plein essor. 

Chine et Islam subiront ensemble et au méme moment la terrible épreuve de la conquéte 

mongole : c’est en 1258 que les armées du khan Hfilagf (1218-1265) s’emparent de Baghdad, 

en 1276 que les troupes de Bayan (1236-1294) entrent a Hangzhou, capitale des Song du Sud. 

Les contacts entre monde islamique et monde chinois commencent donc a l’époque des 
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Tang et ils se prolongeront jusqu’a l’époque mongole (xm®-xIv® siécle), dans le grand 

ensemble politique créé par les successeurs de Chinggis khan. 

Les premiers contacts ont lieu au moment de |’expansion arabe dans les régions qui 

s’étendent de la Mésopotamie au lac Balkhash, des environs de 650 aux environs de 750. 

Toute la politique des Tang dans cette partie du monde a pour objet de s’opposer a l’avance 

victorieuse des incursions arabes, mais le jeu d’alliances de la Chine avec les victimes de 

la conquéte omeyyade ne peut retarder ses progrés : la Perse sassanide est conquise entre 

642 et 652, les oasis de Transoxiane sont occupées a partir de 704 et les Arabes s’installent 

au Khorezm, au Ferghana et 4 Kashgar dans les années suivantes. La contre-offensive 

chinoise des années 745-751 est arrétée au sud du lac Balkhash lors de la célébre bataille 

de la riviére Talas qui, dix-neuf ou dix-huit ans aprés celle de Poitiers, marque la, fin des 

ambitions chinoises en Transoxiane ainsi que dans la région de Kashgar. Le recul de 

l’influence chinoise dans les pays situés au-dela et en deca des Pamirs fut accéléré par 

la grande crise que provoqua la rébellion de An Lushan en 755-763. 

Les contacts sino-islamiques devaient permettre la transmission de certaines techniques 

de |’ Asie orientale au monde islamique et a l’Europe. Le cas du papier est le mieux connu : 

les procédés de fabrication du papier, perfectionnés en Chine depuis le m® siécle de notre 

ére se sont répandus de Samarcande 4 Baghdad et Damas; de 1a, ils ont gagné l’Egypte, 

le Maghreb, puis l’Espagne musulmane aux x®-xI® siécles. Les premiers papiers fabriqués 

en Italie datent de la fin du xim® siécle. Sans ce long voyage d’une technique inventée en 

Chine du Nord douze siécles plus t6t, le monde occidental n’aurait pu connaitre ni l’impri- 

merie ni les Temps modernes. La tradition rapporte que ce sont les prisonniers faits par les 

Arabes a la bataille du Talas en 751 qui leur auraient enseigné les procédés de fabrication 

du papier. En fait, les influences chinoises en Transoxiane et en Perse sont antérieures au 

milieu du vue siécle : des fabricants de papier, des tisserands, des orfévres et des peintres 

chinois étaient déja installés 4 Kdfa (l’actuel Karbala au sud-ouest de Baghdad) et 4 Samar- 

cande au moment de la conquéte arabe. 

La lutte qui avait opposé les armées chinoises aux cavaliers arabes en Transoxiane et 

au sud du lac Balkhash ne devait pas empécher que ne s’établissent des liens politiques entre 

Chinois et musulmans : un contingent formé sans doute de Persans et d’Irakiens fut envoyé 

au Gansu en 756 4a l’aide de l’empereur Suzong menacé par la rébellion de An Lushan. 

Moins de cinquante ans plus tard, une alliance est conclue entre Tang et Abbassides contre 

les attaques des Tibétains en Asie centrale et une mission du calife Hardin al-Rashid (766- 
809) arrive 4 Chang’an en 798. 

Mais ces relations diplomatiques a travers |’Asie centrale sont contemporaines de l’essor 

maritime du monde islamique dans |’océan Indien et jusqu’en Asie orientale aprés la fon- 
dation de Baghdad en 762. C’est a partir du transfert de la capitale de Damas 4 Baghdad 
que se développent les voyages maritimes depuis Siraf, le port de Bassora dans le golfe 
Persique, vers |’Inde, le détroit de Malaka et la Chine du Sud. Les trafics entre les cdtes 
de Chine et l’océan Indien portent sur des produits de luxe (ivoire, encens, cornes de rhino- 
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céros, Cuivre, esclaves noires a |’arrivée, soieries, épices, porcelaines fabriquées principa- 
lement au Fujian au départ). 

Le grand port de Canton au milieu du vme siécle, le Khanfii des commercants arabes, 
ville coloniale dont l’arriére-pays est encore peuplé de tribus aborigénes, compte dans sa 
population évaluée 4 200000 habitants nombre de commergants étrangers aux visages 
sombres : Kunlun (Malais), Bosi (Iraniens, quand ce terme ne désigne pas un pays de 1’Asie 
du Sud-Est), Polomen (Brahmanes, c’est-a-dire marchands indiens), Chams des cétes 
orientales du Vietnam, Vietnamiens, Khmers, Sumatranais... Les musulmans de rites 
orthodoxe et shiite avaient leurs mosquées dans le quartier des étrangers, situé sur la rive 
sud de la riviére de Canton. Le plus ancien témoignage d’un étranger sur Canton est da 
a un musulman. C’est la Relation de la Chine et de I’ Inde (Akhbar al-Shin wal Hind) attri- 
buée au marchand Suleyman et datée de 851. 

Le pillage de la ville en 758 par des pirates iraniens et arabes qui semblent avoir eu leur 
base dans un port de I’ile de Hainan, puis la rapacité des eunuques nommés dans la seconde 
moitié du vim siécle au poste de « commissaire aux bateaux marchands » (shibosi) avaient 
détourné une partie du trafic sur le Nord du Vietnam et sur la région de Chaozhou, 
prés de la frontiére du Fujian. Mais la relation de Suleyman date d’une époque ou des 
pratiques administratives plus honnétes avaient permis depuis le début du 1x@ siécle une 
reprise des activités marchandes a Canton. Le sac de la ville par les troupes de Huang Chao 
en 879, les révoltes d’esclaves africains 4 Bassora quelques années plus tét, puis le tremble- 
ment de terre qui détruisit Siraf en 977 devaient 4 nouveau ralentir les trafics entre le golfe 
Persique et le grand port de la Chine tropicale : 4 1’époque des Song et aprés l’occupation 
mongole de la Chine du Sud, du x1° au xiv® siécle, le port le plus actif ne sera plus Canton, 

mais Quanzhou, le Zaytiin des marchands musulmans, sur les cétes du Fujian. 

3. Le rayonnement de Ia civilisation 
des Tang 

L’expansion chinoise en Asie aux vir®-vul® siécles a eu pour effet d’accroitre |’influence 

de la civilisation des Tang dans tous les pays voisins : Asie centrale, Mongolie, Tibet, 

Transoxiane, Corée et Japon, pays de |’Asie du Sud-Est. Certains éléments de la culture 

chinoise ont pénétré chez les Turcs de 1’Orkhon (calendrier, cycle des douze animaux...) 

et le vocabulaire turc a conservé jusqu’a nos jours des emprunts au chinois qui remontent 

a cette époque. Princesses chinoises mariées aux khans des Turcs et des Ouigours ainsi 

qu’aux bTsan-po tibétains ont introduit les Classiques chinois sous la yourte des nomades 

et dans les palais de pierre de Lhasa. L’ouverture de la route du Tibet a la suite de l’alliance 

conclue entre la Cour des Tang et la famille royale du Tibet quelques années avant le milieu 

du vue siécle — la premiére princesse chinoise donnée en mariage au bTsan-po arrive a 
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Lhasa en 641 — permet aux pélerins chinois de se rendre sur les lieux saints du bouddhisme 

par la capitale du Tibet et le Népal. C’est ainsi que les moines Xuanzhao en 651 et Xuantai 

dans la seconde moitié du vu siécle se rendirent aux Indes, et bien d’autres sans doute 

qui n’ont pas laissé de nom. De fagon paradoxale, c’est de Chine et non pas de l’Inde 

relativement plus proche qu’ont d’abord pénétré au Tibet les influences bouddhiques dans 

la deuxiéme moitié du vuie siécle. 

Il ne faut d’ailleurs pas oublier que ce qui vaut a l’empire des Tang une part de son 

immense prestige dans toute l’Asie est d’étre, avec ses grands sanctuaires, ses célébres 

pélerinages, ses « maitres de la Loi » éminents, l’un des grands foyers du bouddhisme. 

Les faveurs des Tang a l’égard de cette grande religion et des autres cultes étrangers ne sont 

sans doute pas toujours exemptes d’arriéres-pensées politiques. 

Influences de la Chine au Japon 

La diffusion des influences chinoises devait-prendre au Japon une ampleur exceptionnelle 

a l’époque des Tang. Elle y provoqua dés les premiéres années du vile siécle un soudain 

essor de la centralisation politique qui accéléra 4 son tour le mouvement d’emprunts. 

Sans doute les influences chinoises n’avaient-elles jamais cessé de se faire sentir dans les 

iles japonaises et plus spécialement 4 Kyishi. Les principautés du Japon étaient entrées 

en relation avec les Han dés 1’époque des commanderies chinoises de Corée et ces relations 

s’étaient maintenues avec la Chine du Nord et celle du Bas-Yangzi aprés la formation des 

trois royaumes coréens au début du Iv® siécle. Mais jamais le prestige de la Chine n’avait 

été aussi grand en Asie orientale qu’il le devint aux vue-vue siécles. Jamais les influences 

chinoises au Japon ne furent aussi générales et aussi profondes qu’a l’époque des Tang. 

Venues par vagues successives, en 602-622, puis en 646-671, elles s’étendent a tous les 

domaines — institutions politiques et administratives, langue, littérature, arts, techniques, 

religions... — et transforment rapidement le Japon en pays de civilisation chinoise. 

Aux €époques Nara (710-784) et Heian (794-1068), ce n’est méme plus d’emprunts spon- 

tanés qu’il s’agit, mais d’une politique d’imitation délibérée et systématique. Aussi bien 

le Japon, mieux protégé contre les agressions du dehors, a-t-il pu conserver jusqu’a nos 

jours maintes traditions chinoiseés qui remontent a l’époque des Tang. 

Le Code de Taihé publié en 701 ainsi que d’autres recueils juridiques et administratifs 

japonais du vi® siécle s’inspirent de trés prés du Code des Tang et de la législation chi- 

noise contemporaine. Le plan de la nouvelle capitale de Heijé (Nara) fondée en 710, celui 

de Heian (Ky6to) en 793 sont tous deux inspirés du plan de Chang’an. Les premiéres his- 
toires officielles du Japon, le Kojiki (712) et le Nihonshoki (720), sont rédigées sur le modéle 
des histoires dynastiques chinoises. Toutes les grandes sectes bouddhiques du Japon (Jédo, 
Tendai, Shingon, Zen...) sont des rejetons en terre japonaise des sectes bouddhiques chi- 
noises de l’époque des Tang dont les doctrines et les textes sacrés ont été introduits au 
Japon par des religieux japonais et parfois chinois. C’est ainsi que Jianzhen (688-763), 
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moine médecin originaire de Yangzhou au Jiangsu, se rendit au Japon en 753 avec quatre 
autres religieux chinois et finit ses jours A Nara en 763. 

Parmi les plus célébres religieux japonais qui se rendirent en Chine pour étudier auprés 
des grands maitres de la Loi et pour visiter les centres bouddhiques et les lieux saints les 
plus renommés (Chang’an, Luoyang, Tiantaishan au Zhejiang, Wutaishan au Shanxi...) 
citons le moine Gemb6 (?-746), parti avec une ambassade pour Chang’an en 716 et rame- 
nant dans son pays, aprés dix-huit années d’absence, 5 000 textes bouddhiques en chinois 
et des objets de piété; Kidkai (774-835) (K6b6 daishi), le célébre fondateur de la secte 
Shingon qui voyagea en Chine de 804 a 806 et son compagnon de voyage Saich6 (767-822) 
(Dengy6 daishi) de retour dans son pays en 805; les moines J6gy6 et Engyé (né a Kyéto 
en 799) qui se retrouvent en Chine de 838 4 839 ainsi que Ennin qui laissa un récit détaillé 
de ses voyages contrariés par l’administration chinoise et la grande répression antiboud- 
dhique des années 842-845 : Ennin visite, entre 838 et 847, Yangzhou, la vallée de la Huai, 
les cotes du Shandong, les monts Wutai dans le Nord du Shanxi, Chang’an et Luoyang 
et rentre par le Shandong et les cétes de Corée. Citons encore, aprés Ennin, les moines 
Eun qui voyage en Chine de 842 a 847, Enchin (814-891) (Chish6 daishi) (en Chine de 
853 a 858), Shei (en Chine de 862 a 866). Aux pélerinages et aux ambassades s’ajoutaient 
les relations commerciales : a la fin des Tang, on signale de nombreux bateaux de commerce 

chinois dans les ports japonais. 

La Corée, ot les influences chinoises étaient plus anciennes et plus profondes, n’échappe 

pas non plus a I’attrait si puissant de la civilisation des Tang. Quand Silla avait englobé 

en 668 les royaumes de Paekche et de Koguryo, des régions ot les colons chinois étaient 

nombreux avaient été intégrées au nouvel Empire. Pendant une cinquantaine d’années, 

a la fin du vile siécle et au début du vie, les relations entre les Tang et Silla se font plus 

intenses, grace aux nombreuses ambassades et aux voyages de moines et d’étudiants coréens 

en Chine. La Corée occupe d’ailleurs 4 cette époque une position dominante dans les mers 

du Nord-Est. Des colonies coréennes sont installées sur les cOtes du Shandong et dans les 

villes commergantes que traverse le grand canal depuis le Bas-Yangzi jusqu’aux confins 

du Henan et du Shandong. 

4. Reaction “nationaliste” et retour aux 

sources de la tradition chinoise 

Un grand tournant de la vie intellectuelle en Chine s’amorce aux environs de |’an 800. 

C’est, pour |’essentiel, un désir profond chez certains de retour aux sources anciennes de 

la tradition chinoise et, conjointement, une attitude d’hostilité a l’égard des influences 

étrangéres qui ont pénétré si largement en Ghine depuis la fin des Han. Cette réaction, 

qui fait suite 4 une période ou la Cour et les hautes classes avaient été particuliérement 
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accueillantes aux étrangers, aux modes et aux produits exotiques, semble s’expliquer pour 

une grande part par les aspects de défaite nationale qu’a revétus la rébellion de An Lushan 

et par le changement d’atmosphére qui a suivi ces tragiques événements. C’est l’indulgence 

coupable dont les dirigeants de l’époque de Xuanzong avaient fait preuve a l’égard des chefs 

d’armée en général et des commandants d’origine étrangére en particulier — An Lushan 

lui-méme était fils de Sogdien et de Turque — qui avait failli emporter |’Empire 

et l’avait laissé ensuite si affaibli. Les Barbares que la dynastie avait di appeler a son 

secours s’étaient installés dans le Nord-Ouest et faisaient la loi au Gansu et au Shenxi : 

Tibétains pillards qui raflent les chevaux des haras impériaux;~faisant incursion jusqu’a 

Chang’an en 763, s’installant dans les villes du Gansu entre 770 et 850 environ, Ouigours qui 

monopolisent le commerce des chevaux et en tirent de gros bénéfices ou qui, préteurs sur 

gages a la capitale, se comportent en usuriers sans pitié. La richesse des marchands étrangers 

établis dans les grandes villes a pu susciter certaines réactions xénophobes qui se révélent 

au cours des insurrections : en 760, plusieurs milliers de marchands arabes et persans sont 

massacrés 4 Yangzhou par les bandes insurgées que méne Tian Shengong; un siécle plus 

tard, c’est aussi aux marchands étrangers que s’en prennent 4 Canton les troupes de Huang 

Chao en 879. Mais aux réactions populaires répondent, dans les hautes classes, certaines 

attitudes politiques : l’aristocratie de sang mélé qui s’est maintenue au pouvoir si longtemps 

semble avoir gardé de ses ascendances barbares une plus grande aptitude a accueillir ce 

qui venait du dehors et le gofit des aventures militaires; l’idée que l’intrusion des Barbares 

depuis le rv® siécle a lentement altéré la pureté chinoise, corrompu les mceurs antiques 

et amené ainsi la décadence de la Chine, cette idée s’affirme peu a peu chez les lettrés et 

chez les fonctionnaires recrutés par concours, originaires le plus souvent de la Chine du 

Sud-Est. Portant peu d’intérét aux choses de la guerre, ils considérent que le pouvoir mili- 

taire doit rester strictement subordonné au pouvoir civil. A cela s’ajoute la richesse insolente 

de l’Eglise bouddhique, la puissance des moines, les liens étroits et secrets qu’ils entre- 

tiennent avec le gynécée impérial et les eunuques. Or; il se trouve que les eunuques, dont 

la puissance est en ascension aux environs de l’an 800, parviennent a4 contrdéler le gouver- 

nement sous Xianzong (ére Yuanhe, 806-820), décidant de l’investiture et de la déposition 

des empereurs. Tout invite ceux qui se considérent comme les tenants de l’orthodoxie 

chinoise a réagir : les excés mémes de l’époque, le déclin de l’aristocratie du Shenxi et du 

Gansu oriental depuis que « le pays entre les passes » (guannei) a perdu sa prédominance 

économique et politique, la coupure des routes d’Asie centrale par lesquelles venait le 

flot le plus important des influences étrangéres. Les religions exotiques et la premiére de 

toutes, le bouddhisme, sont maintenant séparées de leurs lieux d’origine : oasis du bassin 

du Tarim, Cachemire, confins de |’Inde et de |’Iran, Perse. La Chine est préte a se replier 

et a faire retour sur elle-méme. 

Le terme de nationalisme serait anachronique, et cependant ce sont bien des réactions 
analogues a celles du nationalisme qui s’ébauchent aprés la rébellion de An Lushan et qui 
se manifesteront encore a d’autres reprises au cours de |’histoire. Cet attachement A une 
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tradition authentique qui aurait été corrompue par les apports étrangers, ce désir de retour- 
ner aux sources pures et imaginaires de la pensée et de la morale orthodoxes, comment 
les qualifier puisqu’ils ne se rapportent pas A l’idée toute récente de nation, mais a |’idée 
de culture? Il faudrait, pour les traduire, inventer le terme barbare de « culturalisme ». 

Le mouvement du “style antique ”’ 

Assez curieusement, c’est par des préoccupations stylistiques et littéraires que s’affirme 
d’abord la volonté de retour a l’antique. II s’agit de rendre a la prose chinoise la simplicité, 
la concision et la vigueur qu’elle avait aux temps des Han et a la fin de |’Antiquité, et le 
premier a montrer la voie, en écrivant en « style antique » (guwen), est Liu Zongyuan (773- 
819). Mais dans les conceptions chinoises la forme ne se détache pas du contenu : les 

= recherches de style de l’époque des Six dynasties s’accordaient avec une complete indiffé- 
rence morale. Or, la littérature n’est pas un simple délassement esthétique. Si elle n’exprime 

point d’idées justes et fortes, elle n’est plus qu’un exercice méprisable de virtuosité : la 

fonction éducative, morale et politique qu’elle avait dans 1’Antiquité était inséparable de 

sa forme. Ce sont les thémes que devait développer le plus grand prosateur chinois aprés 

Sima Qian, le grand Han Yu (768-824), antibouddhiste notoire et lettré orthodoxe dont 

la diatribe, en 819, contre les scénes d’hystérie collective qui accompagnaient le transfert 

d’une relique du Buddha est restée célébre. Sans doute Liu Zongyuan et Han Yu avaient-ils 

des prédécesseurs chez certains historiens et poétes depuis le début des Tang et, entre autres, 

Liu Mian, préfet de Fuzhou au cours de |’ére Zhenguan (627-649), qui estimait que depuis 

la fin des Han le dao des Anciens, a la fois sagesse et vérité, s’était perdu. Mais c’est avec 

Han Yu et Liu Zongyuan que le mouvement du guwen prend ses lettres de noblesse. C’est 

a partir d’eux que se dessine |’évolution radicale qui devait aboutir, aux xi et xm® siécles, 

a cette sorte de renaissance que constitue le « néo-confucianisme ». Aussi bien, trouve- 

t-on déja chez |’un des successeurs immédiats de Han Yu une orientation philosophique 

qui annonce les penseurs néo-confucéens de |’époque des Song : pour mieux réfuter le 

bouddhisme, Li Ao (mort vers 844) étudie la philosophie bouddhique et s’imprégne de 

la pensée de |’école du chan (zen en japonais). Ces études l’aménent a de nouvelles concep- 

tions des notions classiques de xin (esprit) et de xing (nature) qui orienteront toute la phi- 

losophie de l’époque des Song : la nature fonciére du Sage est troublée par les passions 

(qing) et cependant nature du Sage et passions sont inséparables comme le sont le clair 

et l’obscur. La vérité — qui est parfaite sincérité (et impassibilité), cheng — est au-dela 

de toute distinction, de toute opposition entre nature fonciére et passions. On retrouve la 

le jeu dialectique fondamental de 1|’école du chan transposé dans le vocabulaire des Clas- 

siques et du Mencius. 
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La répression antibouddhique et le déclin du bouddhisme 

Le caractére « nationaliste » et xénophobe du mouvement qui devait aboutir, dans les 

années 842-845, a la grande proscription des religions étrangéres et de la premiére d’entre 

elles, le bouddhisme, est manifeste dans les motifs invoqués a l’époque. Dés 836, un décret 

interdit aux Chinois d’avoir aucun rapport avec les « gens de couleur », terme qui désigne 

les étrangers originaires des régions situées au-dela des Pamirs et de l’Asie du Sud-Est : 

Iraniens, Sogdiens, Arabes, Indiens, Malais, Sumatranais... Le décret de proscription qui 

est publié aprés coup en 845, 4 un moment ou toutes les mesures pratiques ont été appliquées, 

accuse le bouddhisme, religion d’étrangers, d’avoir été la cause de |’affaiblissement moral 

et économique des bréves dynasties du Sud : Jin, Song, Qi, Liang surtout, et Chen. Plus 

précisément, il indique que si les moines nestoriens et mazdéens sont rendus 4 la vie laique, 

c’est « pour qu’ils n’altérent plus les mceurs chinoises » et le décret invoque la simplicité 

et la pureté morale qui vont régner désormais. La réaction est a la fois sentimentale — c’est 

une hostilité diffuse 4 1’égard de tous les étrangers et des prérogatives cultuelles qu’ils 

ont acquises avant 755 — et réfléchie, dans la mesure ow elle répond a des réalités poli- 

tiques et économiques : puissance des eunuques, fervents bouddhistes, superstitieux, incultes 

et Apres au gain, richesse scandaleuse des monastéres bouddhiques en terres, en hommes, 

en monnaie et en métaux, A un moment ou 1’Etat a des difficultés de trésorerie et manque 

de cuivre pour ses fontes de monnaie. L’Eglise bouddhique est détentrice de la plus grande 

partie des métaux précieux de l’Empire sous forme d’objets cultuels, de cloches et de 

statues, et l’une des mesures adoptées sera de faire fondre en monnaie cloches et statues — 

monnaie que, par crainte de sacrilége, on refusera dans les milieux populaires. 

Il serait faux cependant d’imaginer que la proscription des religions étrangéres fut sou- 

daine et brutale. Ce n’est que progressivement qu’on en est venu aux mesures les plus 

radicales. Il ne s’est agi tout d’abord que de procéder, suivant un usage qu’on peut considé- 

rer comme traditionnel, 4 une épuration du clergé bouddhique, afin d’en chasser les moines 

incultes et les faux religieux. On en vint ensuite 4 la confiscation des biens privés des bonzes, 

suivant une interprétation restrictive des traités de discipline bouddhique — car les moines 

ont fait voeu de pauvreté —, a la suppression des cérémonies bouddhiques dans le culte 

officiel, 4 des mesures de laicisation de plus en plus massives (300 par jour en 845). Pour 

finir, on procéda a l’inventaire général des biens sacrés des monastéres, puis a la confisca- 

tion des terres, des familles de serfs, de la monnaie, des métaux. 260 000 religieux bouddhistes 

des deux sexes furent sécularisés et recensés comme imposables, 150 000 dépendants de 

monastéres qui échappaient au fisc et aux corvées de l’Etat furent inscrits aussi sur les 
listes de recensement; 4 600 monastéres furent.détruits ou transformés en batiments publics, 
40 000 petits lieux de culte démolis ou désaffectés; seuls, quelques temples de statut officiel 
desservis par un petit nombre de moines furent conservés, tandis que les religions d’origine 
iranienne — mazdéisme, manichéisme, nestorianisme — subissaient un sort beaucoup 
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plus rigoureux : elles furent définitivement proscrites et leurs moines, au nombre de quel- 
ques milliers seulement, furent tous rendus a la vie laique. e 

Ces mesures si sévéres devaient porter un trés grave préjudice au bouddhisme en Chine. 
Ce n’est pas qu’au lendemain de la proscription, le successeur de l’empereur Wuzong 
(841-846) n’ait atténué la rigueur des dispositions prises dans les années 843-845, permis 
a bon nombre de défroqués de reprendre la vie religieuse et autorisé la reconstruction de 
certains monastéres. Au reste, les décrets de proscription ne furent sans doute appliqués 
dans toute leur rigueur qu’a la capitale. Il y eut partout, méme au niveau des fonctionnaires 
d’exécution, une sourde résistance qui permit sans doute dans certaines régions éloignées 
de Chang’an d’épargner les religieux et leurs lieux de culte. La Chine des Tang est aussi 
étendue que notre Europe du Moyen Age. Aussi bien la puissance des communautés 
bouddhiques s’est-elle maintenue et méme affermie au x@ siécle dans le royaume de Min 
au Fujian et dans celui de Wu-Yue. Un monacat important s’est reconstitué a l’époque 
des Song et l’Eglise bouddhique a repris une grande partie de son pouvoir. Mais c’est 
une Eglise qui se survit a elle-méme et qui semble avoir perdu son ame, car ses élites de 
moines savants ont été dispersées et ses traditions d’école interrompues par la grande 
proscription de 845. 

Depuis la fin du vine siécle, le bouddhisme chinois est coupé des grands centres religieux 
de 1’Asie d’ou lui étaient venues pendant plus d’un demi-millénaire ses sources d’inspi- 
ration. Il n’a plus accés aux lieux saints et le bouddhisme est lui-méme menacé sur les 
confins de |’Inde et de 1’Iran par l’expansion de 1’islam. Une seule secte restera vraiment 
active en Chine aprés la fin des Tang, celle du chan (zen en japonais), plus chinois en fait 
que bouddhique. Les traductions de textes indiens se font de plus en plus rares; les grands 
traducteurs, commentateurs et exégétes sont morts. Les historiens du bouddhisme feront 

a l’époque des Song le bilan du passé. Le Jingde chuandeng lu ( Recueil sur la transmission 

de la lampe rédigé a l’ére Jingde) qui parut en 1004 et contient 1 701 biographies de moines 

du chan n’a plus rien de la ferveur naive des premiéres hagiographies du bouddhisme, et 

le Fozutongji (Annales générales des patriarches du bouddhisme), vaste compilation inspirée 

des méthodes des historiens laics, semble mettre un point final en 1269 aux histoires géné- 

rales du bouddhisme. 

Pour tout dire, il semble que la grande ferveur religieuse qui animait les hommes des 

VIe et vile siécles se soit assoupie. Les causes de ce phénoméne furent sans doute multiples, 

mais peut-étre faut-il en chercher la raison profonde et principale dans les transformations 

de la société : le bouddhisme aurait perdu de son emprise quand les formes sociales auxquelles 

il s’était adapté et qui étaient celles des m®-vil® siécles (aristocraties endogames, systeme 

de manoirs et de dépendants, paroisses urbaines et paysannes) ont été touchées par |’essor 

général de l’économie urbaine et monétaire qui se produit entre les vue et x1® siécles. Le 

grand monastére, unité économique autarcique avec ses domaines, ses familles de serfs 

(sihu), ses moulins, ses pressoirs 4 huile, ses»monts-de-piété, était comme le symbole de 

l’autorité a la fois morale, religieuse et économique du bouddhisme en Chine. Entre les 
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grands monastéres et l’aristocratie laique de l’époque des Six dynasties et des Tang, il 

semble y avoir non pas seulement une analogie et une communauté de sort, mais des liens 

étroits. Il est vrai que la proscription de 845 a porté un coup trés rude a l’Eglise bouddhique, 

mais l’évolution sociale devait achever de ruiner des fondements déja si fortement ébranlés. 

Il n’y a pas de religion qui ne plonge ses racines dans le tissu social ot elle s’est développée. 



livre 5 

LA « RENAISSANCE ” CHINOISE 



L’orthodoxie moralisante qui a imprégné toute la conception de V’histoire de la 

Chine a partir du xm siécle et les cadres de I’historiographie traditionnelle qui 

réduisent son passé a des événements dépourvus de toute dimension temporelle 

(ils n’intéressent que la vie du pouvoir central et la gestion administrative) nous ont 

si intimement convaincus de la pérennité des formes sociales et politiques, des institutions 

fondamentales, de 1’économie, des idées et des techniques dans le monde chinois, que les 

transformations les plus profondes et les nouveautés les plus éclatantes passent comme 

inapercgues. Ce qui, dans l’histoire de l’Europe, a été considéré comme |’avénement d’un 

monde nouveau n’est plus, dans les perspectives traditionnelles de l’histoire de la Chine, 

qu’un changement de « dynastie ». Si le passé du monde chinois différe si radicalement 

de celui de l’Europe, c’est d’abord dans la représentation qu’on s’en est faite. Et cela sans 

doute n’est pas négligeable, puisque toute notre histoire universelle est fondée sur la primauté 

de l’Occident, le caractére évolutif de son histoire et la stagnation relative des autres civi- 

lisations. 

Mais les nouveautés qui apparaissent en Asie orientale aux environs de l’an 1000 forment, 

une fois regroupées, un ensemble si impressionnant par sa cohérence et son ampleur qu’il 

faut bien se rendre a 1’évidence : le monde chinois a connu a cette époque une véritable 

mutation dont la portée n’est pas moins grande que celle des transformations qui s’y 

étaient produites a la fin de 1’Antiquité. 

On a adopté ici le terme de Renaissance. Il est sans doute critiquable, méme si les ana- 

logies sont nombreuses : retour 4 la tradition classique, diffusion du savoir, essor des 

sciences et des techniques (imprimerie, explosifs, progrés des techniques maritimes, horloge 

a échappement...), nouvelle philosophie et nouvelle vision du monde. Tout compte fait, 

le monde chinois a, comme l’Occident, ses caractéres propres et originaux. Mais cette 

allusion a notre histoire ne doit étre prise que pour ce qu’elle est : un simple rappel du 

parallélisme trés général de l’histoire des civilisations et de la solidarité 4 terme qui les 

a unies au cours de leur développement. 



La « Renaissance » chinoise 
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MIQUE aux xi®-xur® siécles qui ne témoigne de modifications radicales par rapport 

aux époques antérieures. Il ne s’agit pas seulement d’un changement d’échelle 

(accroissement démographique, essor général de la production, développement 

des échanges intérieurs et extérieurs...), mais d’un changement de nature. Les mceurs 

politiques, la société, les rapports entre classes, les armées, les relations entre villes et 

campagnes, les formes économiques sont tout autres que dans cet Empire aristocratique 

et encore 4 demi médiéval qu’avait été celui des Tang. Un monde nouveau est né dont 

les caractéristiques fondamentales sont déja celles de la Chine des Temps modernes. 

Mais ce monde nouveau vit sous la menace des invasions successives qui finiront par 

l’emporter, amputant l’Empire de toutes ses provinces du Nord au début du xné® siécle 

et le recouvrant dans son entier au cours des années 1273-1279. Cette menace extérieure 

n’est pas sans liens avec l’histoire économique et sociale de l’époque des Song. Elle a 

déterminé toute la politique chinoise de la fin du x® siécle a la fin du xm® siécle. 

T N’EST PAS UN SECTEUR DE LA VIE POLITIQUE, SOCIALE OU ECONO- 
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|. Histoire et institutions politiques 

Les événements 

En 951, le général Guo Wei fonde a Kaifeng la bréve dynastie des Zhou postérieurs 
et unifie la Chine du Nord 4 I’exception de la région de Taiyuan, dans le Nord du Shanxi, 
occupée par le petit royaume turc des Han du Nord que protégent les Kitan. Mais l’ceuvre 
accomplie par les Zhou postérieurs de 951 A 960 annonce déja le grand effort de redres- 
sement économique et de réunification politique du début des Song : mise en culture des 
terres vacantes, création de colonies militaires, allégement et répartition plus équitable 
des imp6ts, remise en état des canaux et des digues, confiscation des biens des monastéres 
bouddhiques en 955 (cloches et statues servent une nouvelle fois 4 des fontes de monnaie, 
comme en 845), campagnes victorieuses contre les royaumes de Shu et des Tang du Sud. 
Le Nord du Sichuan et la région comprise entre la Huai et le Yangzi sont annexés. Ainsi, 
quand le général Zhao Kuangyin, porté au pouvoir par ses troupes, fondera a Kaifeng 
la nouvelle dynastie des Song en 960, il se trouvera a la téte d’un Empire rénové et dont 
la puissance lui permettra de consolider et d’étendre |’ceuvre de ses prédécesseurs. 

Il suffira d’une vingtaine d’années au nouveau pouvoir des Song pour achever la conquéte 
des royaumes indépendants et pour unir sous son autorité des territoires d’une superficie 
égale 4 sept fois la France d’aujourd’hui. Les étapes de la réunification furent les 
suivantes : 

963 Moyen-Yangzi (royaume de Chu) 
965 Sichuan (Shu postérieur) 
971 Guangdong (Han du Sud) 
975 Anhui, Jiangxi et Hunan (Jiangnan) 
978 Jiangsu et Zhejiang (Wu-Yue) 
979 Shanxi (Han du Nord). 

Cette succession de victoires s’explique sans doute en partie par la valeur des institutions 

mises en place par les Zhou postérieurs et par la qualité des armées dont le fondateur des 

Song avait pris la téte en 960. Mais, a la différence de ce qui s’était produit au vue siécle, 

l’expansion militaire reste limitée aux pays chinois et ne se développe pas au dehors vers 

la Mandchourie, la Corée, la Mongolie et l’Asie centrale. Elle est en effet arrétée au Nord- 

Est par le puissant empire des Kitan qui s’était constitué au cours du x® siécle et au Nord- 

Ouest par les Tibétains qui se sont étendus au Qinghai, au Gansu et au Shenxi. Au Sud-Ouest 

enfin, l’expansion est bloquée par le royaume de Dali, successeur du Nanzhao au Yunnan, 

qui ne sera détruit que par les armées mongoles en 1253. Quant au Vietnam, il était parvenu 

a se libérer de l’emprise chinoise — celle du royaume des Han du Sud établis 4 Canton — 

en 939 et s’était constitué en Empire unifié et indépendant en 968 (dynastie des Dinh). 
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La premiére de ces dates marque la fin de la longue hégémonie que les Empires chinois 

et.les royaumes de la Chine du Sud avaient exercée presque sans interruption depuis le 

ue siécle avant notre ére dans le bassin du fleuve Rouge et sur les cétes d’Annam. En 981, 

le Vietnam parvient 4 repousser une expédition des Song. En 1009, c’est la fondation du 

« grand Viét » (Dai Viét) par la nouvelle dynastie des Ly (1009-1225) qui ménera de 1073 

4 1077 une guerre contre les armées et les flottes chinoises au Guangxi, dans le Nord du 

Vietnam et sur les cétes, suscitant maintes difficultés 4 l’°empire des Song dans ces régions 

tropicales et malsaines ow la situation est compliquée par la présence de nombreuses ethnies 

aborigénes. 

Sous le régne du troisisme empereur des Song, Zhengzong (997-1022), l’empire kitan 

des Liao qui est alors a l’apogée de sa puissance lance des offensives victorieuses au Hebei 

et au Shanxi qui obligent les Song a signer un traité (paix de Shanyuan, dans la 

vallée du fleuve Jaune, 1004) par lequel ils s’engagent 4 verser aux Liao un lourd tribut 

annuel. Mais ce traité, pas plus que celui qui le compléte en accroissant les charges de 

l’empire des Song en 1042, ne suffit 4 assurer a la Chine une parfaite tranquillité sur ses 

nouvelles frontiéres, cependant qu’une menace plus grave encore pése sur les provinces 

du Nord-Ouest. Dans ces régions ot se mélent les populations tibétaines, chinoises, turques 

et mongoles, une vaste unité politique s’est constituée dans la premiére moitié du xI® siécle 

sous la direction d’une ancienne population d’éleveurs, les Tangut. Cet Empire connu 

sous le nom de Xia occidental (1038-1227) s’étend de la Mongolie méridionale au Qinghai 

(Kokonor) et empiéte sur les provinces 4 majorité han du Shanxi, du Shenxi et du Gansu. 

Avec lui aussi, les Song sont contraints de signer en 1044 une paix onéreuse qui ne les 

met pas a l’abri de nouvelles attaques. 

La menace des Xia s’aggrave dans la seconde moitié du x1® siécle en méme temps que 

les difficultés économiques. Le pouvoir central fait appel 4 un ministre du nom de Wang 

Anshi (1021-1086) qui, disposant des pleins pouvoirs, met en vigueur un train de réformes 

qui remettent en cause les structures sociales, économiques et militaires, et provoquent 

a la longue une violente réaction des milieux de grands propriétaires fonciers et de riches 

marchands. Wang Anshi est écarté du pouvoir 4 la mort de l’empereur Shenzong, son 

protecteur, en 1085. Le chef du parti conservateur, Sima Guang (1019-1086), prend la 

direction du gouvernement et abolit les réformes. Ces luttes de parti qui affaiblissent l’Empire 

se prolongent jusqu’a l’invasion soudaine des Jiirchen, population sinisée de la Mandchourie 

qui détruit l’empire des Liao et occupe toute la Chine du Nord en 1126. 

Les Song, qui ont été chercher refuge au sud du cours inférieur du Yangzi, finissent par 

établir leur capitale provisoire 4 Hangzhou. C’est la période des Song du Sud (1127-1279), 

ainsi dénommée par opposition 4 la premiére période de l’histoire des Song (960-1126). 

Les conservateurs sont revenus au pouvoir de facgon définitive, mais une nouvelle opposition 

se fait jour entre partisans de la reconquéte et partisans d’un modus vivendi avec l’empire 
jurchen des Jin. Les contre-offensives vers le Nord échouent devant la puissance guerriére 
des Jiirchen. Les armées Song manquent de combativité et sont dépourvues de cavalerie. 
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L’Empire s’oriente donc vers une politique d’apaisement dirigée par le Premier ministre 
Qin Gui (1090-1155). Cependant, la paix conclue avec les Jin n’est pas suivie d’effets a 
cause d’un changement dans la direction politique. Les traités sont rompus a plusieurs 
reprises et les guerres continuelles Provoquent une hausse des prix et des impéts. Les 
difficultés économiques entrainent a leur tour l’agitation sociale. La centralisation poli- 
tique assure un pouvoir Presque absolu aux premiers ministres qui se succédent au cours 
des xu et x1m® siécles : Qin Gui, Han Tuozhou (1151-1202), Shi Miyuan (?-1233), Jia Sidao 
(1213-1275). Mais le déclin de l’Empire s’accentue jusqu’au moment de |’invasion mongole 
qui met pratiquement fin 4 la dynastie dés 1276 (date de la chute de Hangzhou). 

Le nouvel Etat 

C’est sous le deuxiéme empereur des Song, Tarzong (976-997), au moment ow l’Empire 
se consolide, que sont adoptées ou complétées les institutions fondamentales du nouvel 
Etat. Un véritable systéme nerveux d’information, de contréle et de commande est mis 
en place qui s’étend jusqu’aux régions les plus reculées de l’Empire et assure au gouver- 
nement central une emprise gui n’avait jamais été aussi complete sur l’ensemble du terri- 
toire. La centralisation est accrue lors des réformes de l’ére Yuanfeng (1078-1085) et 
permettra au Premier ministre de jouer un réle qui éclipsera en fait celui des empereurs. 

La politique générale est l’affaire d’un conseil d’Etat formé de cing a neuf membres 
et présidé par l’empereur. Un bureau chargé de la rédaction des textes officiels lui est 
associé. C’est la Cour des académiciens (xueshiyuan) dont certains membres servent parfois 
de conseillers. Mais, dans tous les cas, le gouvernement s’entoure de nombreux avis et 
les décisions ne sont prises qu’a la suite de délibérations ov s’expriment des opinions 
diverses, l’empereur ne faisant que sanctionner les propositions adoptées ou tranchant 
en dernier ressort. Trois services sont chargés de recevoir les avis, les suggestions ou les 
plaintes des fonctionnaires ou des simples particuliers. Ils sont indépendants les uns des 
autres et leurs membres jouissent d’une immunité absolue que l’empereur lui-méme ne 
saurait remettre en cause. Ainsi se trouve garanti le régne d’une certaine objectivité : 
c’est un fait que des projets et propositions de tout genre qui avaient pour auteurs des per- 
sonnes de conditions trés diverses ont afflué sous les Song (et plus spécialement au xI® siécle) 

dans les bureaux de l’administration et jusqu’au gouvernement. 

L’administration centrale, qui a gagné en simplicité sur le lourd édifice de 1’époque des 

Tang, parait étre devenue plus fonctionnelle. Elle est divisée en trois grands départements : 

— économie et finances (les « Trois services », sansi : services des monopoles d’Etat, 

du budget, de la population); 

— armées (shumiyuan); 

— secrétariat (zhongshumenxia) chargé de Vadministration judiciaire et de celle du 

personnel (concours de recrutement, nominations, promotions...). 
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Dans les provinces, ou les districts (xian) sont groupés en préfectures dont certaines 

ont un caractére plus spécifiquement militaire (les jun) ou industriel (les jian), des commis- 

saires impériaux sont chargés de missions particuliéres et contrélent suivant leurs attri- 

butions les affaires judiciaires, fiscales, économiques ou militaires. 

En dehors de l’existence d’organismes d’information et de contrdle indépendants les 

uns des autres, de la séparation extrémement stricte des pouvoirs et des compétences, 

deux caractéristiques du systéme politique de l’époque des Song méritent d’étre soulignées : 

d’une part, la multiplication des services chargés de questions économiques qui vient 

de ce que les plus gros revenus de l’Etat sont d’origine commerciale ou industrielle, d’autre 

part, l’efficacité du systéme de recrutement et de promotion des fonctionnaires grace a 

des mécanismes qui favorisent le choix des meilleurs éléments. 

C’est a l’époque des Song qu’est parvenu a sa plus grande perfection le systéme des 

concours de recrutement qui dégénérera par la suite, devenant sous les empires autoritaires 

des Ming et des Qing une lourde machine qui a freiné plut6t que favorisé la promotion 

sociale. Créée pour faire piéce au pouvoir excessif de l’aristocratie militaire, |’institution 

avait pris forme sous les Tang aux vile et vine siécles (le premier concours remonterait 

a l’année 606, sous l’empereur Yangdi des Sui). Les candidats étaient proposés en trés 

petit nombre par les autorités locales — de un a trois par préfecture jusqu’en 737 — ou 

provenaient des écoles d’Etat établies a la capitale. Il existait différents types de concours 

(érudition classique, droit, histoire de l’écriture, mathématiques, capacités militaires avec 

épreuves de tir et de force physique), mais le plus prestigieux et le plus couru était un concours 

de culture générale et d’aptitude a la rédaction qui comportait une épreuve de poésie. 

Les réformes adoptées sous les Song, a la fin du x® siécle et dans le courant du xI®, consis- 

térent a instituer trois niveaux différents de fagon a élargir le recrutement (concours de pré- 

fecture, concours contrélés a la capitale par le Secrétariat impérial, concours organisés au 

Palais en présence de l’empereur), a ne conserver finalement qu’un seul type de concours 

et a garantir l’objectivité des épreuves par diverses. mesures telles que l’anonymat des 

copies. 

Comme sous les Tang et aux autres époques de I|’histoire, la réussite aux concours n’était 

pas suivie nécessairement — sauf dans le cas des premiers de liste qui faisaient une rapide 

carriére — par une nomination dans les cadres de |’administration impériale. D’autres 

procédés servaient aussi a la promotion des fonctionnaires, dont un systéme de recomman- 

dation qui rendait son auteur solidaire des fautes et des erreurs de son protégé, et le recours 

a des notations aussi objectives que possible. 

Son développement aux x1°-xi® siécles devait donner au corps des fonctionnaires civils 

un poids considérable dans le systéme politique et dans la société de cette époque. A 
aucune autre période de I’histoire, les « mandarins » n’ont exercé un contréle aussi efficace 
sur la direction de |’Etat. Les favorites, les impératrices et leurs familles, les eunuques, 

toutes les personnes proches du souverain, au courant des intrigues du Palais, qui parvinrent, 
en d’autres temps, a orienter ou méme a diriger en fait les affaires de l’Etat semblent 
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n’avoir eu aucune influence a 1’époque des Song. Les empereurs eux-mémes ne jouent qu’un 
role effacé, laissant le devant de la scéne a leurs ministres. 

Mais les meeurs politiques témoignent elles aussi de cette puissance et de ce réle directeur 
du corps des fonctionnaires. C’est au x1® siécle qu’on voit se développer pour la premiére 
fois de grands partis politiques de tendances opposées et dont |’affrontement traduit cer- 
tains clivages sociaux. Sans doute est-on bien loin des formes propres aux régimes par- 
lementaires de |’époque contemporaine (on songerait plut6t aux régimes actuels des 
pays de l’Est), mais l’apreté de luttes ot les adversaires engageaient toute leur carriére, 
puisque les changements d’orientation amenaient un renouvellement trés étendu du per- 
sonnel politique, révéle l’intensité de la vie politique a l’époque des Song. 

Le mouvement réformiste 

Le xi® siécle a été, dans I’histoire de la Chine, I’époque de grands essais de réforme du 
systéme politique et social. Le mouvement réformiste, indissociable des courants de pensée 
de cette période, est cependant lié de fagon plus étroite que la philosophie aux contingences 
de I’histoire. Ce sont les difficultés provoquées par les attaques des Liao et des Xia qui 
furent a lorigine de tentatives pour remédier aux insuffisances du systéme de défense. 
Mais comme les problémes militaires ne peuvent guére étre séparés de leur contexte éco- 

nomique, social et politique, les réformes, ceuvres d’hommes clairvoyants qui se faisaient 

une conception globale de |’Etat et de la société, ont porté finalement sur I’ensemble des 

institutions. 

La menace des Tangut, qui viennent de fonder en 1038 l’empire des Xia occidentaux, 

incite a faire appel a un fonctionnaire provincial du nom de Fan Zhongyan (989-1052) 

qui propose un plan destiné 4 contenir la nouvelle puissance du Nord-Ouest. La paix 

signée avec les Xia en 1044 paraitra comme un succés partiel dont le mérite sera porté a l’actif 

de Fan Zhongyan. Appelés au gouvernement, Fan Zhongyan et ses associés avaient mis en 

effet en application un projet de réformes en dix points qui intéressaient le systéme de recru- 

tement et de promotion des fonctionnaires, les institutions agraires et fiscales. 

Mais il ne s’était encore agi avec Fan Zhongyan que de simples aménagements des 

institutions existantes. Les réformes appliquées dans la seconde moitié du x1® siécle appa- 

raissent au contraire beaucoup plus audacieuses et de caractére plus radical. On s’explique 

qu’elles aient suscité une violente opposition et provoqué la division des milieux dirigeants 

en deux clans rivaux. 

Des modernes ont prononcé le mot de socialisme a propos des « nouvelles lois » de 

Wang Anshi (1021-1086) et il est certain qu’un idéal de justice sociale et parfois méme 

des tendances égalitaristes ont animé certains milieux de |’intelligentsia et de la paysannerie 

des x1® et x® siécles. Mais il est non moins clair que les objectifs de Wang Anshi ne visaient 

nullement a remettre en cause les fondements de la société et du pouvoir politique. Ce sont 

des conceptions libérales et des préoccupations pratiques d’administrateur qui |’inspirent. 
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Hostile au despotisme, persuadé de la fonction régulatrice des lois dans le domaine social 

et-politique, Wang Anshi semble avoir été doué d’une sorte d’intuition sociologique. La 

discrimination de fait dont souffrent les petits paysans, seuls 4 supporter la charge des 

impéts directs et des corvées, est a ses yeux la raison profonde de la faiblesse de VEtat : 

en améliorant leur situation, en rétablissant une certaine justice dans la répartition des 

charges, il estime qu’il est possible de les associer plus efficacement a la lutte contre les 

empiétements des empires du Nord. De méme que les paysans pauvres sont soumis a 

l’exploitation de ceux qui sont en mesure de leur préter a intérét dans les moments difficiles, 

de méme les petits artisans et commercants souffrent de la sujétion ot les maintiennent 

les corporations (hang) dominées par les riches marchands. 

Les réformistes sont originaires d’une des régions de la Chine, celle du Sud-Est, ou 

l’essor économique a provoqué une intense circulation des biens et de la monnaie — Fan 

Zhongyan était natif de Suzhou, Wang Anshi de Fuzhou au Jiangxi —, et cette origine 

explique sans doute certaines de leurs convictions : ce qui rend possible |’exploitation des 

pauvres par les riches, ce sont les obstacles qui bloquent encore la circulation des richesses, 

c’est le fait de la thésaurisation. Contrairement 4 une conception statique de l’économie 

qui semble beaucoup plus répandue, Wang Anshi estime que l’on peut accroitre tout a 

la fois, par le développement de la production, les moyens de vie de tous et les revenus 

de 1’Etat. 

Wang Anshi, qui s’était signalé dés 1056 par un projet de réformes destinées a rétablir 

la situation dans le Nord-Ouest, est appelé au gouvernement en 1068. Il y restera jusqu’en 

1076, quand, sous la pression du parti conservateur, il sera contraint d’abandonner la 

place. Rappelé en 1078, il sera chassé de nouveau du pouvoir en 1085 par Sima Guang, 

son principal adversaire, qui obtiendra la méme année l|’abolition des « nouvelles lois ». 

Les réformes de Wang Anshi, adoptées pour la plupart entre 1069 et 1073, sont de 

nature trés diverse. Elles portent sur la fiscalité, 1’économie, les armées, l’administration. 

Un des premiers soucis de Wang Anshi est d’alléger les charges de la paysannerie en luttant 

contre les pratiques d’achats massifs et de stockage, en instituant le contréle du prix des 

céréales, en réformant le systéme fiscal de fagon a rendre la fraude plus difficile. Il change 

les régles en usage dans le transport des impéts, autorise la conversion des corvées en 

taxes, institue des préts d’Etat a intérét modique et méme des maisons officielles de préts 

sur gage pour lutter contre les pratiques usuraires. Un gros effort est fourni en matiére 
d’irrigation et de diffusion des connaissances agronomiques. On cherche en méme temps 
de nouvelles sources de revenus qui ne soient plus une charge pour la petite paysannerie : 
’Etat prend une participation dans le grand commerce. Ces mesures permettent tout a 
la fois d’accroitre sensiblement les recettes publiques et de diminuer de moitié l’impét 

foncier. 

Une autre ambition de Wang Anshi est de fournir a l’Etat un personnel administratif 
qui lui soit dévoué et qui n’ait d’autre souci que celui du bien public. C’est a cette fin qu’il 
décide d’une augmentation importante des traitements des agents de l’Etat — les fonc- 
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tionnaires chinois ne furent peut-€tre jamais mieux rétribués qu’a l’époque des Song, si ce 
n’est au milieu du xvure siécle — et qu’il réforme le systéme trop formaliste des concours de recrutement ow les connaissances pratiques (économie, droit, géographie...) ont enfin 
une plus large place. Des écoles publiques, dont |’entretien est assuré par des terres spéciales, 
sont créées au niveau des préfectures et des sous-préfectures afin d’élargir la base du recru- 
tement. 

Mais c’est surtout dans le domaine militaire que les innovations sont les plus importantes. 
A une époque ou le gonflement des armées de mercenaires ne fait qu’alourdir les char- 
ges de l’Etat sans permettre une défense efficace, Wang Anshi décide de rendre au peuple le 
soin d’assurer lui-méme sa propre sécurité en créant des milices paysannes. Ces milices 
(baojia) groupées par unités de dix familles, réguliérement entrainées et approvisionnées 
en armes permettent de réduire les effectifs pléthoriques des armées réguliéres. 

La trés vive opposition que rencontrérent les « nouvelles lois » de Wang Anshi eut sans 
doute des motifs économiques et sociaux : les réformes remettaient en cause trop de pri- 
viléges et de situations acquises. Mais il y eut aussi dans la lutte acharnée qui mit aux prises 
pendant plus de vingt ans — et méme encore aprés la mort de deux principaux adversaires — 
le parti des réformistes de Wang Anshi et celui des conservateurs mené par |’historien 
Sima Guang et le mathématicien Shao Yong bien plus qu’une simple querelle d’intérét. 
Les oppositions de personnes, de tempéraments, de formations, paraissent y avoir eu une 
grande part. Il n’a pas lieu d’exclure des comportements désintéressés : si le mouvement 
réformiste a pris naissance n’est-ce pas A cause de cette disposition typique du xI® siécle 
qui donnait le droit 4 chacun, quelle que fat sa position, de faire parvenir en haut lieu 
ses suggestions? 

On doit sans doute rattacher 4 ce mouvement la mise en place d’institutions de secours 
populaire : orphelinats, hospices, hdpitaux, dispensaires, cimetiéres publics, greniers de 
prévoyance... Plus nombreuses en milieu urbain ow |’afflux des personnes sans ressources 
et la concentration des hommes posent des problémes difficiles, ces institutions sont concues 
sur le modéle des fondations charitables créées par les monastéres bouddhiques aux vie- 
vue siécles : des terres inaliénables, sources de revenus permanents, leur sont affectées, 
et ce type de fondation prend a l’époque des Song une large extension. C’est ainsi que non 
seulement |’Etat y recourt pour assurer certaines de ses recettes, mais aussi les grandes 
familles a des fins d’entraide a |’intérieur du clan, a la suite de l’exemple donné par Fan 
Zhongyan avec ses « domaines d’équité » (yizhuang). Cette laicisation d’une institution 
bouddhique et la prise en charge par |’Etat des fonctions hospitaliéres et charitables 
qu’assuraient les monastéres fut une des conséquences lointaines de la proscription 
de l’Eglise bouddhique en 845. 
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2. Les armées 

De la conscription au mercenariat 

S’il porte un intérét capital A sa défense, inventant de nouvelles machines, accroissant 

les effectifs de ses armées, créant une flotte de guerre au moment de l’invasion jiirchen et 

consacrant la plus grande partie de ses ressources a la guerre de la fin du x® siécle a la fin 

du xe, empire des Song n’a en revanche jamais cessé de maintenir et d’affirmer la 

suprématie incontestée du pouvoir civil sur le pouvoir militaire. L’esprit qui l’anime est 

d’ailleurs 4 l’opposé de celui de ses ennemis du Nord : |’exaltation de la violence brute, 

la soif de conquéte et de domination par lesquelles se signale le vrai guerrier lui font entié- 

rement défaut, alors qu’elles sont caractéristiques de ses plus redoutables adversaires, Jiirchen 

et Mongols. Mais ce manque de combativité qui a été souvent reproché a la Chine des Song 

s’explique fort bien sans qu’il soit nécessaire de faire appel 4 on ne sait quelles qualités 

innées et atemporelles. 

Le systéme du mercenariat hérité et adopté par le nouvel empire des Song tend 4 faire 

du métier des armes non plus |’affaire de tous, mais une activité spécialisée. Or, depuis les 

Qin, la puissance des armées chinoises avait été fondée sur la conscription. C’est la cons- 

cription qui fournissait |’essentiel des effectifs, que complétaient trés heureusement des 

contingents barbares : nomades et montagnards appréciés pour leur endurance et leur comba- 

tivité. Mais les Song manquent de cet appoint précieux que constituent les auxiliaires 

barbares et souffrent de tous les défauts des armées de mercenaires : dépenses accrues, 

longues périodes d’inactivité au cours desquelles la discipline se relache, tendance des armées 

a se comporter comme un corps étranger a l1’Empire. Les agents recruteurs sont le fléau des 

campagnes et s’il arrive qu’on licencie des soldats, ils forment bient6t des bandes de bri- 

gands. C’est d’ailleurs parmi les déracinés, les hommes en rupture de ban, les condamnés 

amnistiés sous condition ou encore chez les aborigénes du Sud réduits 4 merci a la suite 

d’un soulévement que l’on recrute de préférence afin de ne pas porter tort a 1’économie 

paysanne. Le pouvoir civil éprouve donc plus que jamais le besoin de se protéger contre 

tout développement autonome de la puissance militaire par un fractionnement des unités, 

une division des responsabilités et une multiplication des contréles qui enlévent aux chefs 

d’armée toute initiative. Des habitudes bureaucratiques contribuent A affaiblir le systéme 

de défense : les inventaires officiels comptent plus que les réalités. Dés les débuts de |’Empire, 

le fondateur avait pris soin de diviser en trois unités distinctes, placées sous le contréle du 

shumiyuan, ces troupes d’élite que constituaient les armées du palais (jinjun). De la fin 

du x® siécle 4 la grande offensive jiirchen de 1126, la valeur des armées des Song (jinjun 

établis 4 proximité de la capitale et xiangjun dans les provinces) ne cessera de décliner 
cependant que se gonfleront les effectifs : limités 4 378 000 hommes en 975, ces effectifs 
sont passés a | 259 000 en 1045. Les réformes entreprises par Wang Anshi entre 1068 et 
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1085 — licenciements, création de milices paysannes (xiangbing) et d’unités spéciales sur 
les frontiéres (fanbing), entrainement permanent des armées — permettent de redresser 
la situation, mais ce sont de nouveau des armées pléthoriques et inefficaces dont disposent 
les Song au début du xe siécle, cependant que les dépenses militaires absorbent la plus 
grande partie du budget et provoquent des difficultés économiques. Alors que les armées qui 
avaient participé aux campagnes des années 963-979 comptaient de nombreux contingents 
d’anciens nomades et montagnards, |’empire des Song ne peut plus recruter de ces précieux 
auxiliaires. En outre, les armées chinoises manquent de chevaux depuis que les zones d’éle- 
vage ont été occupées par l’empire des Xia, et les essais de Wang Anshi pour développer 
l’élevage du cheval en pleine zone agricole (dans la vallée inférieure du fleuve Jaune prin- 
cipalement) se soldent par un échec. 

Cependant les xi®-xur® siécles furent dans le monde chinois une période de progrés remar- 
quables des techniques militaires. Ces progrés devaient modifier le caractére méme des 
guerres et avoir 4 longue échéance de profondes répercussions sur |’histoire mondiale. 
Ils doivent étre mis en rapport avec un esprit de recherche, d’invention et d’expérimentation 
qui est caractéristique de 1’époque. 

Il n’est pas jusqu’au recrutement qui n’obéisse a certains principes objectifs de sélection : 
les futurs soldats sont choisis a la suite d’une série d’épreuves qui portent sur leurs aptitudes 
physiques — course, saut, acuité visuelle, habileté au tir... —, classés d’aprés leur taille, 
les plus grands étant affectés aux troupes d’élite, cependant que se multiplient les corps 
spécialisés pour lesquels ce type de classement n’est pas retenu : soldats des armes incen- 
diaires, sapeurs, hommes des catapultes... La théorie et les techniques de la guerre de siége 
se développent en méme temps que se manifeste un vif intérét pour les questions d’armement 
a partir de la fin du x¢ siécle. De nouveaux types d’armes sont inventées et mises au point : 
balistes, arbalétes a répétition, chars d’assaut... Les inventions sont encouragées par des 

primes et les armes nouvelles sont essayées avant d’étre commandées en série aux arsenaux. 

Un traité d’art militaire paru en 1044, les Principes généraux du classique de la guerre 

(Wujing zongyao) de Zeng Gongliang, mentionne entre autres nouveautés, un lance- 

flammes a pétrole dont le mécanisme est constitué par un piston 4 double effet qui permet 

par conséquent un jet de flamme continu. 

Le retrait des Song vers la vallée du Yangzi 4 partir des années 1126-1127 incitera au 

développement d’une importante marine de guerre dont les bases seront situées sur le cours 

du grand fleuve et sur les cétes. On doit mentionner a cette époque l’emploi de bateaux a 

aubes mues par un pédalier ou par un systéme de bielles. Certains comportaient jusqu’a 

25 roues. Ils sont mentionnés lors de combats navals contre les Jiirchen en 1130 et 1161. Ce 

type de bateau trés rapide est attesté cependant dés le vim siécle et son histoire pourrait remon- 

ter plus haut encore. Les premiers essais de bateaux a aubes en Europe auront lieu en 1543. 

Mais c’est surtout par la découverte et le perfectionnement de l’emploi des explosifs 

a des fins militaires que la Chine de l’époque des Song occupe une place d’une importance 

capitale dans l’histoire générale de |’humanité. 
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Les armes @ feu 

La premiére mention de la formule de la poudre a canon (charbon, salpétre et soufre) 

apparait dans le Wujing zongyao de 1044 et il faudra attendre l’année 1285 pour trouver 

la méme mention dans un texte européen (la premiére allusion 4 la poudre est de Roger 

Bacon en 1267). La découverte avait pour origine des recherches d’alchimie faites dans les 

milieux taoistes de l’époque des Tang, mais fut bient6t suivie par une application militaire 

dans les années 904-906. II s’agissait alors de projectiles incendiaires nommeés « feux volants » 

(feihuo). Dés l’époque du Wujing zongyao, les armes a feu se sont diversifiées. Cet ouvrage 

mentionne en effet des grenades fumigénes et incendiaires, des catapultes concues pour lancer 

des projectiles incendiaires, mais déja aussi des grenades explosives (pili huogiu). A la 

bataille de Caishi, au Anhui, en 1161, sont employées des catapultes 4 grenades explosives 

(pilipao) qui assurent la victoire des armées Song sur les Jiirchen. Au début du xe siécle, 

les Mongols feront grand usage de projectiles explosifs 4 enveloppe métallique (zhentianlei 

« foudre qui ébranle le ciel » et tiehuopao « bombardes a grenades de fer »). Ils se serviront 

de ce type d’armes lors de leurs tentatives d’invasion du Japon 4a la fin du xmi® siécle ou 

elles seront connues des Japonais sous le nom de teppé (chinois tiepao). L’histoire des 

premiers emplois de la poudre 4 canon révéle donc que la démarche initiale a consisté a 

tirer parti de ses propriétés incendiaires ou fumigénes, mais qu’on en est venu rapidement 

a exploiter son pouvoir brisant. La troisiéme étape devait mener a se servir de la poudre 

comme propulseur a l’intérieur d’un tube de guidée. Les premiers essais de ce genre qui 

soient connus datent de 1132. Il s’agissait de sortes de mortiers ou de roquettes formés 

par des tubes de bambou épais ou de bois (le pouvoir brisant de la poudre était réduit par 

l’emploi d’une plus forte proportion de salpétre). Les Chinois furent les premiers a découvrir 

le principe de la fusée en adaptant des fiéches incendiaires 4 des tubes de guidée en bambou. 

Les premiers mortiers 4 tube métallique de fer ou de bronze apparaissent aux environs de 

1280 au cours des guerres entre Song et Mongols et un nouveau terme est créé pour désigner 

ce type d’arme, celui de chong. 

Ce qui s’est transmis a |’Europe 4a la fin du xur® siécle, ce n’est donc pas seulement la 

formule de la poudre, mais l’idée, fruit de longs tatonnements et de nombreuses expériences 

qui avaient été faites en Asie orientale, que l’on pouvait se servir de cet explosif comme 

propulseur a |’intérieur d’un tube. La transmission semble s’étre faite par l’intermédiaire 

des pays islamiques (le terme arabe pour salpétre est, chez le botaniste andalou Ibn al-Baytar, 

mort 4 Damas en 1248, « neige chinoise », le terme persan, « sel de Chine »). La tradition 

veut aussi que les Mongols aient employé des armes 4 feu lors de la bataille de Sajo en 
Hongrie en 1241. On sait les répercussions que le développement des armes A feu aux xiv® 
et xv® siécles devait avoir sur l’évolution historique de l’Europe : il a contribué a la ruine 

des aristocraties guerriéres du Moyen Age. L’invention de ces armes nouvelles ne pouvait 

au contraire avoir aucune influence sur l’organisation sociale et politique du monde chinois : 
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elles vinrent seulement s’ajouter, dans le cadre d’armées étatiques, 4 un ensemble d’armes 
diverses qui furent perfectionnées parallélement. Et ce sont sans doute les conditions géné- 
rales de la guerre en Asie orientale (et spécialement en Mongolie a l’époque des Ming) qui 
expliquent pourquoi les armes a feu ne furent pas plus systématiquement développées en 
Chine. 

On notera d’ailleurs qu’avant méme que n’apparaissent les armes A feu en Europe, 
adoption du trébuchet 4 contrepoids devait révolutionner l’art des siéges : cette arme 
presque aussi dangereuse pour les fortifications que les tirs de canon était une adaptation 
arabe d’une machine de guerre depuis trés longtemps en usage dans le monde chinois, 
le pao, dont la puissance et la vitesse de propulsion n’étaient obtenues ni par la torsion 
d’une corde ni par la tension d’un ressort comme dans les catapultes alexandrines ou 
byzantines, mais par un contrepoids agissant sur un grand bras de levier. 

3. La nouvelle société 

Une classe de rentiers 

Un ensemble de différents facteurs — l’accroissement de la production agricole, la hausse 

des revenus fonciers, la diffusion de |’instruction, les besoins de 1’Etat en fonctionnaires — 

a provoqué au xI® siécle une extension du nombre des familles instruites et relativement 

a leur aise ou trés fortunées. On assiste alors 4 l’avénement d’un nouveau type d’homme, 

d’une nouvelle mentalité, d’un systéme social et politique qui repose sur une classe de 

rentiers vivant des revenus de leur capital foncier. Des Han aux Tang, les grandes familles 

influentes dans leur région ou a la Cour avaient eu tendance a former des sortes d’aristo- 

craties fermées, soucieuses de leur généalogie. Certaines, en Chine du Nord, devaient leur 

prestige a leurs traditions militaires et aux exploits guerriers par lesquels s’étaient illustrés 

certains de leurs membres. Les domaines qu’elles possédaient, quand il ne s’agissait pas 

de simples parcs d’agrément ou de maisons de campagne, pouvaient se suffire 4 eux-mémes 

et leurs productions étaient diversifiées. Ils comportaient des vergers, des moulins, des 

bassins de péche, des ateliers, des pressoirs a huile... A l’occasion, comme cela avait été 

le cas a la fin des Han et dans les empires du Sud, ces domaines pouvaient étre fortifiés et 

défendus contre le brigandage, les insurrections et parfois méme contre les exigences de 

’Etat. Quant aux relations que ces sortes de gentilshommes campagnards entretenaient 

avec leurs gens (« hétes », ke, gardes, buqu, domestiques, nubi), elles étaient de caractére 

patriarcal. Ces rapports de patron 4 client, de maitre a serviteur étaient reconnus par la 

coutume et sanctionnés par le droit. 

La ruine du systéme des répartitions de terres a4 titre viager au vit siécle, le report sur 

les terres cultivées de l’essentiel des impdts —,alors que les impositions avaient été calculées 

jusqu’a cette époque en fonction du nombre des individus en Age de travailler (d’ow les 
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limitations imposées aux grandes propriétés et les allocations de terre aux petits exploi- 

tants) —, l’essor de la riziculture (il semble que le nouveau systéme d’imposition ait été 

inspiré par les conditions propres aux régions de riziculture) et surtout la commercialisation 

des produits agricoles devaient amener de profondes transformations. La tendance des 

domaines privés (zhuangyuan) des grandes familles et des monastéres a s’étendre et a 

empiéter sur les terres paysannes s’était accentuée au cours de la seconde moitié de 

l’époque des Tang. Mais l’évolution générale, aidée par le passage de la conscription au merce- 

nariat, est achevée aux x®-xI® siécles. Il ne sera plus question dés lors de domaines autar- 

ciques, d’aristocratie fermée, de relations de client 4 patron du type médiéval. Il s’agit 

plus simplement de location, de travail 4 gage, de rente fonciére, c’est-a-dire d’une source 

de revenus réguliers qui permettent a certaines familles de vivre a la ville dans des conditions 

confortables. Méme si la nopvelle société demeure fondée comme celles qui l’ont précédée 

sur l’exploitation des plus faibles, la mentalité et les mécanismes de la sujétion sont diffé- 

rents. En outre, la classe dirigeante — celle qui, par |’instruction, peut parvenir au pouvoir 

politique et exerce sa domination au niveau local — s’est considérablement étendue. Ses 

familles comptent généralement une épouse principale, une concubine et environ une 

dizaine d’enfants. Il est d’ailleurs rare que les grands propriétaires résident a la campagne : 

ils ont leurs intendants (jianzhuang, ganren, ganpu) qui traitent avec les fermiers et les 

ouvriers agricoles, et gérent leurs domaines parfois d’un seul tenant, englobant plusieurs 

villages, ou formés de plusieurs parcelles. Les fermiers sont souvent logés, pourvus en outils, 

en semences, en animaux de labour, et leur propriétaire s’occupe de les marier. Mais toutes 

les avances sont faites a intérét, 4 des taux variables suivant la nature du prét : le dixiéme 

de la récolte pour un beeuf de labour, le cinquiéme pour le logement et le prét des outils, 

10 % par mois pour les préts de monnaie, de semences ou de céréales... Marchés ruraux 

et ‘centres habités des grands domaines coincident souvent et donnent naissance, grace 

a l’essor économique, a de gros bourgs (zhen ou shi, mais beaucoup garderont le nom de 

zhuang) qui completent le réseau des grosses agglomérations marchandes. 

Problémes agraires 

Dans les cantons ruraux (/i et xiang) qui réunissent plusieurs villages (cun ou zhuang), 

administration distingue entre familles résidantes (zhuhu) et familles étrangéres au canton 
(kehu). Les premiéres sont propriétaires de petits lopins de terre dont les superficies per- 
mettent de les répartir en cinq catégories (la catégorie moyenne, la 3°, disposant de 100 mu 
de terre, la 4° de 50, la 5¢ de 30 a 20, beaucoup moins qu’il n’est indispensable pour faire 
vivre une famille paysanne) et sont imposables. Les secondes ne possédent pas de terres, 
sont formées uniquement de fermiers et d’ouvriers agricoles, et ne sont pas imposées. Les 
familles paysannes les plus aisées, celles des catégories 1 et 2, fournissent les gardes (gongshou 
« archers ») qui ont pour tache d’assurer |’ordre public et les représentants du canton 
auprés de l’administration du district (xian). Ce sont les sanyi : chef de canton, préposé 

276 



Le nouveau monde 

aux imp6ts, préposé a la police. Mais les grands propriétaires échappent en fait a ce classe- 
ment, a ces charges et aux impéts qui ne reposent que sur les petits exploitants. 

Sans doute ce tableau ne vaut-il pas pour toutes les régions (les grandes propriétés sont 
beaucoup plus nombreuses dans la région de grande production rizicole qui s’étend au sud 
du cours inférieur du Yangzi qu’en Chine du Nord) ni pour toutes les époques de l’histoire 
des Song. Mais il n’est guére douteux que le libre jeu des facteurs économiques a accentué, 
aux XI®-xilI® siécles, l’écart entre riches et pauvres et aggravé la tension sociale dans les 

campagnes. Une partie des réformes qui sont appliquées 4 partir de 1069 sont inspirées 

par la disproportion plus évidente que jamais entre les charges imposées aux petits exploi- 

tants et les priviléges des grands propriétaires. En 1064-1067, on estime que sur une superficie 

cultivée de 24 millions d’ha, 30% seulement sont soumis a l’impét. Mais si les mesures 

prises en faveur de la petite paysannerie et la lutte contre la fraude fiscale ont amené un 

mieux relatif au moment des grandes réformes des années 1068-1085, sous le ministére de 

Wang Anshi, la situation se détériore de nouveau sous le régne de Huizong (1101-1125). 

Une bréve mais grave rébellion se produit a cette époque dans |’intérieur du Zhejiang, 

dans une région productrice de thé, de laque, de miiriers 4 papier et de bois de cryptomére 

par ou transitaient les trafics entre Jiangxi et Fujian. Provoquée par les réquisitions faites 

pour le Palais impérial de Kaifeng, cette rébellion est animée par une société secréte dont 

la doctrine, bouddhique pour le fond, est mélée d’influences manichéennes. Les adeptes sont 

trés strictement végétariens et rendent un culte aux démons. Trés mal armés, les insurgés, 

menés par un certain Fang La, massacrent notables, riches et fonctionnaires. La capture 

de Fang La un an aprés le début de la rébellion améne la fin du soulévement et déclenche 

une vague de suicides collectifs chez les membres de la secte. 

Pendant la débacle des années 1126-1138, la région du lac Dongting au Hunan souffre 

a la fois des incursions jiirchen, des exactions d’une administration corrompue et des 

pillages d’une armée locale mi-officielle mi-privée qui avait été créée pour lutter contre les 

envahisseurs et qui évoque nos « grandes compagnies » du Moyen Age. Un soulévement 

paysan éclate en 1130, mené par un certain Zhong Xiang qui a des talents de chef de guerre, 

de magicien et de guérisseur. On préte 4 Zhong Xiang ces propos subversifs : « La loi sépare 

le haut et le bas, le riche et le pauvre. Je publierai une loi qui ordonnera que le haut et le bas, 

le riche et le pauvre soient égaux. » Il est bient6t capturé et exécuté. Mais ses troupes gros- 

sissent et se fortifient dans les marécages du lac. La rébellion tout d’abord destructrice 

et égalitariste de Zhong Xiang tourne au simple brigandage. Afin de réduire cet abcés 

qui géne l’organisation de la défense contre les Jiirchen, une vaste opération de répression 

est organisée qui dure jusqu’en 1135 et dont la direction est confiée la derniére année au 

célébre général Yue Fei. 

La situation dans les campagnes ne devait pas cesser de se détériorer pendant tout le 

cours de l’époque des Song du Sud, par suite de la concentration des terres entre les mains 

d’un petit nombre de privilégiés. Aprés le traité entre les Song et les Jin qui fixait de fagon 

définitive la frontiére entre les deux Etats, toute la zone de riziéres qui était située au sud 
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de la Huai et qui avait beaucoup souffert des combats des années 1130-1140 est remise en 

valeur. Mais l’opération se fait au profit des riches propriétaires qui disposent seuls des 

capitaux nécessaires. Au milieu du xure siécle, la situation est devenue si explosive dans les 

campagnes au sud du cours du Yangzi, dans la grande région productrice qui s’étend autour 

du lac Taihu, et les rentrées d’impdts se font si difficilement que des réformes profondes 

sont tentées par le grand ministre Jia Sidao (1213-1275). Elles rencontrent une opposition 

acharnée dans |’administration centrale et au conseil d’Etat ot siégent des représentants 

des grands propriétaires. Le projet de Jia Sidao consiste a limiter les propriétés 4 500 mu 

(environ 27 ha) et 4 racheter aux frais de |’Etat un tiers de l’excédent de fagon a constituer 

des « terres publiques » (guantian) dont les revenus seront affectés aux dépenses de guerre. 

Les réformes sont partiellement appliquées de 1263 a la mort de Jia Sidao. Vers la fin de 

la dynastie, 20 % des terres du Bas-Yangzi auront été transformées en « terres publiques ». 

Les Mongols récupéreront ces terres pour les attribuer aux princes de la famille du khan 

ou pour en réserver les revenus a |’entretien de leurs garnisons. 

En conclusion, les conditions sociales et économiques ont donc provoqué a partir de 

la fin des Tang le développement d’une classe de fermiers et d’ouvriers agricoles qui est 

déja beaucoup plus proche de celle de 1’époque contemporaine que de celle des dépendants 

des époques antérieures. 

Si le monde des campagnes, plus sensible qu’autrefois aux variations de prix depuis qu’il 

est traversé par les grands courants économiques qui mettent en relation villes et. villages, 

provinces et régions, voit augmenter le nombre de ses paysans privés de terre ou sans res- 

sources, de nouveaux moyens d’existence s’offrent en revanche aux plus misérables. Les 

armées, formées de mercenaires depuis le x® siécle, en recrutent un grand nombre. L’ar- 

tisanat, qui prend dans certains secteurs des allures industrielles en raison de |’importance 

des installations, de l’abondance de la main-d’ceuvre et parfois du niveau des techniques, 

attire un prolétariat beaucoup plus nombreux que ne |’étaient les familles des salines et les 

artisans d’Etat a l’époque des Tang. Le besoin de main-d’ceuvre est particuliérement sen- 

sible dans les mines, la métallurgie, les céramiques, les fabriques de papier, l’imprimerie, 

les salines. Mais c’est surtout vers les grandes agglomérations commergantes que se dirige 

le trop-plein des campagnes. Elles accueillent toute une population flottante qui vit de petits 
métiers urbains : commis de boutique, employés d’auberge, de cabarets et de maison de 
thé, colporteurs, amuseurs publics, sans parler des filous, escrocs, voleurs et prostitués des 
deux sexes. Enfin, les hétels particuliers des familles riches et des grands marchands, 
nombreux a Kaifeng et 4 Hangzhou, abritent une domesticité surabondante dont les taches, 
dirigées par des intendants, sont & la fois trés diversifiées et trés spécialisées. Tout cela 
assurément est nouveau et s’explique par les transformations de 1’économie rurale, le déve- 
loppement commercial et urbain, l’accroissement du nombre des familles riches ou simple- 
ment a leur aise. 
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L’essor urbain 

L’apparition d’une classe trés diversifiée de petits et riches marchands beaucoup plus 
nombreux que sous les Tang et le développement de trés gros centres commerciaux sont 
en effet caractéristiques de l’époque des Song. Les villes trés peuplées et trés actives se 
multiplient non seulement a |’intérieur et surtout sur le cours du Yangzi, mais sur les confins 
(Xiongzhou prés de l’actuel Baoding au Hebei, Qinzhou prés de Tianshui au Gansu 
oriental) et sur les c6tes (Hangzhou, Wenzhou au Zhejiang, Fuzhou et Quanzhou au Fujian). 

L’exemple de Kaifeng, capitale des Cinq dynasties qui s’y succédérent a partir de 907 
et capitale des Song du Nord de 960 a 1126, peut servir d’illustration a l’histoire du dévelop- 
pement urbain entre les 1x® et x1® siécles. 

La premiére enceinte de remparts date de 781. Mais, dés le 1x¢ siécle, les abords des 
grandes routes, a la sortie des portes principales, au sud et a l’est, sont occupés par des 
boutiques de marchands, des ateliers d’artisans, des auberges. Des marchés s’y créent de 
fagon spontanée et cette activité commerciale échappe au contréle que |’administration 
exercait sur les emplacements réservés aux artisans et aux marchands 4a I’intérieur de la 
ville, comme c’était le cas 4 Chang’an au vile siécle. Ces marchés extérieurs qui se multi- 

plient aux abords des villes 4 la fin des Tang sont connus sous le nom de « marchés aux 

fourrages » (caoshi). Devenue capitale en 918, Kaifeng est bient6ét a l’étroit dans son 

enceinte et des murailles extérieures sont construites en 954, ce qui n’empéche pas que des 

quartiers extérieurs (des xiang, « ailes de batiment », ainsi appelés par analogie avec les 

additions qui sont faites 4 un batiment primitif) ne se forment bient6t en dehors de cette 

seconde enceinte de remparts. Mais le développement de la ville autour de son noyau 

ancien n’aurait qu’un intérét relatif s’il ne s’était accompagné d’une transformation qui 

touche a la nature méme de la ville. Alors que Chang’an et les autres villes importantes 

des vue et vimt® siécles étaient avant tout des villes aristocratiques et administratives ou les 

pouvoirs publics s’efforcaient de maintenir sous leur stricte dépendance toutes les activités 

marchandes, Kaifeng fournit le premier modéle d’une agglomération populaire ot la vie 

commerciale et les activités de distraction sont prédominantes. Les organes politiques et 

leur personnel se trouvent 4 partir de cette époque en contact direct avec une population 

typiquement urbaine formée en majorité de gens du peuple, tandis que l’essor commercial 

fait éclater toutes les anciennes régles qui tendaient 4 conserver 4 la ville son caractére 

aristocratique. Le couvre-feu est supprimé 4 Kaifeng 4 partir de 1063 et on y circule libre- 

ment la nuit. Commerces et lieux de distraction (les wazi, quartiers d’amusement qui pren- 

dront un grand développement 4 Hangzhou) restent ouverts jusqu’a l’aube. Mais la régle- 

mentation qui limitait les activités marchandes et artisanales a des quartiers définis semble 

avoir disparu plus tét encore : boutiques et ateliers se sont établis dans toute la ville et les 

quartiers ont perdu leurs enceintes primitives. Aussi bien ce n’est plus par les noms des 

quartiers que l’on se repére en ville, mais par ceux des rues. Les premiers étaient d’origine 

279 



LA « RENAISSANCE » CHINOISE 

officielle, les seconds sont d’origine populaire. La rue est devenue une des réalités typiques 

des nouvelles villes chinoises. Alors que rien ne distinguait jadis les quartiers de ville des 

quartiers villageois (ils furent désignés du méme nom de /i jusqu’a |’époque des Tang), 

l’agglomération urbaine différe désormais trés nettement des campagnes par son genre de 

vie et par ses types humains. 

Une société plus mobile 

Les hommes des x1°®-xu¢ siécles se déplacent plus souvent et plus volontiers que ceux de 

l’époque des Tang, des Six dynasties ou des Han. C’est qu’en effet les grands courants 

commerciaux entrainent les hommes avec eux : bateliers, transporteurs, marins, marchands 

qui parcourent parfois de facon réguliére de trés longues distances. Les fonctionnaires, 

dont le nombre s’est accru, sont voués aux déplacements : ils ne peuvent servir dans leur 

région d’origine ni rester dans le méme poste plus de trois ou quatre ans. Enfin, les difficultés 

de la vie rurale, le nombre et la diversité des petits métiers urbains, l’attrait de la ville, 

centre de la richesse et des distractions, provoquent un afflux de vagabonds et de paysans 

pauvres vers les grandes agglomérations. Les moyens de transport sont d’ailleurs commodes 

et bon marché. On peut louer partout a bas prix charrettes ou bateaux. 

Dans cette société plus mouvante qu’aux siécles précédents, ot les revers de fortune 

sont fréquents, on comprend que se soient développés de nouveaux types de relations : la 

tendance a se regrouper, 4 former des associations, dans les hautes classes comme chez les 

gens du peuple en milieu urbain, est d’autant plus forte que les risques d’isolement sont 

plus grands et l’entraide plus nécessaire. Chez les fonctionnaires ow les luttes de partis et le 

systéme de la recommandation qui lie le parrain 4 son protégé peuvent, par le jeu des soli- 

darités, entrainer chacun a sa perte de facon imprévisible, des liens solides et durables se 

nouent entre condisciples, gens de la méme promotion aux concours, examinateurs et 

candidats, maitres et disciples. Dans toutes les classes, chez les gens du peuple, les lettrés, 

les marchands itinérants, on voit se généraliser la tendance a constituer des associations (Aui) 

entre personnes originaires de la méme région ou du méme canton. Ainsi s’explique la diffu- 

sion de certains cultes locaux loin de leurs lieux d’origine. Enfin, depuis la ruine du systéme 

des marchés contrélés par |’Etat et la dispersion des boutiques et des ateliers a travers la 

ville, le développement des corporations (hang) de marchands et d’artisans répond 

aux besoins d’entente et de défense commune chez les membres de chaque profession, et 

le foisonnement des activités « tertiaires » explique la spécialisation étonnante de ces sortes 

de guildes. 

Cette nécessité de l’entraide n’est pas non plus étrangére a la consolidation du grand 

clan familial des classes lettrées qui, dans sa constitution, ses principes et sa morale, cons- 
titue l’une des nouveautés de l’époque des Song. L’un des premiers a fixer des régles par- 
ticuliéres aux clans familiaux est le réformateur Fan Zhongyan auquel on doit un recueil de 
préceptes familiaux et la création de « domaines d’équité » (yizhuang), c’est-a-dire l’ins- 

280 



Le nouveau monde 

titution de terres spéciales et inaliénables dont les revenus devaient servir a assurer les 
besoins communs du clan — en particulier ceux de l’éducation des enfants — et a porter 
secours a ses membres les plus défavorisés, Le terme de yi qu’on traduit de facon trés 
approximative par « équité » s’applique en fait a toutes les relations qui impliquent entraide 
et gratuité des secours. 

4. L’expansion économique 

L’accroissement des nourritures 

Le développement des régions rizicoles du bassin du Yangzi et de la Chine du Sud avait 
commence a s’affirmer au vue siécle avec l’adoption du repiquage et l’apparition de nouveaux 
instruments de culture et d’irrigation. Cet essor de la riziculture se poursuit, se confirme, 
s’étend au cours des siécles suivants et c’est 14 sans doute |’un des grands événements de 
histoire de l’Asie orientale 4 cette époque. Les civilisations de 1’Asie orientale lui doivent 

comme un second souffle. C’est aux xI®-xmr® siécles que se situe l’apogée du royaume 

d’Angkor, contemporain de la Chine des Song. Avant de permettre les hautes densités 

humaines que l|’on rencontre aujourd’hui a Java, dans le bassin du fleuve Rouge au Viet- 

nam ou dans certaines parties de la Chine orientale, la riziculture a permis de libérer un 

grand nombre d’hommes du travail de la terre. Elle a fourni les réserves qui se sont toujours 

révélées indispensables, depuis le Néolithique, a l’essor des civilisations, c’est-a-dire au 

développement de l’organisation sociale et politique, des arts, des techniques et de la pensée. 

De toutes les grandes plantes cultivées, le paddy est en effet celle dont les rendements a 

I’hectare sont le plus élevés. La surproduction des plaines situées au sud du cours inférieur 

du Yangzi — « quand les moissons de Su(zhou) et Chang(zhou) sont mires, dit un dicton 

de l’époque des Song, le monde a a satiété », Suchangshu tianxiazu — a favorisé le dévelop- 

pement des échanges entre régions, la commercialisation des produits agricoles, l’essor de 

V’artisanat, la croissance des grandes villes. La population chinoise connait au cours des 

xe-x1® siécles le second accroissement important de son histoire puisqu’elle passe de 

53 millions d’>hommes environ au milieu du vie siécle a un chiffre qui semble avoir été 

voisin de 100 millions. 

Les progrés de la riziculture se sont poursuivis au xI® siécle. Aprés 1012, des variétés de 

riz précoce qui arrivent 4 maturité en hiver et permettent une double récolte sont importées 

du Champa (cétes sud-est du Vietnam) et sont diffusées de fagon systématique par |’admi- 

nistration chinoise. Connues sous le nom de xian, elles gagnent la région du lac Taihu, 

le Fujian et le Jiangxi et permettent bientét de doubler les superficies cultivées. Elles conti- 

nueront a s’étendre a l’époque des Ming (1368-1644) en méme temps que de nouvelles 

variétés obtenues par sélection 4 partir des Song compléteront la gamme des riz précoces 

et résistants. Au xI® siécle, 7 millions de shi (42 millions de quintaux) sont transportés 
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annuellement sur le grand canal qui relie la région de Hangzhou et de Suzhou a celle de 

Kaifeng au Henan. Les tragiques événements de la premiére moitié du xu® siécle n’ont 

pour effet que de stimuler le développement agricole de la Chine du Yangzi. Un gros effort 

est fourni pour étendre les superficies cultivées en récupérant les terres en bordure de lacs 

et de marais. Ce sont les weitian (« champ clos » entourés de diguettes). D’autre part, les 

émigrés du Nord introduisent la culture du blé et des plantes 4 fourrage sur les terres 

séches du bassin du Yangzi. 

Essor de la production artisanale et des trafics 

L’essor agricole de la Chine des x1°-xmr® siécles apparait donc comme le fondement de 

son expansion économique, dans la mesure ou il rend disponible pour d’autres taches que 

la production des vivres (la récolte annuelle de riz et de céréales atteint 300 millions de 

quintaux environ) une fraction plus importante de la population. 

Les plantes textiles gagnent du terrain (chanvre, mirier pour |’élevage des vers a soie, 

coton qui commence 4 se diffuser au xmi® siécle dans plusieurs régions). La culture du 

théier se développe dans la région de collines située au sud de la Huai et au Sichuan, celle 

des arbres 4 laque au Hubei et au Hunan ainsi qu’au nord du Zhejiang. L’ensemble de la 

production artisanale est en rapide expansion. C’est le cas de la métallurgie sous les Song 

du Nord, vivifiée par l’apport en capitaux de riches familles de propriétaires fonciers et par 

le perfectionnement des techniques : la houille est substituée au charbon de bois, des machines 

hydrauliques servent 4 actionner les souffleries, des explosifs sont employés dans les mines... 

La quantité de fonte produite en 1078 dépasse 114 000 tonnes (elle n’atteindra que 68 000 

tonnes en Angleterre en 1788). A cété de petites entreprises qui recrutent des paysans 

pendant la saison creuse, il existe dans le Sud du Hebei, le Centre du Shandong et le Nord 

du Jiangsu des installations importantes qui emploient une main-d’ceuvre permanente et 

spécialisée. C’est ainsi que 1’on compte a Liguo, au Jiangsu, 3 600 ouvriers 4 gages. Ces 

grandes entreprises travaillent pour le compte de |’Etat. 

De fagon générale, c’est toute la production miniére qui s’accroit rapidement au 

xi® siécle : fer, cuivre — indispensable aux fontes de monnaie —, plomb, étain... De 

nombreuses mines sont ouvertes, surtout dans les régions les plus méridionales de l’Empire. 

De méme, l’artisanat de la céramique connait un essor sans précédent. Il existe des 

fours et des ateliers dans de trés nombreuses régions, mais les piéces les plus célébres pro- 

viennent au xI® siécle des fours impériaux de Kaifeng et d’autres villes du Henan, ainsi 

que de Dingxian au Hebei; aux xm® et xme siécles, de Hangzhou, de Quanlong et Jianyang 
au Fujian, de Ji’an et de Jingdezhen au Jiangxi. La technique de la porcelaine, l’une des 
gloires de la Chine, atteint a la perfection au xu® siécle. 

Presque chaque région a ses productions réputées : fer du Sud du Hebei, riz des environs 
du lac Taihu, sucre de canne du Fujian, papiers du Sichuan et du Zhejiang, livres imprimés 
de Chengdu, de Hangzhou et des villes du Bas-Yangzi... Le développement des trafics 
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permet en effet une vaste circulation des produits. L’apparition de grandes agglomérations 
marchandes dans l’ensemble de l|’Empire et plus particuligrement dans le bassin du Yangzi, 

au Sichuan et sur les cétes du Fujian et du Zhejiang a entrainé une réorganisation générale 

des circuits commerciaux en fonction des grandes villes, un développement des échanges 

a lintérieur des régions et entre les régions elles-mémes. Alors que les plus gros trafics 

étaient au ville siécle ceux du circuit fiscal (tissus et grains), le volume du commerce privé 

l’emporte de beaucoup sur celui des denrées prélevées par le fisc. Mais surtout, la Chine 

tire pleinement parti pour la premiére fois de son histoire de cet immense réseau navigable, 

unique au monde, que forment le Yangzi et ses affluents, et que prolongent vers le Centre 

de la Chine du Nord les canaux qui relient Hangzhou 4 Zhenjiang et Yangzhou a Kaifeng. 

Ce réseau navigable qui s’étend sur plus de 50 000 km est parcouru par la flotte la plus 

dense et la plus diversifiée que le monde ait connue jusqu’alors. En certains points du 

Yangzi, l’importance du trafic est telle qu’elle provoque la formation de véritables villes 

flottantes. La Chine de l’époque des Song tire aussi parti des facilités qu’offre au cabotage 

cette succession ininterrompue de cétes découpées, riches en abris propices au mouillage, 

qui s’étend depuis la pointe nord-est du Zhejiang jusqu’a la frontiére du Vietnam. 

Mais la raison fondamentale de |’expansion économique de la Chine des x1®-xi® siécles 

doit étre cherchée dans le développement d’une bourgeoisie urbaine, formée de propriétaires 

fonciers et de riches marchands et dans l’accroissement de la demande intérieure. II ne s’agit 

plus seulement en effet de fournir le Palais impérial en objets de luxe, parce que le luxe 

est devenu le privilége d’une plus grande partie de la population. Le nombre des familles 

riches s’est accru. La richesse des constructions et de l’ameublement, |’art de 1’aména- 

gement des jardins, les raffinements en matiére de toilette et de cuisine sont caractéristiques 

des milieux urbains de 1’époque des Song. Ce n’est pas un hasard si les arts et les techniques 

de la céramique, de l’architecture, du tissage et, d’une fagon générale, de tous les produits 

qui touchent au confort de la vie quotidienne font de si rapides progrés aux xI°-xuI° siécles. 

Le commerce extérieur dont les importations consistent surtout en produits de luxe 

— encens, pierres rares (cornaline, agate, ambre, camphre...), ivoire, corail, cornes de 

rhinocéros, ébéne, bois de santal... — est déficitaire pour la Chine qui doit payer une partie 

de ses achats en monnaie de cuivre et en métaux (plomb, étain, or et argent). Les monnaies 

de cuivre émises 4 1’€poque des Song se sont répandues dans tous les pays de 1’Asie : 

empires des Xia, des Liao et des Jin, pays de l’Asie du Sud-Est et de l’océan Indien. Elles 

sont en si grande abondance au Japon qu’elles y servent de monnaie locale. 

Mais la Chine apparait aussi a l’extérieur comme le pays de l’artisanat de luxe, celui 

d’ow proviennent les produits les plus convoités et dont le commerce est le plus rentable. 

Les empires du Nord qui ne peuvent fournir en contrepartie des produits chinois que 

des chevaux, des moutons, des peaux et des laines, importent du thé, du sel (dont une 

grande partie pénétre dans le Nord-Ouest en contrebande), des tissus et des métaux. Aussi 

bien, lors des traités imposés aux Song dans la premiére moitié du x1° siécle, Xia et Liao 

ont-ils exigé la livraison de produits indispensables au développement de leur commerce avec 
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l’Asie centrale et le Moyen-Orient : thé, soieries, argent. Soieries et céramiques forment 

d’autre part l’essentiel des exportations par voie de mer depuis les ports du Zhejiang et 

du Fujian. Les porcelaines chinoises ont été exportées en telle quantité dans tous les pays 

de l’Asie orientale et de l’océan Indien (on en a retrouvé jusqu’en Afrique) qu’il est 

possible de retracer l’histoire de la céramique chinoise a l’aide des spécimens qui ont été 

conservés au Japon, aux Philippines ou a Bornéo. 

L’Etat marchand 

S’adaptant a l’évolution de l’économie, |’Etat des Song a substitué au contréle des 

prix et des marchés et aux réquisitions d’artisans auxquels le pouvoir politique avait eu 

recours pendant toute l’époque médiévale le systeme plus souple des taxes commerciales 

sur les boutiques, les produits et les trafics commerciaux. Le mouvement est analogue 

et paralléle 4 celui qui s’est produit dans le domaine de la fiscalité agraire : les redevances 

le plus souvent en nature et les corvées qui étaient fondées sur la force de travail des 

individus, le contrdle des familles et la répartition des terres aux cultivateurs ont fait place 

a des formes d’imposition plus impersonnelles fondées sur le rendement des terres. Sans 

doute la réalité est-elle plus complexe, et variable suivant les localités. La corvée et la 

capitation demeurent a l’époque des Song. Il existe des impéts traditionnels particuliers 

a certaines régions, des barémes de conversion qui dépendent des usages locaux, des taxes 

additionnelles. La complexité et les variations locales ou régionales du systéme fiscal ne 

permettent d’indiquer qu’une évolution générale. Mais cette évolution n’est guére douteuse : 

elle est liée 4 la commercialisation des produits agricoles, a l’extension de l’économie 

monétaire et A un essor trés général des trafics et des courants commerciaux. L’Etat a 

non seulement tiré une partie trés importante de ses recettes a l’époque des Song des taxes 

imposéés a l’artisanat et au commerce, mais il s’est fait lui-méme marchand et producteur, 

en créant des ateliers et des entreprises commerciales qui étaient gérés par ses fonctionnaires 

et en développant de facon systématique les monopoles d’Etat afin de subvenir a I’entretien 

de ses armées et A la croissance rapide de ses dépenses de guerre. 

Toute lhistoire politique de l’époque des Song fut en effet dominée par cette relation 

étroite entre les problémes de défense et les problémes économiques qui formaient comme 

un cercle vicieux : |’institution des monopoles a provoqué aux frontiéres une contrebande 

qui.a enrichi et renforcé les empires des Xia, des Liao et des Jin tandis que les priviléges 

économiques de 1’Etat incitaient A la fraude A l’intérieur et que le poids de plus en plus 

lourd de la fiscalité aggravait les difficultés et l’instabilité du monde rural. 

Contrairement a I’idée si répandue qui veut que la Chine ait toujours été un pays d’éco- 
nomie essentiellement agraire, ses principales richesses A l’époque des Song, plus encore 
que sous les Han, a la fin des Ming et au xvure siécle, y furent d’origine commerciale et 
artisanale. Céramiques, soieries, fer et autres métaux, sel, thé, alcools, papier et livres 
imprimés... sont l’objet d’une intense activité commerciale qui intéresse l’ensemble de 
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l’Empire et dont l’Etat a été le principal bénéficiaire. Taxes commerciales et monopoles 
assurent au xI® siécle et dans les premiéres années du xe des rentrées fiscales déja égales 
au revenu des impéts agraires; elles les dépassent trés largement sous les Song du Sud, 
aux xiI® et xm® siécles. 

Les recettes de l’Etat comprennent : 
1) les revenus des monopoles sur le sel, le thé, les alcools et les parfums; 
2) les taxes commerciales intérieures et les droits de douane aux frontiéres et dans 

les ports de commerce; 

3) les corvées dont une partie importante est convertie en taxes payables en monnaie; 
4) la capitation; 

5) les impéts sur les terres. 

Ces recettes, pour l’année 1077, se décomposaient en : 
— 60000 onces d’argent d’environ 37 grammes (la production annuelle des mines 

d’Etat atteignait 215 400 onces); 
— 5585 000 ligatures de mille piéces de monnaie de cuivre; 

— 17 887000 shi (60 litres environ) de riz et de céréales (soit prés de 11 millions de 
quintaux); 

— 2672000 rouleaux de soie. 

Les revenus des douanes maritimes qui ne représentaient qu’un demi-million de ligatures 

de mille piéces au début de la dynastie s’élévent 4 65 millions de ligatures en 1189. Des 

« offices pour les bateaux marchands » (shibosi) qui assurent a la fois des fonctions de 

douane et de police ont été créés 4 Jiaozhou, dans la région de Qingdao au Shandong, a 

Hangzhou, Ningbo, Quanzhou, Canton. A l’arrivée des navires, l’administration opére 

un prélévement qui varie de 10 a 40 % suivant les marchandises importées, le reste de la 

cargaison pouvant étre vendu librement moyennant le paiement d’une taxe réguliére. 

Extension de l’économie monétaire 

Une des conditions de l’essor économique des x1®-x1e siécles fut un accroissement 

trés considérable des moyens de paiement et la diffusion de 1’économie monétaire. A l’époque 

des Cing dynasties, des premiéres années du x® siécle a l’unification des années 963-979, 

la dizaine d’Etats indépendants qui s’étaient partagé la Chine avaient émis chacun leur 

propre monnaie. La Chine du Nord était restée le domaine des monnaies de cuivre, cepen- 

dant que des piéces de fer et de plomb avaient fait leur apparition dans de nombreuses 

régions de la Chine du Sud (Fujian, Guangdong, Hunan, Jiangxi) a l’imitation du Sichuan 

ou, par suite de la rareté du cuivre, de lourdes et encombrantes piéces de fer avaient 

toujours circulé et ou elles continueront a étre en usage sous les Song. Le nouvel Empire 

parvint 4 rétablir vers 960-1000 dans l’ensemble de son territoire l’emploi d’un seul type 

de monnaie de cuivre. Mais l’effort de guerre devait inciter l’Etat a accroitre dans des 

proportions sans précédent le volume de cette monnaie entre 1’époque des graves difficultés 
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militaires dans le Nord-Ouest des années 1038-1055 (de nouvelles piéces de dix unités 

qui seront retirées ensuite de la circulation sont émises 4 ce moment) et l’invasion jiirchen 

de 1126. Le record des fontes est atteint au cours de l’année 1073 avec 6 millions de ligatures 

de 1 000 piéces, et le total des émissions sous les Song du Nord est estimé 4 200 millions 

de ligatures. 

Malgré cette énorme production, la monnaie de cuivre ne suffit pas 4 tous les besoins 

qu’entrainent le développement économique et l’accroissement des dépenses de guerre. 

L’usage de l’argent non monnayé qui avait commencé a se répandre au sud du cours 

inférieur du Yangzi et au Sichuan a l’époque des Cing dynasties-s’étend en Chine du Nord 

au xI® siécle, ou! les Ouigours d’Asie centrale qui trafiquent avec les pays du Moyen-Orient 

contribuent par leurs importations d’argent a la diffusion de ce nouveau moyen de paiement. 

Chiffres d’émissions de monnaie aux | X°&XIl¢& siécles 

en ligatures de 1 000 piéces 

Les certificats de dépdt émis en faveur des marchands par les représentants de leurs 

administrations provinciales a la capitale au Ix® siécle — ce qu’on appelait alors la « monnaie 

volante » (feigian) — puis ceux qu’émirent 4 titre privé, a partir de la fin du 1x® siécle, 

les riches marchands et financiers de Chengdu au Sichuan étaient les précurseurs du billet 

de banque dont les premiéres impressions d’Etat eurent lieu au Sichuan en 1024. Cette 

institution, qui devait prendre une trés grande extension dans le monde chinois aux x1°®- 

xIve siécles, mais 4 laquelle on n’aura plus recours ensuite que de facon occasionnelle en 

raison du discrédit ow elle était tombée, a aidé puissamment 4 |’essor de 1’économie privée 

et étatique a l’époque des Song. Elle permit de réduire les émissions de piéces de cuivre 

sous les Song du Sud, bien que le recours abusif 4 cette nouvelle monnaie a cours forcé 

ait fini par aggraver le désordre de l’économie 4 la veille de l’invasion mongole. 

Connue sous les noms divers de jiaozi, gianyin, kuaizi, guanzi, la monnaie de papier 
devint la principale monnaie aux xi° et xu® siécles et le demeura jusqu’a la fin de l’époque 
mongole, s’étendant auparavant dans les empires des Liao et des Jin. Sous les Song du 
Sud, les émissions attinrent |’équivalent de 400 millions de ligatures. Mais, parallélement 
a l’usage de la monnaie de papier, se développa dans les milieux commerciaux l’emploi 

des effets de commerce : le chéque, le billet 4 ordre et la lettre de change apparaissent 
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au xI® siécle. Les activités financiéres contrélées par les propriétaires de boutiques de 
change (jifupu, jinyinpu, duifang, jiaozipu, jiaoyinpu, zhipu, fangzhaihu, qianhu...) deviennent 
un des secteurs les plus importants de 1’économie matchande a |’époque des Song. 

L’essor maritime 

Le développement de la marine chinoise a partir du xr® siécle est sans doute 1’un des 
phénoménes les plus importants de l’histoire de |’Asie. Les témoignages de voyageurs 
européens et arabes aux xi® et xIv® siécles ne laissent aucun doute a ce sujet : l’activité 
des grands ports du Fujian, du Zhejiang et du Guangdong est a cette époque sans commune 
mesure avec celle des pays d’Europe. L’importance des trafics fluviaux et maritimes aux 
époques des Song et des Yuan, le rdle des flottes de guerre dans la défense des Song du 
Sud aux xm® et xm siécles et lors des tentatives mongoles d’invasion du Japon et de Java 
a la fin du xm siécle, les grandes expéditions maritimes de l’empire des Ming dans les 
années 1405-1433 jusqu’a la mer Rouge et jusque sur les cétes orientales de l’Afrique 
démontrent a l’évidence que la Chine fut la plus grande puissance maritime de l’histoire 
pendant les quatre siécles et demi qui vont de la consolidation de l’empire des Song a 
la grande période d’expansion de celui des Ming. Le phénoméne s’explique par un ensemble 
de circonstances qui tiennent aussi bien aux contextes politiques et a 1’économie qu’a 
Vhistoire des techniques. . 
Au Néolithique et jusqu’aux environs de l’ére chrétienne, il semble que les déplacements 

par mer se soient faits le long des cétes, en profitant des iles proches. Ainsi, les iles Tsushima 
et Iki ont-elles facilité dés la préhistoire les relations entre les cétes sud-est de la Corée 
et l’ile japonaise de KyOshi, de méme que les iles situées entre la région de Penglai, dans 

le Nord-Est du Shandong, et celle de Liishun (Port-Arthur) ont sans doute permis trés 

t6t de relier la Mandchourie 4 la Chine orientale. Mais le régime des vents constants et 

réguliers qui caractérisent 1’Asie des Moussons fut mis a profit dés les premiers siécles 

de l’ére chrétienne dans les océans qui bordent les parties orientales et méridionales du 

continent. Changements de vent imprévus et calmes plats sont moins a craindre dans ces 

mers qu’en Méditerranée. C’est donc une marine a voile, qui ignorait les bancs de rameurs 

esclaves du monde méditerranéen de |’Antiquité et de la Renaissance, qui s’est développée 

dans ces régions du monde. Les progrés du systéme de voilure ont été trés précoces. La 

voile avant-arriére typique des navires chinois est décrite dés le m® siécle de notre ére. 

Le régime des moussons a favorisé les longs trajets sans escales en leur imposant un 

rythme annuel qui eut des effets sur l’histoire des civilisations : la mousson d’hiver du 

nord-est et celle d’été du sud-ouest ont fait de la navigation au long cours en Asie une 

activité périodique qui a provoqué la formation d’importantes colonies étrangéres sur 

les cétes de 1’Inde, en Asie du Sud-Est et dans les ports chinois depuis l1’embouchure du 

Yangzi jusqu’a la région de Canton. Dés les premiers siécles de notre ére, les cétes de 

I’Inde du Sud et de Ceylan sont reliées 4 Sumatra sans escale et la longue distance qui 
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sépare Palembang de Canton semble avoir été parcourue de fagon réguliére dés le vir® siécle. 

Dans l’histoire des techniques maritimes en Asie orientale, il semble qu’on puisse dis- 

tinguer deux grandes aires géographiques : l’une qui s’étend des cétes du Zhejiang jusqu’a 

la Corée et au Japon, l’autre qui couvre toute l’Asie du Sud-Est et la Chine du Sud. La 

premiére a été le domaine d’une marine qui doit son développement aux populations 

des cétes du Liaodong, de la Corée, du Shandong et, 4 date plus tardive, du Japon. La 

seconde ow se produisit anciennement la diaspora des populations de marins de langues 

« malayo-polynésiennes » depuis la Chine du Sud jusqu’a la Mélanésie et 42 Madagascar 

fut, A partir du commencement de |’ére chrétienne, le lieu de-rencontre de marines qui 

différaient sans doute non seulement par leur lieu d’origine mais par leurs techniques. 

Si un type de voile en usage sur les bateaux du lac Dongting en plein centre de la Chine 

s’est diffusé jusqu’a Zanzibar, sur les cétes sud-est de 1’Afrique, en revanche des différences 

trés sensibles distinguaient la marine arabe de la marine chinoise des cétes du Guangdong 

et du Fujian. Navigateurs chinois du Guangdong et du Fujian, Malais, Sumatranais et 

Javanais sont entrés en contact avec les marines indo-iraniennes et arabes avant de 

connaitre, beaucoup plus tard, 4 partir des débuts du xvi® siécle, celle des pays de |’"Europe 

occidentale. 

Des influences diverses ont donc pu contribuer a l’apparition de la grande jonque de 

haute mer chinoise vers les x®-xie siécles. Son lieu de naissance semble bien étre le grand 

estuaire du Yangzi ou la transition se fait de fagon insensible entre navigation fluviale 

et navigation maritime. Le cours et les bras du fleuve, jusqu’a 150 km environ a |’intérieur 

des terres, atteignent dans cet estuaire une largeur de 10 a 20 km. 

Comme tous les bateaux chinois depuis 1’Antiquité, la jonque est formée d’une coque 

de forme rectangulaire dont la cale est divisée par des cloisons qui forment autant de 

compartiments étanches (ce dispositif sera sciemment adopté par les Occidentaux au début 

du x1x® siécle). La paroi verticale de l’étambot permet d’y adapter un gouvernail et le 

premier témoignage de cette invention capitale dans |’histoire de la navigation est fourni 

par un bateau cantonais en poterie qui date du 1° siécle de notre ére. Le gouvernail d’étambot 

apparaitra en Europe vers 1180, 4 peu prés en méme temps que la boussole marine. Grands 

voiliers 4 quatre ou six mats, munis de douze grandes voiles, 4 quatre ponts et capables 

de transporter un millier d’hommes, les jonques de l’époque des Song sont le produit 

d’une longue accumulation d’expériences et d’inventions. Ancres, gouvernail, dérive 

amovible, cabestans, voiles de toile et voiles de nattes 4 surface rigide qui sont employées 

selon que le vent est arriére ou debout, voilures pivotantes qui évitaient de modifier le 
gréement et provoquaient |’émerveillement des navigateurs arabes (la technique chinoise 
est la seule qui permettait de naviguer au plus prés), rames A angle d’attaque automatique 

qui pivotent d’elles-mémes dans leurs mouvements d’avant et d’arriére, compartiments 
étanches, boussole marine, tous ces perfectionnements, anciens de plusieurs siécles ou 

tout récents, ont contribué a cette étonnante réussite. L’application de la boussole, qui 
servait depuis longtemps aux calculs des géomanciens, aux besoins de la navigation accrut 
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la sécurité des voyages en haute mer. Un ouvrage dont la préface est datée de 1119, le 

Pingzhou ketan de Zhu Yu, note pour la premiére fois son usage sur les bateaux cantonais 

a la fin du x® siécle. Mentionnée en Europe dés 1190 par Guyot de Salins, elle ne deviendra 

d’un emploi général sur les navires qu’aprés 1280. 

Mais bien d’autres perfectionnements furent nécessaires aux progrés de la navigation 

chinoise aux x®-xI® siécles. Ils intéressent non seulement les procédés d’orientation et la 

mesure des distances, mais la connaissance des fonds et des courants marins. La cartographie 

chinoise, fondée depuis le m1® siécle sur un systéme de paralléles équidistantes nord-sud et 

est-ouest, fait des progrés remarquables a |’époque des Song. En avance sur la cartographie 

de |’Europe médiévale, encore dominée par des préoccupations religieuses, et méme sur la 

cartographie arabe, elle est la plus précise et la plus exacte du monde a cette époque, comme 

en témoignent les cartes gravées sur stéle qui sont parvenues jusqu’a nous. 

Le progrés des techniques de la navigation a seulement rendu possible un essor maritime 

dont les raisons profondes tiennent aux circonstances politiques et au développement 

de l’économie marchande. Coupé de ses voies de communication avec |’Asie centrale, 

arrété dans son expansion vers le nord et le nord-ouest par les grands empires qui se 

sont constitués sur ses confins, le monde chinois se tourne résolument vers la mer. Son 

centre de gravité s’est déplacé vers les régions commergantes et maritimes du Sud-Est 

que prolonge vers |’intérieur le formidable réseau navigable du Yangzi et de ses affluents. 

Les courants de navigation qui ont leur origine dans l’empire abbasside et relient le golfe 

Persique a |’Inde, a l’Asie du Sud-Est et aux cétes chinoises ne sont sans doute pas non 

plus étrangers a cet appel de la mer. La piraterie, qui a été pratiquée de tous temps et jusqu’a 

l’époque contemporaine par les populations maritimes de |’Asie orientale depuis Java 

jusqu’a la Corée et au Japon, est en régression pendant toute la période ou se situe le grand 

essor de la marine chinoise. L’empire maritime de Cri Vijaya sur les c6tes sud-est de 

Sumatra, si puissant au viu® siécle, est sur son déclin au x1®. Les thalassocraties de Maja- 

pahit dans la partie centrale de Java aux xIv®-xv® siécles, du royaume de Malaka au xv°, 

d’Atjeh sur les cétes nord-ouest de Sumatra aux xvie-xvil® siécles sont postérieures. 

L’essor des trafics maritimes 4 l’époque des Song incite 4 la rédaction d’ouvrages 

consacrés a la description des pays de |’Asie du Sud-Est et de l’océan Indien. A la différence 

des récits de voyage rédigés aux époques antérieures par des fonctionnaires en mission 

ou par des pélerins, ces notices sur les pays étrangers consignent les renseignements 

obtenus auprés de marchands chinois ou étrangers familiers des grands voyages 

maritimes depuis les cétes chinoises, les Philippines et Bornéo jusqu’a la mer Rouge et 

l’on y trouve méme, comme a |’époque des Han, des informations sur les pays de la 

Méditerranée. Les deux plus importants ouvrages de ce genre sont les Réponses aux questions 

sur les régions situées au sud des chaines (Lingwai daida) de Zhou Qufei parues en 1178 

et les Relations sur les pays étrangers (Zhufanzhi) de Zhao Rugua dont la préface est 

datée de 1225. 
P 
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LA CIVILISATION 

DE LA “RENAISSANCE” CHINOISE 

l’an 1000 ne se limitent pas aux formes sociales et politiques, 4 1’économie et aux 

techniques. Ils intéressent une réalité plus profonde et moins visible : l"homme, 

sa conception du monde, sa représentation du temps, de l’espace et de la personne. 

Le xi® siécle qui se signale par un retour a la tradition classique marque la fin de l’"hégémonie 

que le bouddhisme avait exercée sur le monde chinois depuis le vé siécle de notre ére. Les 

temps et les espaces incommensurables, la confusion des espéces vivantes — démons, 

animaux, étres infernaux, hommes et dieux — 4a travers leurs transmigrations, toute cette 

fantasmagorie cosmique s’évanouit pour ne laisser place qu’au monde visible. L’>homme 

redevient homme dans un univers limité et compréhensible qu’il lui suffira de scruter 

pour le connaitre. C’est tout un ensemble de transformations psychologiques que l’on 

soupconne et que révélerait sans doute l’analyse des ceuvres. L’homme des élites chinoises 

au xI® siécle est aussi différent de ses prédécesseurs de l’époque des Tang que l’homme 

de la Renaissance de celui du Moyen Age. 

Ce qui frappe par son évidence, c’est l’avénement d’un rationalisme pratique fondé 

sur l’expérience, la mise a l’épreuve des inventions, des idées, des théories. C’est aussi une 

curiosité qui s’attache a tous les domaines du savoir : les arts, les techniques, les sciences 

naturelles, les mathématiques, la société, les institutions, la politique. C’est le désir de 

faire le point de toutes les acquisitions antérieures et la synthése de toutes les connaissances, 

L CHANGEMENTS qui se produisent ou se sont déja produits aux environs de 
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Une philosophie naturaliste qui dominera la pensée chinoise aux époques suivantes se 
développe au x1® siécle et parvient A son expression définitive au xII°. 

Les transformations sociales et économiques, l’accroissement du nombre des familles 
aisées, le développement urbain ne sont pas étrangers 4 ce profond renouveau de la vie 

intellectuelle, mais aussi le recours de plus en plus large 4 un moyen de reproduction 

rapide et bon marché des textes écrits. 

|. Les conditions du renouveau 

Culture savante et culture populaire 

Mieux que beaucoup d’autres peut-étre, 1’époque des Song illustre les relations qu’entre- 

tiennent les arts et les lettres avec les réalités sociales. Alors qu’aux vile et vue siécles, 

une aristocratie métissée de Barbares avait imposé son amour des jeux violents (polo, 

équitation, chasse...), la classe dirigeante des x1®-xm® siécles, formée de familles riches 

et instruites qui vivent le plus souvent en milieu urbain des revenus de leurs terres, méprise 

l’effort physique et tient 4 marquer ses distances a |’égard des traditions de la steppe 

et des distractions populaires. Le métier des armes, si prisé au début des Tang, a perdu 

tout son prestige depuis que les armées sont composées de mercenaires recrutés dans les 

bas-fonds de la société. L’aspect intellectuel et contemplatif, savant et parfois ésotérique 

des arts et des lettres dans les hautes classes chinoises s’affirme a l’époque des Song et 

restera dominant sous les dynasties des Ming et des Qing, en dépit de réactions qui tendent 

a un retour vers les connaissances pratiques et les activités physiques chez des penseurs 

originaux et isolés tels que Li Zhi (1527-1602) ou Yan Yuan (1635-1704). Le lettré chinois 

sera désormais, sauf exception, un pur intellectuel qui estime que les jeux d’adresse et 

les concours d’athlétisme ne sont bons que pour les gens du peuple. Ce mépris si profon- 

dément enraciné dans les classes dirigeantes pour |’effort et les aptitudes physiques per- 

sistera jusqu’a nos jours et la pratique des sports ne sera réintroduite en Chine qu’a une 

époque récente sous |’influence des pays anglo-saxons. La littérature savante, la peinture, 

la calligraphie, les collections de livres et d’objets d’art, l’"aménagement des jardins eurent 

seuls depuis les Song la faveur des classes lettrées. 

Mais, tandis que ces classes lettrées cultivent la poésie classique et le nouveau genre 

difficile du poéme 4 chanter, écrit sur des airs de musique (ci), ou s’illustrent de hauts 

fonctionnaires comme Su Shi (Su Dongpo) (1036-1101) ou Huang Tingjian (1045-1105), 

se consacrent 4 la peinture académique qui triomphe au palais impérial sous Huizong 

(1101-1125) ou se livrent comme Mi Fu (1051-1107) 4 des recherches picturales, l’essor 

des distractions dans les milieux urbains porte en germe le développement d’une littérature 

populaire qui sera l’une des sources les plus fécondes et vivifiantes de toute l’histoire 

littéraire de la Chine. 
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Avec sa petite bourgeoisie de boutiquiers et d’artisans, la foule de ses hommes de peine, 

commis, domestiques, employés, la grande agglomération marchande de l’époque des 

Song crée un nouveau milieu dont les goits et les exigences sont profondément différents 

de ceux des hautes classes. La vie urbaine tend 4 enlever aux distractions et aux amusements 

leur caractére périodique, leur relation avec les foires et les marchés paysans en méme temps 

qu’elle dissout leurs liens avec les fétes et les activités religieuses. Elle donne un caractére 

spécifique et autonome aux productions du conteur et du baladin, en fait une activité pro- 

fessionnelle. Les villes de l’époque des Song et plus spécialement les capitales, Kaifeng, 

Hangzhou, le Pékin des Jin et des Mongols, sont devenus des-centres de distractions per- 

manents. Des quartiers d’amusement (wazi ou washi), différents des quartiers d’acteurs 

et de musiciens (jiaofang) qui, sous les Tang, dépendaient étroitement de l’administration 

impériale, servent de lieux de réunion populaires ou se retrouvent tous les professionnels 

du spectacle : conteurs spécialisés dans différents genres (contes historiques, sentimentaux, 

policiers, religieux...), acteurs de saynétes mimées avec accompagnement de musique, 

musiciens et chanteurs, montreurs de marionnettes, d’animaux savants, spécialistes du 

théatre d’ombres, imitateurs de cris d’animaux... La ville est le foyer d’ou naissent de 

nouvelles formes littéraires qui se développeront parallélement a la littérature savante 

dés les xur® et xive siécles : conte, roman et théatre qui, dans leur langue vulgaire ou 

abondent les régionalismes, leur style et leur allure, gardent la vie et la saveur populaire 

qu’elles tirent de leurs origines. 

Xylographie et typographie 

L’impression typographique sur papier marque en Occident a partir du milieu du 

xv® siécle un progrés décisif par rapport 4 la copie manuscrite sur parchemin. Avec elle, 

l’Europe sort du Moyen Age. Les choses se présentent de facon trés différente dans le 

monde chinois : la diffusion au cours des Ix®-x® siécles d’un procédé de reproduction 

rapide et bon marché des textes écrits et des figures n’y a pas été ressentie comme un 

événement de nature révolutionnaire, bien que, tout compte fait, ses conséquences n’aient 

guére été moins importantes que celles de la diffusion de l’imprimerie en Europe. Mais 

cette différence de réaction s’explique fort bien. Tandis que l'Europe est passée au cours 
d’une période relativement bréve, de la copie médiévale sur une matiére rare et cofiteuse 
au livre imprimé, faisant connaissance au xu® siécle avec le papier importé des pays 
islamiques, commengant a en fabriquer elle-méme en Italie a la fin du xmé siécle, accueillant 
avec enthousiasme la xylographie vers 1380 et parvenant a mettre au point entre 1430 et 
1460 les premiéres techniques de la typographie, le monde chinois a connu un dévelop- 
pement qui a été a la fois beaucoup plus progressif et de nature différente. Le papier, qui 
devait se révéler indispensable a la reproduction des textes, est devenu en Chine le support 
ordinaire de |’écriture 4 partir de la fin de l’époque des Han (les premiers papiers chinois 
découverts sur l’ancien /imes des Han datent du 11° siécle de notre ére). Le recours a l’estam- 
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page des stéles portant des textes ou des figures (moulage au moyen d’un papier humide, 
séchage, encrage et reproduction sur papier par emploi d’un frotton), qui a permis jusqu’a 
nos jours dans tous les pays de civilisation chinoise d’obtenir des reproductions fidéles 
et peu coiiteuses de figures gravées ou de calligraphies célébres, s’est développé entre l’époque 

des Han et les débuts de la xylographie. Les sceaux permettaient d’autre part de reproduire 

par impression des caractéres d’écriture, des dessins ou des images religieuses. La xylo- 

graphie, qui apparait dans le courant du vie siécle, est comme la combinaison de ces deux 

procédés (estampage et sceau). Ses premiers exemples connus datent de la fin du vie siécle : 

images bouddhiques accompagnées d’un texte court qui ont été retrouvées 4 Dunhuang 

(Gansu occidental) et formule magique du bouddhisme conservée au Japon et proba- 

blement imprimée en Chine entre 764 et 770. Dans la collection des manuscrits de Dunhuang, 

ou figurent de nombreux textes imprimés des Ix® et x® siécles, le premier document important 

qui ait été reproduit par xylographie est un texte du « Sitra de diamant » (Jingangjing) 

daté de l’année 868. D’autres textes imprimés ont été découverts récemment : deux pro- 

viennent du royaume de Wu-Yue (Bas-Yangzi et Zhejiang) et portent les dates de 953 

et 974; un autre, daté de 975, a été retrouvé 4 Hangzhou. A cette époque, la xylographie 

est devenue d’un usage courant dans les villes trés commergantes et peuplées du bassin 

Rouge au Sichuan et des plaines qui s’étendent de Hangzhou au cours inférieur du Yangzi. 

On signale dans ces régions, dés le 1x® siécle, |’impression par xylographie de petits ouvrages 

de sciences occultes, d’almanachs, de textes bouddhiques, de lexiques, de bréves encyclo- 

pédies populaires, de manuels d’instruction élémentaire, de recueils de modéles de compo- 

sition pour les concours officiels, d’ouvrages historiques... Le caractére populaire et 

commercial de ces premiers emplois d’une technique qui a toutes chances d’avoir été 

inspirée par le besoin de reproduire des textes religieux mérite d’étre souligné. Mais les 

milieux dirigeants et les classes lettrées n’ont pas tardé a tirer parti de ce nouveau procédé 

de reproduction : 4 l’initiative d’un nommé Feng Dao (882-954), les neuf Classiques sont 

imprimés 4 Kaifeng sur ordre impérial entre 932 et 952. Ils le sont aussi au Sichuan entre 

944 et 951. Enfin, le canon bouddhique est imprimé 4 Chengdu entre 972 et 983. L’ensemble 

comportait 1 076 titres en 5 048 chapitres et fut gravé sur 130 000 planches de deux pages. 

A partir de 1024 la xylographie est employée pour |’émission des premiers assignats au 

Sichuan et pour la publication des décrets et des ordonnances officielles. En 1027, les 

ouvrages de médecine et de pharmacie sont revus et imprimés en vue de leur diffusion. 

La xylographie qui permet de reproduire de fagon exacte la calligraphie des textes et 

les figures est donc entrée dans les mceurs au cours du x® siécle. Elle devait conserver dans 

tous les pays de civilisation chinoise (Chine, Japon, Corée, Vietnam) une place prédo- 

minante jusqu’a la diffusion de l’imprimerie 4 caractéres mobiles et mécanisée mise au 

point en Occident au x1x® siécle. 

Cependant, l’invention des caractéres mobiles fut plus précoce en Chine qu’en Europe 

et les pays de 1’Asie orientale eurent recours 4 la typographie parallélement a la gravure 

sur bois. La premiére mention de l’emploi de caractéres mobiles en Chine figure dans 
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un recueil de notes (biji) dont la plupart intéressent l’histoire des sciences et des techniques, 

le Menggqi bitan de Shen Gua paru en 1086. L’invention est due a l’un des protégés de 

ce Shen Gua, un certain Bi Sheng, et date des années 1041-1048. Au moment de l’occupation 

de la Chine du Sud par les Mongols, Wang Zhen mentionne dans son Traité d’agriculture 

(Nongshu), publié en 1313, l’usage de caractéres mobiles en étain et propose l’emploi d’une 

casse tournante pour y répartir les caractéres classés par rimes. Mais les premiéres grandes 

impressions en caractéres mobiles qui soient connues eurent lieu en Corée, a l’initiative 

du pouvoir central, entre 1403 et 1484. 100000 caractéres chinois sont fondus en 1403 

et d’autres fontes se sont succédé au cours du xv® siécle. Deux-.grandes familles d’impri- 

meurs de Wuxi au Jiangsu, les An et les Hua, se servirent de caractéres mobiles en cuivre. 

C’est en impression typographique qu’est éditée en 1574 la grande collection de contes 

du Taiping guangji xylographiée pour la premiére fois a la fin du x® siécle. A une date plus 

récente, 1’énorme encyclopédie illustrée de l’ére Kangxi qui compte prés de 10 millions 

de caractéres d’écriture, le Tushu jicheng, est imprimée en caractéres mobiles entre 1713 

et 1722. 

L’Asie orientale de civilisation chinoise (mais aussi, sous son influence, ses voisins : - 

Ouigours, Tibétains, Mongols, Mandchous qui avaient recours 4 des écritures alpha- 

bétiques) a donc eu du xi® au xvimi® siécle une tradition typographique indépendante de 

celle de l’Europe et d’ailleurs différente par sa technique, puisqu’elle ne comportait pas 

de presse. Cette tradition, si on en juge par l’importance des éditions, est loin d’étre négli- 

geable; mais les caractéres mobiles avaient peu de chance de supplanter la xylographie 

dans les pays de culture chinoise avant les progrés de l’imprimerie mécanisée. En effet, 

si l’invention de la typographie apparait comme une découverte capitale dans une Europe 

ou quelques centaines de lettres suffisaient 4 l’impression de tous les textes possibles, elle 

ne pouvait avoir la méme portée dans un monde dont |’une des richesses était précisément 

l’abondance et Ja diversité de ses signes d’écriture. 

Contrairement 4 ce qu’on imagine volontiers parce ‘que l’imprimerie typographique 

a constitué en Occident un progrés décisif par rapport a la xylographie, tous les avantages 

ne vont pas a ce procédé de reproduction plus complexe et plus savant. La supériorité 

de l’imprimerie occidentale ne s’affirmera que lentement et ne deviendra incontestable 

qu’a partir de sa mécanisation au xIx® siécle. Jusqu’alors, elle reste un moyen assez lent 

et cofiteux de reproduction des textes écrits. Matteo Ricci remarque au début du xvue siécle 

que les artisans xylographes en Chine ne mettaient pas plus de temps a graver leurs planches 

que les typographes d’Europe 4 composer leurs pages. Les planches xylographiées peuvent 

€étre regravées, corrigées et, contrairement aux formes de l’imprimerie, gardées en dépét 
pour servir 4 de nouveaux tirages. Alors que la diffusion de l’imprimerie en Europe s’est 

traduite par un appauvrissement de la tradition écrite, parce que les éditeurs ne pouvaient 

prendre le risque de publier des ouvrages qui n’étaient pas assurés d’une vente assez large, 
la xylographie chinoise trés supérieure par ses procédés A la xylographie européenne du 
xv siécle (en raison de l’acquis des techniques du sceau et de l’estampage et grace a V’emploi 
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de papiers spéciaux ow le texte 4 reproduire apparaissait inversé au verso) avait le grand 

avantage d’étre un procédé peu cofiteux et d’un emploi trés souple qui n’exigeait pas des 

capitaux importants. Elle a donc permis, 4 partir du x® siécle, une multiplication extra- 

ordinaire des éditions, méme 4 tirages limités, a titre privé ou officiel. En outre, et c’est 

la sans doute un fait d’une importance capitale, l’illustration a pu se développer dans 

les pays de civilisation chinoise de facon paralléle 4 la xylographie des textes, tandis que 

l’image n’est devenue courante dans les ouvrages imprimés en Occident qu’a une époque 

relativement récente. Dés les débuts de la xylographie, la plupart des livres chinois, 

herbiers, traités de techniques, d’archéologie ou d’architecture;romans, textes religieux..., 

ont été accompagnés d’illustrations qui sont parfois d’une qualité remarquable. La xylo- 

graphie des textes et l’illustration qui firent de grands progrés aux xI®-xul® siécles attein- 

dront a leur apogée a 1’ére Wanli (1573-1619), Epoque ot 1’on imprime des planches en 

trois, quatre et parfois méme cinq couleurs. 

En dépit de différences qui tiennent 4 des traditions techniques et intellectuelles, 4 des 

contextes sociaux et économiques qui leur sont particuliers et expliquent pourquoi les iti- 

néraires n’ont pas été les mémes en Asie orientale et en Europe, il reste que l’avance de la 

Chine est considérable dans le domaine de la reproduction et de la diffusion des textes : 

si l’essentiel de notre tradition écrite remonte a l’époque de la Renaissance, 1’essentiel 

de la tradition écrite en Chine remonte a l’époque des Cinq dynasties et des Song. C’est 

un écart d’un demi-millénaire environ qui sépare le monde chinois de 1’Europe. 

2. Sciences et philosophie 

La nouvelle technique donne rapidement naissancé a un artisanat et A un commerce 

du livre trés actifs. Elle provoque l’accroissement rapide de la production écrite et permet 

une diffusion des connaissances beaucoup plus large que par le passé. Alors que les monas- 

téres bouddhiques constituaient, avec les écoles d’Etat a la capitale, les principaux centres 

du savoir a l’époque des Tang, les écoles et les bibliothéques publiques et privées se multi- 
plient aux x1°-x® siécles. Les académies privées (shuyuan) qui se créent dans toutes les 
régions, mais surtout dans le Bas-Yangzi, au sud du fleuve, a l’époque des Song, joueront 
un role capital dans l’histoire intellectuelle de la Chine jusqu’au milieu du xvue siécle. 
L’une des plus importantes bibliothéques est celle du Palais impérial fondée en 978, riche 
de 80000 volumes et dont le catalogue est rédigé par le réformiste Fan Zhongyan et 
Vhistorien Ouyang Xiu entre 1034 et 1036. 
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X. A. Carte chinoise gravée sur pierre en 1137. On remarquera les coordonnées 

nord-sud est-ouest en usage depuis |’époque de Pei Xiu (224-271). Chaque divi- 

sion correspond a 100 Ji, soit environ 50 km. 

B. Au-dessous, 4 titre de comparaison, carte anglaise du XVIII* siécle. 
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La production écrite de l’époque des Song 
et le développement des sciences 

Les xie-xm® siécles apparaissent comme l’époque des premiéres grandes collections 

de textes, des grandes encyclopédies et des inventaires. Dés la fin du x® siécle sont compilés 

et imprimés quatre recueils célébres (les quatre grands livres des Song, Song si dashu) : 

le Wenyuan yinghua, anthologie littéraire qui fait suite au Wenxuan et porte sur la période 

qui s’étend du milieu du vie siécle au début du x®, est composé entre 982 et 986; le Taiping 

yulan, encyclopédie en 1 000 chapitres achevée en 983, et le trés vaste recueil de contes 

et histoires étranges en 500 chapitres qui porte le titre de Taiping guangji et fut imprimé 

pour la premiére fois en 981 sont commandés tous deux 4 Li Fang (925-995) en 977; le 

Cefu yuangui enfin, recueil de textes et d’essais politiques, est compilé entre 1005 et 1013 

et compte 1000 chapitres. 

Mais ce sont surtout les ouvrages entrepris 4 titre privé, indépendamment de toute 

commande officielle, dont le nombre se multiplie 4 l’époque des Song : ouvrages histo- 

riques, recueils de notes, traités de caractére scientifique, monographies locales, ceuvres 

littéraires... 

Certaines orientations de cette production écrite, beaucoup plus abondante que celle 

des époques antérieures, peuvent étre mises en relation avec la vogue extraordinaire des 

collections aux x1®-xmle siécles : collections de peintures et de calligraphies dont les plus 

riches et les plus célébres, réunies par l’empereur esthéte Huizong (1101-1125), devaient 

étre détruites par l’invasion jiirchen, collections de pierres étranges, de monnaies anciennes, 

d’encres, de jades... Les traités de sciences naturelles sont nombreux et, quand ils ont 

subsisté, d’un grand prix pour I’histoire des plantes et des animaux : traités sur les cham- 

pignons, les bambous, les chrysanthémes, les pivoines, les arbres fruitiers, les oiseaux... 

Mentionnons, entre autres, le Manuel des crabes (Xiepu) de Fu Gong (1059) et le Traité 

des agrumes (Julu) de Han Yanzhi (1178). 

La mode est aussi aux recueils de notes diverses de caractére scientifique, technique, 

littéraire ou artistique connus sous le nom de biji ou suibi (Notes prises au fil du pinceau). 

L’un des plus importants pour l’histoire des sciences et des techniques en Chine est le 

Mengqi bitan de Shen Gua (1031-1094), esprit étonnamment moderne, astronome et phy- 

sicien chez lequel on trouve la premiére mention de l’invention des caractéres mobiles. 

Le plus ancien et le plus précis des documents que nous ayons sur |’architecture chinoise 

date des Song. C’est un traité admirablement illustré et imprimé en 1103, le Yingzao fashi, 

da a un certain Li Jie, architecte lui-méme et constructeur de temples et de batiments 
BY 

officiels 4 Kaifeng. 

Dans les domaines de la médecine, de la géographie, des mathématiques, de l’astronomie, 
l’époque des Song est illustrée par de remarquables progrés. Parmi les nombreux ouvrages 
médicaux des x1®-xuI® siécles, on notera la publication du premier traité connu de médecine 
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299 XI. Cartes du ciel du Xin yixiang fayao (1092). 

A. Carte du ciel en projection du sud polaire. 

écliptique. Projection de Mercator. 
B. Régions du ciel correspondant 4 14 des 28 mansions lunaires avec représentation de |’équateur 

(au centre) et de! 
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légale, le Xiyuanlu de Song Ci paru en 1242. Une encyclopédie géographique universelle 

en200 chapitres, le Taiping huanyu ji de Yue Shi (930-1007) est publiée en 979. Elle est 

suivie par une géographie illustrée de l’empire des Song en 1566 chapitres, le Zhudao 

tujing, qui est achevée en 1010. La cartographie chinoise de l’époque des Song parvient 

4 une précision et a une exactitude qui n’avaient encore jamais été atteintes. Shen Gua 

imagine de confectionner des cartes en relief. Un véhicule odométre est dessiné et construit 

en 1027. 

Les x1°-xul® siécles sont, avec l’"époque mongole (fin xm°®-milieu du xrvé® siécle), l’une des 

plus grandes périodes de l’histoire des mathématiques en Chine,.remarquable par le déve- 

loppement de l’algébre. Les plus grands noms sont ceux de Shao Yong (1011-1077) 

auquel on doit un calcul de l’année tropique qui est exact a 4 secondes prés, de Li Ye 

(1192-1279), de Qin Jiushao (mort en 1262), auteur d’un important ouvrage de mathé- 

matiques, le Shushu jiuzhang. Qin Jiushao est le premier mathématicien chinois 4 employer 

le zéro a l’époque méme ou il apparait, en méme temps que les chiffres arabes, en Italie. 

L’une des entreprises les plus importantes dans |’histoire de l’astronomie et du calcul 

du temps est la construction 4 Kaifeng en 1090 d’une machine astronomique mue par 

un systéme d’échappement et par engrenages et chaines de transmission. C’est sinon le 

premier, car il eut en Chine un antécédent au viire siécle, du moins 1’un des plus perfectionnés 

et des plus anciens mécanismes de rotation lente, réguliére et continue qui ait été inventés 

dans le monde. La machine astronomique de Su Song (1020-1101) était animée par une roue 

dont l’avancement était réglé par le remplissage successif de godets pivotants qu’alimentait 

une cuve a niveau constant. Ce mécanisme d’horlogerie était le plus précis qui ait jamais 

encore été mis au point. 

Les débuts de l’archéologie scientifique 

Les tendances scientifiques qui sont caractéristiques de 1’époque des Song se manifestent 

aussi dans le domaine de l’archéologie. Les découvertes suscitent la passion des érudits 

et des amateurs d’art. Certains objets antiques, bronzes et jades, qui datent de la fin du 

um millénaire sont retrouvés sous le régne de Huizong (1101-1125) dans la région de Anyang, 

sur le site qui devait étre identifié au début de notre siécle comme celui de la derniére capitale 

des Shang. Le gofit des antiquités a deux conséquences paralléles : il provoque d’une part 

un enrichissement des traditions artistiques (mode des antiquités et des imitations de 

l’antique — la technique des faussaires se perfectionne en méme temps que se développe 
le marché des objets d’art —, influence des styles d’écriture archaiques sur la calligraphie) 
et d’autre part un essor de l’archéologie et de l’épigraphie critiques qui deviennent a partir 
du x1® siécle des sciences auxiliaires de |’histoire. C’est des Song que datent les premiers 
travaux sur les cloches et tripodes antiques ainsi que les premiers ouvrages illustrés qui 
en donnent des reproductions. Lii Dalin publie en 1092 ses Planches archéologiques 
(Kaogutu), premier essai de classement scientifique et de datation des bronzes des m® et 
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it millénaires. A la fin du xm siécle Hong Zun (1120-1274, frére de Hong Mai (1123-1202, 

auteur d’un célébre recueil d’histoires curieuses et extraordinaires, le Yijianzhi), fait paraitre 

ses Monnaies antiques (Guquan), premier ouvrage de numismatique de l’histoire de la 

Chine. 

Mais c’est principalement dans le domaine de l’épigraphie que les progrés sont les plus 

remarquables et cela s’explique sans doute par |’intérét passionné que les Chinois ont 

toujours porté a l’histoire de leur écriture. La plus célébre étude est celle qu’accomplissent 

au prix de longues années de recherches Zhao Mingcheng (1081-1129) et son épouse, la 

grande poétesse Li Qingzhao (1084-1141 ?). Leur Catalogue des inscriptions sur pierre et 

sur bronze (Jinshilu) recense 2000 documents anciens et corrige les erreurs du catalogue 

d’inscriptions anciennes rédigé par l’historien Ouyang Xiu en 1063, le Jigulu. 

L’archéologie ainsi que l’histoire des institutions qui s’est développée depuis le vim siécle 

invite 4 concevoir le passé comme une évolution continue qui s’est poursuivie depuis la 

haute Antiquité jusqu’aux temps présents. 

Nouvelles tendances en histoire 

Le mouvement de réflexion critique inauguré par Liu Zhiji au début du vim siécle avait 

été provoqué par le caractére routinier et mécanique de la compilation des nombreuses 

histoires officielles qui furent rédigées au début de l’époque des Tang. Les premiéres ency- 

clopédies historiques montraient en méme temps une voie nouvelle : |’historien devait 

a la fois, sans souci des cadres et du découpage traditionnels, embrasser de longues périodes 

de temps et faire ceuvre personnelle. Les compilations anonymes avaient démontré qu’elles 

ne pouvaient étre que des ouvrages dépourvus de toute signification profonde. Le mouve- 

ment amorcé aux vull-Ix® siécles aboutit au x1® 4 un véritable renouveau des études histo- 

riques. On voit s’affirmer 4 cette époque le souci d’une plus grande rigueur scientifique et, 

conjointement, des préoccupations morales. 

Mais il fallait tout d’abord que I’histoire retrouve ce caractére d’ceuvre littéraire qui 

était inhérent aux premiers ouvrages historiques : les Mémoires historiques de Sima Qian 

(vers —90), l’Histoire des Han de Ban Gu (vers +82), l’Histoire des Trois Royaumes de 

Chen Shou (fin du mié siécle). Le « style antique » (guwen) dont les premiers adeptes et 

défenseurs aux environs de 800 avaient fait figure d’originaux, triomphe au début des Song. 

Il est adopté par des poétes comme Su Shi et Huang Tingjian, des hommes politiques comme 

Wang Anshi. C’est en « style antique » que Ouyang Xiu (1007-1072) récrit I’ Histoire des 

Tang en supprimant la plupart des passages qui dénotaient quelque complaisance a ]’égard 

du bouddhisme, ainsi que celle des Cing dynasties. Ce sont le Xintangshu (Nouvelle Histoire 

des Tang) (1060) et le Xinwudaishi (Nouvelle Histoire des Cing dynasties) (vers 1070), deux 

ouvrages trés prisés jusqu’a nos jours pour leur valeur littéraire. Le second fut congu par 

son auteur a la fagon des anciennes Annales du royaume de Lu (722-481) : il s’agissait, 

par le seul emploi des termes, de porter un jugement implicite sur cette époque de troubles 
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et de division qui allait de la fin des Tang a l’avénement des Song. Ces tendances morali- 

santes, l’insistance mise sur le probléme de la légitimité dynastique, la recherche d’une 

signification éthique de l’histoire sont typiques de l’époque des Song et en accord avec les 

nouvelles orientations de la philosophie chinoise. 

Le plus grand et plus célébre des ouvrages historiques du x1° siécle, celui dont 1’influence 

devait étre la plus profonde, est une histoire générale de la Chine de —403 4 +959 rédigée 

entre 1072 et 1084. Le Miroir complet pour l’illustration du gouvernement (Zizhi tongjian) de 

Sima Guang, qui n’a pour antécédent que les admirables Mémoires historiques de Sima 

Qian, reste fidéle, malgré le souci de son auteur de relier les faits les uns aux autres, ala 

division traditionnelle par années, mois et jours. Mais l’ceuvre se signale par deux carac- 

téristiques remarquables : la préoccupation d’une recherche exhaustive des sources de tout 

genre (y compris les ceuvres littéraires et les inscriptions) et une critique des documents qu’on 

peut déja qualifier de scientifique. Sur ses 354 chapitres, le Zizhi tongjian en comporte 

30 d’apparats critiques (kaoyi, « examen des divergences ») ot sont discutées les raisons 

qui ont guidé l’auteur au milieu des traditions différentes ou contradictoires d’un méme fait. 

L’ceuvre magistrale de Sima Guang est si unanimement admirée qu’elle inspire la rédac- 

tion de plusieurs autres ouvrages analogues aux xm® et xum® siécles. Le philosophe Zhu Xi 

(1130-1200) en rédige un résumé qui aura un grand succés aux époques postérieures, le 

Tongjian gangmu, ou s’affirme une conception moralisante de l’histoire. Des suites 4 la grande 

ceuvre de Sima Guang sont publiées : le Xu zizhitongjian changbian de Li Tao (1115-1184) 

et le Résumé des événements par années depuis I’ ére Jianyan (1127-1130) (Jianyanyilai xinian 

yaolu) de Li Xinchuan (1166-1243). Enfin, pour remédier aux inconvénients du découpage 

année par année, Yuan Shu (1131-1205) répartit la matiére du Miroir complet par sujets 

dans Tenants et aboutissants du « Miroir complet » classés par rubriques (Tongjian jishi 

benmo) rédigé entre 1173 et 1175, donnant ainsi le modéle d’un nouveau type d’ouvrage 

qui sera souvent imité par la suite. 

Mais l’époque des Song est aussi célébre par ses encyclopédies historiques. Zheng Qiao 

(1104-1162) est l’auteur d’un recueil de monographies, le Tongzhi, qui traitent de la généa- 

logie des grandes familles, de philologie, de phonétique, de géographie historique, de 

botanique et de zoologie, de bibliographie, d’archéologie... Plein de mépris pour le savoir 

livresque des lettrés et grand amateur de sciences naturelles, Zheng Qiao était un esprit 

trop original pour étre apprécié de son époque. Son ceuvre historique ne sera réhabilitée 
qu’a la fin du xvmi® siécle par Zhang Xuecheng avant d’attirer l’attention des savants 

contemporains. Une autre encyclopédie historique porte sur l’histoire des institutions. 
C’est le Wenxian tongkao de Ma Duanlin qui vécut a la fin de la période des Song du Sud 
et au début de l’occupation mongole. Achevée seulement en 1317, elle fait suite au Tongdian 
de Du You (732-812). 

302 



La civilisation de la « Renaissance » chinoise 

Cosmologie et morale : 
la constitution d’une philosophie naturaliste 

De méme que ce ne sont pas les faits bruts qui font l’histoire, mais le dynamisme naturel 

qui leur est immanent et que doit pénétrer l’intuition de l’historien, de méme le véritable 

objet de la peinture ne réside pas dans la reproduction matérielle du visible, mais dans 

l’appréhension des métamorphoses de |’étre. Le chapitre 17 du Mengqi bitan, consacré 

a la peinture et a la calligraphie, contient un célébre passage ol Shen Gua va jusqu’a pro- 

clamer l’indépendance de la création picturale 4 |*égard des exigences vulgaires de la res- 

semblance. Ce qui fait la valeur de |’ceuvre d’art, c’est en effet l’intuition qui va au-dela 

des choses et finalement ce que |’ceuvre trahit de I’esprit, de la culture, de la qualité humaine 

de son auteur. 

On trouverait sans doute des antécédents, des directions analogues dans I’histoire de la 

pensée chinoise avant les Song, mais jamais encore n’avait été exprimée de facon aussi 

explicite ni aussi clairement congue l’immanence de I|’esprit dans le monde. Aussi bien est-ce 

aux xI®-xm® siécles qu’est défini le premier systéme philosophique qui rend compte de la 

solidarité ou pour mieux dire de |’identité fonciére de l’ordre naturel et de l’ordre humain, 

du moral et du cosmique. Avec la formulation de cette philosophie universelle, naturaliste 

et rationnelle, on atteint 1’un des sommets de I’histoire de la pensée chinoise. On est parvenu 

a l’Age classique, a celui de la maturité. Cette philosophie a laquelle se heurteront les premiers 

missionnaires jésuites et qui sera incomprise des hommes d’Europe a |’exception sans doute 

du grand Leibniz deviendra le fondement et la justification morale et naturelle de l’empire 

autoritaire aux époques des Ming et des Qing. 

Aprés l’extinction des grandes écoles philosophiques du bouddhisme, mais non sans avoir 

recueilli l’héritage de tout ce que celles-ci avaient apporté de neuf et de fécond 4 la tradition 

chinoise, le x1 siécle se signale par une renaissance de la philosophie prébouddhique dont 

la derniére grande période remontait aux m1°-Iv® siécles. Ce renouveau tire sa lointaine 

origine de la réaction « nationaliste » qui avait fait suite 4 la rébellion de An Lushan et de 

ce qu’on appelait le mouvement du « style antique » (guwen). L’idée qu’il fallait retourner _ 

aux sources vives de la tradition chinoise et que les Classiques délaissés depuis le triomphe 

du bouddhisme contenaient une philosophie implicite qui, une fois dégagée, permettrait 

d’assurer l’harmonie sociale et le bon ordre politique, avait été déja exprimée par Han Yu 

et certaines des orientations qui allaient étre définies aux x1®-x1® siécles avaient été pressen- 

ties par un homme comme Li Ao, mort vingt ans aprés Han Yu. Ce que le xI° siécle appor- 

tera a ce courant de pensée, c’est un éclairage propre a cette époque d’optimisme et de foi 

dans la raison universelle : la croyance aux bienfaits de 1’éducation, a la possibilité d’amen- 

der société et systéme politique, a la primauté de la morale. C’est aussi une volonté de 

systématisation, la recherche d’une explication totale de l’univers qui puisse étre substituée 
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A celle de la religion et de la philosophie bouddhiques. Ouyang Xiu dénonce le divorce qui 

s’est fait depuis les Six dynasties entre la fonction politique (zhi) et la culture (jiao) : 

la premiére sans la seconde ne peut étre que dépourvue d’a4me et corrompue; la seconde 

sans la premiére perd toute attache avec le réel et tout sens profond. La tache de son époque 

est, pour Ouyang Xiu comme pour ses contemporains, de faire revivre l’idéal de l’Antiquité 

ou Etat et société, gouvernement et éducation ne faisaient qu’un (on retrouvera développées 

beaucoup plus tard ces conceptions chez l’historien et philosophe de la fin du xvuie siécle, 

Zhang Xuecheng). 

Mais la grande question chez les penseurs du x1® siécle est celle de l’intégration de l">homme 

au cosmos, de |’identification de la nature humaine et de l’ordre universel. Beaucoup sont 

passionnés par le probléme de |’évolution cosmique, des cycles temporels et de l"harmonie 

universelle, et ils s’efforcent d’en donner une traduction graphique. Zhou Dunyi (1017- 

1073), Shao Yong (Shao Kangjie) (1011-1077), Zhang Zai (1020-1077) vont chercher leur 

inspiration dans le Livre des mutations ( Yijing), ce Classique ésotérique dont la vogue avait 

été immense aux 1®-Ive siécles, dans l’Ecole des Mystéres (xuanxue). Chez Shao Yong, 

les préoccupations cosmologiques s’appuient sur une connaissance approfondie des mathé- 

matiques. Quant 4 Cheng Yi (1033-1108), disciple avec son frére Cheng Hao (1032-1085) 

de Zhou Dunyi, il associe l’étude du Yijing a celle des Entretiens de Confucius (Lunyu), 

du Mencius (Mengzi) et de deux opuscules tirés des Mémoires sur les rites (Liji) : la 

Grande Etude (Daxue) et \’Invariable Milieu (Zhongyong ). Ces quatre ouvrages, qui seront 

plus prisés que les Classiques proprement dits a partir des Song et seront désignés sous le 

nom de Quatre Livres (Sishu), constituent les textes de base de cette école a la fois ratio- 

naliste, moralisante et de fondement métaphysique qui est en voie de formation au xI® siécle : 

aprés le repli des Song au sud du Yangzi, Zhu Xi (1130-1200) fera la synthése des idées si 

diverses et si fécondes qui s’étaient exprimées dans le climat de bouillonnement intellectuel 

du xI® siécle, reprenant a son compte et appliquant aux Quatre Livres une nouvelle méthode 

d’explication des Classiques. Rejetant hardiment les béquilles de la philologie, il substitue 

a l’explication phrase par phrase qui s’était pratiquée depuis les Han un commentaire 

philosophique qui cherche a atteindre le sens profond. 

Désignée sous les noms de xinglixue (école de la nature humaine et de l’ordre universel), 

de lixue ou de ligixue (école de l’ordre universel et de la matiére), l’école de Zhu Xi sera 

connue en Occident sous le nom beaucoup plus vague de néo-confucianisme. Contestées 

a leur époque par d’autres courants philosophiques et principalement par celui que repré- 
sente Lu Jiuyuan (1140-1192) pour lequel, suivant une optique qui évoque celle de l’école 
bouddhique Vijnanavada, le monde est une extension spatiale et temporelle de l’esprit 
(xin), les conceptions de Zhu Xi se figeront en orthodoxie aux xIv°-xv® siécles et auront 
sur la pensée chinoise des effets stérilisants comparables 4 ceux qu’exerca en Occident 

la philosophie d’Aristote et de Thomas d’Aquin. 

La philosophie chinoise est d’un abord délicat, car toute traduction de ses termes engage 
aussit6t dans l’univers des notions et des concepts de la philosophie occidentale. Certains 
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critiques modernes, en définissant le courant de pensée représenté par Zhu Xi comme 

rationaliste et le courant opposé de Lu Jiuyuan et Wang Shouren (1472-1529) comme idéa- 

list2, introduisent d’emblée dans la pensée chinoise une opposition qui est propre a la 

philosophie occidentale. En fait, on trouve chez Zhu Xi un dualisme entre /i (ordre naturel, 

raison d’ou découlent les principes moraux) et gi (« souffles », matiére non organisée), 

qui semble avoir été transposé de la métaphysique bouddhique. Les conceptions de Lu 

Jiuyuan, plus authentiquement chinoises, évoquent au contraire la phénoménologie moderne: 

pour Lu Jiuyuan, la raison est dans le monde et ne saurait se réaliser en dehors de 1’étre. 

Tandis que, pour Zhu Xi, l’esprit est réalité objective, produit de la synthése de la forme 

(li) et de la matiére (qi), Lu Jiuyuan n’hésite pas a identifier l’esprit au monde de la per- 

ception. On pourrait donc soutenir 4 bon droit que l’idéaliste est Zhu Xi dont la démarche 

évoque celle des empiristes et des intellectualistes, et non pas Lu Jiuyuan. Et si on envisage 

la pensée chinoise jusque dans ses prolongements les plus récents, il apparait que le marxisme 

chinois, pour lequel l’opposition primaire entre idéalisme et matérialisme est fondamentale, 

se rattache beaucoup plus au courant néo-confucéen qu’au monisme des anciens philo- 

sophes chinois et de la lignée de Lu Jiuyuan et Wang Shouren. 

3. Conclusion 

D’une vue d’ensemble sur la Chine des x1°-xi® siécles, on retire l’impression d’un éton- 

nant essor économique et intelJectuel. La surprise d’un Marco Polo a la fin du xuié siécle 

n’est pas feinte. Le décalage entre |’Asie orientale et l’Occident chrétien est frappant et 

il suffit de rapprocher dans chaque domaine — volume des échanges, niveau des techniques, 

organisation politique, connaissances scientifiques, arts et lettres — le monde chinois du 

monde chrétien de cette époque pour étre convaincu du « retard » trés considérable de notre 

Europe. Sans aucun conteste, les deux grandes civilisations des x1°-xi® siécles sont celles 

de la Chine et de 1’Islam. 

Ce retard de l’Occident n’a rien qui puisse surprendre : les cités italiennes qui s’animent 

d’une vie nouvelle a Ja fin de notre Moyen Age sont au terminus des grandes routes com- 

merciales de l’Asie. Située a l’extrémité du continent eurasien, 1’Europe est a ]’écart des 

grands courants de civilisation et des grands courants commerciaux. Mais sa situation 

explique aussi qu’elle soit restée, au moins dans ses parties occidentales, a l’abri des plus 

graves invasions : elle est en progrés au moment méme ou l’installation des Mongols, de la 

Mésopotamie au golfe du Bengale, améne le déclin du monde islamique. Elle profite des 

nouveaux courants d’échanges et d’emprunts que suscite la création d’un vaste Empire 

mongol qui s’étend de la Corée au Danube : ce que, dans une histoire universelle qui se 

résume en fait a celle de l’Occident, nous avons pris l’*habitude de considérer comme le 

début des Temps modernes, n’est que le contrecoup de l’essor des civilisations urbaines et 

marchandes dont le domaine s’étendait, avant l’invasion mongole, de la Méditerranée a 
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la mer de Chine. L’Occident a recueilli une partie de cet héritage et en a regu les ferments 

qui devaient permettre son développement. La transmission a été favorisée par les croi- 

sades des xm®-xm® siécles et par l’extension de |’Empire mongol aux xm® et xIvé® siécles. 

La simple énumération des apports de l’Asie orientale 4 "Europe médiévale a cette €poque 

— emprunts indirects ou inventions suggérées par les techniques chinoises — suffit 4 en 

révéler l’importance : papier, boussole et gouvernail d’étambot a la fin du xm® siécle, appli- 

cation du moulin hydraulique aux métiers a tisser, trébuchet 4 contrepoids qui devait 

bouleverser les conditions de la guerre avant le développement des armes a feu, brouette 

enfin au début du xui® siécle, explosifs 4 la fin du xm® siécle,rouet vers 1300, xylographie, 

d’ou naitra comme en Chine Ja typographie 4 caractéres mobiles, et fer fondu (a la fin du 

XIVe siécle). On trouve la, avec des nouveautés de moindre importance, toutes les grandes 

inventions qui devaient permettre l’avénement des Temps modernes en Occident. 

L’essor de l’Occident, qui sortira seulement de son isolement relatif grace 4 son expansion 

maritime, se produit au moment ow les deux grandes civilisations de 1’Asie sont menacées. 

La Chine, trés affaiblie au xiv® siécle par l’exploitation mongole et par une longue période 

de soulévements et de guerres, devra fournir un immense effort pour restaurer son économie 

agraire et retrouver un équilibre. La redistribution sociale et les nouvelles tendances auto- 

cratiques du pouvoir politique ne seront guére favorables pendant la plus grande partie 

de l’époque des Ming (1368-1644) 4 une évolution rapide du monde chinois. 



livre 6 

DES EMPIRES SINISES 

A LPOCCUPATION MONGOLE 



Nomades et montagnards aux X°-XIV° siécles 

Si l’on considére son évolution au cours de quelques siécles, le monde des éleveurs nomades 

apparait beaucoup plus complexe et mouvant qu’on ne pourrait l’imaginer a priori. Ses 

transformations incessantes tiennent a la multiplicité des groupes ethniques, a des diffé- 

rences dans les types d’élevage et les genres de vie, 4 l’influence plus ou moins proche et 

plus ou moins profonde des sédentaires, aux regroupements politiques et aux scissions... 

Les Tuyuhun, voisins génants de la Chine des Tang dans le Nord-Ouest, aux vi*-vul® siécles, 

sont les descendants d’éleveurs de chevaux établis au Ive siécle dans le Sud de la Mand- 

chourie. Ces tribus anciennes se déplacérent peu a peu vers l’ouest et finirent par se fixer 

dans la région du Kokonor, au Qinghai, ou elles se mélérent aux autres ethnies de cette région 

et devinrent éleveurs de yaks, de moutons, de chevaux et de chameaux, non plus nomades 

mais a demi sédentaires. Les ancétres des Jiirchen, tribus toungouses d’éleveurs de chevaux 

de la Mandchourie orientale qui devaient s’emparer de l’empire des Liao au début du 

xul® siécle, semblent avoir été des chasseurs des foréts sibériennes de la vallée de 1’Amour. 

Mais, d’une facon générale, il importe de distinguer parmi ces populations celles qui furent 

en contact avec les sédentaires, voisines des Chinois en Mandchourie méridionale, en 

Mongolie intérieure, dans les confins des provinces septentrionales de la Chine et dans la 

boucle des Ordos, et les populations plus lointaines de la Mongolie extérieure et des vallées 

de |’Altai. Les premiéres furent contaminées par les influences chinoises 4 la suite des 

échanges commerciaux, des relations politiques, de la présence d’agriculteurs dans les 

territoires qu’elles contrdlaient, du concours de lettrés, d’administrateurs et d’artisans 

chinois. Les secondes, plus a l’écart, furent moins facilement pénétrées par ces influences 

et devaient conserver plus longtemps leurs traditions et leurs mceurs primitives. 

A ce premier type de populations appartiennent les Kitan et les Jiirchen ainsi que les 

éleveurs tangut qui devaient fonder entre les x® et xu siécles des empires sinisés sur les 

confins nord-est et nord-ouest du monde chinois. Les Mongols appartiennent au second 

et apparaissent en cela comme les successeurs des Xiongnu du u® siécle avant notre ére 

et des Turcs des vi°-vul® siécles : installés comme eux dans le bassin de |’Orkhon, au sud du 

lac Baikal, ils surent, comme les Xiongnu et les Turcs, créer 4 leur profit une grande confé- 

dération de tribus nomades. 

Les trois générations de cavaliers nomades 

L’Asie orientale est au x® siécle a la veille d’une nouvelle poussée des populations de 
la steppe, plus formidable que celles qu’elle avait connues aux époques antérieures. Des 
Xiongnu aux Turcs et des Turcs aux Kitan et aux Jiirchen de l’époque des Song, les pro- 
grés sont sensibles et l’on pourrait, 4 la rigueur, distinguer trois générations de nomades : 
les premiers, jusqu’au Iv® siécle de notre ére, ignorent l’étrier qui donnera, aux époques 
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suivantes, une assise plus ferme aux cavaliers tireurs d’arc, augmentant la puissance de 
leurs attaques : les Turcs paraissent avoir été déja plus redoutables que ne |’étaient les 
Xiongnu. Quant a la troisiéme génération, celle des Kitan et des Jiirchen puis des Mongols, 
elle fait des progrés décisifs dans ses modes de combat grace a une combinaison des tradi- 
tions guerriéres de la steppe et des procédés savants des armées de sédentaires, ayant recours 
en particulier aux techniciens de l’art des siéges. Les guerriers kitan, jiirchen et mongols 
sont beaucoup mieux armés et plus lourdement équipés que leurs devanciers de l’époque 
des Tang. Chacun porte, sur lui ou avec lui, casque, cotte de mailles, arcs et fléches, 
hache, massue, tente et lait séché, et les chevaux sont protégés par un revétement de cuir 
ou de métal. Un équipement si lourd implique abondance de bétes et de moyens de trans- 
port. Aussi le train des équipages a-t-il pris une grande importance et les charrettes, dont 
les Mongols feront un grand usage pour le transport des armes et du ravitaillement, furent 
pour une part dans le succés de ces extraordinaires conquérants. Chaque cavalier dispose 
de quatre 4 huit montures et ne monte pas deux jours de suite la méme béte. II ne saute en 
selle qu’au moment des engagements, quand les troupes ont convergé par des chemins 
séparés et sont tout prés de leur objectif. Il s’agit alors d’épuiser l’ennemi par des vagues 
d’assaut successives et de plus en plus lourdement armées, la durée de ces assauts et leur 
succession étant trés exactement calculées. 

En méme temps que ses techniques, les buts de la guerre ont changé : ce ne sont plus 
des incursions destinées 4 obtenir |’ouverture de marchés ni des razzias lancées en automne 

et en hiver quand les céréales et le fourrage se font rares, mais des guerres de conquéte. 

Alors que, jusqu’au x® siécle, les hommes de la steppe n’avaient fondé des Etats en Chine 

du Nord qu’a la suite de lentes infiltrations au cours desquelles ils s’étaient progressivement 

sinisés, s’emparant sur place du pouvoir, Kitan, Jiirchen et Mongols, recourant a la guerre 

de siége, entreprennent la conquéte des pays agricoles en vue de leur exploitation systé- 

matique. 

A ce renforcement de la puissance des populations de la steppe répond chez les sédentaires 

un progrés de la stratégie et de l’"armement. De nouveaux types d’armes sont inventées 

au xI® siécle et les moyens de défense se perfectionnent. Quand les Song seront amenés a 

se replier au sud du Yangzi, au début du xu® siécle, on verra se développer une importante 

marine de guerre. 
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L’empire kitan des Liao 

CONFINS SEPTENTRIONAUX du monde chinois au Ix® siécle (Ouigours 

de Turfan au Gansu occidental, Tibétains et Tuyuhun au Qinghai, Tangut dans 

la boucle des Ordos, Turcs Shato au nord du Shanxi, Kitan au nord du Hebei, 

gens du royaume de Bohai en Mandchourie), les Kitan apparaissent bient6t comme les 

adversaires les plus redoutables des dynasties installées 4 Kaifeng a partir de 907 et ils ne 

tardent pas a constituer un Etat. 

Ces Kitan, lointains descendants des Xianbei du tv® siécle, sont des éleveurs nomades 

du bassin de la Siramuren (Liao occidental), région ot se combinent les genres de vie pas- 

toral et agricole. De nombreux paysans chinois y cohabitent avec les tribus de souche turque 

ou mongole, et la proximité des pays chinois explique la rapidité avec laquelle les Kitan 

devaient adopter les institutions et la culture de leurs voisins. Dés 924, les Kitan lancent 

une offensive vers l’ouest afin de s’assurer le ralliement des Tangut et des Tuyuhun, et ils 

\ LORS QUE DES POPULATIONS DIVERSES SE PARTAGEAIENT LES 
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détruisent l’année suivante le royaume de Bohai. Au moment de leurs attaques victorieuses 
dans la région de Pékin dont ils feront l’une de leurs capitales (celle du Sud : Nanjing), 
ils donnent a leur Empire naissant le nom de Liao, nom chinois de la Siramuren. En 946, 
ils provoquent la chute des Jin postérieurs en faisant incursion jusqu’a Kaifeng ow ils 
s’emparent des gens de la Cour et des artisans, faisant main basse sur les cartes, les archives 
Officielles, les stéles ot: sont gravés les Classiques, les horloges hydrauliques et les instru- 
ments de musique. Aprés avoir empiété plus largement sur les provinces actuelles du Hebei 
et du Shanxi et s’étre étendus en Mandchourie en 986, ils touchent bienté6t a l’apogée de 
leur puissance. Leurs incursions atteignent la vallée du fleuve Jaune dans les premiéres 
années du xI® siécle et les Song sont contraints en 1004 de signer un traité de paix 4 Shan- 
yuan, sur le cours inférieur du fleuve Jaune. L’empire des Liao couvre alors la majeure 
partie de la Mandchourie et de la Mongolie orientale ainsi que les régions de Datong dans 
le Nord du Shanxi et de Pékin. 

Mais sa domination de fait s’étend a toute la zone des steppes depuis la Mandchourie et la 
Corée jusqu’aux Tianshan. Les tribus jiirchen de la Mandchourie septentrionale, la Corée, 
les Tangut des Ordos, les Song eux-mémes ont été amenés a se reconnaitre leurs vassaux. 
Les Liao sont en rapport avec le Japon et l’Empire abbasside; la Cour de Baghdad demande 
une princesse kitan en mariage. Les relations qui s’établissent ainsi, avant méme l’expansion 
mongole, a travers toute la zone des steppes expliquent sans doute pourquoi le nom de 
Kitan (forme du singulier; pluriel : Kitat), popularisé aux xim®-x1vé siécles par les Mongols, 
est devenu sous la forme de Kitai ou Khitai celui de la Chine en persan, en turc occidental 

ainsi que dans les langues slaves orientales. On sait que ce terme s’est imposé aux Euro- 

péens qui visitérent l’empire mongol d’Asie orientale. Pour Marco Polo, la Chine du Nord 

est le Cathay. 

Plus encore que leur importance politique dans la zone des steppes, ce fut sans doute leur 

réle commercial qui contribua a répandre le nom des Kitan au-dela des Pamirs et en Europe : 

les tributs annuels versés par la Chine des Song a partir de 1004 ont di servir dans l’empire 

des Liao a ces activités mi-diplomatiques mi-commerciales qui visent, selon les conceptions 

chinoises, a affermir le prestige d’une dynastie. Les tributs imposés aux Song sont fixés 

annuellement a 100 000 onces d’argent et 200 000 rouleaux de soie 4 la paix de Shanyuan 

(1004). Ils sont portés 4 200 000 onces d’argent et 300 000 rouleaux de soie en 1042, a la 

suite de l’aide fournie par l’empire des Liao a la Chine des Song dans sa lutte contre les 

Tangut. Qu’une partie de ces grandes richesses ait transité a travers 1’Asie, il n’y aurait 

rien 1a d’inattendu. L’expansion économique des Song se serait donc répercutée chez 

leurs voisins et au-dela. 

L’influence de la Chine semble d’ailleurs avoir été déterminante dans la formation, 

l’essor et le déclin de la puissance des Kitan. Dés le début du x® siécle, ces populations sont 

déja assez profondément sinisées pour avoir une production agricole, des fonderies de fer, 

des ateliers de tissage, des villes fortifiées. Dés 920, ils sentent le besoin de créer pour noter 

leur langue une écriture proche de celle des Chinois avant d’adopter, plus tard, un systéme 
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de notation imité de l’écriture ouigoure. Les institutions de l’empire des Liao sont copiées 

sur celles de la Chine. Leur culture tend, 4 mesure que se consolident les institutions polli- 

tiques et que se transforme la société, 4 se confondre avec celle de la Chine. Toute l’activité 

intellectuelle se trouve concentrée dans la région de Pékin sous les Liao comme, aprés eux, 

sous les Jin. Or, si Pékin est une ville largement ouverte aux influences de la steppe, c’est 

aussi et avant tout une ville chinoise. 

Des causes diverses devaient contribuer a 1’affaiblissement puis au déclin de 1’empire 

des Liao. Dés le milieu du xi® siécle, les Kitan ont perdu leur combativité et adopté une 

attitude défensive 4 l’égard de leurs voisins, batissant des murailles, des remparts de villes 

et des postes fortifiés. L’influence du bouddhisme, religion de la non-nuisance (ahimsda), 

celle des richesses de la Chine et de sa culture semblent avoir eu des effets dissolvants sur 

leurs mceurs. Le déclin de l|’Empire s’accélére au début du xueé siécle a la suite d’une suc- 

cession désastreuse de sécheresses et d’inondations, de dissensions au sein de la famille 

impériale et de progrés que font dans le Nord-Est les tribus tounmgouses connues sous le 

nom de Jiirchen. La pression de ces Jiirchen de la province actuelle du Heilongjiang avec 

lesquels les Song ont fait alliance contre les Liao se fait plus vive a partir de 1114 et elle 

provoque |’effondrement de l’empire des Kitan au cours des années 1124-1125. 

Une partie de la noblesse des Kitan devait émigrer chez les Ouigours du Xinjiang et 

fonder avec leur aide, entre 1128 et 1133, dans la vallée de 1’Ili, un royaume connu sous le 

nom de royaume des Karakitan (« Kitan noirs ») ou, selon la dénomination chinoise, des 

Liao occidentaux. Ce royaume turco-mongol, trés profondément sinisé — mais aussi 

bouddhisé et pénétré par le christianisme nestorien — avait sa capitale 4 Balasaghun, au 

sud du Balkhash, et devait s’étendre aux régions de Kashgar et de Samarcande. Les in- 

fluences chinoises se répandirent de nouveau, par son intermédiaire, dans les régions situées 

de part et d’autre des Pamirs. Sa victoire sur les Turcs Seldjoukides prés de Samarcande 

en 1141 a sans doute contribué a la formation de notre légende médiévale du royaume 

du prétre Jean, suggérant déja peut-étre au monde chrétien qu’il pouvait avoir en Asie des 

alliés contre l’Islam. Le royaume des Liao occidentaux devait étre détruit par les armées 

de Chinggis khan en 1218. 

Les Xia occidentaux, Empire d’éleveurs 
et de caravaniers 

Dans le Nord-Ouest, les incursions des Tibétains sont le principal souci des Song jus- 
qu’aux environs de 1036. Mais ce sont d’autres populations qui devaient constituer dans 
ces régions une grande unité politique. Les Tangut, pasteurs des Ordos, population appa- 
rentée aux Qiang de |’époque des Tang, s’étendent vers la Mongolie occidentale et le Gansu 
en 1002. En 1028, déja enrichis par le commerce, ils s’emparent des deux grands centres 
d’échanges de Wuwei, ot dominaient jusqu’alors les Tibétains, et de Zhangye que contré- 
laient les Ouigours. En 1038, ils fondent un Empire auquel ils donnent le vieux nom chinois 
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de Xia et dont ils établissent la capitale a l’actuel Yinchuan (l’ancien Ningxia) prés du 
cours du fleuve Jaune, en aval de Lanzhou. Ce sont les « grands Xia » ou, suivant leur appel- 
lation chinoise, les Xia occidentaux (Xi Xia). Leur classe dirigeante est formée de Tangut 
métissés de Xianbei, descendants des Tabgatch fondateurs de l’empire des Wei du Nord 
aux V®-vi® siécles et de Tuyuhun. Produits de mélanges ethniques, ces dirigeants sont a la 
téte d’un Empire dont les populations sont hétérogénes — Tangut, Chinois, Turcs Ouigours, 
Tibétains —, et oll se mélent les genres de vie les plus divers : agriculteurs, caravaniers, 

éleveurs nomades, pasteurs 4 demi sédentaires... C’est qu’en effet, en s’étendant des Ordos 
au Gansu, au nord du Shenxi et aux confins de la Mongolie occidentale, l’empire des Xia 
a englobé des régions de steppes et de déserts, d’oasis et de territoires agricoles. Si l’économie 

repose principalement sur |’élevage du cheval, du mouton et des chameaux ainsi que sur 

la culture du blé, de l’orge et du millet que pratiquent généralement les Chinois, les 

activités commerciales ont une fonction capitale dans cet Empire : les Xia contrélent en 

effet les échanges entre l’empire des Song et 1’Asie centrale et, plus au nord, tout ce qui 

transite par la route qui relie, 4 travers les Ordos, la Mongolie du Sud-Est au Gansu, au 

Qinghai et au Tibet. Les plus gros trafics sont évidemment ceux qui se font avec la Chine 

des Song. Aux marchés établis sur les frontiéres, les exportations consistent en chevaux, 

chameaux, bceufs, moutons, cire d’abeille, tapis, fourrage; les importations, en soieries, 

encens, remédes, céramiques, laques. Mais une grosse contrebande qui porte principalement 

sur le sel chinois contribue a enrichir l’empire des Xia. Il y a plus : impuissants 4 mettre un 

terme aux incursions des Xia, les Song sont contraints en 1044 de signer un traité de paix 

qui les oblige a livrer chaque année en tribut 135 000 rouleaux de soie, 72 000 onces d’argent 

et 30 000 livres de thé. Comme dans le cas des tributs versés aux Kitan par les Song, une 

partie de ces biens devait trés probablement étre réexportée par les Xia et leur servir de 

monnaie d’échange. La mention du thé mérite en tout cas d’étre relevée, car elle confirme 

que l’usage du thé s’était répandu depuis la fin des Tang chez toutes les populations d’éle- 

veurs nomades de la zone des steppes et chez les montagnards du Tibet. 

Les efforts des Song pour se libérer de cette présence génante des Xia dans le Nord- 

Ouest sont vains et les offensives lancées en 1081 n’ont d’autre effet que d’affaiblir la Chine. 

Mais l’empire des Xia commence a subir les premiéres incursions mongoles au commence- 

ment du xur®é siécle. Son alliance avec les Mongols contre !’empire des Jin en 1225 ne lui 

évitera pas d’étre détruit par les troupes de Chinggis khan en 1227. 

Ainsi finit cet Empire de caravaniers et d’éleveurs dont la population était formée dans 

sa plus grande partie de Chinois, paysans et citadins. Ce caractére composite de l’empire 

des Xia se retrouve dans ses institutions qui imitent a la fois la Chine et le Tibet. La langue 

parlée par la classe dirigeante — on sait depuis peu qu’il s’agit d’une langue tibéto-birmane 

assez proche de celle des Yi (Lolo) de la Chine du Sud-Ouest — n’avait jamais été écrite : 

on fit tout d’abord l’essai d’une écriture imitée, comme au Tibet, de celles de 1’Inde, puis 

on eut recours a des caractéres concus sur les principes de |’écriture chinoise. Il faut croire que 

ce systéme de notation trés complexe était mieux adapté a la langue des Xia que la notation 

phonétique du type indien puisqu’il fut adopté et généralisé. On posséde encore de trés 
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nombreux textes rédigés dans cette écriture : dictionnaires, ceuvres bouddhiques et tao- 

istes, textes classiques chinois traduits en Xia et imprimés. 

L’empire jiirchen des Jin 

Les Jiirchen (ou Jiirchet, en chinois : Ruzhen), tribus toungouses de la province actuelle 

du Heilongjiang qui devaient mettre fin 4 l’empire des Liao, sont les ancétres des tribus qui 

adoptérent le nom de Mandchous au début du xvuié siécle, conquirent les provinces chinoises 

de Mandchourie et prirent Pékin en 1644. La langue jiirchen du_xu® siécle est une forme 

ancienne du mandchou. 

L’essor de ces tribus a été extrémement rapide. La premiére mention qu’on en ait date 

de 1069. Mais dés 1115, leur chef, Aguta, établi au nord-est de l’actuel Harbin, prend le 

titre d’empereur et donne a sa dynastie le nom de Jin (Kin, « or ») qui ferait, dit-on, allusion 

aux sables auriféres de cette région. C’est aux environs de cette date que commencent leurs 

attaques contre les Liao, et leurs qualités guerriéres s’affirment dés le début. Il leur suffira 

de dix années pour mettre fin 4 cet Empire affaibli, miné par des difficultés économiques 

et par des dissensions intérieures. En 1120, les Jiirchen obtiennent l’alliance des Song : 

en 1122, les armées des Song et des Jin conjuguent leurs offensives contre l’empire des 

Liao. Les Jiirchen se font reconnaitre comme la grande puissance du Nord-Est par les Xia 

en 1124 et par la Corée en 1126. Mais, au lendemain de |’écroulement des Liao, en 1125, 

les Jiirchen rompent leur traité d’amitié avec les Song et poursuivent leurs attaques vers 

le Henan et le Shandong. Kaifeng tombe en 1126. L’empereur Huizong, le prince héritier 

et 3 000 membres de la famille impériale sont emmenés en captivité dans la région de Harbin. 

Alors que les incursions des Kitan au début du xI® siécle n’avaient pas été plus loin que la 

vallée du fleuve Jaune, les cavaliers jiirchen poussent jusqu’au Yangzi et au Nord du 

Zhejiang, ou s’est réfugiée une partie de la famille impériale et des anciens dirigeants des 

Song. Entre 1126 et 1135, la plupart des villes de ces régions du Sud-Est sont mises a feu 

et a sang. Nankin et Hangzhou sont prises d’assaut en 1129 et les Jiirchen s’aventurent 

jusqu’a Ningbo, a |’extrémité nord-est de Zhejiang, en 1130. Un premier accord intervient 

entre les Jin et les Song en 1138, l’année méme ou les Song établissent leur capitale pro- 

visoire 4 Hangzhou, mais une paix plus durable est signée en 1142 qui fixe la frontiére 

entre les deux Etats a la vallée de la Huai et soumet les Song a un tribut annuel analogue 

a celui qu’ils payaient aux Liao. Les territoires occupés par les Jiirchen ne seront jamais 

reconquis en dépit d’offensives parfois victorieuses et de l’aide apportée par les Song a la 

résistance paysanne au Shandong. 

Comme les offensives des Jiirchen vers la Chine du Nord et celle du Yangzi s’étaient 
accompagnées d’un effort d’expansion en Mandchourie et en Mongolie, leur Empire 
atteint ses limites définitives avant le milieu du xu® siécle. Il englobe le Hebei, le Shandong, 
le Nord des provinces actuelles du Jiangsu et du Anhui, le Henan, le Sud du Shenxi et, 
plus au nord, la Mongolie orientale et la Mandchourie. Se défiant de leurs capacités a 
administrer eux-mémes les nombreuses populations sédentaires qu’ils avaient annexées a 

314 



Les Empires sinisés 

leur Empire, les Jin avaient tout d’abord créé des unités politiques a la téte desquelles ils 

placérent des Chinois ralliés, anciens fonctionnaires des Song. Leur crainte des soulévements 

devait d’ailleurs les amener 4 maintenir partout des détachements armés pour contrdéler 

les populations. Mais ils ne tardérent pas 4 supprimer ces Empires fictifs. Celui de Chu 

(au sud du fleuve Jaune) dont ils avaient confié la direction 4 un certain Zhang Bangchang 

ne dure que quelques mois de l’année 1127; celui de Qi qui s’étendait sur les provinces 

actuelles du Shandong, du Henan et du Shenxi méridional et que dirigeait Liu Yu (1078- 

1143) subsiste de 1130 a 1137. 

L’histoire politique des Jin aprés leur conquéte de la Chine du Nord peut étre résumée 

en quelques dates : aprés le transfert de la capitale de la région de Harbin a Pékin en 1153, 

de nouvelles offensives sont lancées contre les Song du Sud, mais une crise intérieure 

aboutit en 1161 a une usurpation. Elle est suivie par une politique de bon voisinage avec 

les Song. A la veille des grandes offensives mongoles du début du xu® siécle, sous le régne 

de Zhangzong (1189-1208), les dépenses consécutives aux débordements du fleuve Jaune, 

aux attaques lancées par les Song et aux efforts déployés par les Jin pour se maintenir 

en Mongolie orientale malgré les attaques des Mongols provoquent des difficultés écono- 

miques. Au cours des années suivantes, les Jin doivent évacuer la Mandchourie au fur 

et A mesure de l’avance des troupes mongoles et transférer en 1214 leur capitale 4 Kaifeng, 

moins exposée que Pékin. Les choses se précipitent au moment des offensives mongoles 

déclenchées quinze ans plus tard : en 1232, la Cour des Jin, harcelée par les incursions, 

se déplace de ville en ville au Henan jusqu’a ce que |’empereur, encerclé par les armées 

alliées des Song et des Mongols, se donne la mort en 1234. 

On retrouve chez les Jiirchen le méme mélange de qualités guerriéres et de remarquable 

capacité d’adaptation que chez leurs descendants mandchous. La présence d’anciens 

Kitan sinisés et l’importance des populations chinoises dans l’empire des Jin expliquent 

d’ailleurs la rapidité avec laquelle se sont fait sentir les influences chinoises. L’organisation 

politique et administrative, l’économie, la culture des Jiirchen sont chinoises. Mais la 

sinisation de leur aristocratie s’accélére surtout a partir de 1132, date a partir de laquelle 

on trouve de plus en plus de Chinois dans la haute administration, et aprés le transfert 

de la capitale 4 Pékin en 1153. Cette sinisation est si rapide qu’elle provoque une réaction 

« nationaliste » : l’empereur Shizong (1161-1189) s’efforce de redonner vie aux meeurs, 

4 la langue et aux traditions jiirchen. Le jiirchen est imposé en 1173 aux concours de 

recrutement destinés aux descendants des anciennes tribus du Heilongjiang. Mais malgré 

ces efforts, la langue tend de plus en plus 4 tomber dans |’oubli. Transcrite tout d’abord 

en 1120 dans une écriture qui était probablement imitée de l’écriture des Kitan (les « grands 

caractéres »», dazi), elle fut notée dans une nouvelle écriture en 1138, les « petits caractéres » 

(xiaozi), dont l’emploi devint général 4 partir de 1145. Des stéles et ouvrages imprimés 

nous ont conservé d’assez nombreux exemples de cette écriture. En effet, les textes officiels 

des Jin étaient rédigés en jiirchen avant d’étre traduits en chinois (et en kitan jusqu’en 1191), 

de la méme facon que les textes mandchous de,la dynastie des Qing seront traduits en chinois 

et en tibétain aux xvue et xvme siécles. 
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chapitre 2 

INVASION ET OCCUPATION 

MONGOLES 

va modifier entiérement la carte politique dans le Nord-Est du continent asiatique. 

L’empire des Jin commence 4 subir les assauts de ces nouveaux conquérants 

venus de la vallée de l’Orkhon 4a partir de 1211. Trés vite, il est amputé de la 

Mandchourie et de la région de Pékin, occupée en 1215. Les Xia sont détruits au cours 

d’une campagne de bréve durée (1225-1227). Enfin, 23 ans aprés le début des premiéres 

attaques, l’Empire des Jin s’écroule définitivement et toute la Chine du Nord est conquise 

par les Mongols. Il faudra encore treize ans aux Mongols pour s’implanter définitivement 

au Sichuan et une quarantaine d’années pour que la Chine du Yangzi et des provinces 

du Sud tombe enfin aux mains des envahisseurs. Leur expansion en Birmanie et au Vietnam 

se heurtera a de grandes difficultés et leurs expéditions maritimes, a la fin du xmt® siécle, 

au Japon et a Java n’aboutiront qu’a des échecs. La lenteur de la pénétration des Mongols 

en Asie orientale contraste avec la rapidité foudroyante de leurs progrés dans les parties 

occidentales de l’Asie et en Europe. Sans doute les rapides incursions des troupes de 

Chinggis khan dans le Nord du Caucase, en Ukraine, en Crimée, en Roumanie et jusqu’en 

Pologne méridionale au cours des années 1221-1224 doivent-elles tre seulement considérées 

comme une opération de reconnaissance : ce n’est que plus tard que seront conquis les 

Lo EN SCENE DES MONGOLS dans les premiéres années du xml® siécle 
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territoires et que se formeront des Empires : empire d’Ogédei (1224-1310) dans 1’Altai 
et en Dzoungarie, empire de Chagatai (1227-1338) en Asie centrale, dans les Pamirs et 
en Transoxiane, empire des Il-khan (1259-1411) en Iran, en Afghanistan et au Pakistan 
occidental, empire de la Horde-d’Or (1243-1502) de la Russie d’Europe a |’Iénisséi. Néan- 
moins, la conquéte des territoires et l’installation du pouvoir mongol se firent en fin de 

Les étapes de la poussée mongole en Eurasie 
eee a ee ea 

1206 Temiijin est proclamé « empereur des mers » : Chinggis-khan (1167-1227) 

REGIONS OCCIDENTALES 
DE L’EURASIE ASIE ORIENTALE 

1211-1224 ‘ 1210-1215 
1211, conquéte du royaume des d Premiére offensive contre les Jin 
Karakitan (Xi Liao) (Chine du Nord); 1215, prise 
1218, conquéte du royaume des de Pékin 
Ouigours occidentaux au Xinjiang 
1218-1223, conquéte du Khorezm 
(Khw4rizm) et premiére offensive ; 
en Russie 1225-1227 
1224, pénétration dans les confins| offensive vers le Gansu et fin du 
nord-ouest de l’Inde royaume des Xixia 

1227 : mort de Chinggis-khan et division de l’Empire mongol 

Batu-khan (1207-1255) quitte Ogodei (1229-1241) 
Karakorum en 1236, il fondera le 
royaume de la Horde-d’Or; 1237- 1231-1234 
1239, seconde offensive vers la Seconde offensive contre les Jin; 
Russie; 1240, prise de Kiev, entrée 1231, début des attaques 
en Pologne; 1241-1242, pénétra- contre la Corée; 1233 siéges, 
tion en Bohéme, Hongrie, Autri- de Kaifeng et de Luoyang; 
che, Serbie et Dalmatie 1234, fin des Jin 

Hilagi-khan (1218-1265) quitte| 4236-1239 
Karakorum en 1253, il fondera le| premiére offensive au Sichuan 
royaume des Il-khan; 1258, prise Giiyiik (Dingzong) (1246-1248) 
de Baghdad et fin des Abbassides; Mongke (Xianzong) (1251-1259) 
1259, conquéte de I’Iran Qubilai (Shizu) (1260-1294) 

1253-1259 
seconde offensive au Sichuan; 
pénétration au Yunnan, en Bir- 
manie septentrionale et au Viet- 
nam; 1253, fin du royaume de 
Dali; 1257, occupation de Hanoi| 1257, premier si¢ge de Xiangyang 

1274, premiére expédition au| 1272-1279 
Japon; 1281, seconde expédition | Conquéte de la Chine du Sud; 
au Japon; 1282-1283, offensive 1272-1273, second siége de 
contre le Vietnam et le Champa, Xiangyang et prise de Xiang- 
incursions au Cambodge yang; 1276, prise de Hangzhou; 
1287-1288, nouvelle expédition 1277, prise de Canton; 1279, fin 
au Vietnam des Song du Sud 
1292-1293, expédition a Java; 
1300, échec des campagnes de 
Birmanie 
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19. Les empires mongols et les relations a travers le continent eurasien a ’poque mongole. 
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compte plus aisément dans |’Ouest que dans |’Est du continent eurasien. En 1236, les Mongols 

sont dans la région de Kazan; en 1237, ils marchent sur Moscou; l’année suivante, 

ils atteignent la région de Novgorod et se dirigent vers le bassin inférieur du Don. Kiev, 

menacée en 1239, est prise en 1240. Avant de revenir vers le bassin inférieur de la Volga 

en 1242, les Mongols traversent la Galicie, la Hongrie, |’Autriche, la Serbie et la Dalmatie. 

Il leur suffira de quelques années pour s’emparer de |’Empire abbasside en 1258. Les plaines 

séches et faiblement peuplées de 1’Asie occidentale et de 1’Europe orientale se prétaient sans 

doute mieux a la pénétration du type d’armée qui s’était formée dans les steppes de la 

Mongolie extérieure que les régions montagneuses du Sichuan et que les plaines peuplées, 

coupées de lacs et de riviéres de la vallée de la Huai et du bassin du Yangzi. Mais les popu- 

lations sédentaires de 1’Asie orientale avaient aussi une longue expérience des hommes de 

la steppe et ils avaient di, au cours d’attaques incessantes depuis la fin du x® siécle, perfec- 

tionner leurs moyens de défense. Des guérillas s’étaient formées sur les arriéres des armées 

jiirchen et mongoles. Au contraire, l’effet de surprise semble avoir joué a plein dans les 

parties occidentales de |’Eurasie. 

I. Le régime mongol 

La mise en place du systeme d’exploitation mongol 

A lépoque de Chinggis khan, entre 1210 et 1227, les Mongols n’ont encore a pro- 

prement parler aucune organisation administrative. Les populations qui subsistent aprés 

les massacres, au cours desquels artisans et religieux sont généralement épargnés, sont 

réparties comme esclaves entre les membres de |’aristocratie mongole et nombre de terres 

cultivées sont transformées en paturages. Les territoires sont découpés en circonscriptions 

indépendantes qui forment autant de domaines privés gouvernés par des chefs féodaux 

qui ont tout pouvoir sur les habitants. C’est une organisation tribale et militaire qui tient 

lieu d’administration et qui fournira son cadre général a l’empire mongol d’Asie orientale. 

Contrairement aux Kitan et aux Jiirchen, les Mongols n’avaient guére subi l’influence 

de la Chine avant le début de leur conquéte et cette influence devait toujours rester super- 

ficielle. Jusqu’a la mort de Chinggis khan, leurs contacts avec les populations de la Chine 

du Nord sont trés limités et ce n’est que sous le régne d’Ogédei (1229-1241) que, l’occupation 

enfin menée a son terme, les richesses de la Chine du Nord commencent a étre exploitées 

méthodiquement. Pour constituer des unités politiques durables et afin de poursuivre 

leur expansion, les Mongols devaient tout d’abord s’associer et mettre a leur service les 

peuples qu’ils s’étaient assujettis, car ils n’étaient eux-mémes qu’une petite minorité au 
milieu des populations trés nombreuses et trés diverses qu’ils réunirent sous leur joug. 
La conquéte de la Chine du Sud, les expéditions menées contre le Japon, la Birmanie, 
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Nankin et instruments astronomiques de l’observatoire de Pékin. 

17. L’astronomie aux époques Yuan et Ming : observatoire du Zijinshan prés de 
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Invasion et occupation mongoles 

le Vietnam, Java furent organisées par les Mongols avec des troupes levées en Chine méme 
ainsi qu’avec des flottes coréennes et chinoises. Pour exploiter les peuples et les richesses 
de la Chine, ces conquérants peu doués pour les activités du temps de paix, pleins de 
défiance a l’égard des sédentaires, ont da s’inspirer tout a la fois des institutions chinoises 
et faire appel de préférence aux anciens sujets kitan et jiirchen de l’empire des Jin, ainsi 
qu’aux étrangers originaires de |’Asie centrale, du Moyen-Orient ou de l’Europe. C’est 
avec les progrés de la conquéte en Chine du Nord que le besoin de recourir A ces inter- 
médiaires se fit sentir. Le principal artisan de la conversion des Mongols aux méthodes 
administratives des Chinois est Yelii Chucai (1190-1244), descendant de l’aristocratie 
kitan (ce sont les Yelii qui avaient fondé les Liao), ancien fonctionnaire des Jin passé au 
service de Chinggis khan au moment de la prise de Pékin en 1215. Dés l’avénement 

d’Ogédei en 1229, Yelii Chucai démontre au nouveau souverain l’utilité d’un systéme 

fiscal régulier (réquisitions et impdts peuvent, rapporter chaque année, selon lui, 

500 000 onces d’argent, 80000 rouleaux de soie et plus de 20 000 tonnes de céréales) et 

il est nommé administrateur général en Chine du Nord. Sous |’influence des populations 

conquises, la politique des Mongols s’infléchit et certaines institutions d’origine chinoise 

sont progressivement adoptées. En 1229, sont établis pour la premiére fois des relais de. 

poste, un systéme d’imp6ts fonciers est mis en place, des greniers publics sont créés. En 

1236, a lieu la premiére émission de papier-monnaie. La méme année, sont institués des 

bureaux de traduction en vue de la rédaction en mongol de versions des Classiques et 

des Histoires officielles chinoises. Les premiers concours pour le recrutement de fonc- 

tionnaires sont organisés en 1237 et une bibliothéque impériale est créée 4 Pékin l’année 

suivante. Sous Qubilai sera rédigée, a 1’Académie d’histoire (Hanlin guoshiyuan), fondée 

en 1261, une Histoire des Liao et des Jin (Liaojinshi) (ce n’est que plus tard, en 1344 et 

1345, que seront achevées les trois histoires officielles des Song, des Liao et des Jin, sous 

la direction du ministre Toktogha, en chinois : Tuotuo). 

Un autre conseiller dont |’influence fut prépondérante aprés celle de Yelii Chucai fut 

Liu Bingzhong (1216-1274), un moine défroqué de la secte bouddhique chan qui avait 

une bonne culture classique. Appelé 4 la Cour de Qubilai 4 Karakorum en 1249, Liu 

Bingzhong adresse au khan des Mongols un mémoire en dix mille caractéres d’écriture, 

le Wanyanshu, exposé de politique et d’administration ou figure la célébre formule reprise 

d’un texte d’époque Han : « On conquiert le monde 4 cheval; on ne le gouverne pas a 

cheval » (yi mashang qu tianxia, bu ke yi mashang zhi). Mais le grand programme de réformes 

préconisé par Liu Bingzhong ne sera mis en application qu’a partir de 1252. En 1267, 

Liu Bingzhong est chargé de la construction de la nouvelle capitale, Khanbalik, 4 Pékin, 

et ce déplacement du gouvernement central depuis le lointain Karakorum (Helin), situé 

a plus de 1 500 km de Pékin, au sud de |’actuel Ulanbator (Urga), vers les lieux qui furent 

le centre des empires Liao et Jin est l’indice d’un changement des perspectives politiques 

des Mongols : la Chine déja 4 moitié conquise apparait comme une réserve inépuisable 

d’hommes et de richesses. L’architecte en chef de la nouvelle capitale est un musulman 

18. Peintures d’époque mongole: a) Rouleau des huit chevaux, copie Ming d’une 321 

ceuvre de Qian Xuan (Qian Shunju) (détail); b) Paysage par Ni Zan (1301-1374). 
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qui est assisté par des Chinois. La construction des remparts commencée en 1267 sera 

achevée en 1292, tandis que le Palais impérial est bati 4 partir de 1274. Entre temps, en 

1271, les Mongols adoptent un titre dynastique 4 la chinoise : celui de Yuan. 

Cette adaptation progressive aux institutions chinoises n’empéche pas les Mongols 

de conserver leur défiance 4 l’égard des anciens fonctionnaires chinois : les postes de 

commandement sont réservés aux Mongols et l’administration des finances est confi¢e 

& des hommes originaires des régions islamisées de l’Asie centrale et du Moyen-Orient. 

Les marchands musulmans, groupés en associations nommées ortaq, se sont pratiquement 

acquis le monopole fructueux de la levée des impéts pour laquelle ils sont assistés de déta- 

chements militaires mongols. Marco Polo, marchand vénitien, travaille lui aussi pour 

le compte des occupants et on peut citer le cas d’un Russe qui fut nommé a un poste impor- 

tant au Zhejiang en 1341, aprés avoir été regu premier en 1321 aux concours de doctorat 

de Pékin. 

Discriminations ethniques 

L’un des traits fondamentaux du systéme mis en place par les Mongols en Asie orientale 

est en effet la discrimination instituée entre les différentes populations, ralliées ou conquises. 

Elle s’est établie, non pas en fonction de critéres proprement raciaux, mais en fonction 

de la date a laquelle les populations soumises ont été incorporées a l’Empire. La principale 

source sur les discriminations introduites en Chine par les Mongols sont Les Labours 

interrompus (Chuogenglu) de Tao Zongyi, recueil de notes diverses (biji) achevé en 1366. 

Cet ouvrage, qui contient en particulier des indications sur les insurrections populaires 

de la Chine du Sud-Est au milieu du xtv® siécle, énumére les différentes catégories ethniques 

qui étaient distinguées par les Mongols. La population était classée en trois groupes prin- 

cipaux: les Mongols, les « ethnies diverses »(semuren) ni mongoles, ni chinoises, ni 

sinisées et les Hanren (Chinois et populations sinisées de la Chine du Nord). 72 groupes 

de tribus étaient distingués chez les éleveurs nomades parmi lesquels régnait en outre une 

séparation tranchée entre l’aristocratie militaire et le bas-peuple. 31 groupes différents 

étaient comptés parmi les « ethnies diverses » qui comprenaient des populations d’origine 

turque (Ouigours, Qarluqs, Naimans, Tuvas...), des Tibétains, des Tanguts, des marchands 

iraniens originaires du bassin de l’Amu-Darya connus sous le nom de Sartaiils, des Russes... 

Quant au terme de Chinois (Hanren), il avait pour les Mongols une trés large acception 
puisqu’il s’appliquait aussi bien aux Kitan, aux Jiirchen, aux Coréens sinisés établis en 
Chine du Nord et du Nord-Est qu’aux Chinois eux-mémes. En gros, le terme désignait 

les anciens sujets des royaumes Liao et Jin. A ces Chinois du Nord devaient étre adjoints, 
a partir des années 1273-1275, ceux du Sud qui seront désignés sous le terme de « nouveaux 

sujets » (xin furen) et auront dans l’Empire le statut le plus bas. 
Cette classification sert de base 4 une discrimination administrative, juridique et fiscale. 

Les fonctions de direction ne peuvent étre occupées que par des Mongols et elles le sont de 
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fagon héréditaire. Les gouverneurs civils des circonscriptions administratives étaient soit 
des Mongols soit, plus rarement, des étrangers (semuren) et la charge de gouverneur adjoint 
était généralement attribuée 4 un musulman. 

En matiére pénale, les traitements les plus rigoureux étaient réservés aux Chinois. Ainsi, 
le tatouage en cas de vol n’était appliqué qu’a eux seuls. Tout meurtre de Mongol par 
un Chinois entrainait la peine de mort et l’obligation de fournir une indemnité pour les 
frais de funérailles (shaomaiyin), tandis que le meurtre d’un Chinois par un Mongol était 
sanctionné par une simple amende. La détention d’armes, permise aux Mongols, était 
interdite aux Chinois... Ce sont les Mongols qui introduisirent dans le droit chinois, 
qu’ils remaniérent profondément en fonction de leurs besoins de domination et du caractére 
autoritaire de leur Empire, la peine de la mort lente (/ingchi) réservée aux grands criminels. 

Quand sont organisés les premiers concours de doctorat a la chinoise en 1315, des 
contingents sont prévus suivant l’origine des candidats : sur un total de 300 nominations, 
un quart est réservé a des Mongols, un quart aux étrangers (semuren), un quart aux hommes 
originaires de la Chine du Nord, un quart aux Chinois du Sud. C’est une parodie des 
concours chinois, car Mongols et étrangers des ethnies diverses sont incultes et la majorité 

des familles lettrées résident dans les villes du Bas-Yangzi, en Chine du Sud. 

Les Mongols ont donc institué en Chine un strict cloisonnement social, interdisant 

tout mariage entre les groupes ethniques qu’ils avaient définis. Mais ce cloisonnement 

est général : il s’applique aussi bien a l’aristocratie mongole dont les fonctions de comman- 

dement sont héréditaires qu’aux classes inférieures maintenues de force dans leur condition. 

Les artisans d’Etat, ceux qui furent faits prisonniers au moment de la conquéte, ne peuvent 

changer de métier, ni eux-mémes, ni leurs enfants. Le pouvoir mongol leur fournit tout 

ce qui est nécessaire 4 leur subsistance et a leur profession, mais il les tient sous bonne 

garde dans des batiments qui leur sont spécialement affectés. Il en est de méme des ouvriers 

des salines dont les conditions de vie sont tellement intolérables qu’elles provoquent 

des évasions massives et des soulévements. En 1342, leur nombre dans le Sud du Jiangsu 

et le Nord du Zhejiang tombe brusquement de 17000 a 7000. Ces ouvriers des salines, 

de la Huai au Zhejiang, seront parmi les plus vaillants combattants des insurrections qui 

emporteront la dynastie au cours des années 1351-1368. 

Fiscalité et exploitation des richesses de la Chine 

A partir du moment ou s’organise |’administration des territoires conquis, la paysannerie 

est soumise dans le Nord a une capitation et 4 un régime fiscal qui rappelle celui du début 

des Tang (le zuyongdiao) bien que le contréle des propriétés privées et les répartitions 

de terres ne soient plus de mise depuis longtemps : outre les corvées, les imposables doivent 

chaque année une redevance en grains et une redevance en tissu qui sont établies d’aprés 

le nombre des hommes en 4ge de travailler. Dans le Sud, au contraire, c’est le régime des 

deux impéts annuels de la fin des Tang (le /iangshui) : impdt d’été en tissu et impdét 
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d’automne en grains, dont les montants sont fixés d’aprés la superficie des terres cultivées 

et d’aprés la classe fiscale de la famille. A ces redevances, s’ajoutent les charges trés lourdes 

et impatiemment supportées que constituent, au Nord comme au Sud, les tours de service 

gratuits exigés de l’administration. Or, les Mongols ont grand besoin de corvéables pour 

leur poste qui s’est beaucoup développée en Chine méme, pour leurs grands travaux et 

pour leurs armeées. 

Mais la pression fiscale parait avoir été plus forte en Chine du Sud d’ou les Mongols 

tiraient prés de la moitié de leurs revenus. Elle devient insupportable dans le Bas-Yangzi 

— 1a ou, en 1351-1368, se développeront les plus gros foyers de rébellion — et dans cer- 

taines plaines trés peuplées des provinces maritimes. La situation critique de ces régions 

s’explique par le trés faible nombre des imposables et par la politique adoptée par les 

Mongols au lendemain de la conquéte. Ayant confisqué a leur profit les « terres publiques » 

(guantian) créées par Jia Sidao a la fin de la dynastie des Song du Sud, ils s’étaient gardés 

de porter atteinte aux grandes propriétés privées qui étaient justement la cause du profond 

déséquilibre social dont souffraient les zones de grande production rizicole. Cette prudence, 

ce désir de ne rien changer 4 l’ordre social des régions conquises devait valoir au nou- 

veau régime la neutralité ou la sympathie des classes possédantes dans le Sud, alors que |’hos- 

tilité 4 l’égard des envahisseurs avait été plus générale dans le Nord, pays de petits exploitants 

et de fonctionnaires qui s’étaient vus dépouillés de leurs terres et de leurs charges dés la 

conquéte. Le maintien des grandes propriétés dans le Sud, leur extension dans l’ensemble 

de |’Empire — domaines de la noblesse mongole, propriétés des monastéres, terres des 

riches marchands — ainsi que l’aggravation de la condition paysanne donneront aux sou- 

lévements de la fin des Yuan une vigueur d’autant plus grande qu’a la haine de l’occupant 

s’ajoutera celle du riche. 

Aprés la conquéte de la Chine du Yangzi, les Mongols peuvent soudain disposer de 

ressources deux fois plus importantes. Mais l’acheminement de ces richesses vers le Nord 

est difficile. Les canaux qui servaient encore au début*du xm® siécle ne sont plus navigables 

depuis qu’ils ont été laissés a l’abandon et l’on songe a un trajet plus court que celui qui 

avait été établi par les Sui aux environs de 600. II devait relier directement la grande zone 

rizicole des environs du lac Taihu a la région de Pékin, devenue capitale de 1’Empire 

quelques années avant la conquéte du Sud. Dans l’immédiat, les Yuan organisent des 

transports maritimes depuis l’embouchure du Yangzi jusqu’a la région de Tianjin. Un 

Classique des routes de mer (Haidaojing) qui date du début des Ming (fin du xrvé siécle) 

et qui donne des indications sur la route qui relie Nankin a Tianjin en contournant la 

péninsule du Shandong reprend sans doute des manuels antérieurs d’époque mongole. 
Mais |’on travaille en méme temps a la construction du grand canal — le futur canal 

impérial des époques Ming et Qing — qui sera entiérement achevé au début du xivé siécle. 

Sa section nord est construite entre 1279 et 1294, non sans difficultés en raison de la nature 
du terrain et des différences de niveaux qui obligent a prévoir des écluses. La mise en service 
du grand canal ne devait cependant pas interrompre les transports maritimes; la plus 
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grande partie des trafics continuera a se faire par la voie des mers jusqu’a la fin de la 
dynastie. 

Les Mongols s’emparent de la Chine 4 un moment oi elle est en plein essor économique 
et ils devaient profiter de cet essor. Mais leur domination accentue les effets du dévelop- 
pement commercial et de la diffusion de l’économie monétaire sur la société : sous leur 
régne, l’écart s’agrandit entre riches et pauvres. Alors que la monnaie de papier émise 
dans l’empire des Song ne pouvait avoir cours que dans des régions définies et pour des 
périodes de temps limitées, les Mongols créent en 1260 une véritable monnaie « nationale » 
dont la validité n’est soumise 4 aucune restriction dans le temps ni dans l’espace. Aux 
émissions de 1260, celles des Zhongtong yuanbao jiaochao, dont la valeur avait baissé quand 
il avait été interdit de les convertir en or ou en argent, succédent les émissions de 1287, 
les Zhiyuan tongxing baochao, qui gardérent un cours relativement stable jusqu’a la grande 
inflation de la fin de la dynastie. 

Les Mongols favorisent d’autre part les marchands d’Asie centrale et du Moyen-Orient. 
Ces hommes, le plus souvent d’origine iranienne, convertis a islam, au courant des pra- 
tiques bancaires du monde musulman, parfois chargés de la ferme des impéts en Chine, 
sont en relation avec l’aristocratie mongole qui leur préte souvent a gros intérét. La Chine, 
exploitée par ses nouveaux maitres, participe donc, par |’intermédiaire des caravanes des 

anciennes routes de la soie et des routes des steppes, 4 un circuit économique mondial 

dont les profits lui échappent. La situation n’est pas sans analogie avec celle que connaitra 

l’Empire mandchou au xix® siécle. Tandis que les Mongols imposaient en Chine la cir- 

culation exclusive de la monnaie de papier, l’argent chinois était drainé, selon certains 

historiens, vers les régions occidentales du continent : on peut admettre, de facon générale, 

qu’il s’est produit un appauvrissement de la société chinoise sous les Yuan. Ces transferts 

d’argent chinois vers le Moyen-Orient et vers 1’Europe expliqueraient la grande pénurie 

de métal dont souffrira, 4 ses débuts, |l’°empire des Ming, a la fin du xiv siécle. 

Soulévements et résistance 4 l’occupant 

Des querelles de succession affaiblissent le pouvoir central a partir du début du 

xIv® siécle tandis que la noblesse mongole manifeste de plus en plus ouvertement son 

indiscipline. Les régnes se succédent rapidement au milieu des troubles intérieurs, des 

complots et des usurpations. Entre 1320 et 1329 seulement, on compte quatre souverains. 

Grands ministres et hauts dignitaires sont les maitres a Pékin, cependant que dans les 

provinces administration et pouvoirs locaux de plus en plus corrompus agissent a leur 

guise. Mais la dynastie doit faire face, en méme temps qu’a la rébellion de sa propre 

noblesse, 4 l’hostilité grandissante des masses chinoises. 

Les insurrections se multiplient 4 partir des environs de 1300. La dureté de l’exploitation 

mongole, la corruption des agents de |’Etat, la haine des étrangers et les priviléges des 

riches suffisent 4 les expliquer. Mais des causes plus particuliéres ont pu agir : la hausse 
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des prix, déja sensible 4 partir de 1276 et que provoque sans doute la spéculation, ou encore 

des mesures autoritaires et maladroites qui heurtent la mentalité paysanne. C’est ainsi 

que la décision prise en 1315 de faire niveler les tombes dans les champs afin d’accroitre 

les superficies cultivées déclenche des émeutes. L’opposition au régime se cristallise dans 

des sociétés secrétes sans cesse interdites et persécutées mais toujours renaissantes. Certaines 

ont une orientation plus nettement religieuse que politique. C’est le cas du Lotus blanc 

(Bailian), secte vouée a l’adoration du Buddha Amitabha et fondée peu avant 1133 par 

un certain Mao Ziyuan de Suzhou sous les Song du Sud. Elle recrute surtout chez les paysans 

pauvres et ses adeptes, qui observent un strict végétarisme,—refusent de payer l’impdét 

et d’accomplir les corvées. C’est le cas aussi de la secte du Nuage blanc (Baiyun) qui eut 

pour fondateur aux environs de 1100 un moine de Hangzhou du nom de Kong Qingjiao 

(1043-1121) et qui est implantée surtout au sud du cours inférieur du Yangzi. Il existe 

aussi des mouvements millénaristes ot l’on attend la venue du Buddha messie Maitreya 

(Mile). Des soulévements de sectateurs de Maitreya se produisent au Henan en 1335, 

au Hunan en 1337 et dans les années suivantes au Guangdong et au Sichuan. Mais la 

plus importante des organisations secrétes est celle des Turbans rouges (Hongjin) (1351- 

1366), ainsi dénommée a cause de la coiffure adoptée par ses membres et déja traditionnelle 

dans les mouvements de rébellion de l’époque des Song. C’est aux Turbans rouges que 

revient le rdle principal dans les grandes insurrections qui débutent en 1351 dans le bas 

fleuve Jaune, a la suite d’inondations, s’étendent dans les années suivantes au Anhui et 

aboutissent a l’effondrement de la dynastie. Aspirations religieuses et politiques sont 

intimement mélées dans les insurrections de la fin des Yuan et il semble que, sous |’effet 

des persécutions, il se soit produit un syncrétisme de diverses influences, bouddhistes pour 

l’essentiel — culte d’Amitabha et culte millénariste de Maitreya —, mais aussi mani- 

-chéennes et peut-étre mazdéennes. 

2. Relations entre Asie orientale, 
chrétienté et pays d’islam 

Alors que, jusqu’au x1I® siécle, les pays de 1’Asie orientale avaient été en relation avec 

le monde indo-iranien hellénisé, puis avec l’Islém, par la chaine des oasis du bassin du 

Tarim et de la Transoxiane ainsi que par la voie des mers, l’expansion mongole a pour 

effet de donner, aux xm® et xIv® siécles, une nouvelle importance a la vieille route des 
steppes qui reliait depuis le Néolithique la Mongolie au bassin inférieur de la Volga par 
la Dzoungarie et le Kazakhstan. Cette route qui débouche directement sur les plaines 
de |’Europe orientale a été aménagée de fagon systématique par les Mongols qui y ont 
étendu l’institution chinoise des relais de poste. Ce systéme, adopté dés 1229, est perfec- 
tionné et uniformisé en 1237. Greniers, paturages, chevaux de remonte, garnisons, font 
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des relais de poste qui jalonnent les routes de la steppe une organisation remarquable 
qui n’est sans doute pas étrangére a l’essor des relations entre la Mongolie extérieure et 
la région de Pékin d’une part, la Russie, l’Iran et la Méditerranée d’autre part. L’espace 
mongol est parcouru par des hommes de toutes les nations : musulmans d’Asie centrale 
et du Moyen-Orient, Russes orthodoxes originaires des empires de Chagatai, des Il-khan 
et de la Horde-d’Or, sujets des anciens empires des Liao et des Jin en Chine du Nord, 

marchands génois et vénitiens que leurs relations commerciales avec la Russie et le Proche- 

Orient ont entrainés jusqu’en Mongolie et jusqu’a Pékin. En raison des liens qui unissent les 

affaires et 1’administration dans le systéme politique des Mongols, certains étrangers ont 

méme été amenés 4 servir comme fonctionnaires dans l’empire des Yuan. Si le mongol, 

transcrit dans une adaptation de ]’alphabet ouigour (1’écriture quadrangulaire créée par le 

lama tibétain "Phags-pa et adoptée en 1269 sera peu utilisée), est devenu en Chine la langue 

de l’administration, c’est au persan que l’on a le plus souvent recours dans les milieux 

d’affaires, sur la route des caravanes qui relie Tabriz 4 Pékin. Cependant, le russe semble 

avoir fait des progrés sur la route des steppes et l’unification de l’Asie par les Mongols 

parait avoir incité d’assez nombreux Russes a s’aventurer jusqu’en Mongolie et jusqu’en 

Chine. Certains historiens ont pensé que la conquéte mongole a été a l’origine de la premiére 

poussée russe vers la Sibérie. 

Envoyés et marchands de la chrétienté 

Des motifs diplomatiques et religieux déterminérent les pays de 1’Europe occidentale 

a envoyer des missionnaires franciscains 4 Karakorum et a Pékin : les rois et les papes 

de l’époque de saint Louis et des derniéres croisades fondaient des espoirs sur 1’alliance 

et sur la conversion des Mongols. 

En 1245, Jean de Plan Carpin (1182?-1252), franciscain italien né 4 Pérouse, envoyé par 

le pape Innocent IV a Karakorum, quitte Lyon, ou il est de retour deux ans plus tard. On 

a de lui des notes sur les mceurs et coutumes des Mongols, |’ Ystoria Mongalorum. 

En 1253, Guillaume de Rubruck, originaire de Flandre, est envoyé en Mongolie par 

le roi de France Louis IX et par Innocent IV au moment de la vie croisade pour solliciter 

l’alliance des Mongols contre les musulmans. Il traverse la mer Noire, la Crimée, et gagne 

la route des steppes en remontant le cours du Don. II a une entrevue avec le khan Mongke 

a Karakorum ou il réside en 1253-1254. 

Aprés avoir gagné I’Iran, le franciscain italien Jean de Montcorvin (1247-1328) s’embarque 

en 1291 A Ormuz qui est alors le point de départ des routes maritimes vers |’Asie orientale 

et débarque 4 Quanzhou au Fujian. Il est nommé archevéque de Pékin (Khanbalik) par le 

pape Clément V en 1307 4 la suite du succés de sa mission. Un coadjuteur lui est envoyé 

quelques années plus tard. Aprés sa mort a4 Pékin en 1328, toutes traces du christianisme 

romain disparaitront en Chine, si bien que les missionnaires jésuites de la fin de la dynastie 

des Ming ignoreront entiérement leurs prédécesseurs franciscains. 
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Un autre moine franciscain d’Italie, Odoric de Pordenone, part pour 1’Asie orientale 

en 1314 ou 1315. Il visite Constantinople, traverse la mer Noire et parvient en Iran. De 

la, il gagne l’Inde par mer puis 1’Asie du Sud-Est, aborde 4 Canton d’ou il s’embarque 

pour Fuzhou. Aprés avoir voyagé de Fuzhou 4 Hangzhou par les routes de |’intérieur, 

il se rend a Pékin par le grand canal et y séjourne trois ans. Il regagne 1’Europe par |’inté- 

rieur de 1’Asie et est de retour en Italie en 1330. Le récit de son voyage est recueilli par 

son ami Guillaume de Soragne. 

Aux noms de ces missionnaires catholiques, on doit ajouter ceux des célébres marchands 

vénitiens Niccolo, Matteo et Marco Polo. Partis de Venise én 1254 pour un voyage qui 

les méne jusqu’en Chine du Nord, les fréres Niccolo et Matteo rentrent en Italie en 1269. 

Ils en repartent en 1271 avec leur fils et neveu Marco (1254-1324), passent par les Pamirs, 

la route des oasis, le Gansu — oi ils se fixent pendant un an 4 Ganzhou (Zhangye) pour 

y commercer —, traversent la Chine du Nord, voient Qubilai dans sa capitale d’été de 

Shangdu, a 270 km au nord de Pékin, puis 4 Pékin en 1275. Marco Polo est chargé de l’admi- 

nistration de la grande ville commercante de Yangzhou et se voit confier diverses missions 

par les Mongols. Il s’°embarque 4 Quanzhou en 1292, visite le Vietnam, Java, la Malaisie, 

Ceylan, la céte de Malabar, Mekran et les rivages sud-est de |’Iran. Il arrive 4 Ormuz 

en 1294 et rentre 4 Venise |’année suivante aprés avoir passé environ un quart de siécle 

en Asie orientale. Prisonnier des Génois, il dicte ses mémoires en francgais 4 Rustichello. 

C’est le célébre Livre des merveilles. 

Ces hommes d’Europe ont coudoyé dans l’empire mongol d’Asie orientale de nombreux 

marchands et administrateurs originaires des diverses régions de l1’Asie. Ainsi, au moment 

ot Guillaume de Rubruck se trouve 4 Karakorum, un prince arménien du nom de Hayton 

réside aussi 4 la cour de M6ngke. Mais la plupart de ces voyageurs étrangers n’ont pas 

laissé de Mémoires. Le célébre Ibn Battita fait exception. Né 4 Tanger, Ibn Battita (1304- 

1377), entreprend en 1325 un voyage qui le méne en Egypte, a la Mecque, en Iran, en 

Arabie, en Syrie, en mer Noire, en Asie centrale et en Inde du Nord. Aprés huit années 

passées 4 Delhi, il s’embarque pour |’Asie orientale, fait escale 4 Sumatra et a Java, 

débarque 4 Quanzhou, visite le Guangdong et finit par gagner Pékin par le grand canal 

a partir de Hangzhou. A son retour, il prend la mer 4 Quanzhou, regagne le golfe Persique, 

passe par Baghdad, la Mecque, l’Egypte et se trouve de nouveau A Tanger en 1349. Excellent 

observateur 4 la différence de Marco Polo, Ibn Battiita décrit dans ses notes de voyage 

sur la Chine les machines hydrauliques, le papier-monnaie, l’usage du charbon, la cons- 

truction des bateaux, la fabrication de la porcelaine... 

Les étrangers ont laissé en Chine des traces de leur passage et, si la domination mongole 
n’avait pas été si bréve, leur influence n’aurait pas manqué de se faire sentir plus profon- 
dément. Une tombe chrétienne (celle de la Génoise Catherine de Viglione, datée de 1342) 
et une tombe musulmane ont été retrouvées 4 Yangzhou et un grand nombre d’inscriptions 
musulmanes, nestoriennes et catholiques, manichéennes et hindoues de la région de Quanzhou 
ont récemment fait l’objet de rapports de fouilles. Ces inscriptions sont en écritures arabe, 
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syriaque, *phags-pa (surtout dans le cas des stéles nestoriennes) et tamul. Tout semble 
indiquer d’ailleurs que l’activité du grand port du Fujian ne s’est pas ralentie aprés la 

conquéte mongole de 1276 et qu’elle s’est peut-étre méme accrue 4a partir de cette date. 

Mais 1’on doit signaler aussi le réle exceptionnel de Pékin, point d’aboutissement des routes 

de la steppe et capitale de l’empire des Yuan a partir des environs de 1274, comme lieu de 

rencontre de toutes les influences étrangéres en Chine. 

Diaspora chinoise dans le continent eurasien 

Si les étrangers sont venus nombreux en Chine au cours de l’époque mongole, un mou- 

vement inverse s’est produit auquel on a évidemment attaché en Occident un moindre 

intérét. 

Certains de ceux qui se rendirent de Chine du Notd au Moyen-Orient ou jusqu’en Europe 

nous sont connus. C’est le cas du moine taoiste Changchun (Qiu Chuji de son nom laic) 

(1148-1227) patriarche de la secte Quanzhen. Déja en faveur auprés de |’empereur Shizong 

des Jin qui l’avait appelé a Pékin, il est convoqué par Chinggis khan en Afghanistan en 

1219. Parti du Shandong ou il s’était retiré, Changchun se met en route en 1220 avec 

dix-huit de ses disciples, traverse la Mongolie extérieure, 1’Altai, passe par Samarcande, 

contourne |’Hindukush par le sud et arrive au campement de Chinggis khan en 1222, 

dans la région de Kaboul. De retour 4 Pékin en 1224, aprés avoir quitté Chinggis khan 

prés de Tashkent en 1223, Changchun laisse une relation de son voyage, le Changchun 

zhenren xiyou Iu. 

Un autre Chinois, du nom de Chang De, est envoyé en mission en Iran en 1259 par 

le khan MoOngke. II part de Karakorum, passe par le nord des Tianshan, Samarcande, 

Tabriz, visite le camp de Halagf et rentre en 1263. Le récit de son voyage, intitulé Mémoires 

sur une mission en Occident (Xishiji), est recueilli par un certain Liu Yu. 

Vers 1275, le moine nestorien chinois Rabban Bar Sauma (?-1294), né a Pékin, et son 

disciple Marc décident de partir pour la Terre sainte. Ils rendent visite au pape des nesto- 

riens dans la principale ville de 1’Iran du Nord-Ouest, au sud de Tabriz. De 14, Sauma 

est envoyé en mission 4 Rome et auprés des rois de France et d’Angleterre par le khan 

Argun. Aprés avoir visité Constantinople et Rome en 1287-1288, il voit le roi d’Angleterre 

en Gascogne et Philippe le Bel a Paris. Il laissera une description de l’abbaye de Saint- 

Denis et de la Sainte-Chapelle. C’est son passage 4 Rome qui devait inciter le pape 

Clément III 4 envoyer 4 Pékin Jean de Montcorvin. 

Mais a cété de ces personnages célébres, que d’inconnus qui se rendirent jusqu’en Iran 

et en Russie et s’établirent loin de leur pays d’origine! En allant de Pékin 4 Kaboul en 

1221-1222, le moine Changchun avait noté la présence d’artisans chinois en Mongolie 

extérieure et dans la région de Samarcande. II avait appris aussi que des tisserands chinois 

s’étaient fixés dans la vallée supérieure de 1’Jénisséi. 

Il y avait au xiv® siécle des quartiers chinois 4 Tabriz et jusqu’a Moscou et Novgorod. 
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C’est un général chinois qui commande les armées du khan Halagi au siége de Baghdad 

en 1258 et des ingénieurs hydrographes chinois sont employés a l’irrigation du bassin 

du Tigre et de l’Euphrate : la politique des Mongols a consisté 4 transférer d’un bout 

& autre du continent eurasien les techniciens les plus qualifiés. 

La domination mongole a donc assuré la diffusion de certaines techniques chinoises 

dans les empires des Il-khan et de la Horde-d’Or. Des influences chinoises sont sensibles 

dans les miniatures persanes, mais aussi dans la céramique, la musique et l’architecture 

iraniennes de l’époque mongole. Certains méme — mais ceci est plus conjectural — ont 

pensé retrouver la trace d’influences chinoises dans la peinture italienne du xIVv® siécle et 

plus précisément dans le Massacre des Franciscains a4 Ceuta de Lorenzetti (vers 1340). Mais 

c’est surtout a propos de deux grandes inventions des Temps modernes en Europe que 

se pose la question des incitations et des apports de 1’Asie orientale. 

L’introduction au xIv® siécle des cartes 4 jouer, des tissus imprimés, du papier-monnaie 

dans les Empires mongols occidentaux n’est évidemment pas étrangére a l’appa- 

rition de la xylographie en Europe et, par voie de conséquence, au développement de 

l’imprimerie 4 caractéres mobiles. De la monnaie de papier est imprimée a Tabriz, grand 

centre cosmopolite ot se rencontrent Génois, Vénitiens, Ouigours, Mongols et Chinois, 

dans les derniéres années du xu® siécle, et l’historien iranien Rashid al-Din (1247-1318 

environ) qui avait fait connaitre la médecine chinoise dans son Trésor de I’Il-khan sur 

les sciences du Cathay (1313) est le premier 4 mentionner l’invention chinoise de la xylo- 

graphie. La xylographie, connue en Europe quelques dizaines d’années avant ]’invention 

de l’imprimerie, y eut un immense succés. On imprima des images pieuses, des cartes a 

jouer, de petits livrets avec texte et illustrations... Quant a l’idée de recourir aux caractéres 

mobiles, il faut croire qu’elle était bien naturelle puisque les Chinois dont l’écriture se 

prétait fort mal a cette invention y avaient songé dés le début du xi® siécle. 

En ce qui concerne l’autre grande invention des Temps modernes, celle des armes a 

feu, on sait qu’elle avait été développée en Chine lors des combats entre les Song, les Jin 

et les Mongols au début du xui® siécle et que les Mongols eurent recours pour la premiére 

fois en Europe a ce nouveau type d’arme a la bataille de Sajo en Hongrie en 1241. 

On n’aurait qu’une vue incompléte des effets de l’expansion mongole si on omettait 

le phénoméne de diaspora chinoise qu’elle a provoqué aussi en Asie orientale. 

Les trafics maritimes de l’époque des Song expliquent sans doute la présence de mar- 

chands chinois en Asie orientale, 4 Ceylan et sur les c6tes de Malabar : ceux que Zhou 

Daguan signale 4 Angkor vers 1297 dans ses Mémoires sur les coutumes du Cambodge 

(Zhenla fengtuji) y étaient sans doute installés avant la conquéte de la Chine du Sud par 

les Mongols. Mais rien n’indique que les relations commerciales des grands ports du 
Fujian et de Canton avec les pays de |’Asie du Sud-Est et de l’océan Indien aient souffert 
de l’occupation; un témoignage qui date de 1349 fait état de l’existence d’une colonie 
chinoise 4 Tomasik, sur les lieux mémes ot se développera au xx® siécle la grande ville 

chinoise de Singapour. La conquéte de l’empire des Song du Sud en 1273-1279 semble 
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CHINE EUROPE 

Epoque des derniéres croisades 

Techniques maritimes 

Boussole marine : attestée dés 1090, mais sans doute en usage dés 
HEIKO SIECIOR a a creterwinte w= fice are is efe'e pin ais pees w ofere lee eee serine ele vers 1180 
Gouvernail d’étambot : fin du 1® siécle; fixé a l’arcasse: findurv®.. vers 1190 

Attelage rationnel du cheval 

Bricole de poitrail : m®*-m® siécle avant notre ére. Collier d’atte- 
lage : entre v¢ et x® siécle (confins de la Chine et del’Asie centrale?) vers 1200 

Brouette 

WOSTIA SSCLEH Sater bac secs ee oe ee Ade Meee ee aUN Se eee vers 1250 

Epoque de l’expansion mongole 

Armement 

Trébuchet a contre poids (mangonneau) : v®-1v¢ siécle avant notre 
CLO E Sl ete ee reclee ide tates ca etnies aats Seles sites ane eke a oe xIv® siécle 
Péudre 4 canon : découverte au 1x® siécle. Premiére mention de la 
formule de la poudre 4 canon : 1044 ........... cee cee eee eee 1285 
Premiers emplois militaires de la poudre : 904-906 ............. seconde moitié du x1v® siécle 

Ponts a arches segmentées 

(CUED Maa pith fee pen SE = eee Per IS ET ae Co) Drees Ctr 1340 

Papier, xylographie, imprimerie 

Papier sie" Siecle co. eee sees ones cn anes os rises tiene sire. premiers papiers importés du monde 
islamique : xm® siécle; premiers pa- 
piers fabriqués en Italie : fin du 
xmie siécle 

Premiers textes xylographiés : vie siécle ............0e+eeeees vers 1375 (vallée du Rhin) 

Premiers emplois de caractéres mobiles : 1041-1048. Grandes €di- 
tions coréennes a partir de 1403 ........... eee ee eee eee eee mise au point de la typographie a 

caractéres mobiles : 1430-1460 

Portes d’ écluse 

NEC=NILOUSIOCIOSA: tomseseere lore sein clin’ > isle, die lelsipie a Loup Ye cleln Aial'-o 12) «sbiatsielots vers 1375 

Fonte de fer, sidérurgie 

Premiére mention dela fonte de fer : - 513.......---.+sseeees vers 1380 (vallée du Rhin) 

Perfectionnement des techniques de la sidérurgie (emploi de la force 

hydraulique, soufflerie, production d’acier) : 1° siécle »avant notre 

ére-1®" siécle de notre ére. Procédé de la co-fusion : vi° siécle 
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méme avoir accéléré la colonisation chinoise en Asie du Sud-Est en provoquant une émi- 

gration de Chinois vers le Vietnam en méme temps qu’au Japon. Les expéditions mongoles 

de la fin du xime® siécle vers le Vietnam, le Cambodge, la Birmanie et Java ont eu proba- 

blement le méme effet, car les corps expéditionnaires étaient composés en majorité de 

Chinois recrutés dans l’ancien empire des Song du Sud — c’était « l’armée des nouveaux 

sujets », xinfujun — et une partie des soldats dut rester sur place. Les entreprises des Mongols 

en Asie du Sud-Est auraient donc préparé la voie aux grandes expéditions maritimes du 

début du xv® siécle. 

Lettres, sciences et religions sous l’occupation mongole 

Dans un Empire ot les Mongols régnaient en maitres absolus, ne confiant aux Chinois 

que des fonctions subalternes, il est normal que les conquérants aient montré peu d’intérét 

pour la culture de leurs sujets. Le premier khan mongol a s’y étre un peu initié est Tug 

Temiir (1328-1339). Aussi bien les faveurs accordées a l’école « néo-confucéenne » des Song 

ne doivent-elles pas faire illusion. Elles sont intervenues tardivement au début du 

xive siécle. En 1313, les doctrines de Zhu Xi sont déclarées orthodoxes; en 1315, est étendu 

le systéme des concours de recrutement. Des ceuvres de l’école de Zhu Xi, dont les Déve- 

loppements sur le Daxue (Daxue yanyi), ouvrage rédigé en 1229 chez les Song du Sud, 

sont traduites en mongol. Cela ne compense pas le néant des études classiques et de la 

philosophie chinoise sous les Mongols, comme dans les empires des Liao et des Jin, pour 

ne rien dire de l’empire des Xia ov il n’y avait aucun grand centre intellectuel comparable 

a Pékin. Le régne des Mongols fut bien moins propice encore a l’essor de la pensée en 

Chine que ne le sera celui des autocrates Ming jusqu’au début du xvie siécle. 

Mais les sciences et les techniques eurent moins a souffrir de la domination étrangére. 

Les Mongols avaient gardé de leur mentalité d’éleveurs nomades une admiration respec- 

tueuse a l’égard des artisans, des techniciens, comme a celui des religieux. Ainsi s’expliquent 

les honneurs qu’ils accordérent 4 un homme comme Guo Shoujing (1231-1316), ingénieur 

hydrographe, mathématicien et astronome. Présenté 4 Qubilai en 1263, il est chargé en 

1271 de toutes les questions d’irrigation et de régulation des cours d’eau, puis, en 1276, 

d’une réforme du calendrier dont il achéve les calculs en 1280. L’essor que les mathé- 

matiques chinoises avaient connu dans l’empire des Song se prolonge sous les Yuan et 

ne cessera qu’a l’époque des:Ming. Deux ouvrages célébres de mathématiques paraissent 

aux environs de 1300, l’Jnitiation aux mathématiques (Suanxue gimeng) (1299) et le Miroir 

de jade des quatre principes (Siyuan yujian) (1303) rédigés par Zhu Shijie. Le moine taoiste 

et géographe Zhu Siben (1273-1337) édite un grand atlas, le Yuditu, auquel il consacre 
neuf ans de travail de 1311 4 1320. Wang Dayuan rédige vers 1350 ses précieuses Notices 
sur les Barbares des Iles (Daoyi zhilue) d’aprés les notes prises au cours de ses nombreux 
voyages en Asie du Sud-Est entre 1330 et 1344, et l’on doit 4 Wang Zhen (dates inconnues) 
d’importants traités d’agronomie, dont le Nongshu (1313). La grande encyclopédie en 
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XII. Mathématiques d’époques Song et Yuan. 

De haut en bas et de gauche 4a droite : 
e Notation de l’équation : ; 
+ 2x? + 15x? + 166x! — 4460 = 0 chez Li Ye (ou Li Zhi) (1192-1279). 
Cette équation est disposée de la fagon suivante : 

2x3 

15x? 
166x? 

— 4460x° 
Le chiffre I] au sommet de ce graphique doit se lire 2x? en raison de sa position : dernier rang des 
puissances de dix et premier rang des quatre puissances de x. On remarquera, en méme temps que 
la notation de position pour les puissances de dix (de droite 4 gauche) et de x (de bas en haut), le 
retournement des chiffres de rang en rang destiné a éviter toute confusion et l’emploi d’une barre 

transversale (ici, sur le zéro du nombre inférieur) pour indiquer que le nombre est négatif. L’écono- 
mie de moyens, |’élégance et la commodité de cette notation sont évidentes. 

e Diagramme du Ceyuan haijing (1248) illustrant les propriétés des cercles inscrits dans des triangles 

rectangles. , 

e Représentation du triangle de Pascal dans le Siyuan yujian (1303), traité d’algébre de Zhu Shijie. 
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200 chapitres de Wang Yinglin (1223-1296), le Yuhai, perdue au moment des guerres entre 

les Yuan et les Song est retrouvée et imprimée entre 1341 et 1368. 

Le régne des Mongols a favorisé la pénétration de l’islim en Chine. C’est a l’époque 

des Yuan que se forment des communautés musulmanes en Chine du Nord et au Yunnan, 

province dont le gouvernement est confié 4 partir de 1274 4 un musulman de Bukhara du 

nom de Sayyid Ajall. Leurs descendants qui se fondront entiérement avec les populations de 

langue et de culture chinoises chercheront cependant jusqu’a l’époque contemporaine 

A préserver leur personnalité et manifesteront une tendance marquée a l’autonomie. Le 

nombre total des Chinois convertis A l’islim, trés nombreux au Gansu oriental, en Chine 

du Nord (Pékin compte aujourd’hui 250000 musulmans) et au Yunnan, ajouté a celui 

des populations musulmanes du Xinjiang, a pu étre évalué avant la derniére guerre mondiale 

a 50 millions d’hommes. Le particularisme jaloux de ces populations et leur situation 

marginale, les maladresses et les exactions de l’administration chinoise susciteront aux 

Xvill® et xIx® siécles de grandes et sanglantes rébellions. 

Les influences de l’islam et plus particuliérement celles de 1’Iran islamisé n’ont pu manquer 

de se faire sentir dans le monde chinois 4 l’époque mongole. C’est 4 un musulman que les 

Mongols avaient confié la construction de leur palais de Pékin (Khanbalik) et les exemples 

d’architecture musulmane étaient nombreux en Mongolie et en Chine. Des mosquées 

furent érigées au Yunnan, au Sichuan, au Gansu, 4 Xi’an, 4 Quanzhou et a Canton. 

Des traductions de textes arabes furent entreprises a 1’Académie islamique (huihui guozi 

xue) créée sous le régne de Qubilai sur la proposition de Moiz al-Din, haut fonctionnaire 

du grand secrétariat impérial. Et c’est sans doute dans le domaine des mathématiques et de 

l’astronomie que les influences de |’Iran islamisé furent le plus sensibles. Peu de temps 

aprés le sac de Baghdad en 1258, un observatoire astronomique fut créé 4 Maragha, au sud 

de Tabriz, ot furent appelés des astronomes de tous les pays : il y eut évidemment parmi 

eux des Chinois. Un nouveau calendrier fut établi en 1267 par l’astronome et géographe 

persan Jamal al-Din (?-vers 1301) qui offrit 4 la Cour mongole un ouvrage de géographie 

illustré en chinois en 1286. Les Mongols instituérent 4 Pékin un observatoire musulman 

(huihui sitian tai) 4 Vimitation duquel le premier empereur des Ming créera 4 Nankin, 

dés la premiére année de son régne en 1368, un office astronomique musulman (huihui 

sitian jian). En 1362, un traité astronomique avec tables lunaires fut rédigé par Ata ibn 

Ahmad 4 l’intention d’un prince mongol de la Chine. Il est fort probable en fin de compte 

que le développement de l’astronomie chinoise et l’orientation algébrique des mathéma- 

tiques chinoises dont Guo Shoujing (1231-1316) et Zhu Shijie sont les plus illustres repré- 

sentants a l’époque mongole furent encouragés par les apports de I’Iran islamisé. 

Si la domination mongole n’est guére favorable a cette littérature savante et sérieuse qui 

est en Chine l’apanage des lettrés et des hommes politiques, elle semble avoir stimulé, par 
une sorte de compensation, toutes les formes d’expression populaire : la chanson tout 
d’abord, de genre réaliste et satirique, qu’inspire souvent la haine des Mongols et des 
groupes favorisés par l’occupant (musulmans d’Asie centrale, moines tibétains, Chinois 
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ralliés...), mais aussi le conte, le roman et surtout le théatre; en somme, toute une littérature 
en langue vulgaire, dialectale, dont la plus grande partie ne nous a pas été conservée. Cette 
littérature née dans les quartiers populaires des grandes villes a pour centres d’une part les 
agglomérations commergantes de la Chine du Sud-Est et d’autre part la ville cosmopolite de 
Pékin. Depuis ses débuts sous les Song — c’est a partir du x1® siécle que l’on commence a 
avoir de plus nombreux documents rédigés en langue vulgaire — cette littérature témoigne 
d’un développement continu, indifférent aux bouleversements politiques qui se produisent 
entre la fin du xr® siécle et le milieu du x1v¢ : occupation du Nord du Hebei par les Kitan, 
invasion jiirchen de 1126, prise de Pékin par les Mongols en 1215, occupation de la Chine 
du Yangzi en 1275-1276, soulévements de la fin des Yuan. Le théatre de Pékin, le zaju, dont 
l’essor commence sous la dynastie des Jin (1115-1234), théatre a plusieurs personnages qui 
consiste en une combinaison de parties chantées (qu), de danses et de récitatifs, avec accom- 

pagnement de musique, devait étre la plus grande, gloire littéraire de 1’époque mongole. 

Ecrit le plus souvent par des auteurs anonymes, il a disparu en grande partie : sur 1 000 titres 

connus, seules 167 piéces sont parvenues jusqu’a nous, dont les plus célébres sont celles de 

Ma Zhiyuan (milieu du xm® siécle), auteur du Hangongqiu et du Huangliangmeng, et de 

Guan Hanging (2° moitié du xuré siécle). C’est au Pékinois Wang Shifu (environs de 1300) 

que |’on doit l’immortel Xixiangji (Le Pavillon de I’ Quest), ceuvre sentimentale et roma- 

nesque. Aprés la conquéte de la Chine des Song par les Mongols, de nombreux auteurs 

dramatiques vinrent se fixer dans la région du Bas-Yangzi, dont les traditions théatrales 

étaient différentes de celles de Pékin. Parmi les auteurs établis dans cette région a la fin 

des Yuan, il faut citer Gao Ming (Gao Zecheng), auteur du Pipaji (La Guitare).~ 

La politique religieuse des Mongols a consisté a favoriser successivement, suivant les 

intéréts du moment, différentes sectes et 4 leur confier la direction générale des affaires 

religieuses de 1’Empire. Ses inconséquences s’expliquent par la nature personnelle du pou- 

voir politique, par les attitudes des Mongols en matiére de religion, leur indifférence aux 

questions philosophiques, leur attrait pour la magie et leur croyance aux miracles. Si 

Chinggis khan fait appeler auprés de lui en 1221 le moine taoiste Changchun, ce n’est 

point par curiosité pour les aspects intellectualistes et ascétiques de la secte Quanzhen a 

laquelle il se rattache et qui avait été fondée au Shandong par Wang Chongyang (1112- 

1170) : le fondateur avait voulu épurer le taoisme de toutes ses pratiques d’occultisme 

et opérer une synthése de la philosophie du Laozi, du bouddhisme de la Prajndparamita 

et du Classique de la piété filiale ( Xiaojing). C’est seulement en raison de la renommée de 

Changchun, déja trés en faveur auprés de |’aristocratie jiirchen de Pékin sous les Jin, et 

parce que l’autocrate mongol n’imagine pas qu’un religieux célébre n’ait pas des pouvoirs 

de thaumaturge. Aprés avoir accordé a l’Eglise taoiste le contrdle de toutes les questions 

religieuses en 1223, les empereurs mongols reportent a partir de 1242 leurs faveurs sur les 

bouddhistes de 1’école du chan, sous |’influence du moine Haiyun (1202-1257) et de Liu 

Bingzhong. Le bouddhisme avait joui en effet d’une position dominante dans les empires 

des Kitan, des Tangut et des Jiirchen et il était normal que son influence se fit sentir dans 
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l’Empire mongol. Le canon bouddhique chinois avait été imprimé chez les Liao, 4 Pingyang, 

dans le Sud-Ouest du Shanxi, entre 1148 et 1173. Il l’avait été de nouveau chez les Jin. 

Sous les Mongols, paraitra une histoire générale du bouddhisme des origines a l’année 

1333, le Fozu lidai tongzai, imitée du Fozu tongji de 1269. Mais cet intérét pour le bouddhisme 

chinois fait bientét place, aprés la pénétration des Mongols au Tibet a partir de 1252, a 

un vif attrait pour le bouddhisme tibétain dont les aspects magico-religieux, le recours aux 

formules (mantra et dhdrani) et aux cercles magiques (mandala), répondent mieux a la 

sensibilité religieuse des Mongols. A partir de l’avénement de Qubilai en 1260, toutes les 

faveurs du pouvoir iront a 1’Eglise lamaique. 

Le lama tibétain ’Phags-pa (1239-1280), arrivé 4 Pékin en 1253, se voit confier en 1260 

la direction générale de toutes les communautés religieuses de 1’7Empire. Aprés lui, c’est 

un lama ouigour polyglotte du nom de Senge (?-1291) qui devient le favori tout-puissant 

de Qubilai. La puissance des lamas en Chine les met en mesure d’exploiter les communautés 

religieuses. Senge se livre a des spéculations financiéres, 4 des exactions, se rend coupable 

de spoliations et de nombreux meurtres. Aprés la conquéte de la Chine du Sud, une nouvelle 

direction des affaires religieuses est créée 4 Hangzhou. Elle est confiée 4 partir de 1277 a 

up moine tibétain du nom de Yanglianzhenjia qui s’illustre lui aussi par ses crimes. Son 

plus horrible forfait aux yeux des Chinois consista 4 violer les tombes des empereurs des 

Song du Sud prés de Shaoxing en 1278 afin de s’emparer de leurs trésors. 

Les faveurs que les Mongols accordérent a l’Eglise lamaique contribuérent donc a accroitre 

la haine des Chinois a l’égard de leurs maitres. Elles eurent aussi d’autres effets : d’une 

part, la pénétration des influences tibétaines dans l’art bouddhique chinois, sensibles dans 

la statuaire et l’architecture, et d’autre part — ce qui devait avoir des conséquences plus 

importantes —, la diffusion du lamaisme dans la zone des steppes. 
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20. La Grande Muraille du XV‘ siécle au nord de Pékin. 



Une analyse historique de la longue période de la dynastie des Ming (1368-1644) permet 

d’y distinguer trois époques assez nettement définies : c’est tout d’abord, aux éres Hongwu 

(1368-1398) et Yongle (1403-1424), une période de reconstruction économique, de mise 

en place de nouvelles institutions d’un caractére trés original, d’expansion diplomatique et 

militaire qui intéresse non seulement la Mongolie, |’Asie du Sud-Est et l’océan Indien 

mais |’Asie centrale. Cet effort d’expansion, dont les campagnes menées vers le Nord, pour 

réduire et repousser les anciens occupants mongols et les tribus de la steppe, sont un des 

aspects les plus importants est freiné, puis arrété au milieu du xvé€ siécle a la suite des échecs 

subis en Mongolie. La seconde moitié du xv® siécle et les premiéres années du xvi® sont 

une époque de repli et de défense. Enfin, 4 partir des environs de 1520, il se produit une 

seconde « Renaissance » chinoise qui est marquée par un ensemble de transformations 

économiques, sociales et intellectuelles. Cette évolution aboutit, a la suite sans doute dela 

rigidité des institutions politiques, 4 une série de crises qui se succédent a partir des derniéres 

années: du xvi® siécle : crise du commerce et de |’artisanat urbain, crise politique trés pro- 

fonde, puis soulévements généralisés qui se prolongent jusqu’a l’invasion mandchoue. 
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|. Dissolution de l’Empire mongol 
et fondation des Ming 

relations mutuelles comme il arrive si souvent : désordre de |’administration ot 

sont en usage d’innombrables réglements contradictoires, gabegie, rapacité des 

fonctionnaires mongols et musulmans, inflation extrémement rapide de la monnaie 

de papier, corruption des moines tibétains lamaistes qui contrélent l’ensemble du clergé 

chinois et s’immiscent dans les affaires politiques, oppression que subissent chaque jour 

les populations chinoises et misére croissante de la paysannerie. Le régne des Mongols en 

Chine aura été, en fin de compte, de bréve durée : c’est en 1234 seulement qu’ils occupent 

l’ensemble de la Chine du Nord et en 1279 qu’ils achévent la conquéte du Sud; mais les 

soulévements qui devaient mettre fin 4 leur Empire commencent en 1351 et une grande 

partie de la Chine leur échappe dés 1355. Dés cette époque, des foyers d’insurrection se 

sont créés dans la plupart des provinces et les zones libérées s’étendent au Henan, au Shenxi, 

au Hebei, au Shanxi et au Sichuan. 

| ie CAUSES qui devaient mener 4 sa ruine l’empire des Yuan sont multiples et en 
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La libération du fterritoire 

Méme si une partie des élites s’y est ralliée aprés coup, tous ces soulévements patriotiques 

sont d’origine populaire. Deux grandes régions se distinguent ow |’insurrection a pu s’étendre 

largement. L’une se trouve dans les provinces voisines du Shandong ot les mouvements 

millénaristes qui proclament la venue prochaine de Maitreya (Mile), le Bodhisattva rédemp- 

teur, sont trés actifs et ou l’on croit 4 la restauration imminente des Song. La masse des 

insurgés y est d’origine paysanne. Les inondations du fleuve Jaune qui expliquent 1’ins- 

tabilité chronique de cette partie de la Chine se sont aggravées depuis 1327 et provoquent 

presque chaque année des famines meurtriéres. En 1344, les digues se rompent en aval de 

Kaifeng a la suite de pluies continues. Le fleuve inonde d’immenses superficies et c’est 

seulement cinq années plus tard, aprés un travail de huit mois, que les bréches pourront 

étre colmatées. Mais les grands travaux de réfection des digues pour lesquels sont rassem- 

blées des foules de paysans favorisent la propagande révolutionnaire. Dans toute cette 

région de la plaine Centrale et au Anhui, plus au sud, domine la société secréte des Turbans 

rouges (Hongjin) dont le premier chef fut Han Shantong, considéré comme une réincar- 

nation de Maitreya. Son fils Han Liner se proclame empereur d’une nouvelle dynastie des 

Song en 1355. 

L’autre grand foyer d’insurrection s’est créé dans le milieu des ouvriers des salines, des 

bateliers et contrebandiers du sel du Bas-Yangzi ow les révoltés ont pour chef un nommé 

Zhang Shicheng. II s’étend jusque chez les marins et pirates des cdtes du Zhejiang dont les 

troupes sont dirigées par Fang Guozhen. 

Un autre centre de rébellion moins imporiant existe dans la région du Moyen-Yangzi 

ou s’est développé un mouvement religieux hétérodoxe analogue a celui des Turbans rouges et 

dont les chefs successifs sont Xu Shouhui et Chen Youliang. Quant au Sichuan qui parvient 

assez vite 4 échapper au contréle du pouvoir mongol, il représente un cas particulier, car il 

s’agit d’une province relativement isolée ou les traditions d’indépendance sont vivaces. 

De cette situation devait naitre un nouvel Empire et, pour la premiére fois dans |’histoire, 

des mouvements d’origine populaire allaient aboutir 4 la fondation d’une dynastie, sans 

qu’il y edt rupture entre l’époque de |’insurrection et celle qui devait suivre. On ne s’expli- 

querait pas la facilité avec laquelle les mouvements de libération ont pu ainsi s’adapter 

s’ils n’avaient été remarquablement organisés : économie, administration, armée, tout 

fonctionne normalement dans les zones libérées par les armées des Turbans rouges ainsi 

que dans les régions qu’elles contrélent avant méme qu’en ait été chassée l’administration 

des Yuan. 

Celui qui devait fonder l’empire des Ming apparait tout d’abord comme le chef d’un 
soulévement secondaire dans la zone ot se sont étendues les insurrections des Turbans 
rouges. Zhu Yuanzhang, né en 1328, qui adoptera le nom de régne de Hongwu (1368-1398), 
avait pour grand-pére un laveur d’or du Jiangsu. Son pére était ouvrier agricole itinérant 
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au Anhui et sa mére fille d’un maitre sorcier. Lors des famines de 1344, Zhu Yuanzhang 
s’était fait moine pour subsister et il avait été influencé a partir de ce moment par les 
traditions messianiques qui avaient cours dans sa province. II se met en 1348 a la téte d’une 
bande d’insurgés qui devient assez forte pour s’emparer en 1352 d’une petite ville du Nord- 

Est du Anhui. Allié aux troupes des Turbans rouges, il remporte victoire sur victoire : 

il occupe Nankin et sa région en 1359, les provinces du Jiangxi et du Hubei en 1360-1362. 

L’année suivante, il est maitre de la Chine centrale et se proclame prince du royaume de 

Wu (Wuguowang) en 1364. Au cours des années 1365 a 1367, il élimine ses rivaux du Bas- 

Yangzi et du Zhejiang, Zhang Shicheng et Fang Guozhen, et fonde 4 Nankin la dynastie 

des grands Ming en 1368. L’offensive est poursuivie en Chine méme et hors de Chine, 

débordant les limites des provinces chinoises par une sorte d’élan acquis. En 1368, l’année 

méme de la fondation du nouvel empire, c’est la prise de Pékin, la capitale principale des 

Yuan; en 1369, celle de Shangdu (Kaiping) en Mongolie orientale; en 1370, 1’encerclement 

des armées mongoles en Mongolie; en 1371, la reconquéte du Sichuan;en 1372, celle du 

Gansu; en 1382, celle du Yunnan ow subsiste encore un noyau de troupes mongoles. En 

1387 enfin, toute la Chine est réunifiée. L’expansion est confirmée au dehors par la grande 

victoire de Buinor (1388) en Mongolie du Nord-Est, le ralliement 4 la Chine de la dynastie 

coréenne des Yi fondée en 1392, des expéditions en Asie centrale et en Asie du Sud-Est. 

Cette politique qui vise a rétablir le prestige et la sécurité de la Chine en Asie orientale 

sera poursuivie jusqu’au milieu du xv® siécle. 

Reconstitution de |’économie agraire 

Cependant le probléme le plus grave est posé par le chaos économique dans lequel se 

trouve l’Empire au moment méme de sa fondation : la Chine a été ruinée par |’exploitation 

mongole et par les destructions de la guerre. Toute la vallée de la Huai a terriblement 

souffert des insurrections et certaines parties du Anhui sont entiérement dépeuplées. Terres, 

digues, canaux sont presque partout a l’abandon. Un énorme effort de reconstruction 

économique doit étre accompli et il le sera entre 1370 et 1398. 

L’effort de remise en état de l’agriculture sous le regne de Hongwu peut paraitre compa- 

rable, pour la Chine de cette époque, a celui qui a été entrepris par la République populaire 

de Chine au lendemain de la Libération de 1949. Les travaux accomplis en une vingtaine 

d’années dans les domaines de |’irrigation, de la remise en valeur des terres et des planta- 

tions d’arbres sont impressionnants. D’innombrables projets, grands ou petits, d’irrigation 

ou de contréle des eaux sont mis 4 exécution dans la plupart des provinces. En 1395, 40 987 

réservoirs ont été aménagés ou construits dans l’ensemble de la Chine. D’importantes 

superficies de terres sont rendues 4 la culture et les zones dévastées sont systématiquement 

repeuplées par des transferts de populations. Les immigrants y recoivent des lots étendus, 

bénéficient d’une aide de l’Etat et d’exemptions d’impéts pour de nombreuses années. 

La superficie des terres remises en valeur s’accroit trés rapidement. Les chiffres les plus 
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élevés, au cours des années 1370-1380, en témoignent : 

1371 : 575965 ha 

1373 : 1911692 ha 

1374 : 4974069 ha 

1379 : 1485572 ha 

ainsi que la progression des impéts en grain. Ces impéts s’élevaient 4 12 millions de shi 

(soit environ 7 millions de quintaux) sous l’occupation mongole. Ils atteignent presque 

33 millions de shi (prés de 20 millions de quintaux) en 1393, six ans aprés la reconquéte totale. 

Mais c’est l’effort accompli pour reboiser la Chine 4 cette époque qui étonne le plus. 

Plus de 50 millions de sterculiers, palmiers et arbres 4 laque sont plantés dans la région 

de Nankin en 1391 en vue de la construction d’une flotte de haute mer qui servira en effet 

aux expéditions maritimes du début du xv® siécle. En 1392, chaque famille des terres de 

colonisation du Anhui est tenue de planter 200 miiriers, 200 jujubiers et 200 plaqueminiers. 

Deux années plus tard, l’obligation de planter 200 mfiriers et 200 jujubiers est étendue a 

tout l’Empire. En 1396, plus de 84 millions d’arbres fruitiers sont plantés dans les provinces 

actuelles du Hunan et du Hubei. D’aprés les estimations de certains historiens, c’est 4 en- 

viron un milliard d’arbres que s’éléve le total des plantations de l’ére Hongwu. 

La priorité accordée 4 l’économie agraire au début des Ming apparait a la fois comme 

une nécessité et comme un choix. Dans une Chine dévastée, le plus urgent est d’assurer 

de quoi vivre aux populations. Mais, en méme temps, une nouvelle orientation est prise 

pour l’avenir : les empires des Ming et des Qing auront pour fondement principal |’agri- 

culture. Il s’est donc produit un changement net dans l’économie d’Etat au xivé siécle. 

Alors que le Trésor public était alimenté. en grande partie par les taxes commerciales 4 

l’époque des Song et que l’économie marchande conservait encore un réle important sous 

les Mongols, l’essentiel des ressources de l’Etat sera désormais fourni par les agriculteurs. 

L’importance donnée a la fiscalité agraire explique le soin extréme qui est apporté a 

l’établissement du cadastre général de toutes les terres de l’Empire et aux registres de la 

population a l’ére Hongwu. La premiére de ces entreprises prend vingt ans et est achevée 

en 1387 : ce sont les Registres accompagnés de cartes en forme d’écailles de poisson ( Yulin 

tuce). Quant aux registres de recensement, ou Registres jaunes (Huangce), ils sont dressés 

dans les années 1381 et 1382, puis révisés en 1391. 

Le contréle des populations 

Une autre particularité remarquable des institutions mises en place par le fondateur des 
Ming consiste en une répartition fonctionnelle des populations. Il est entendu que 1’on est 
paysan, soldat ou artisan de naissance et destiné a le rester de pére en fils dans la Chine 
de l’ére Hongwu. Familles de paysans, de soldats et d’artisans dépendent de trois ministéres 
qui prennent alors une grande importance, car ils contrélent chacun une partie de la popu- 
lation de l’Empire et possédent leur propre autonomie fiscale et administrative, ont leurs 
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propres trésors, entrepdts, greniers, arsenaux... Ces ministéres sont ceux des Finances, dont 
dépendent les familles paysannes qui fournissent l’essentiel des impdts (hubu), de l’Armée 
(bingbu) et des Travaux publics (gongbu). Cette répartition fonctionnelle des populations 
se trouve liée 4 une répartition géographique : les familles de l’armée (junhu) sont plus 
nombreuses dans les régions frontaliéres et sur les cétes, celles des artisans (jianghu) dans 
la région des capitales ou elles sont tenues de résider ou de se rendre pour accomplir des 
tours de corvée dans les ateliers impériaux, celles des paysans (minhu) dans toutes les régions 
de grande production agricole. 

Il se pourrait que le fondateur des Ming ait été influencé par l’exemple des institutions 

mongoles, car l’*hérédité des professions était un des principes du systéme politique et social 

des Mongols. Mais cette constitution sociale qui était concevable dans un Empire dirigé 

et exploité par une classe de conquérants devait commencer 4 se désagréger rapidement, 

dés le début du xv¢ siécle, sous l’effet de causes internes. Les changements de statut deviennent 

de plus en plus fréquents et les familles de l’armée, dont la condition est tenue pour |’une 

des plus mauvaises, se réduisent si vite qu’il sera nécessaire de recruter des mercenaires. 

Cependant, les registres établis 4 1’ére Hongwu subsisteront et 1’on continuera a s’y référer 

aux époques suivantes malgré les transformations de la société, de sorte que dés le xv® siécle 

les chiffres de la population ne correspondent plus a la réalité et que les impéts réels dif- 

férent des imp6ts établis en théorie. Les recensements de 1’époque Ming a partir du xv¢® siécle 

passent pour étre les moins dignes de foi de toute I’histoire. Ils accusent une baisse générale 

de la population du xv® au xviie siécle, au moment méme ou il s’est produit, semble-t-il, 

un développement démographique régulier. 

A la base de l’organisation fiscale se trouve le systéme dit des /ijia, groupes de dix familles 

responsables a 1’égard de l’administration et chargés de répartir équitablement entre leurs 

membres imp6ts et corvées diverses, et d’assurer collectivement le maintien de 1’ordre. 

Ce systéme d’autogestion devait étre tourné rapidement a leur profit par les membres les 

plus riches et les plus influents qui servaient d’intermédiaires entre la population locale 

et les services de l’administration impériale. Le défaut d’encadrement administratif et la 

liberté relative laissée aux communautés rurales devaient aboutir 4 faire passer sous la 

dépendance des notables et des paysans riches les familles les plus pauvres. Dés le début 

du xv® siécle, la classe des petits propriétaires exploitants disparaitra progressivement 

en méme temps que se multipliera le nombre des fermiers, des paysans errants (taomin) 

et des déclassés qui seront en partie absorbés par le recrutement de mercenaires pour les 

armées, quand ils ne trouveront pas un moyen de vie dans |’exploitation clandestine des 

mines, la contrebande, le brigandage ou la piraterie. L’importance prise par les coutumes 

locales en matiére de finances et d’administration est caractéristique de 1’époque des Ming. 

Les fonctionnaires sont trop peu nombreux pour assurer un contréle efficace des popula- 

tions qu’ils administrent et ils doivent, plus encore qu’aux époques antérieures, s’adapter 

aux usages locaux et s’en remettre aux notables pour |’exécution de leurs directives. On 

comptera 10 4 15 000 fonctionnaires pour l’ensemble de |’Empire au xvi° siécle et dans la 
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premiére moitié du xvi, et une moyenne de 50 000 habitants par sous-préfecture (xian), 

la sous-préfecture étant la plus petite circonscription administrative ayant a sa téte un fonc- 

tionnaire impérial aidé par des employés de recrutement local (Ji). 

Tendances absolutistes 

L’empire des Ming a été fondé par un paysan qui semble avoir éprouvé a |’égard des 

classes lettrées une méfiance instinctive qui l’incite 4 contréler_étroitement gouvernement 

et administration. Ces origines expliquent peut-étre pourquoi Hongwu fit un gros effort 

pour favoriser le recrutement et la promotion de fonctionnaires issus des milieux populaires. 

Soupsonneux et jaloux de son autorité, Hongwu ne tarde pas a se retourner contre ‘ceux qui 

l’ont aidé 4 parvenir au pouvoir supréme. En 1380 — Hongwu a, a cette €poque, 62 ans — 

a lieu le grand procés de Hu Weiyong, son ancien compagnon de lutte, originaire lui aussi 

du Anhui. Devenu trop puissant, il est accusé d’avoir projeté une rébellion et soupgonné 

d’étre en contact avec les Mongols et les Japonais. 15 000 personnes sont impliquées dans 

cet énorme procés qui aboutit a l’exécution de Hu Weiyong. C’est l’occasion pour Hongwu 

de concentrer tout le pouvoir entre ses mains. Il supprime le Grand Secrétariat impérial 

(Zhongshusheng) et place sous son autorité directe les six ministéres (Fonction publique, 

Finances, Rites, Armées, Justice et Travaux publics). Il procéde en méme temps a une 

réforme de |’administration militaire qui lui assure un contréle plus étroit des armées 

grace a la création d’une Direction générale des cing armées (Wujun dudufu) sur laquelle 

il a la haute main. 

De nouvelles purges ont lieu en 1385, au cours desquelles sont exécutés nombre de fonc- 

tionnaires accusés d’irrégularités ou de délits de lése-majesté (Hongwu est d’une suscep- 

tibilité maladive et voit méme dans l’emploi de certains caractéres d’écriture des critiques 

voilées contre sa personne et ses origines). En 1390 est rouvert le procés de Hu Weiyong, 

de ses amis et associés : plus de 15 000 personnes sont 4 nouveau impliquées dans ce procés. 

L’empire des Ming porte en germe dés ses commencements les tendances absolutistes 

qui s’affirmeront aux xv® et xvie siécles. Alors que le systéme politique des Song était fondé 

sur la coexistence d’organismes indépendants qui se contrélaient mutuellement et de sources 

d’information diverses, alors que les décisions politiques y étaient l’objet de discussions 

ou des avis contradictoires pouvaient s’exprimer librement, le gouvernement des Ming est 

caractérisé, dés la fin du xiv® siécle, par une tendance 4 la centralisation compléte de tous 

les pouvoirs entre les mains de l’empereur, au gouvernement par le moyen de conseils 

restreints et secrets, par l’isolement du pouvoir impérial, par le développement de polices 

secretes chargées de surveiller ]’administration A ses différents niveaux. Les Gardes aux 

vétements de brocart (jinyiwei), sorte de police politique qui avait pour tache d’espionner 

les hauts fonctionnaires, furent créées dés 1382 par Hongwu qui donnait ainsi un exemple 
détestable 4 ses successeurs. 

Il se pourrait que l’exemple de l’Empire mongol n’ait pas été étranger au caractére auto- 
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cratique du nouvel empire des Ming. Bien des indices permettraient de le penser et 1’on 
notera par exemple que le Code des Ming (Minglii) (1367, révisé en 1374, 1389 et 1397) 

est trés marqué par |’influence de la législation mongole. 

L’ceuvre du fondateur des Ming apparait capitale pour I’histoire des deux siécles et demi 
qui suivent sa mort et c’est a juste titre qu’on lui rendra hommage jusqu’a la fin de la dynastie 
comme a une sorte de héros. Hongwu a en effet rétabli, au prix d’un immense effort collectif, 
la prospérité matérielle de la Chine, il lui a rendu sa puissance et son prestige au dehors, 
donnant a la politique chinoise une impulsion qui se fera sentir jusqu’au milieu du xvé siécle. 

Enfin, il a mis en place les institutions fondamentales d’un nouvel Empire. Mais il est clair 

aussi que le fondateur est 4 l’origine des vices politiques et sociaux dont souffrira la Chine 

des Ming. Le climat de méfiance qui a été inauguré sous son régne ne se dissipera jamais : 

entre le pouvoir central et ses agents, la mésentente et la suspicion ne feront que s’aggraver 

avec le temps. Les tendances a la centralisation, au gouvernement autoritaire et secret 

s’accentueront sous les successeurs de Hongwu. D’autre part, la constitution utopique 

qu’il entendait imposer a la société chinoise et les institutions mises en place sous son régne 

resteront |’objet d’une sorte de vénération : on continuera a s’y référer en dépit des trans- 

formations de l’économie et de la socitété. De 14, une distorsion de plus en plus grande 

entre les réalités et la théorie administrative fondée sur des recensements et des quotas 

d’imp6ts établis a la fin du xrv® siécle. De 1a, le triomphe des compromis et des expédients, 

l’importance prise par les coutumes locales et l’accumulation des réglements de détail. 

Enfin, les vices du systéme fiscal et le pouvoir de fait qui était laissé aux familles riches et 

influentes sur le plan local devaient trés rapidement aggraver l’oppression subie par les 

classes les plus défavorisées et, par 1a, leur instabilité. 

2. La poursuite de l’expansion 

Mongolie, Mandchourie et Vietnam 

Un an aprés la mort de Hongwu, le deuxiéme empereur des Ming avait cherché, sur les 

conseils de son entourage, 4 réduire la puissance des princes de la famille impériale dont 

certains exercaient des commandements dans les régions frontaliéres. Ces mesures furent 

 l’origine de la rébellion d’un des oncles de l’empereur, le prince de Yan, Zhu Di, qui 

commandait les armées de la région de Pékin. Zhu Di marche sur Nankin en 1401, s’en 

empare l’année suivante avec l’aide des eunuques, qui lui sont favorables, et adopte le nom 

d’ére de Yongle (1403-1424). Son régne sera |’un des plus brillants de I’histoire de 1’Empire. 

Les efforts déployés pour remettre l’économie en état a l’ére Hongwu portent leurs fruits 

dans le premier quart du xv® qui est une époque de prospérité générale. A 1’extérieur, la 

puissance de l’Empire continue 4 s’affirmer et la volonté d’expansion diplomatique et 
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militaire ne se relache pas. Malgré la crise violente des années 1401-1403, la Chine semble 

poursuivre sur sa lancée. 

Aprés le retrait des Mongols vers le Nord 4 1’ére Hongwu, il restera deux groupes de 

tribus puissantes pendant tout le cours de la dynastie : au Nord-Ouest, les Oirats, ensemble 

de diverses populations, et au Nord-Est, les Tatars. Ce dernier nom sera déformé en Tar- 

tares par les Européens qui l’appliqueront abusivement aux Mandchous, population d’ori- 

gine toungouse et non pas mongole, également sans rapport avec les Tatars de la Russie 

soviétique qui sont d’origine turque. Au moment de la guerre civile déclenchée par le 

prince de Yan sous le successeur de Hongwu, les Oirats manifestent un regain d’acti- 

vité; mais l’empereur Yongle reprendra avec succés l’offensive contre les tribus mongoles 

et dirigera en personne cing grandes expéditions, remportant une grande victoire sur la 

riviére Onon au nord-est d’Ulan Bator en 1410. C’est au cours de son régne que la Mand- 

chourie est occupée jusqu’a l’embouchure de 1’Amour. Un gouvernement général de cette 

région de taiga est établi 4 Nurgan, au sud de l’embouchure de l’Amour, dés 1404. 

A prés de 5000 km de 1a, une armée chinoise de 200 000 hommes intervient en 1406 

au Dai Viét dans le Nord du Vietnam et met fin au royaume des Tran. Mais cette occupation 

militaire et cette annexion de fait du bassin du fleuve Rouge et du Vietnam central ne seront 

pas maintenues sans difficultés. Un mouvement de libération dont les débuts datent de 

1418 finira par chasser les occupants en 1427. Son chef, Lé Loi, fondera la nouvelle dynastie 

vietnamienne des Lé. 

Ces grandes offensives militaires qui rendent a la Chine de l’ére Yongle les frontiéres de 

l’empire des Yuan et les étend méme vers le sud jusqu’a inclure le Vietnam s’accompagnent 

d’une intense activité diplomatique du Japon 4a l’ile de Java et de l’Indochine au Moyen- 

Orient. Des émissaires sont envoyés en Asie centrale. Sous le régne de Hongwu, un moine 

bouddhiste du nom de Zonglei avait été chargé d’une mission qui était sans doute a la fois 

de caractére diplomatique et religieux ; il était censé rapporter des textes sacrés des régions 

occidentales et voyagea dans l’intérieur de 1’Asie de 1382 A 1386. Sous Yongle, un certain 

Chen Cheng est envoyé en Asie centrale a trois reprises, en 1413, 1416 et 1420. II se rend 

jusqu’en Transoxiane dans l’empire de Timir (Tamerlan) et rédige au retour de sa pre- 

miére mission des Notes sur les étapes d’un voyage en Sérinde (Xiyu xingcheng ji) ainsi que 

des Mémoires sur les royaumes barbares de la Sérinde (Xiyu fanguo zhi). Vers la méme 

époque, un eunuque du Palais, Hou Xian, se rend au Tibet et en Inde entre 1403 et 1406, 

au Népal en 1413, au Bengale en 1415 et 1420 par la voie des mers et retourne une derniére 

fois au Tibet en 1427, deux ans aprés la mort de Yongle. 

Les grandes expéditions maritimes 

L’époque Yongle est célébre pour ses grandes expéditions maritimes qui révélent 
au début du xv® siécle, la supériorité technique de la Chine et son avance sur le Portugal 
et l’Espagne dont les navires n’entreprendront de voyages 4 longue distance en haute mer 
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qu’a l’extréme fin de ce méme siécle. Cette avance de la Chine s’explique par la continuité 

de traditions maritimes qui remontent au xi® siécle et dont on ne peut croire qu’elles aient 

été interrompues : les flottes que les Mongols font construire en vue de |’invasion de Java 

a la fin du xu siécle sont mises en chantier dans le Bas-Yangzi aux lieux mémes sans doute 

ou avaient été construits les navires de guerre et les bateaux de commerce de 1’époque 

des Song. L’époque de la grande jonque de haute mer couvre toute la période qui s’étend 

du xi® siécle aux grandes expéditions du début du xv® siécle. Ces expéditions ne consti- 

tuent donc pas un fait passager et exceptionnel, mais doivent étre replacées dans 

un contexte plus général : celui des aspects et des activités maritimes du monde chinois. 

C’est parce que les expéditions de l’ére Yongle étaient des entreprises officielles que les 

histoires dynastiques en ont fait état. Elles seraient incompréhensibles si 1’on oubliait qu’a 

l’encontre des idées recues, la Chine fut en méme temps qu’une des grandes puissances de 

la steppe et des hauts plateaux de |’Asie centrale, un pays de marins et d’explorateurs. 

Des opinions diverses ont été émises sur les causes des expéditions maritimes du début 

du xv® siécle : furent-elles des expéditions militaires et diplomatiques, des opérations de 

prestige ou des entreprises destinées 4 fournir la Cour impériale en objets de luxe et en 

curiosités exotiques? II est probable qu’elles avaient a la fois tous ces aspects. Il est bon de 

noter qu’elles répondaient 4 un dessein qui avait déja pris forme sous le régne de Hongwu 

et qu’elles furent précédées, dés cette Epoque, par une intense activité diplomatique dans les 

pays d’outre-mer. C’est en vue de lointaines expéditions maritimes et de la construction 

d’une flotte de haute mer que sont plantés en 1391 plus de 50 millions d’arbres dans la 

région de Nankin. Dés son avénement, la Chine des Ming commence 4 attirer les ambassades 

étrangéres et il en arrive 4 Nankin de tous les pays de l’Asie orientale : en 1369 de Corée 

du Japon, du Vietnam, du Champ4; en 1371, du Cambodge et du Siam; en 1370 et 1390, 

des royaumes de la péninsule malaise et méme de la céte de Coromandel. On peut voir 

aujourd’hui encore dans la banlieue de Nankin la tombe d’un roi de Bornéo qui, venu 

avec sa famille et une suite nombreuse a la capitale des Ming, y mourut en 1408. Des frag- 

ments de la stéle funéraire qui ont permis de l’identifier ont été retrouvés récemment. 

Des ambassades chinoises conduites par des eunuques ont lieu en 1403 a Java et Sumatra, 

4 Malaka et jusqu’a Cochin, sur la céte occidentale de 1’Inde du Sud. On peut supposer 

que les grands ports de Canton, Quanzhou, Fuzhou n’avaient pas cessé de commercer avec 

ces pays lointains depuis le x1® siécle, car on ne s’expliquerait guére autrement le renouveau 

des relations diplomatiques. II est clair d’autre part que les Ming ont des visées expan- 

sionnistes qui reprennent celles des Mongols, bien que le style ait changé : il ne s’agit plus 

d’entreprendre de simples conquétes 4 fin d’exploitation économique, mais de faire recon- 

naitre la puissance et le prestige de l’empire des Ming en Asie du Sud-Est et dans l’océan 

Indien. Les grandes expéditions maritimes de l’ére Yongle sont contemporaines des opéra- 

tions militaires du Vietnam et de l’occupation de ce pays de 1406 a 1427. 

Elles furent organisées par un eunuque du nom de Zheng He (1371-1434 environ), 

musulman du Yunnan dont le pére était hadjdji, ayant fait le pélerinage de la Mecque. 
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Il était entré comme eunuque au gynécée du prince de Yan, le futur empereur Yongle, 

4 Pékin, aprés la conquéte du Yunnan par Hongwu en 1382. Son nom de famille était 

Ma (premiére syllabe de Mohamet), mais il recut celui de Zheng en 1404. Nommé a des 

postes militaires importants, il est placé 4 la téte des sept expéditions maritimes qui auront 

lieu sous les régnes de Yongle (1403-1424) et de Xuande (1425-1435). En voici les dates 

et les itinéraires : 

1. 1405-1407 : Champa (cétes sud-est du Vietnam), Java, Sumatra, Malaka, Ceylan, 

Calicut (cdte occidentale de l’Inde du Sud). Au Majapahit, royaume javanais, Zheng He 

intervient dans une affaire de succession au tréne et 4 Palembang (sud-est de Sumatra) 

dans un conflit entre le pouvoir local et la colonie chinoise. 

2. 1407-1409 : Calicut, Cochin (également sur les cétes de Malabar) et Ceylan. Dans 

ces trois lieux, Zheng He fait dresser des stéles qui proclament la vassalité des royaumes 

de Calicut, Cochin et Ceylan a l’égard de l’empire des Ming. 

3. 1409-1411 : Siam, Malaka, cétes de Malabar, Ceylan. Zheng He s’oppose aux pré- 

tentions du Majapahit 4 Malaka et y fait dresser une stéle. Il inflige une défaite a l’armée 

royale sur l’ile de Ceylan. 

4. 1413-1415 : Calicut et Ormuz, a l’entrée du golfe Persique. Une partie de la flotte 

au départ de Sumatra atteint directement et sans escale, 4 la suite d’un parcours d’environ 

6 000 km, les cétes orientales de |’Afrique dans la région de Mogadiscio en Somalie italienne 

et Aden. 

Lors de cette expédition, les troupes chinoises interviennent dans les affaires intérieures 

du royaume d’Atjeh, dans le Nord-Ouest de Sumatra. 

5. 1417-1419 : Ormuz de nouveau. Une partie de la flotte se rend de Sumatra a la céte 

des Somalis et en Arabie. Elle reviendra en 1420 aprés avoir accompli le plus long périple 

de ceux qui furent entrepris a cette époque en repassant par Aden et par Ormuz. 

6. 1421-1422 : la flotte de Zheng He se rend 4 Sumatra tandis qu’une autre flotte fait 

voile vers l’Afrique orientale et le golfe Persique. . 

7. 1431-1433 : Champa, Java, Palembang (sud-est de Sumatra), Malaka..., cdtes de 

Malabar, Ormuz. Une partie des navires se rend de Calicut 4 Djeddah, le port de La Mecque, 

et rejoint le gros de la flotte en passant par Aden et par les cétes méridionales de 1’Arabie. 

En 1424, dans l’intervalle qui sépare la 5¢ de la 6° expédition, une petite flotte se rend 

a Palembang. 

Ces expéditions qui comprenaient plusieurs dizaines de trés grandes jonques transportant 

plus de 20 000 hommes a chaque voyage semblent avoir obtenu tous les résultats escomptés : 
la Chine acquit un trés grand prestige dans toutes les mers de 1’Asie orientale, dans les 
iles et les péninsules du Sud-Est et dans l’océan Indien, et le commerce par tribut avec 
tous les Etats de ces régions fut en rapide expansion. Les contacts qui furent pris au 
Proche-Orient dés la 4° expédition de Zheng He sont sans doute a l’origine de deux ambas- 
sades 4 Nankin de l’Egypte des Mameluks, l’une dans le premier quart du xvé® siécle, 
l’autre en 1441. La supériorité de la marine chinoise explique la disparition presque totale, 
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dans la premiére moitié du xv® siécle, des pirates japonais qui avaient commencé a se 

manifester sur les cétes chinoises au début de la dynastie. Il semble que le choix d’un 

musulman, sans doute remarquable par sa personnalité et ses connaissances, comme 

commandant en chef et comme ambassadeur principal dans des pays ot l’isldm s’était 

depuis longtemps implanté ou commengait a pénétrer ait été particuliérement judicieux. 

Le succés de Zheng He en Asie du Sud-Est y laissa des souvenirs si vivaces qu’il y fut 

divinisé et que son culte n’y a pas encore disparu de nos jours. Les temples oi il est vénéré 

portent le nom de Sanbao miao qui fait allusion au titre officiel porté par Zheng He, celui 

de Sanbao taijian. Comme ce fut le cas lors d’autres ambassades en pays lointains, les 

voyages maritimes des années 1405-1433 furent suivis par la publication d’ouvrages 

géographiques qui élargirent et précisérent en Chine la connaissance des océans et des 

pays d’outre-mer. Les plus célébres de ces ouvrages sont les Mémoires sur les royaumes 

barbares des océans occidentaux (Xiyang fanguo zhi) parus en 1434, les Merveilles décou- 

vertes par le bateau a étoile (Xingcha shenglan), de 1436, et les Merveilles des océans 

(Yingya shenglan) publiées en 1451 par un des compagnons de Zheng He, 1|’eunuque 

Ma Huan qui avait participé aux premiére, quatriéme et septiéme expéditions. 

Les expéditions de Zheng He devaient avoir pour effet de renforcer l’ancien courant 

de trafics et d’émigration chinoise vers les pays de 1’Asie du Sud-Est et les ports de 1’Inde 

méridionale. 

Le commencement du repli 

On peut considérer que le retour de la derniére expédition de Zheng He en 1433 marque 

la fin d’une époque : celle ou la Chine avait été, pendant quatre siécles, la grande puissance 

maritime de l’Asie. Le déclin de la marine chinoise au xvre siécle, au moment méme ou 

les attaques de pirates atteignent leur plus grande intensité est attesté par les Européens 

qui commencent 4 s’aventurer dans les mers de 1’Asie orientale et démontré par les 

difficultés que rencontre la répression de la piraterie. Cette faiblesse des flottes chinoises 

n’empéche pas les trafics commerciaux et la contrebande : jamais le commerce ne semble 

avoir été plus actif qu’au xvi® siécle entre cétes chinoises, Japon, Philippines, Siam et 

autres pays de l’Asie du Sud-Est. Mais la Chine n’est plus alors la grande puissance mari- 

time qu’elle avait été au début du xv° siécle : elle a renoncé, depuis la fin des expéditions 

de Zheng He, a poursuivre une politique de prestige dans les océans. 

A cet effacement du cété des mers répond, au milieu du xv siécle, un repli du cdté de 

la steppe. Aprés l’ére Yongle (1403-1424), les offensives des Ming en Mongolie se heurtent 

4 une résistance plus tenace des nomades qui passent a leur tour a |’attaque. Comme ce 

fut si souvent le cas au cours de l’histoire, les restrictions imposées au commerce avec 

les gens de la steppe sont a l’origine des difficultés et de la recrudescence des incursions. 

Pour empécher les Oirats de se renforcer, peut-étre aussi pour restreindre a leur minimum 

indispensable les achats de chevaux dont les Mongols sont les principaux fournisseurs, 
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21. Les Grandes Murailles de |’époque des Ming (XV° siécle). 

le gouvernement des Ming maintient l’embargo sur le commerce des armes, du cuivre 

et du fer, et répugne a ouvrir de nouveaux marchés aux chevaux sur ses frontiéres. Au cours 

de l’ére Zhengtong (1436-1449), les tribus des Oirats sont unifiées par Esen-khan (?-1454) 
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et pénétrent en Mongolie orientale. A partir de ce moment les incursions en Chine du 

Nord se font de plus en plus fréquentes et c’est, en 1449, le fameux incident de la forteresse 

de Tumu, dans le Nord du Hebei, ot l’empereur Zhengtong est fait prisonnier par les 
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Mongols. Il ne sera relaché, contre rancon, qu’en 1457. Indépendamment des profondes 

répercussions politiques qu’elle eut 4 Pékin, 1’affaire de Tumu marque, a 1’extérieur, la 

fin de la période d’expansion et le passage 4 une politique défensive. 

Les attaques mongoles des années 1438-1449 sont en effet désastreuses pour le systéme 

de défense chinois, car elles obligent 4 un important repli vers le sud. Les Grandes Murailles 

qui avaient été construites entre 1403 et 1435 dans le Nord du Hebei et du Shanxi suivaient 

approximativement le tracé des anciennes fortifications édifiées par les Qi du Nord au 

milieu du vie siécle et par les Sui en 585. Le progrés des tribus mongoles rend nécessaire 

a l’ére Zhengtong la construction d’une seconde ligne de défense (la « grande muraille 

intérieure », neichangcheng) et celle d’une nouvelle ligne de fortifications au sud des Ordos 

au cours de |’ére Chenghua (1465-1487). La longueur totale de ces murailles, doubles 

ou triples a certains endroits, atteint prés de 5 000 km. Ce sont elles dont on peut encore 

voir d’importants trongons en Chine du Nord et jusqu’a proximité de Pékin. 

A partir du milieu du xv® siécle, aucun effort d’envergure ne sera plus tenté pour libérer 

les provinces du Nord de la pression et des menaces de la steppe. Aprés la période de 

compromis des années 1449-1457, pendant la captivité de l°empereur Yingzong (Zhengtong), 

les Ming se borneront a assurer 4 grands frais la défense de leurs frontiéres. Cette politique 

de passivité ménera au milieu du xvié siécle a une situation critique dont l’Empire ne sera 

sauvé que de justesse. 
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TRANSFORMATIONS POLITIQUES, 

SOCIALES ET ECONOMIQUES 

4 la fin du xive siécle et au début du xv®, est marquée d’une part par un renfor- 

cement des tendances au gouvernement secret et autocratique qui étaient déja 

si nettes chez le fondateur de la dynastie, et d’autre part par une série de trans- 

formations qui altérent de fagon de plus en plus accusée les institutions mises en place 

au cours de |’ére Hongwu. 

Li qui fait suite a la grande période d’expansion des éres Hongwu et Yongle, 

|. L’évolution politique 

Eunuques et police secrete 

Une des particularités de l’empire des Ming est la grande influence et, 4 certaines époques, 

la toute-puissance acquise par les eunuques. Elles sont le produit naturel d’un gouver- 

nement autoritaire, abusivement centralisé et secret. C’est le caractére domestique de 

leurs fonctions qui est a l’origine du pouvoir et de 1’influence occulte des eunuques : ils 

sont chargés des affaires qui touchent a la personne méme de l’empereur et 4 celles des 
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membres de la famille impériale. C’est a ce titre qu’ils regoivent le commandement des 

gardes du Palais, ce qui leur permet d’accéder 4 de hautes fonctions militaires. C’est 

& ce titre également qu’ils sont chargés de la gestion des ateliers qui fournissent la Cour 

en produits de luxe, contrélent les tributs (gong) envoyés par les provinces et par les pays 

étrangers, sont nommés chefs d’ambassades 4 l’intérieur de 1’Asie ou dans les mers de 

l’Asie du Sud-Est et de l’océan Indien. La gestion des ateliers impériaux et le contrdéle 

des trafics et des relations extérieures leur fournissent aisément l’occasion de s’enrichir. 

Ils se trouvent donc a la source de la puissance militaire et de la richesse commerciale. 

En contact avec les empereurs, au courant des intrigues du Palais, ils devaient acquérir 

sur des autocrates qui se méfiaient des représentants légitimes du pouvoir impérial dans 

les provinces une influence déterminante. Les tendances autocratiques du gouvernement 

des Ming rendaient donc inéluctable l’ascension rapide de ces serviteurs insinuants, habiles, 

souples et dévoués. 

Le fondateur avait interdit que les eunuques apprennent 4 lire et prévu pour eux la peine 

de mort pour le cas ou ils se méleraient de politique : un demi-siécle plus tard, les eunuques 

contrélent pratiquement l’ensemble de 1’administration, décidant des nominations et 

des promotions de fonctionnaires au gouvernement central et dans les provinces. En 

renforgant la centralisation et en créant un Conseil privé (le « Pavillon de l’intérieur », neige) 

qui, a partir de 1426, se substituera peu 4 peu aux organes réguliers de gouvernement, 

les empereurs avaient agi au profit des eunuques qui devaient finalement s’insinuer au 

centre méme du pouvoir. L’extraordinaire puissance de ces serviteurs du Palais vient de 

ce qu’ils surent mettre la main sur la police secréte, |’une des armes les plus redoutables 

de l’autocratie des Ming. Les hommes de |’Esplanade de |’Est (dongchang) qui succédent 

sous Yongle aux Gardes aux vétements de brocart (jinyiwei) créés par Hongwu ont vite 

fait de passer sous le contrdéle des eunuques. Dans les années 1465-1487, ce sont les Cavaliers 

rouges de |’Esplanade de 1’Quest (xichang) qui accompliront pour le compte des eunuques 

la méme fonction d’envoyés secrets, d’espions et d’agents provocateurs, tirant profit de 

leurs pouvoirs illimités et occultes pour exercer des chantages et pour corrompre. L’empereur, 

privé de tout moyen d’information et de contréle, juge sur dénonciation sans donner audience 

aux accusés. 

La puissance des eunuques accroit chez les fonctionnaires impériaux le sentiment de 

leur insécurité vis-a-vis du pouvoir arbitraire dont ils dépendent. Elle les corrompt et 

approfondit leur désaffection a l’égard du gouvernement central. Les plus intégres et les 
plus dévoués a la personne de l’empereur se trouvent placés au milieu de contradictions 
tragiques. Aux motifs politiques de leur hostilité aux eunuques s’ajoutent des oppositions 
qui tiennent aux différences d’origine et d’éducation. La plupart des eunuques sont des gens 
du Nord et d’extraction populaire, tandis que les fonctionnaires sont issus le plus souvent 
de familles lettrées du Bas-Yangzi et du Nord du Zhejiang. 
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Le transfert de la capitale 

Une décision grave de conséquences devait accentuer le divorce entre le gouvernement 

central et ses agents et, de facon plus générale, entre la Cour et l’ensemble des élites lettrées. 

En 1421, Pékin est élevée au rang de capitale principale, alors que Nankin avait servi 
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22. Les emplacements successifs des capitales Liao, Jin et Yuan sur le site de Pékin 

En pointillé : Pékin des Ming et des Qing. En trait fort, l"emplacement des palais. 
1. Capitale Yanjing des Liao. 
2. Capitale Zhongdu des Jin. 
3. Capitale Dadu (Khanbalik) des Yuan. 

(d’aprés M. PIRAZZOLI-T’SERSTEVENS, Chine, coll. « Architecture universelle », Fribourg, Office 

du Livre, 1970). 

jusqu’alors de siége au gouvernement central et 4 la Cour. Mais le transfert, rendu possible 

par la remise en état du grand canal entre 1411 et 1415, ne se fera que progressivement, 

une partie des services restant toujours 4 Nankin, et ne sera accompli qu’aux environs 

de 1450. On peut s’étonner d’une telle décision. Pékin était en effet une ville excentrique, 

ou se sont toujours fait sentir les influences de la steppe. Elle était en outre relativement 

exposée aux incursions des Mongols et devait étre gravement menacée par leurs attaques 

au milieu du xvie siécle. Sans doute la dynastie mongole des Yuan avait-elle fait de Pékin 

sa capitale en 1271 et, avant elle, les empires des Kitan et des Jiirchen s’y étaient installés. 

Mais c’était la premiére fois qu’un Empire d’origine chinoise établissait sa capitale dans 

une région aussi septentrionale. Il se peut que l’empereur Yongle ait éprouvé quelque 

attachement pour les lieux ot il avait été prince et avait trouvé des appuis lors de son 

expédition vers le Sud. Il se peut aussi qu’il n’ait eu que méfiance et antipathie pour les 

hommes du Bas-Yangzi. Mais une autre raison l’a peut-étre déterminé : l’importance 
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stratégique de la région de Pékin, a la fois pour le contréle de la Mongolie orientale et 

pour celui des territoires du Nord-Est. C’est en effet sous le régne de Yongle que les fron- 

tiéres de |’Empire sont repoussées jusqu’a la lointaine vallée de l’Amour. Le transfert 

de la capitale traduirait donc une volonté d’expansion vers la zone des steppes et la 

Mandchourie et, finalement, l’ambition de reprendre en Asie la position dominante qui 

avait été celle de l’empire des Yuan entre la fin du xm® siécle et le milieu du xiIv°. 

Mais en s’installant 4 Pékin, le pouvoir impérial s’éloignait de la Chine peuplée, active, 

commercante et intellectuelle du Bas-Yangzi et du Nord du Zhejiang, se condamnant 

a perdre plus facilement le contact avec les élites de ces régions. 

2. L’évolution sociale et économique 

Pour avoir une vue d’ensemble des transformations sociales et économiques des xv®- 

xvIe siécles, il faudrait pouvoir en suivre les détails dans chaque secteur et dans chaque 

région. Cet immense travail reste a faire et 1’on doit encore se contenter de quelques données 

éparses et d’une impression générale : celle d’une évolution beaucoup plus profonde 

que ne laisserait supposer le simple récit des événements. 

Certaines transformations touchent au monde rural dont les activités et les productions 

semblent s’étre diversifiges en méme temps qu’intervenaient certains progrés techniques 

et certains changements économiques. Mais cet enrichissement global des campagnes 

s’accompagne d’une dégradation rapide de la condition des plus pauvres et des plus faibles. 

Une vaste redistribution des situations parait avoir commencé 4a se faire dés les débuts 

du xv® siécle : transformation des petits propriétaires de l’ére Hongwu en fermiers, chan- 

gements de statut dans les trois types de familles qu’avait institués le fondateur des Ming, 

recherche générale de nouveaux moyens de vie. Le point de départ, c’est sans doute le 

lent accaparement des terres des paysans pauvres par les plus riches, cette pression éco- 

nomique constante au niveau rural que le pouvoir politique n’est pas en mesure de contréler. 

L’essor économique et la généralisation de l’emploi des lingots et des piéces d’argent dans 

l’ensemble de l’économie chinoise ont fait le reste et accéléré l’évolution. Telle est du 

moins, a titre provisoire, l’impression d’ensemble. 

La question des familles de l’armée 

Le fondateur des Ming avait voulu faire des armées une sorte d’organisme autonome 
dont les hommes et les revenus devaient étre fournis, de génération en génération, par 
des familles de statut spécial : les familles de l’armée (junhu) installées sur des terres de 
colonies militaires (juntun). Sur dix hommes, trois devaient étre affectés A des taches 
guerriéres (shoucheng), sept aux travaux agricoles (gengtian). Cette combinaison des acti- 
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vités de défense et de production était ancienne et justifiée par les difficultés d’approvi- 

sionnement dans les régions les plus exposées aux incursions des éleveurs nomades. Ce 

qui, par contre, constituait une nouveauté était l’extension du systéme a l’ensemble de 

l’Empire et la décision de réserver aux dépenses militaires les revenus de certaines terres. 

On suivait en cela l’exemple des Mongols qui, pour mieux tenir en main les populations, 

avaient réparti leurs armées sur l’ensemble du territoire oti elles occupaient des sortes 

d’enclaves. Mais on s’inspirait en méme temps d’un principe analogue a celui des fon- 

dations bouddhiques qui affectaient les intéréts d’un capital inaliénable a |’entretien per- 

manent d’un lieu de culte, d’un hospice, etc. Ce type de fondation avait pris une telle 

extension dans le monde laic depuis le x1® siécle qu’on en avait oublié les origines reli- 

gieuses. Les colonies militaires de l|’ére Hongwu sont créées a partir de « terres publiques » 

(guantian) reprises aux Mongols ou confisquées aux chefs de guerre et aux partisans de 

mouvements rivaux de ceux de Zhu Yuanzhang, de terres remises en état dans les zones 

dévastées ou encore de terres défrichées dans les provinces du Nord comme au Shanxi, 

dans la région de Datong, ou au Liaodong, dans le Sud de la Mandchourie. Il semble que 

l’institution ait assez vite pris racine dans la réalité sociale : dés la fin du x1v® siécle, les 

colonies de l’armée (juntun) ont exercé assez d’attraction sur le monde rural pour que des 

paysans pauvres se soient mis spontanément sous leur dépendance, formant ainsi une 

sorte de main-d’ceuvre de statut inférieur qui prit le nom de « (familles de 1’)armée en sur- 

plus » (junyu). 

Les plus grosses concentrations de colonies militaires se trouvaient dans les régions 

de Nankin et de Pékin, au Liaoning, le long des frontiéres du Nord et enfin dans le Sud- 

Quest, dans les provinces du Yunnan et du Guizhou. Organisme vivant et autonome, 

étendu a l’ensemble du territoire, les armées devaient tout naturellement acquérir avec 

le temps une sorte de spécialisation régionale, 4 moins que leur répartition a partir du 

milieu du xv siécle ne soit le résultat des directives données dés le commencement de 

la dynastie par le fondateur des Ming. On distingue alors cinq groupes d’armées : 

— celles qui, depuis le Liaoning jusqu’au Zhejiang, défendent 1’Empire contre les menaces 

venues de la mer et assurent a la fois la protection maritime et terrestre de ces régions; 

— celles qui, des régions situées immédiatement au nord de Pékin jusqu’au Gansu, 

en deca et au-dela des Grandes Murailles sont chargées de défendre les provinces du Nord 

contre les incursions venues de la steppe; 

— celles qui dans les provinces du Sud-Ouest ou les populations non chinoises sont 

nombreuses (Guangdong, Guangxi, Yunnan, Guizhou, Hunan) assurent la répression 

contre les soulévements de ces tribus jalouses de leur indépendance; 

— celles qui sont chargées de la défense des deux capitales et sont massées aux alentours 

de Pékin et de Nankin; 

— celles enfin qui, dans toutes les zones de grande production agricole et tout le long 

du grand canal qui relie Hangzhou a Pékin, ont pour taches l’approvisionnement et 

les transports. 
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Certains changements devaient se produire peu 4 peu dans le systéme mis en place a 

l’ére Hongwu. Les familles de l’armée, dont le noyau primitif formé des anciens compagnons 

de lutte du fondateur avait été grossi par le ralliement de certains éléments des troupes 

mongoles, par l’adjonction de condamnés et de paysans, commencent 4 se réduire dés 

le début du xvé siécle par suite des désertions : 4 tout point de vue, leur condition était 

tenue pour la moins enviable. Mais il y a plus : parallélement a cette réduction des effectifs, 

la superficie des terres affectées aux colonies militaires commence a décroitre brusquement 

au milieu du xv® siécle, par suite des achats illicites qu’en font les riches propriétaires. 

Ainsi, de graves questions qui étaient résolues par l’institution des familles de l’armée 

et des colonies militaires, commencent-elles 4 se poser au pouvoir central : celles du recru- 

tement, du financement des dépenses militaires et de l’approvisionnement. Les Ming sont donc 

contraints de revenir aux pratiques en usage a |’époque des Song et de recourir de plus en 

plus largement au recrutement de mercenaires. C’est le cas en particulier aprés le désastre 

de 1449, quand sont constituées au Hebei et au Henan des unités de mercenaires dénommés 

minzhuang (« braves recrutés dans la population »). Mais il est rare qu’on forme des milices 

de défense locale, comme les tubing (« troupes locales ») créées a la fin du xv® siécle ou encore 

comme les milices paysannes formées lors des plus graves attaques des pirates japonais au 

milieu du siécle suivant : en dépit de leur efficacité, le pouvoir central se méfie de ce genre 

de troupes qui peuvent toujours constituer le noyau d’une rébellion. Quant au déficit pro- 

voqué par la disparition des colonies militaires, il est comblé en partie par l’imp6t, en partie 

par la création de domaines attribués dans les provinces du Nord a de riches marchands qui 

sont chargés de les exploiter. Ce sont les shangtun ou « colonies de marchands » : en échange 

de leur mise en valeur par des travailleurs 4 gages et en échange des livraisons faites aux 

armées, les marchands des shangtun recoivent des licences pour le commerce du sel. L’insti- 

tution est sans doute a l’origine de la rapide fortune des marchands et banquiers du Shanxi 

a partir de la fin de l*époque des Ming. 

La disparition progressive des familles d’artisans 

Une évolution analogue a celle qui avait amené la disparition des familles de l’armée 

devait se produire dans le cas des familles d’artisans. En imposant un statut particulier 

aux artisans, le fondateur des Ming avait suivi l’exemple donné par les Mongols qui 

avaient réservé a leur service les meilleurs d’entre eux, au nombre de 260 000 environ, 

et les avaient séparés du reste de la population. Cependant, ce statut particulier devait 
€tre étendu au début des Ming a l’ensemble des artisans en méme temps qu’étaient dis- 
tinguées deux catégories de familles : celles qui étaient établies A demeure dans les ateliers 
qui dépendaient du ministére des Travaux publics, les zhuzuo, et celles qui étaient tenues 
de fournir chaque année un certain nombre de journées de travail dans ces ateliers parfois 
assez éloignés de leur domicile, les Junban. Les conditions défavorables qui étaient faites 
aux artisans (paiements inférieurs aux prix courants, contrainte que leur imposaient parfois 
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de longs déplacements pour se rendre 4 Nankin ou a Pékin, réduction de leur temps de 

liberté...) et, d’autre part, l’essor économique des provinces du Bas-Yangzi et des pro- 

vinces maritimes ou la demande était forte et ot les paiements se faisaient en argent, 

devaient agir concurremment et provoquer une baisse constante du nombre des familles 

qui dépendaient du ministére des Travaux publics. En méme temps, les progrés de 1’éco- 

nomie monétaire incitaient |’Etat A remplacer peu A peu les corvées par des taxes : dés 

1485, les artisans établis dans les provinces peuvent racheter leurs tours de corvée dans 

les capitales par des paiements en argent et cette pratique se généralise au point d’étre 

sanctionnée par la législation en 1562 : a cette date, tous les services des artisans soumis 

a des tours de corvée sont remplacés par des taxes en argent et cette classe particuliére 

d’artisans a donc alors entiérement disparu. Mais le nombre des artisans 4 demeure n’a 

cessé lui aussi de décroitre au cours de la dynastie. Sous Yongle, entre 1403 et 1424, on 

comptait, dans les ateliers impériaux, 27 000 maitres artisans environ, ayant chacun sous 

leurs ordres trois 4 cing ouvriers en moyenne. En 1615, on n’en comptera plus que 15 139. 

A la veille de l’invasion mandchoue, les registres des familles d’artisans ont pratiquement 

disparu et le nouvel empire des Qing les supprimera définitivement en 1645. 

Il s’est donc produit, au cours des xv® et xvi® siécles, sous l’effet des transformations 

économiques et de Il’évolution sociale, une libération progressive d’un artisanat qui était 

tout d’abord sous la dépendance plus ou moins étroite de 1’administration. 

Les troubles sociaux 

Les trois classes de familles 4 profession héréditaire qui avaient été instituées par Hongwu 

commencent donc a se désagréger dés le début du xv® siécle. Le phénoméne ne touche 

pas seulement les familles de l’armée et celles, beaucoup moins nombreuses, des artisans : 

les familles paysannes (minhu) ne tardent pas elles aussi a échapper 4 leur statut primitif. 

Ecrasé d’impéts et de charges diverses, dépouillé de ses terres par les riches, l’ancien petit 

propriétaire devient un paysan errant (taomin), prét a se tourner vers la contrebande, 

l’exploitation clandestine des mines ou la piraterie, 4 moins qu’il ne cultive les terres des 

autres. La plupart des familles paysannes, dans certaines régions, cherchent a compléter 

leurs maigres ressources par des activités annexes : petit commerce, colportage, petit 

artisanat. 

Les troubles sociaux des xv et xvie siécles paraissent avoir eu pour cause principale 

Linstabilité générale des professions et la multiplication du nombre des déclassés a la 

recherche de nouveaux moyens de vie : exploitation miniére, contrebande et piraterie 

en particulier. On pourrait sans doute mentionner nombre de soulévements qui sont de 

type plus traditionnel. Ainsi, les insurrections dirigées 4 Yidu, au Shandong, en 1420, 

par une sorte d’illuminée du nom de Tang Saier qui se prétend « mére du Buddha » (fomu) 

et dont les troupes attaquent les villes du Sud-Est du Shandong. On pourrait rappeler aussi 

les trés nombreux soulévements de populations non chinoises, thai, tibéto-birmanes, Miao 
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et Yao, dans les provinces du Sud-Ouest depuis le début de la dynastie. Il y a parfois 

conjonction entre ces soulévements et des rébellions menées par la paysannerie chinoise : 

en 1516, un nommé Pu Fae excite les minorités tibéto-birmanes du Sichuan en proclamant 

la venue de Maitreya, le Bodhisattva-messie. Tout cela n’a rien de bien nouveau. Par 

contre, les progrés de la piraterie sur les ctes et les soulévements provoqués par les hési- 

tations du pouvoir en matiére d’exploitation miniére sont typiques de l’époque des Ming 

et témoignent des transformations économiques qui se produisent aux xv® et xvi siécles, 

de méme qu’a partir de la fin du xvie siécle les révoltes d’artisans dans les villes. Pour 

empécher |’exploitation des mines de fer et de cuivre et la fabrication d’armes clandestine, 

les Mongols avaient interdit l’accés de certaines régions montagneuses. Cette politique 

fut reprise par le fondateur des Ming, mais elle ne fut pas appliquée partout ni toujours 

avec la méme fermeté. Tant6ét les mines sont ouvertes a l’exploitation privée, tantdt 

interdites, et dans ce cas l|’administration peut recourir a la force. Menacés d’expulsion, 

les mineurs s’organisent dans les montagnes pour résister aux troupes gouvernementales. 

Il arrive que la résistance des mineurs se combine avec des soulévements paysans : 

ainsi, lors de la grande rébellion de Deng Maogqi en 1448-1449, aux confins du Zhejiang 

et du Fujian. Le surpeuplement des plaines et des vallées du Nord du Fujian, ot se sont 

succédé depuis le 1x® siécle des vagues d’immigrants, et le manque de terres ont incité 

au développement des activités artisanales en marge de la riziculture traditionnelle : canne 

a sucre, indigo, thé, litche (lee-chih), papier, toile de ramie, fer ont enrichi des commercants 

qui ont acquis les terres paysannes. Le contraste entre une classe de riches propriétaires 

qui résident en ville et une classe de fermiers misérables, accablés de charges publiques 

et privées, a créé la situation explosive qui est a l’origine de la rébellion. Les troupes de 

Deng Maogi font bientét leur jonction avec celles des mineurs révoltés des mines d’argent 

de la région frontaliére entre Zhejiang et Fujian qui sont menées par Ye Zongliu. Les 

insurrections s’étendent et se renforcent grace 4 la conquéte de bourgades et de villes, 

et a la prise de dépdts d’armes. Elles ne sont pas une simple explosion de désespoir, mais 

un mouvement révolutionnaire dont les chefs sont trés conscients des liens qui existent 

entre la situation économique et sociale de leur région, le systéme politique, centralisé 

et autoritaire, de la dynastie et la complicité inévitable de l’administration avec les notables 

locaux. 

Au cours des années 1450-1458, les interdictions concernant |’exploitation clandestine 

des régions miniéres se font moins strictes, spécialement dans la haute vallée de la Han, 

ou les immigrants sont nombreux. Finalement, le gouvernement tente de réagir et la 

répression déclenche une série de soulévements. On compte un million et demi de per- 

sonnes expulsées ou tuées. Le méme phénoméne se reproduit en 1476, et un autre exemple 

de ces rébellions de mineurs clandestins est fourni par les insurrections qui se produisent 
en 1565 dans les régions montagneuses situées entre Zhejiang, Anhui et Jiangxi qui avaient 

déja souffert des incursions de pirates au milieu du xvie siécle. 
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Les transformations de |’économie 

A la fin du xtv® siécle, 4 un moment ot l’économie chinoise souffre encore des destructions 

provoquées par les combats contre les Mongols et par les guerres civiles, la plupart des 

transactions se font en nature et l’essentiel des ressources de |’Etat provient des livraisons 

en céréales exigées de la paysannerie. Cependant, on procéde encore dans la Chine des Ming, 

comme c’était le cas depuis le x1® siécle, A des émissions de papier-monnaie et 1’Etat cherche 

a imposer l’usage des assignats par diverses mesures : rachat en billets de la monnaie de 

cuivre en 1394, interdiction de l’usage de l’argent et de l’or dans les transactions en 1403, 

paiements des fonctionnaires en assignats... Mais tous ces efforts se révéient inefficaces. 

La monnaie de papier, non convertible, se dévalue aussi rapidement qu’elle l’avait fait 

sous les Mongols. L’assignat dont la valeur avait été établie 4 1000 piéces de monnaie 

de cuivre et a un Jiang d’argent en 1375 vaut trois 4 quatre fois moins quelques années 

plus tard et mille fois moins que le Jiang d’argent en 1445. L’usage de la monnaie de papier 

ne peut étre maintenu qu’au prix d’injustices et d’actes arbitraires de la part de Etat 

et de ses agents. Aussi, bien que les billets soient restés en circulation jusqu’aux environs 

de 1573, les émissions durent-elles étre arrétées dés 1450 et ne reprirent que rarement par 

la suite. Enfin, quand |’Empire sera menacé dans son existence méme par les soulévements 

populaires et que son économie sera en train de s’effondrer, l’Etat aura une derniére fois 

recours aux assignats. Des billets, les derniers qui aient été imprimés en Chine avant les 

billets de banque de l’époque contemporaine, seront émis entre 1643 et la prise de Pékin 

par Li Zicheng l’année suivante. Dés le début de 1’Empire mandchou, ce sera un dogme 

établi que le recours 4 la monnaie de papier est signe d’une mauvaise administration. 

Ainsi finit en Chine une institution que la Chine avait été la premiére au monde a adopter. 

Son histoire dans ce pays est révélatrice d’une contradiction fondamentale : celle qui 

existait entre une économie d’Etat et une activité commerciale qu’elle ne pouvait contrdler 

et qui la débordait de toutes parts. La croyance a |’efficacité des mesures autoritaires pour 

fixer la valeur des moyens de paiement, croyance qu’imposait une longue tradition d’écono- 

mie étatique, devait étre entiérement contredite par le triomphe général dela monnaie d’argent. 

Dés les débuts du xvé siécle, l’usage des lingots d’argent commence a s’imposer dans 

certaines régions commercantes et importatrices d’argent telles que le Guangdong ou 

les imp6ts sont déja payés dans cette monnaie. En 1423, on note l’extension de ces paiements 

dans le Bas-Yangzi ow 1l’administration décide que, pour |’acquittement des imp6ts, un 

liang (tael : terme malais adopté par les Européens) de 36 g d’argent équivaut a 4 shi (soit 

environ 240 litres) de céréales. L’usage de l’argent gagne partout du terrain au cours de la 

seconde moitié du xv¢ siécle. Sont payés en argent : les tributs des provinces a partir de 1465, 

les imp6ts des producteurs de sel a partir de 1475, les taxes qui exemptent les artisans de leurs 

tours de corvée en 1485 et il est admis, 4 partir des années 1480-1500, que la paysannerie 

peut aussi se libérer de certaines corvées par le paiement de taxes en argent. 
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Il faut donc admettre que la masse d’argent en circulation s’est beaucoup accrue dans 

le courant du xvé siécle, ce qu’expliquent sans doute les trafics clandestins avec le Japon, 

principal exportateur de ce métal, ainsi que les progrés de la production locale. Mais cette 

transformation de l’économie s’accentuera a la fin du xvi® siécle avec |’afflux d’argent 

en provenance d’Amérique aprés l’installation des Espagnols aux Philippines en 1564- 

1565 et aprés la fondation de Manille en 1571. Aux progrés des importations devaient s’ajou- 

ter vers la méme époque les effets de la « fiévre miniére » des années 1590-1605, quand a 

l’impét fixe sur les mines est substituée pour quelque temps une taxe sur la production. 

Cette évolution de l’économie monétaire semble avoir eu d’importantes conséquences 

et ses effets se font pleinement sentir au xvie siécle. Elle est tout d’abord a l’origine des 

réformes fiscales qui s’accomplissent entre 1530 et 1581 et sont systématisées vers les 

années 1570-1580 sous le nom de « méthode du coup de fouet unique » (vitiao bianfa). 

Ces réformes visaient 4 simplifier des pratiques fiscales dont la complexité était devenue 

la source d’innombrables abus, mais elles sanctionnaient en méme temps la diffusion 

générale dans l’économie chinoise de l’emploi du lingot et des piéces d’argent importées 

d’Amérique. Aprés leur adoption, la presque totalité des impGts et des taxes sera payée en 

argent. On entrevoit toutes les conséquences de cette libération de l’économie sur la société. 

3. Périls extérieurs 

Au milieu du xvie siécle, des environs de 1540 aux environs de 1560, la Chine subit les 

attaques combinées des Mongols sur ses frontiéres du Nord et des pirates de la mer sur 

l’ensemble de ses cétes. Ces pressions extérieures qui mettent en danger son indépendance 

semblent avoir été provoquées par une politique de restriction des échanges qui, dans 

le cas des relations maritimes, apparait en contradiction avec un puissant essor des activités 

commerciales. 

Les offensives mongoles 

La poussée mongole des années 1438-1449 avait mis fin 4 la période d’expansion chinoise 

vers le Nord et abouti a une sorte de statu quo. Celle qui se produit a partir des environs 

de 1540 et atteint sa plus grande intensité en 1550-1552 est beaucoup plus grave et révéle 

les progrés de l’unification des tribus de la steppe. C’est un nouvel Empire de nomades 
qui menace de se reconstituer et les Mandchous devront engager une lutte difficile au 
xvu® siécle et dans la premiére moitié du xvim® pour écarter ce danger toujours présent. 
Les offensives du milieu du xvi® siécle sont menées par un chef mongol qui semble avoir 
eu |’étoffe des grands conquérants : Altan khan (ou Anda khan) (1507-1582) dont le grand- 
pére Dayan khan, né vers 1464, avait réussi A unir sous son autorité les tribus des Tatars 
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et 4 dominer la Mongolie de 1482 aux environs de 1525. Au début de |’ére Jiajing (1522- 
1566), Altan khan multiplie les incursions au Shanxi et dans la région de Pékin. En un 
seul mois de l’année 1542, il massacre ou fait prisonniers 200000 hommes, capture un 

million de tétes de bétail et de chevaux, brile plusieurs milliers d’habitations et dévaste 

de vastes superficies de terres cultivées. En 1550, il assiége Pékin pendant trois jours et 

il obtient l’année suivante l’ouverture de marchés aux chevaux a Datong, dans l’extréme 

Nord du Shanxi, et 4 Xuanhua, au nord-est de Pékin. En 1552, il s’empare avec l’aide de 

rebelles chinois d’une partie du Shanxi et occupe en Mongolie extérieure l’ancienne capitale 

de Karakorum. S’efforgant d’étendre son autorité a toute l’Asie centrale, Altan khan 

s’empare du Qinghai en 1559-1560, écrase les Kirghiz et les Kazakhs en 1572 et pénétre 

au Tibet dans les années 1573-1578. Il accepte un traité de paix avec |’empereur des Ming 

en 1570 et un modus vivendi s’établit entre Mongols et Chinois 4 partir de 1573. Mais 

de nouveaux dangers devaient bientét apparaitre dans le Nord-Est : les Japonais pénétrent 

en Corée a la fin du xvie siécle et une nouvelle puissance se constitue au commencement 

du xvu® dans les régions situées au nord de Pékin. Ce sont les Jiirchen, qui prendront . 

bient6t le nom de Mandchous. 

La piraterie 

La Chine doit faire face au milieu du xvi® siécle 4 un grave danger venu de la mer : les 

attaques de pirates japonais, connus sous le nom de Wokou (wo, « nain », étant un ancien 

terme consacré pour désigner les Japonais), atteignent leur plus grande intensité entre 

1540 et 1565, et la période la plus critique se situe dans les années 1553-1555, tout de suite 

aprés les plus dangereuses attaques des Mongols dirigées par Altan khan. La piraterie 

n’est sans doute pas une nouveauté a l’époque : elle semble avoir sévi de fagon presque 

ininterrompue pendant tout le cours de l’histoire et elle a été pratiquée par toutes les 

populations maritimes de 1’Asie orientale : Coréens, Chinois des provinces cétiéres, Vietna- 

miens, Malais, Sumatranais, Javanais... Aussi bien le terme de Wokou ne doit-il pas étre 

pris dans un sens strict, méme si les Japonais ont pu former depuis la fin du xrv® siécle 

jusqu’au début du xvie les plus gros effectifs de la piraterie. A vrai dire, c’est un personnel 

cosmopolite et dont les activités sont fort diverses qu’on désigne sous le terme général 

de pirates : on trouve parmi eux des rénin (sortes de chevaliers mercenaires), dépendants 

des daimy6 Matsudaira, et d’anciens commergants et marins des cétes chinoises. Un 

des chefs des Wokou au milieu du xvie siécle est un Chinois originaire du Anhui du nom 

de Wang Zhi. Grand négociant en méme temps que pirate, il trafique avec le Japon, Lugon, 

le Vietnam, le Siam, Malaka, se livrant 4 la contrebande du soufre qui sert a la fabrication 

des explosifs, des soieries et des brocarts. Installé dans les iles du Sud de Kydshd, il est 

si redouté qu’on le surnomme « le roi qui purge les mers » (Jinghaiwang). Attiré par ruse 

a Hangzhou, il y est exécuté en LSSi7A Mais on trouve aussi, dans les rangs des pirates, 

de plus humbles personnages : contrebandiers de moindre envergure, commandants de 
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navires de haute mer d’origine chinoise ou étrangére, bateliers et marins (chuanmin) qui 

font la navette entre la céte et les iles presque désertes qui servent de relais, d’entrepdts 

ou de repaires. Enfin, cette piraterie qui est associée intimement au commerce de contre- 

bande trouve des complicités nombreuses sur le continent : armateurs et marchands, 

notables et parfois méme fonctionnaires de |’administration impériale. 

Mais l’évolution est sensible depuis la fin du x1v® siécle ou les activités de piraterie 

paraissent avoir été liées surtout aux luttes qui opposaient le fondateur des Ming 4 ses 

rivaux. Certains des adversaires de Hongwu, réfugiés dans les iles nippones, s’y seraient 

associés avec des pirates japonais. Il y eut peut-étre parmi eux d’anciens partisans de Fang 

Guozhen (1319-1374), ce personnage douteux qui misait 4 la fois sur les occupants mongols 

et sur les mouvements de résistance, et qui avait pour troupes des contrebandiers et des 

pirates des cétes du Zhejiang. Des pirates japonais (Wokou) sont signalés en Corée en 

1364 et 1371. Certains s’aventurent dés cette époque jusque dans l’estuaire du Yangzi, 

viennent piller les villes et les campagnes de l’ile Chongming, de la région de Suzhou ou, 

plus au sud, des cétes du Zhejiang et du Fujian. C’est donc dés le début de la dynastie 

que la menace se fait sentir et dés ce moment que sont prises les premiéres mesures de 

défense : constitution d’une flotte de guerre, unification du commandement naval, forti- 

fications des cétes du Shandong, du Jiangsu et du Zhejiang. Grace a ces dispositions, 

a l’action diplomatique des Ming au Japon et a leur maitrise des mers, les attaques de 

pirates semblent avoir été réduites au cours des premiéres décennies du xv® siécle. Mais 

elles ne cesseront jamais complétement et l’une des preuves de l’importance que leur 

attache le gouvernement des Ming est fournie par l’organisation méme des armées : une 

de leurs fonctions principales est la défense des régions cétiéres depuis la presqu’ile du 

Liaodong jusqu’au Guangdong. II ne s’agit pas seulement de protéger ces zones stratégiques 

que sont la région de Pékin et la Mandchourie, mais de faire la chasse aux pirates et d’assurer 

la défense contre leurs incursions a l’intérieur des terres. 

Cependant, la piraterie devait prendre un essor sans précédent au xvi® siécle et il semble 

qu’on entrevoit les causes de ce phénoméne : il apparait lié, fondamentalement, a un essor 

trés net a cette époque des trafics maritimes dans l’ensemble des mers de 1’Asie orientale 

depuis le Japon jusqu’a |’Insulinde. A cet essor, les Ming opposent une politique de 

restrictions qui manque de suite et de fermeté et s’explique sans doute dans son principe 

par des motifs aussi bien stratégiques qu’économiques. Une économie dirigée et étatique 

méne nécessairement a de telles complications au dehors quand les contréles ne peuvent 

étre suffisamment efficaces. Comment surveiller les deux a trois mille kilométres de cétes 

ou se fait un commerce clandestin, a la faveur des iles et avec la complicité d’un grand 

nombre de personnes, a différents échelons de la société? Les mémes difficultés se renou- 

velleront avec les activités de contrebande des Européens dans la premiére moitié du 
xIx® siécle. Entre les réglements officiels et la réalité des trafics, le décalage est considé- 

rable : les restrictions imposées au commerce pourraient faire croire 4 une sorte d’isolement 

de la Chine au moment méme oui les trafics maritimes sont le plus intenses. S’il est vrai 
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que les relations officielles avec le Japon ne peuvent se faire que par le port de Ningbo, 
a l’extrémité nord-est du Zhejiang, que Fuzhou est réservé aux échanges avec les Philippines 
(un réle analogue avait été assumé par Quanzhou entre 1368 et 1374 et de nouveau, aprés 
1403, a l’ére Yongle), que Canton, troisiéme des ports A posséder un Office des bateaux 
de commerce (shibosi), avait vocation pour les relations avec la péninsule indochinoise 
et 1’Indonésie; en revanche, c’est tout le long des cétes chinoises que se font les trafics 
privés, de fagon ouverte ou clandestine suivant la réglementation du moment. C’est ainsi 

que le port trés actif de Haicheng, prés de Xiamen (Amoy), trafique aussi bien avec le 

Japon et les Rydkyf qu’avec Malaka et les Moluques (entre Célébes et Nouvelle Guinée). 

De tous les trafics qui s’intensifient dans les mers de 1’Asie orientale au xvi® siécle, les 

plus importants furent peut-étre ceux qui se faisaient entre le Japon et les cétes chinoises 

et portaient principalement sur l’or, l’argent, le cuivre et les soieries. Ainsi s’expliquerait 

le regain de l’activité des « pirates japonais » a cette époque. 

Mais un autre facteur semble avoir contribué au développement de la piraterie : ce 

sont les transformations sociales et économiques en Chine méme et l’aggravation de la 

situation des classes les plus défavorisées. Contrebande et piraterie ont présenté d’autant 

plus d’attrait que la misére était plus grande et les profits plus élevés. Elles constituaient, 

on l’a vu, des activités du méme ordre que |’exploitation plus ou moins clandestine des 

mines, et les hésitations du pouvoir impérial, alternativement tolérant et intransigeant, 

ont autant fait pour étendre la piraterie que pour développer les rébellions de mineurs. 

L’aggravation des attaques de Wokou au milieu du xvi® siécle eut pour causes immé- 

diates la détérioration des relations officielles avec le Japon et les efforts que le gouver- 

nement des Ming fit alors pour réfréner les trafics clandestins. Les ambassades japonaises 

avaiznt été trés strictement réglementées 4 partir de l’ére Yongle (1403-1424) : une seule 

ambassade tous les dix ans était admise, le nombre des navires étant limité 4 deux et celui 

des envoyés a 200 personnes. Ces chiffres avaient été portés a trois navires et 300 personnes 

aprés 1432, mais ils furent en fait souvent dépassés, les ambassades étant plus fréquentes 

que les réglements ne l’autorisaient. Malgré les suspensions décidées par les Ming, on 

compte dix-sept ambassades japonaises dans les années qui ont suivi 1432, et le volume 

des échanges officiels semble avoir été assez important. A l’occasion des ambassades, 

étaient importés du Japon des sabres par dizaines de milliers 4 chaque voyage, du soufre, 

du cuivre par centaines de milliers de livres chinoises, du bois de sapan pour la teinture, 

des éventails... Quant au fret de retour, il consistait en soieries, livres, peintures et piéces 

de monnaie de cuivre. 

On notera au passage l’importance de ces ambassades pour l’histoire des influences 

chinoises au Japon a l’époque des Ming. Ces missions comptaient parmi leurs membres 

de nombreux moines bouddhistes japonais qui étaient parfois chargés de fonctions offi- 

cielles. Souvent cultivés, ces religieux s’intéressaient non seulement au bouddhisme, mais 

aux arts, a la littérature profane et a la philosophie chinoises. Jusqu’a 1403, il leur fut laissé 

la liberté entiére de circuler et de séjourner en Chine, mais ils étaient encore autorisés 
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23. Incursions des Wokou en Chine orientale. 

a l’ére Yongle a un séjour d’une année entiére. Grace aux ambassades, plus de cent moines 

japonais connus purent ainsi venir en Chine aux xv et xvi® siécles, visitant, sur la route 

de Ningbo a Pékin, Hangzhou, Suzhou, Nankin, la vallée de la Huai, Tianjin, et prenant 

contact avec les lettrés chinois. A l’inverse, des moines bouddhistes chinois furent envoyés 

au Japon lors d’ambassades chinoises et contribuérent eux aussi 4 répandre dans ce pays 

l’influence de la culture chinoise de l’époque. On signalera aussi le cas d’un riche marchand 
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chinois du nom Song Sugqing (?-1525), originaire du Zhejiang, qui, commercant avec le 
Japon et s’y étant fixé en 1510, fit partie de l’ambassade japonaise qui aborda 4 Ningbo 
en 1523. C’est en partie grace a ces relations officielles et par l’intermédiaire des religieux 
bouddhistes que des ouvrages, des calligraphies et des peintures chinoises purent étre 
conservés au Japon. 

Cependant, ces relations entre les Ming et le Japon devaient se gater a partir de 1522, 
année ou le gouvernement central, devant la recrudescence des attaques de pirates, décide 

de mettre fin 4 l’attitude de tolérance qu’il avait adoptée pendant la majeure partie du 

xv® siécle. L’année suivante, une dispute éclate 4 Ningbo entre deux ambassades japonaises 

qui prétendent toutes deux 4 étre considérées comme réguliéres. Celle dont les autorités 

chinoises refusent de reconnaitre le caractére officiel pille la ville et ces désordres encou- 

ragent les partisans de la fermeté. En 1530, les Japonais ne sont plus autorisés 4 envoyer 

des ambassades 4 Ningbo. La piraterie fait dés ce moment de rapides progrés et son recru- 

tement s’élargit en Chine méme. Les bases principales des pirates sont aux iles Zhoushan 

(Chusan), au nord-est des cétes du Zhejiang, dans la région de Xiamen (Amoy) et Quanzhou, 

dans celle de Chaozhou, dans le Nord-Est du Guangdong, ainsi que dans les iles du Sud 

de l’archipel nippon. Toutes les cétes chinoises sont ravagées depuis le Nord du Shandong 

jusqu’a |l’Ouest du Guangdong sur une centaine de kilométres a |’intérieur des terres. 

Dans la région riche et peuplée qui s’étend au sud du Yangzi, les pirates pénétrent jusqu’a 

Nankin et dans le Sud de la province du Anhui. La défense des cétes est si mal assurée 

que |’administration en est réduite a réquisitionner les bateaux de péche. C’est seulement 

aprés les grandes dévastations et les massacres des années 1553-1555, que la contre-offensive 

commence a s’organiser. Un calme relatif est rétabli sur les cétes du Zhejiang en 1556, 

puis au Fujian l’année suivante, a la suite de l’offensive lancée par le général Hu Zongxian. 

Mais les cétes chinoises ne seront débarrassées pratiquement de la piraterie qu’aprés les 

opérations menées par Yu Dayou (?-1573) et Qi Jiguang (?-1587) au cours des années 

1560-1570. 

Les destructions causées par les attaques de pirates au milieu du xvi® siécle semblent 

avoir été trés importantes. Mais le souvenir des dangers encourus 4 ce moment renforga 

aussi une tendance ancienne au contréle des étrangers et a la restriction du commerce 

privé. 
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LES COMMENCEMENTS DE 

LA CHINE MODERNE ET LA CRISE 

chapitre 3 DE LA FIN DES MING 

|. Le renouveau urbain 

semble avoir fait éclater les cadres institutionnels mis en place par le fondateur 

des Ming, en provoquant une mobilité générale de la société. Elle est a l’origine 

des transformations de plus en plus profondes qui se produisent a partir du début 

du xvie siécle et s’accélérent sous l’effet de divers facteurs* 

L GENERALISATION DE L’ECONOMIE MONETAIRE 4 lingots d’argent 

Essor du grand commerce et de l’artisanat industriel 

Dés les environs de 1520, les capitaux, attirés jusqu’alors par les terres, s’en détournent 

et se portent vers les entreprises commerciales et artisanales. Le prix des terres ne cesse 

de baisser et il s’effondrera brusquement dans les derniéres années du xvi® siécle. Le phéno- 

méne est particuliérement sensible dans les provinces maritimes du Sud et dans la zone 

qui s’étend de Hangzhou au nord-est du Jiangxi, partout en fait ot domine 1’économie 
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moneétaire a base de lingots et de piéces d’argent importées : la crise de l’économie agraire y 
est paralléle a lessor des activités marchandes:et artisanales. Zones d’incursion des pirates 
japonais, ces régions sont aussi celles des trafics de contrebande avec le Japon, les 
Philippines, le Siam, I’Insulinde... Or il semble bien que ces trafics n’aient cessé de se 
développer au cours du xvi siécle malgré les interdictions officielles et en dépit de |’insé- 
curité qui régnait sur les cétes. Contréles et dangers accroissent au contraire la valeur des 
biens de contrebande. Certains bateaux marchands sont équipés pour résister aux attaques 
de la marine impériale. Dans |’intérieur des terres, les difficultés de l’agriculture tradi- 

tionnelle expliquent la prolifération des petits métiers (colportage, fabrication d’objets 

en laque et en bambou, d’encres, de pinceaux...), mais aussi la commercialisation des 

produits agricoles et le développement des cultures industrielles : coton, huiles végétales, 

indigo, canne a sucre, tabac... Les couches les plus pauvres de la paysannerie qui, dans 

certaines régions, émigrent vers les mines ou s’intégrent dans le circuit de la piraterie et 

de la contrebande se déplacent aussi vers les villes, cherchant 4 s’employer dans le petit 

commerce et l’artisanat, s’°engageant comme domestiques dans les riches familles ou comme 

agents d’une administration dont les effectifs ne cessent de croitre. Les petits ateliers se 

transforment en grandes entreprises artisanales dont certaines emploient plusieurs centaines 

d’ouvriers. Des paysannes vont s’embaucher 4a Songjiang, au sud-ouest de Shanghai, 

dans les tissages de coton. D’aprés les descriptions de l’époque, l’ouvrier est déja, dans 

les grands ateliers, cette force de travail anonyme qu’on croit caractéristique de l’age 

industriel. Il existe un marché du travail, différencié suivant les métiers, ot les ouvriers 

habiles sont loués a haut prix tandis que les autres forment une masse de main-d’ceuvre 

misérable, venant attendre |’embauche aux abords des grands ateliers. Certains secteurs 

de |’artisanat chinois ont en effet dés la seconde moitié du xvi¢ siécle un caractére industriel. 

C’est le cas des tissages de la soie et du coton, de la porcelaine et de la sidérurgie. Parmi 

les principales entreprises privées ou publiques, il faut citer celles de Jingdezhen, a l’est 

du lac Puoyang, ot sont installés de nombreux fours a porcelaine; Songjiang, grand centre 

du tissage du coton que ne suffit pas a alimenter la production locale (d’immenses super- 

ficies sont plantées en cotonniers aux environs de Songjiang et au nord de Hangzhou), mais 

qui doit faire venir une partie de sa matiére premiére du Henan et du Hebei; Suzhou, 

célébre par ses soieries de luxe; Wuhu, en amont de Nankin sur le Yangzi, ville spécialisée 

dans la teinturerie; Cixian, dans le Sud du Hebei, grand centre des fonderies de fer... On 

compte 50000 ouvriers dans 30 fabriques de papier du Jiangxi 4 la fin du xvi siécle. 

La soie chinoise est vendue au Japon cing 4a six fois son prix en Chine, ce qui explique 

V’importance des trafics avec l’archipel. Les céramiques partent par bateaux entiers vers 

Nagasaki. Le thé, acheté au Fujian et au Zhejiang par les Hollandais au début du xvii siécle, 

commence a étre exporté jusque dans |’Europe du Nord. Si l’on en croit Gu Yanwu (1613- 

1682), la taxe de 20 4 30% qui frappait les marchandises du commerce maritime aurait 

couvert jusqu’a la moitié des dépenses de l’Etat a la fin du xvi® siécle. 

371 



LE REGNE DES AUTOCRATES ET DES EUNUQUES 

Progrés techniques 

Les nombreux traités techniques qui paraissent 4 la fin des Ming révélent les nets progrés 

de certains procédés artisanaux : métiers a tisser la soie 4 trois et quatre dévidoirs, perfec- 

tionnement des métiers a tisser le coton (les vétements de coton sont devenus d’un usage 

général depuis le x1v@ siécle), procédés pour |’impression de planches en trois et quatre 

couleurs, puis cing a l’ére Wanli (1573-1619), progrés remarquables de |’édition, invention 

a Songjiang d’un alliage de cuivre et de plomb pour la fonte des caractéres mobiles, pro- 

cédés de fabrication du sucre blanc et du sucre glace. On sait les réussites étonnantes de la 

céramique a l’époque des Ming et surtout aux éres Xuande et Chenghua (de 1426 a 1487) 

avant que les besoins d’une production en grande série, en partie exportée par mer, n’aient 

amené un certain déclin de la qualité et de la beauté des piéces. 

Mais les progrés techniques ne sont pas limités aux métiers de |’artisanat. Ils intéressent 

aussi l’agriculture qu’ils ont amenée a se diversifier. Les traités de techniques agricoles qui 

paraissent a la fin des Ming décrivent de nouvelles machines pour le travail du sol, l’irri- 

gation, les semailles, le traitement des produits de l’agriculture. Les procédés d’amélioration 

des sols, la sélection de nouvelles variétés et surtout l’introduction de nouvelles cultures 

ont provoqué un progrés général de l’agriculture a la fin de l’époque des Ming. Les Por- 

tugais puis les Espagnols qui commercent dans les ports des cétes méridionales dans le 

courant du xvi® siécle y introduisent des plantes venues du Nouveau Monde. L’une d’elles, 

l’arachide, est cultivée dés les années 1530-1540 dans les terrains sablonneux de la région 

de Shanghai. Elle deviendra au x1x® siécle une des nourritures de base des habitants du 

Shandong. La patate douce, mentionnée pour la premiére fois au Yunnan en 1563, semble 

avoir pénétré en Chine a la fois par le Sud-Ouest et par voie de mer. Elle est adoptée avec 

enthousiasme 4 la fin du xvié siécle et au début du xvué, car elle remplace avantageusement 

le taro chinois. Se contentant comme |’arachide de sols pauvres et mal irrigués, elle sera, 

au Xxvul® siécle, un aliment d’importance égale au riz pour les populations du Fujian et du 

Guangdong. Une autre plante, qui était connue plus anciennement et semble avoir pénétré 

en Chine par la route de Birmanie, le sorgho, se répand trés largement aux xv® et xvié siécles. 

Seule plante américaine dont, avec le tabac, la diffusion semble avoir été moins rapide 

que celle de l’arachide et de la patate douce, le mais commence a se répandre a partir des 

débuts du xvueé siécle. Il était appelé 4 un grand avenir en Chine. 

Cultures de complément auxquelles peuvent servir des terres pauvres et encore inex- 

ploitées, ces nouvelles plantes dont les récoltes aident 4 la soudure d’hiver et enrichissent le 

régime alimentaire n’ont pas encore provoqué la grande révolution agricole qui se produira 

au xvul® siécle, mais on peut croire que l’effet de leur diffusion a déja commencé a se faire 
sentir a la fin de l’époque des Ming. 

On note enfin que s’accuse au xvi® siécle une sorte de spécialisation économique des 
régions. La grande région productrice depuis la fin du Néolithique jusqu’aux vue-vini® siécles 
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de notre ére avait été celle du blé et du millet qui s’étend en arc de cercle de la vallée de 

la Wei au cours inférieur du fleuve Jaune et qui s’élargit vers l’est 4 1’ensemble de la plaine 

Centrale. La prééminence passe aux régions de riziculture du Bas-Yangzi, de la vallée de la 

Huai et du Nord du Zhejiang a partir des rx°-x® siécles. Capables de nourrir une population 

de plus en plus nombreuse et de fournir en méme temps a la Chine du Nord une partie de 

ses surplus, ces régions ont joué un réle capital sous la dynastie des Song, a l’époque de 

l’Empire mongol et jusque dans la premiére moitié de l’époque des Ming. Cependant, ce 

réle de grande région productrice et exportatrice de riz devait passer dans le cours des xv® et 

xvi® siécles aux deux provinces du Moyen-Yangzi, Hunan et Hubei, tandis que s’affirmait 

la vocation commerciale et artisanale des régions situées au sud du cours inférieur du Yangzi. 

Contrairement a ce qu’indiquent les recensements de |’époque des Ming qui, aprés 

V’ére Hongwu (1368-1398), sont les plus mauvais de l’histoire, tout laisse 4 penser que la 

population de la Chine s’est accrue de facgon constante entre la fin du xiv® siécle et le milieu 

du xvu®. Certains historiens ont pu avancer les chiffres de 70 millions d’habitants environ 

pour le début de la dynastie et de 130 pour la fin. Ils sont dans l’ordre du vraisemblable et 

cette croissance parait en accord avec l’essor économique et les progrés de |’agriculture 

qui se sont produits au xvi® siécle. 

Une nouvelle société urbaine et marchande 

L’époque qui succéde a partir de 1560 a la période des offensives mongoles et des attaques 

de pirates japonais a été l’une des plus fécondes de I’histoire des Ming. Toute la premiére 

partie de l’ére Wanli (1573-1619), de 1573 a 1582, a été particuliérement prospére, mais 

la vitalité et les contradictions de la société de la fin de la dynastie donnent aussi a toute 

la période finale, jusqu’a l’invasion mandchoue, un intérét singulier. L’évolution rapide 

qui s’est déclenchée 4 ce moment de |’histoire du monde chinois se marque dans les chan- 

gements sociaux : formation d’un prolétariat et d’une petite bourgeoisie urbaine, trans- 

formation de la vie rurale, pénétrée par les influences de la ville, ascension d’une classe de 

grands marchands et hommes d’affaires. Les changeurs et banquiers du Shanxi qui ont 

des succursales 4 Pékin, les riches commergants du lac Dongting au Hunan, les armateurs 

enrichis dans les trafics maritimes 4 Quanzhou et Zhangzhou dans le Sud du Fujian, les 

grands marchands de Xin’an surtout (actuel Shexian, dans le Sud du Anhui) forment une 

nouvelle classe qui pourrait évoquer celle des hommes d’affaires des débuts du capitalisme 

en Europe si les mentalités, les conditions sociales et politiques n’étaient pas si différentes. 

Les plus riches doivent leur fortune a leur insertion dans une économie étatique et jouent 

le réle de fournisseurs des armées. Les transactions portent sur des produits de grande 

consommation : riz, sel, céréales, tissus. Les banquiers du Shanxi étendront leurs activités 

a l’époque mandchoue a la Mongolie extérieure et a l’Asie centrale, se partageant les trafics 

et les opérations financiéres avec les marchands de Xin’an qui s’imposeront dans tout 

le bassin du Yangzi. 
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Mais cette évolution se marque aussi dans |’essor et le renouvellement des genres litté- 

raires, de la pensée et des connaissances. Elle s’est accompagnée, a partir de la fin du 

xvie siécle, d’une série de crises qui paraissent dues au maintien d’un systéme politique 

autoritaire et centralisé qui était en contradiction avec son époque, et elle devait étre 

compromise pour finir par l’invasion mandchoue et l’occupation du territoire. L’histoire 

sociale, politique et intellectuelle de la fin des Ming donne |’impression qu’il s’est produit 

a ce moment comme une seconde « Renaissance » chinoise que la conquéte étrangére a 

interrompue, puis orientée sur de nouvelles voies. 

Z. La période de crise 
des cinquante derniéres années 

Aprés l’alerte provoquée par les offensives mongoles et les attaques de pirates japonais, 

un mieux relatif se fait sentir qui se confirme 4 mesure que les dangers extérieurs s’estompent. 

L’empereur qui régne sous le nom d’ére de Longqing (1567-1573) est un autocrate éclairé, 

soucieux de justice sociale et de réformes. La politique inaugurée sous son régne est pour- 

suivie au début de l’ére Wanli (1573-1619) : réduction des dépenses de la Cour, défense des 

petits paysans exploités par les gros propriétaires, régulation du cours du fieuve Jaune et 

de la Huai. Un administrateur honnéte et efficace, Pan Jixun (1521-1595), est préposé 

pendant 29 ans a l’entretien des digues du fleuve et 4 celui du grand canal. Toutes les 

mesures de restauration économique qui sont prises a cette €poque ont pour inspirateur 

principal un haut fonctionnaire du nom de Zhang Juzheng (1525-1582) qui assume en fait 

la direction de l’Etat pendant la minorité de Wanli. Mais, a la mort de Zhang Juzheng en 

1582, les eunuques reprennent le pouvoir qui leur avait échappé et c’est de nouveau le 

laisser-aller et le déclin rapide des finances de 1’Etat.” 

Crise financiére 

Le Palais impérial gaspille sans compter. Un seul exemple peut servir a illustrer le faste 

de la Cour : la construction du tombeau de l’empereur Wanli entre 1584 et 1590 — ce 

tombeau a été retrouvé par hasard et fouillé en 1956-1959 — cofite 8 millions de Jiang. 

Les briques en sont amenées de Linging dans le Nord-Ouest du Shandong, sur le grand 

canal, les pierres transportées depuis une montagne de la méme province et les arbres qui 
servent aux charpentes sont des cédres du Sichuan et des provinces du Sud-Ouest. Mais 
bient6t, aux dépenses somptuaires de la Cour s’ajoutent celles que provoque la montée 
des périls extérieurs. Au cours de la méme année 1592, Bobai, chef mongol de la région 
de Ningxia, prés du cours supérieur du fleuve Jaune, fait sécession, les minorités ethniques 
de la région de Zunyi au Guizhou se révoltent et les Japonais débarquent en Corée sous le 
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commandement du shédgun Hideyoshi Toyotomi (1536-1598). Les longues opérations 
menées par les Ming contre les troupes japonaises entre 1595 et 1598 se terminent a l’avan- 

tage de la Chine mais elles épuisent entiérement le Trésor public. Quand, vingt ans plus 

tard, le prince jiirchen Nurhaci, qui avait aidé les armées chinoises dans leur lutte contre 

invasion japonaise, se retournera contre les Ming, la Chine ne sera plus en état de lui 

opposer une résistance efficace dans les provinces du Nord-Est. 

La guerre de Corée, en 1593-1598, cofite au Trésor public 26 millions de Jiang. Cependant, 

la fin de cette guerre n’allége pas le poids des dépenses militaires au début du xvue siécle : 

l’armée de la fin des Ming est une armée de mercenaires qui a le double désavantage d’étre 

pléthorique et inefficace. Les effectifs ont doublé depuis la fin du xivé siécle, mais cet accrois- 

sement correspond a un déclin de la qualité des troupes. Matteo Ricci, dans ses Mémoires 

sur la Chine rédigés au début du xvire siécle, juge sévérement la soldatesque de |’époque : 

« Tous ceux qui sont sous les armes, écrit-il, ménent une vie méprisable, car ils n’ont embrassé 

cette profession ni par amour de leur pays, ni par dévouement 4a leur roi, ni par gofit des 

honneurs et de la gloire, mais comme des sujets au service d’un pourvoyeur d’emplois. » 

Toujours au dire de Ricci, les chevaux de |’armée impériale sont de pauvres rosses que le 

hennissement des chevaux de la steppe suffit 4 mettre en fuite. Les armées sont le dépotoir 

de la société : fainéants, filous, gens de sac et de corde, bandits de grand chemin... 

Une autre cause de déficit est produite par les rentes versées aux parents de la famille 

impériale. Les vingt-quatre fils de Hongwu avaient été privés de tout pouvoir afin que 

fussent réduits le plus possible les risques d’usurpation, mais ils avaient été dotés en revanche 

de domaines étendus, possédaient des terrains de pacage dans les provinces du Nord, 

disposaient d’une garde personnelle de 3 000 4 19000 hommes, et percevaient de riches 

traitements. Cette noblesse impériale s’était accrue de génération en génération au point 

de grever trés lourdement le budget de 1’Etat a la fin des Ming. Le seul prince de Qingcheng 

avait eu 94 descendants en ligne directe. Sous Wanli (1573-1619), on comptait 45 princes 

de prermier rang percevant des rentes annuelles de 10000 shi (l’équivalent en argent de 

600 tonnes de céréales environ) et 23 000 nobles de moindre rang. Sur les revenus des 

imp6ts du Shanxi et du Henan (7 400 000 shi), plus de la moitié (4 040 000) était consacrée 

au paiement de ces rentes. Cette situation devait amener, au cours des années 1573-1628, 

& suspendre les permissions de mariage pour les princes et les octrois de titres de noblesse. 

Les difficultés financiéres que rencontre le gouvernement des Ming 4 partir de la fin du 

xvie siécle l’aménent a prendre des mesures qui, pour la plupart, ne font qu’aggraver le 

malaise social. Pour compenser un déficit di a un abandon des terres qui parait avoir pris 

une grande ampleur a cette époque, il renforce les taxes commerciales, crée des postes de 

douanes sur le Yangzi et le grand canal, et rend plus écrasants encore les impéts de la 

paysannerie. La hausse des taxes commerciales provoque une crise des entreprises artisanales. 

A Linging, au Shandong, 45 boutiques de toile sur 73, 21 boutiques de satin sur 33 sont 

obligées de fermer leurs portes au début du’ xvue siécle. Les révoltes d’artisans dans les 

villes se multiplient. Entre 1596 et 1626, des émeutes urbaines sont signalées presque chaque 
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année dans les régions qui avaient été jusqu’alors les plus actives : 4 Suzhou, Songjiang, 

Hangzhou, Pékin et dans tous les grands centres d’artisanat. En 1603, les mineurs des 

mines privées de Mentougou, 4 30 km a4 l’est de Pékin, font une marche de protestation sur 

la capitale. Le mécontentement, qu’aggravent aussi bien les mesures d’économie et les 

licenciements d’employés de l’Etat que la hausse des taxes et des imp6ts, devait aboutir 

aux grandes insurrections des années 1627-1644, que précédent dans les années 1621-1629 

des soulévements de populations non chinoises, provoqués sur les confins du Yunnan, 

du Sichuan et du Guizhou par les incorporations forcées dans les armées. 

Crise politique 

Les années 1615-1627 sont marquées par le grave conflit qui oppose un groupe de fonc- 

tionnaires intégres et d’intellectuels loyalistes au pouvoir occulte des eunuques, pouvoir 

qu: a pour principe les machinations tramées dans l’ombre du Palais, les complicités acquisés 

au dedans comme au dehors, la passivité d’une administration rendue docile par la corrup- 

tion et par la terreur. Le parti qui groupe ces hommes d’origine trés diverse s’est formé 

autour d’une de ces nombreuses académies privées (shuyuan) qui furent souvent, a la fin 

des Ming, des foyers de libre discussion littéraire et politique. L’académie du Donglin a 

Wuxi, au Jiangsu, remontait au xu® siécle et avait été fondée par un fonctionnaire lettré 

du Fujian du nom de Yang Shi (1053-1135). Restaurée en 1604, elle était devenue l’un des 

principaux centres de l’opposition. Ses membres, lettrés indépendants ou anciens fonc- 

tionnaires révoqués pour la plupart, cultivaient les idées antiabsolutistes du Mengzi et 

retournaient contre la Cour et le gouvernement central les principes politiques et moraux 

de l’orthodoxie néo-confucéenne. Une telle démarche a été constante au cours de I’histoire 

jusqu’a l’époque mandchoue : ce que les Occidentaux ont appelé bien pompeusement 

confucianisme fut souvent bien plus une arme aux mains de l’opposition qu’une idéologie 

officielle. C’est sur le terrain de la légitimité, de la régularité des usages que se placent 

d’abord les partisans du Donglin. 

A la fin de l’ére Wanli, trois affaires qui touchent de prés le Palais impérial soulévent les 

passions et déclenchent la crise : c’est, en 1615, un incident dans lequel on croit voir un 

attentat manqué contre le prince héritier; en 1620, la mort suspecte de l’empereur Taichang 

qu’on soupconne d’avoir été empoisonné par les eunuques et, la méme année, la résistance 

opposéz par les eunuques a 1’éloignement d’une ancienne favorite. Dans ces affaires, 

certains croient voir déja la main du redoutable eunuque Wei Zhongxian. L’histoire raconte 
que ce Wei Zhongxian (1568-1627) était un vaurien qui, pour payer ses dettes de jeu, s’était 
fait castrer, sir de trouver un emploi au Palais. Illettré, il est nommé au bureau des Rites 
grace a l’appui de la dame Ke, nourrice du futur empereur Tianqi (1621-1627). En 1621, 
a l’avénement du nouvel empereur, il est préposé a la direction des tombeaux impériaux. 
Les membres du Donglin, dont |’autorité s’était imposée quelque temps au cours de l’ére 
Wanli, reviennent au pouvoir au début de |’ére Tiangi, mais leur influence est de courte 
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durée. Wei Zhongxian organise son réseau de complicités et contrdle bientét l’ensemble de 
l’administration grace a sa police secréte. Dés 1625 et jusqu’a la mort de l’empereur Tianqi, 
a lieu une terrible répression contre les membres et sympathisants du Donglin dont beaucoup 
périssent en prison. Une liste de plus de 700 « conjurés », hauts et moyens fonctionnaires, 
est publiée qui permet d’exercer une persécution générale. Les académies qui servaient de 
centres 4 l’opposition sont fermées. Cependant, Wei Zhongxian imagine de faire élever 
en tous lieux des temples a sa propre gloire et a celle de ses complices. Ce sont les « temples 
de vivants » (shengci). Chacune de ces constructions, dont la premiére est élevée sur les 
bords du lac de l’Ouest 4 Hangzhou en I’honneur du gouverneur du Zhejiang, Pan Ruzhen, 
est l’occasion de dépenses fabuleuses. Pour accroitre sa puissance, Wei Zhongxian multiplie 
les nominations de faveur et le nombre des fonctionnaires fictifs, cependant que la corrup- 
tion gagne de proche en proche. Le terrible eunuque est assassiné a l’avénement du dernier 

empereur des Ming (1628-1644) et le Donglin est réhabilité. Une résurgence du Donglin 

apparaitra, a Suzhou, avec le « Parti du Renouveau » (Fushe) appelé aussi « Petit Donglin » 

qui se présente comme un cercle politico-littéraire. Il comptera plus de 2 000 membres dont 

un quart environ de fonctionnaires, mais aprés avoir exercé quelque influence, ses membres 

seront écartés a leur tour du pouvoir. 

La crise des années 1615-1627 eut de profondes répercussions politiques, morales et 

intellectuelles sur les générations de cette époque. Elle amenait a rejeter une philosophie 

dominante — celle de Wang Yangming (1472-1528) — qui était trop détachée des problémes 

concrets de la politique, incitait 4 mettre en question un régime absolutiste qui était en 

contradiction avec la tradition lettrée et créait enfin un désarroi moral qui prélude a celui, 

plus profond encore, que provoquera |’invasion mandchoue. 

Grandes insurrections populaires 

A la crise politique et au déficit dramatique du Trésor s’ajoutent, a partir de 1627, la 

menace des Jiirchen en Mongolie et au Liaoning ainsi que les insurrections populaires dont 

l’extension devait provoquer la chute de la dynastie. 

Dés les années 1627-1628, une suite de mauvaises récoltes dues a des sécheresses persis- 

tantes provoque des troubles au Shenxi, dans la paysannerie mais aussi dans les armées 

du Nord de la province ou le ravitaillement ne parvient pas. Les troubles ne tardent pas a 

s’étendre au Shanxi, a la vallée de la Wei et au Sichuan. A la recherche d’économies, le 

gouvernement décide en 1629 de licencier une partie des troupes affectées 4 la garde des 

relais de poste et cette mesure excite de nouveaux soulévements dans le Nord-Ouest de 

l’Empire. Vers 1636, les provinces du Centre, du Nord et du Nord-Ouest ont échappé 

au contréle de Pékin et, des différents chefs de rébellion en lutte contre les armées impériales 

et en conflit les uns avec les autres, deux ont fini par s’imposer et par éliminer leurs adver- 

saires : Li Zicheng, un ancien gardien de moutons entré au service des relais de poste, qui 

occupe et administre toute la Chine du Nord; Zhang Xianzhong (1606-1646), un ancien 
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soldat originaire de Yan’an, qui s’est rendu maitre de la vallée du Yangzi et du Sichuan. 

Li Zicheng s’est acquis une position stable a partir de 1640. Il gagne a lui deux anciens 

« licenciés » (candidats regus au concours des provinces), Li Yan et Niu Jinxing, qui lui 

fournissent des présages fastes et resteront ses conseillers jusqu’a la fin. A la premiére lune 

de 1644, Li Zicheng se proclame roi du royaume de Dashun (Grande Prospérité) et met 

en place une administration réguliére. Il dispose alors de 400 000 fantassins et de 600 000 cava- 

liers. Trois mois plus tard, il entre 4 Pékin ou l’empereur Chonzchen s’étrangle sur la 

colline du Charbon (Meishan) au nord du Palais impérial. C’est alors que Wu Sangui, 

le général qui commandait les armées impériales repliées 4 Shanhaiguan, entre Hebei 

et Liaoning, face aux armées mandchoues, fait alliance avec les futurs envahisseurs et 

marche sur la capitale. Li Zicheng en fuite, rentre 4 Xi’an ow il se proclame empereur en 

1645. Puis, c’est la retraite vers le Sud : Xiangyang, Wuchang, Yueyang et, pour finir, 

une petite ville du Sud-Ouest du Hunan ou il est tué par deux paysans qui vont offrir sa 

téte au commandant des troupes lancées a sa poursuite. Son neveu Li Guo qui, par piété 

filiale, compléte son corps par une téte en jonc, |’enterre au pied du mont Luogong. 

Au moment ot Li. Zicheng étendait son Empire en Chine du Nord, Zhang Xianzhong 

occupait le Jiangxi, le Hunan, le Nord du Guangdong et du Guangxi. L’année méme 

ou Li Zicheng se proclame empereur a Xi’an, Zhang Xianzhong s’octroie le titre de roi 

a Chengdu. Pressé par les troupes mandchoues en 1646, il sera tué au cours d’un combat 

prés de sa capitale. 

Les rébellions de Li Zicheng et de Zhang Xianzhong, bien qu’elles visent toutes deux 

au renversement du pouvoir établi, sont de nature différente. Li Zicheng s’appuie sur 

la classe des petits propriétaires, relativement nombreuse en Chine du Nord, et sur les 

lettrés sans fortune. Il occupe le terrain et administre. Zhang Xianzhong au contraire, 

dans des régions de grandes propriétés, s’appuie sur les couches les plus misérables de 

la population et régne par la terreur. Les riches propriétaires, les notables et les fonctionnaires 

impériaux sont massacrés. Zhang Xianzhong détruit les richesses par haine du luxe. II 

libére tous ceux que les conditions économiques ont réduit 4 un état de dépendance, crée 

une armée féminine (pozi jun). On comprend la haine que lui vouent les riches familles 

du Sichuan qui, au moment de l’arrivée des troupes mandchoues, créent des milices contre- 

révolutionnaires pour venir en aide aux envahisseurs. Zhang Xianzhong lutte deux ans 

contre ses assaillants et meurt au combat en 1646. Un de ses lieutenants du nom de Li 

Dingguo passera cependant au Yunnan ou il se maintiendra jusque vers 1662. 

La menace mandchove 

La situation de l’empire des Ming a la veille de l’invasion explique que les Mandchous 
n’aient eu aucune peine a pénétrer en Chine et a s’y emparer du pouvoir. Tout leur est 
favorable : l’anarchie générale, la ruine des finances publiques, l’affolement du pouvoir 
central porté 4 son comble par le suicide de l’empereur, la faiblesse des armées maintenues 
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Les commencements de la Chine moderne 

au Hebei pour défendre 

la capitale, les divisions 

enfin entre Chinois et 

les complicités que les 

envahisseurs trouvent 

dans une partie de la 

population. Beaucoup, 

dans les hautes classes, 

préférent une alliance 

qu’ils espérent provi- 

soire avec les ennemis 

de l’extérieur au tri- 

omphe des rébellions 

populaires. Certains 

méme, depuis long- 

temps en contact avec 

les futurs conquérants 

de la Chine, sont préts 

a collaborer. Le cas de 

Wu Sangui n’est pas 

unique comme le mon- 

tre l’exemple d’un autre Beat Passe A 

général des armées des I Tianiine Shanhaiguan Pyongyang 

Ming, Hong Cheng- © Séoul 

chou(1593-1665). Hong 

avait pris une part ac- 

tive a la lutte contre 

les troupes de Li Zi- 

cheng entre 1634 et ker ohe 

1638 et avait été appelé hte 

pour défendre la capi- 

tale contre la menace 24. Les défenses du Nord-Est 4 la fin des Ming. 

des Jiirchen en 1639. 

Fait prisonnier en 1642, il s’enréle dans les Banniéres mandchoues. 

Du point de vue stratégique, |’essentiel est d’ailleurs acquis pour les Mandchous entre 

la prise de Shenyang (Mukden) et de Liaoyang en 1621 et l’occupation de l’ensemble de 

la Mandchourie jusqu’a Shanhaiguan en 1642. En effet, le systéme de défense de |’empire 

des Ming dans le Nord-Est était constitué par les trois provinces du Hebei, du Liaoning 

et du Shandong (péninsule du Liaodong et cétes septentrionales du Shandong pouvant 

étre reliées par mer en 24 heures). L’alliance de la Corée contribuait 4 la sécurité de cette 

ligne de défense de Mandchourie 
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région. Mais ce systéme de défense était fragile, car aucune barriére naturelle ne faisait 

obstacle dans les plaines de Mandchourie, et la passe de Shanhaiguan était la seule grande 

voie de communication entre Hebei et Liaoning. Pour remédier a l’absence de barriére 

naturelle, les Ming avaient construit une ligne de défense qui allait de l’ouest de 1’embou- 

chure du Yalu 4 Kaiping, 4 300 km au nord de Pékin, et une autre de Shanhaiguan 4 Jilin 

(Kirin). Ces « murailles des frontiéres aux rangées de saules » (Liutiao biangiang) étaient 

constituées par des fossés et des remblais plantés de saules destinés 4 arréter la cavalerie 

des Jiirchen. La chute de ces défenses et l’occupation du bassin du Liaohe mettaient 

Pékin a la portée immédiate des envahisseurs. 
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LA VIE INTELLECTUELLE 

A L’EPOQUE DES MING 

si étendue, qui commence a la fin de notre Moyen Age et se termine a l’avénement 

de Louis XIV. C’est cette erreur de méthode et l’ignorance qui ont amené parfois 

a la condamner comme une époque de stérilité intellectuelle et d’imitation servile 

dans le domaine des arts et de la littérature. Elle est, dans toute sa derniére partie, l’une 

des plus passionnantes de I’histoire intellectuelle du monde chinois. Elle a connu 1’essor 

extraordinaire d’une littérature romanesque, les débuts d’une critique scientifique en 

matiére de philologie, de nouvelles orientations de pensée, un nouvel intérét pour les connais- 

sances pratiques, des esprits libres et originaux. Bien des nouveautés de cette derniére 

période auront leurs prolongements sous les Qing aux xviI® et XvilI® siécles. Mais c’est 

un fait que pendant la majeure partie de cette longue dynastie, les effets néfastes de l’abso- 

lutisme et de l’orthodoxie se sont conjugués pour étouffer le libre développement de la 

pensée. 

OQ NE PEUT PORTER DE JUGEMENT D’ENSEMBLE*%* sur une période 
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|. Orthodoxes et indépendants 

Le plus grand titre de gloire de la période d’expansion est, au début du xy° siécle, la 

compilation sur ordre impérial d’une immense collection d’ceuvres diverses connue sous 

le nom de Yongle dadian. Commencée en 1403, elle est achevée quatre ans plus tard et 

comptait 22 877 chapitres. Malgré le peu de soin avec lequel.fut mené le travail, cette 

collection devait se révéler extrémement précieuse : elle servira a la fin du xvim® siécle 

aux compilateurs de l’énorme collection qui recut le titre de Siku quanshu. Un manuscrit 

du Yongle dadian avait en effet été acquis par la bibliothéque de l’Académie impériale, 

le Hanlinyuan, en 1772. La plus grande partie de ce manuscrit unique devait étre brilée 

au moment des pillages et des incendies auxquels se livrérent a Pékin les troupes bri- 

tanniques et francaises en 1860. Le reste fut dispersé et il ne subsiste plus aujourd’hui 

que 60 fascicules sur les 11095 que comptait le manuscrit primitif. 

Dans le domaine des publications et collections de textes, cette entreprise du pouvoir 

central est l’événement le plus important d’une période qui semble particuliérement terne. 

En philosophie, c’est l’orthodoxie néo-confucéenne qui, 4 limitation de ce qu’avaient 

fait les Mongols en 1313, est officiellement adoptée dés la reprise des concours de doctorat 

en 1384 et les progrés de ce systéme de pensée académique, |’équivalent de notre scolastique 

aristotélicienne du Moyen Age, s’accentuent avec la publication en 1415 d’une anthologie 

des philosophes de l’époque des Song (le Xingli daquan ou Somme des philosophes de la 

nature humaine et de la raison) et de deux manuels scolaires donnant les interprétations 

officielles des cinq Classiques (le Wujing daquan) et des Quatre Livres (le Sishu daquan). 

Le premier de ces ouvrages réunit des textes importants de Zhou Dunyi (1017-1073), 

de Zhang Zai (1020-1077), de Shao Yong (1011-1077) et de Zhu Xi (1130-1200). 

Le développement de lécole intuitionniste 

Cependant, la prééminence de l’école de Zhu Xi, dont les interprétations sont consi- 

dérées comme les seules correctes dans les concours, n’empéche pas le développement 

de courants de pensée indépendants. Ceux qu’on a appelés, peut-étre a tort, les « intui- 

tionnistes », les tenants de 1’école de l’esprit (xinxue) par opposition a ceux du /ixue (école 

du /i : ordre, raison immanente), forment une lignée de penseurs qui aboutira, au début 
du xvi® siécle, 4 Wang Shouren (Wang Yangming) puis a ses disciples. Ce mouvement 
hétérodoxe prend naissance chez des lettrés indépendants qui refusent de s’engager dans 
la carriére officielle. C’est le cas de Wu Yubi (1391-1469) et de Hu Juren (1434-1484); 
celui de Chen Xianzhang (1428-1500), un Cantonais qui méne une vie d’ermite et s’applique 
a des exercices de contemplation et d’ « accroupissement dans le calme » (jingzuo) a la 
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maniére des bouddhistes chan. Ses lectures sont peu orthodoxes : romans, textes bouddhiques 
et taoistes. Chen Xianzhang est l’un des premiers A adopter a l’égard de la philosophie 
dominante une attitude qui est typique de tous ceux qui, sous les Ming, cherchérent a 
se dégager de l’emprise de l’orthodoxie — on la retrouvera a la fin du xvie siécle chez 
Li Zhi — : elle consiste 4 se référer A d’autres traditions — populaires et religieuses — 
que les traditions lettrées. 

C’est 4 cette lignée d’ermites laics en méme temps qu’a Lu Jiuyuan (1139-1193), V’adver- 
saire et le contemporain de Zhu Xi, que se rattache Wang Shouren, souvent désigné sous 
son surnom de Wang Yangming (1472-1528). Wang Shouren reprend la thése fonda- 
mentale de Lu Jiuyuan : le /i, l’ordre du monde et des étres, la raison immanente, n’est 
pas une réalité extérieure a la conscience. Alors que Zhu Xi, chez qui est sensible l’influence 

de la métaphysique bouddhique, est résolument intellectualiste (« l’action suit la connais- 

sance »), l’agir et le connaitre sont, pour Wang Shouren, inséparables et s’informent 

mutuellement. Une des notions les plus importantes de sa philosophie est celle de « sens 

spontané » (liangzhi) dont il emprunte le terme au Mengzi (ren zhi suo bulii er zhizhe, qi 

liangzhi ye : « ce que |’homme connait sans réflexion, voila le sens spontané »). L’intui- 

tionnisme de Wang Yangming vise 4 un retour 4 |’indistinction primitive de la conscience : 

la séparation entre |’homme et le monde nait de |’affirmation du moi et des intéréts égoistes. 

Seul le sage sait rester ouvert au monde et faire qu’il n’y ait, dans 1’état d’innocence pre- 

miére ou il a su se maintenir, ni sujet ni objet. Aussi est-ce sans doute une erreur que 

commettent certains interprétes de Wang Shouren en le qualifiant de subjectiviste, bien 

que sa philosophie soit dominée par une tendance au repli sur soi et a 1’introspection. 

Cette tendance est en accord avec des opinions que l’on peut considérer comme réac- 

tionnaires du point de vue social et politique : Wang Shouren voudrait sauver de leur 

ruine les communes rurales que sont en train de désagréger 4 son époque les pratiques 

usuraires, les exactions des riches, des fonctionnaires et de leurs agents ainsi que les trans- 

formations de l’économie. II prévoit a cette fin un programme de réformes qu’il pousse 

jusque dans ses détails : des sortes d’unions villageoises fondées sur un contrat collectif 

(xiangyue) et a la téte desquelles il place un chef et des assistants; une sorte d’autogestion 

des communautés rurales; une comptabilité des dépenses et des recettes; un contréle du 

groupe sur la moralité de ses membres (éloges et blames publics); des assemblées ouvertes 

par un serment de loyauté et ou chacun s’accuserait spontanément de ses fautes; la pro- 

tection des dénonciateurs. Tels sont, aux yeux du philosophe, les moyens d’un redres- 

sement moral, économique et politique, 4 une époque ou l’essor de |’économie monétaire, 

du commerce et de l’artisanat commence a bouleverser les cadres traditionnels et provoque 

une instabilité générale. 
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2. La “ Renaissance ” des années 1550-1644 

Si l’évolution qui s’annonce au début du xvri° siécle explique les inquiétudes politiques 

et morales de Wang Shouren et n’est peut-étre pas sans lien avec les tendances profondes 

de sa philosophie, les transformations et l’instabilité sociale plus accusées encore de la 

période qui s’ouvre aprés sa mort ainsi que les crises de la finvde 1’"époque des Ming sont 

a l’arriére-plan du renouveau intellectuel qui se marque dans la plupart des domaines 

pendant le dernier siécle de la dynastie. Cette seconde « Renaissance » chinoise mérite un 

intérét particulier non seulement pour son contenu méme et ses caractéres originaux, mais 

en raison de ses conséquences qui se feront sentir jusqu’a |’époque contemporaine. Elle 

porte en germe des tendances qui s’épanouiront chez les philosophes de la seconde moitié 

du xvi siécle et du siécle suivant. 

A Wang Shouren se rattachent deux écoles, dites de droite et de gauche (zuoyou pai). 

La premiére passe pour étre restée fidéle 4 l’enseignement du maitre, mais la tendance 

aux spéculations abstraites y domine : elle sera a l’origine d’une réaction positiviste qui 

s’affirmera au moment de l’occupation mandchoue. La seconde en représente au contraire 

une déviation extrémiste. Avec les tenants de l’école de gauche (Wang Gen, 1483-1541, 

un ancien saunier autodidacte de la région de Yangzhou; Wang Ji, 1498-1583; Luo Rufang, 

1515-1588, et enfin Li Zhi, 1527-1602), l’accent est mis sur la spontanéité et l’anticonformisme. 

L’influence du bouddhisme chan est sensible chez ces hommes qui cherchent leurs sources 

d’inspiration dans des traditions étrangéres a celles des lettrés. 

Anticonformisme 

Le cas de Li Zhi est peut-étre le plus significatif. Il est né dans une famille d’anciens 

marchands du Fujian convertis jadis a l’islam et certains de ses ancétres avaient participé 

comme interprétes 4 des voyages de commercants chinois en Iran au cours du 

xv siécle. L’un d’eux avait visité Ormuz en 1437 et y avait pris femme. Ces origines 

expliquent peut-étre la curiosité et la liberté d’esprit de Li Zhi. Li Zhi ne croit ni aux tra- 

ditions relatives 4 la haute Antiquité dont il soupgonne le caractére artificiel et tardif, 

ni a l’authenticité absolue des Classiques qui est déja battue en bréche par les philologues. 
Certains de ses amis s’intéressent aux nouveautés introduites par les Européens aux tra- 
ductions de Matteo Ricci, le Jiaoyoulun (De Amicitia) et le Tianzhu shiyi (Dei vera ratio), 
publiées 4 Nanchang en 1596, et lui-méme rencontre trois fois — dont une fois A Nankin 
en 1599 — le missionnaire jésuite qui, prévenu de ses attaches avec le clergé bouddhique, 
ne cherche pas a nouer plus amples relations. Grand amateur de littérature en langue 
vulgaire, Li Zhi annote le Roman des bords de l’eau (Shuihuzhuan), qui met en scéne des 
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brigands redresseurs de torts, et le Roman des trois royaumes (Sanguozhi yanyi) dont il 
apprécie les stratagémes militaires et les récits de bataille. Certains spécialistes modernes 

pensent que l’influence de Li Zhi a pu se faire sentir sur Wu Cheng’en, l’auteur du Voyage 

en Occident ( Xiyouji) dont la verve iconoclaste s’accorde assez bien avec ses idées. Cette 

influence s’est exercée effectivement sur les trois fréres Yuan (Yuan Zongdao, 1560-1600, 

Yuan Hongdao, 1568-1610, et Yuan Zhongdao, 1570-1623) qui sont a l’origine du style 

poétique dit de Gong’an et partisans d’une langue simple, directe, proche de la langue 

parlée, et hostiles a l’imitation des vieux modéles. L’admiration que porte Li Zhi aux 

chefs de guerre et aux brigands célébres, son intérét pour les questions de stratégie vont 

eux aussi a l’encontre des opinions regues. Li Zhi critique sévérement la politique de 

défense adoptée contre les pirates japonais et dénonce ses effets désastreux sur le commerce 

et sur les populations. L’armée gouvernementale formée de mercenaires lui apparait 

inefficace, tandis que les milices populaires qui se sont constituées spontanément ont fait 

la preuve de leur capacité de résistance. Mais il n’est pas jusqu’a la passion qu’il met a 

défendre les faibles et les opprimés (les femmes, les minorités ethniques brimées par l’admi- 

nistration), au vif intérét qu’il porte aux ouvrages bouddhiques et taoistes qui n’aillent 

a l’encontre des idées recues. 

On comprend pourquoi Li Zhi, auteur d’ouvrages 4 scandale et philosophe de la spon- 

tanéité, a suscité une telle unanimité contre lui : mais, par son indépendance d’esprit et 

son anticonformisme, il est bien un homme de cette époque d’essor urbain et de contra- 

dictions entre nouveautés et tradition que fut la fin du xvie siécle. 

Aucune personnalité aussi originale que Li Zhi n’apparait au cours de la période de 

crises qui occupe la premiére moitié du xvue¢ siécle, mais il y a lieu de penser que la réflexion 

politique s’est approfondie 4 ce moment dans les milieux réformistes : c’est de ces milieux 

— ceux du parti Donglin et du parti Fushe qui lui succéda — que soiit issus les grands 

penseurs, philosophes, sociologues et historiens, du début de la dynastie mandchoue. 

Nouvel esprit scientifique et 
nouvel intérét pour les connaissances pratiques 

A l’anticonformisme de Li Zhi et a son attitude sceptique a |’égard d’une tradition 

classique qui-joue dans le monde chinois un réle analogue 4 celui de la tradition chrétienne 

en Occident peut étre rattachée de fagon plus ou moins lache une nouvelle orientation 

de pensée de caractére scientifique. 

On attribue généralement 4 Gu Yanwu (1613-1682) et aux grands philologues du 

xvure siécle le mérite d’avoir mis au point une méthode scientifique de critique textuelle 

et historique. En fait, c’est au xvi° siécle qu’on peut faire remonter les origines de la grande 

école philologique de l’époque mandchoue. Dés 1543, Mei Zu dénonce le caractére apo- 

cryphe de la version du Shangshu, le Classique de Vhistoire, en caractéres anciens (guwen), 
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qui remonte a l’époque des Han. Chen Di (1541-1617) est un des premiers a aborder les 

études de phonétique historique, qui seront développées plus tard par Gu Yanwu, dans 

ses Recherches sur les rimes anciennes du livre des odes (Maoshi guyin kao) (1606). C’est 

a un autre philologue, Mei Yingzu, que l’on doit le premier classement des caractéres 

chinois en 214 « clefs » — classement qui est resté traditionnel depuis son époque — dans 

son dictionnaire, le Zihui (1615), qui porte sur 33 179 caractéres d’écriture. 

Trés cultivées a la fin des Song et sous les Yuan, les mathématiques paraissent avoir 

été délaissées sous les Ming jusqu’au moment ou les Péres jésuites et le plus connu d’entre 

eux, Matteo Ricci, attireront de nouveau |’attention sur la science des nombres, provoquant 

ainsi, a partir du début du xvue siécle, un renouveau de curiosité pour les mathématiques 

chinoises et leur histoire. Mais l’astronomie et la science calendérique avaient continué 

a faire l’objet de recherches et de publications au xvi® siécle. Le prince impérial Zhu Zaiyu 

(1536-2), passionné de mathématiques et de musicologie, est le premier dans le monde 

a définir la gamme tempérée. Il est trés probable, ainsi que l’indique J. Needham, que 

ses recherches, exposées dans ses Nouveaux Propos de musicologie (Liixue xinshuo) en 

1584, soient a l’origine de l’apparition de la gamme tempérée en Europe entre les années 

1605 et 1608. 

Mais c’est surtout dans le domaine des connaissances pratiques que se marque le nouvel 

esprit de l’époque. De trés nombreux ouvrages de caractére technique ou scientifique 

sont publiés a la fin de l’époque des Ming. Ils intéressent presque toutes les branches du 

savoir (pharmacopée, médecine, botanique, agriculture, procédés artisanaux, géographie...) 

et témoignent sans doute des progrés qui se sont accomplis au xvI® siécle. 

Le Gongbu changku xuzhi (Ce qu’il faut savoir au sujet des ateliers et magasins du ministére 

des Travaux publics) (1615), une des mines les plus riches d’informations sur l’histoire 

des techniques chinoises, est suivi, en 1637, par la publication du Tiangong kaiwu, ouvrage 

illustré lui aussi qui traite de l’ensemble des techniques agricoles, de celles du tissage, de 

la céramique, de la sidérurgie, des transports fluviaux, de l’armement, des encres et des 

papiers... Wang Zheng (1571-1644) décrit dans un de ses ouvrages de nombreuses machines 

agricoles, hydrauliques et militaires de son invention. Il rédige aussi en collaboration 

avec le pére jésuite allemand Johann Schreck des Explications illustrées sur les étranges 

machines de l’Extréme-Occident ( Yuanxi qiqi tushuo). De nombreux traités d’agriculture 

paraissent a la fin des Ming : Nongshuo de Ma Yilong (1490-1571), Shenshi nongshu sur 

les méthodes agricoles des plaines du Nord du Zhejiang (fin des Ming), Nongpu liushu 

(agriculture et jardinage) (1636) et surtout le célébre traité di 4 Xu Guanggi (1562-1633), 
disciple de Matteo Ricci et traducteur d’ouvrages scientifiques européens, le Nongzheng 
quanshu (1639), véritable somme sur les techniques agricoles de la Chine qui contient aussi 
des informations sur les techniques hydrographiques et la géographie occidentales. 

Parmi les ouvrages de médecine (hygiéne, diététique, acupuncture et moxibustion, 
gynécologie...) et de pharmacie qui sont publiés entre le début du xvie siécle et le milieu 
du xvu°, il faut faire une mention spéciale du grand traité de botanique et de pharmacopée 
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de Li Shizhen (1518-1598), le Bencao gangmu. Commencé en 1552 et achevé apres seize 

années de travail assidu en 1578, ce trés vaste ouvrage qui contient des notices sur prés 

de mille plantes et mille animaux 4 usages médicinaux, est imprimé avec de magnifiques 

planches d’illustration en 1596. On y trouve mentionné pour la premiére fois un procédé 

de variolisation dont le principe ne différe pas de celui qui devait donner naissance en 

Occident a4 la science immunologique. 

La science militaire témoigne elle aussi de ce progrés général des techniques. Un grand 

traité d’art militaire qui est comme le pendant au début du xvue siécle du célébre Wujing 

zongyao, paru sous les Song au milieu du x1°, est publié en 1621. C’est le Wubeizhi de Mao 

Yuanyi. Les informations qu’il apporte sur les armes a feu sont l’occasion de rappeler 

ici "histoire de ce type d’armement depuis |’époque out il avait commencé a se développer 

en Chine (x¢-x1m® siécle). Ayant conservé un réle important a 1’époque des Ming, les canons 

de type chinois avaient été largement employés lors des événements du Vietnam en 1407. 

Perfectionnées en Europe a partir des essais du moine allemand Berthold Schwarz (1310- 

1384), de nouvelles armes a feu plus efficaces (canons et armes portatives) devaient étre 

introduites en Asie orientale par les Portugais dans Je courant du xvi® siécle. Peu appré- 

ciées en Chine, ot 1|’on restait attaché aux bombardes de type traditionnel, elles eurent 

un grand succés au Japon. Les pirates japonais qui ravagent les cétes chinoises au milieu 

du xvie siécle font déja usage de l’arquebuse, arme importée a l’ile de Tanegashima dont 

le nom est devenu la désignation commune de cette arme au Japon. Ces nouvelles armes 

ne sont pas étrangéres aux difficultés des armées des Ming en Corée dans leurs combats 

contre les troupes du shégun Hideyoshi en 1593-1598, et c’est 4 partir de ce moment que 

les Ming cherchent a adopter les canons de type européen, connus en Chine sous le nom 

de « bombardes franques » (folangji chong). Pour lutter contre les attaques des Mandchous 

dans le bassin du Liaohe, les Ming feront appel a l’entremise des péres jésuites pour faire 

fondre des canons par les Portugais de Macao. 

Mais il se peut que les Chinois aient eu connaissance au xvi® siécle des armes a feu euro- 

péennes par d’autres voies que celle des Portugais. Un ouvrage paru au cours de |’ére 

Jiajing (1522-1566) le Xiyu tudi renwu lue, qui traite du systéme oro-hydrographique, 

des produits et des populations de 1’Asie centrale, de l’Iran, de I’Irak et de la Turquie 

jusqu’a Constantinople semble apporter la preuve de relations entre la Chine des Ming 
By 

et le Proche-Orient méditerranéen a cette époque. 

D’autres ouvrages géographiques révélent le progrés des connaissances sur les pays 

étrangers a la fin de l’époque des Ming. Le Shuyu zhouzi lu (préface de 1574, imprimé 
en 1583) iraite de la Corée, du Japon, des Ryiikyd, du Vietnam, du Tibet, de l’Asie centrale 

et de la Mongolie. Le Dongxiyangkao (Etude sur les océans orientaux et occidentaux ) 
du Fukiénois Zhang Xie (achevé en 1617, imprimé en 1618) est consacré principalement 

aux pays de l’Asie du Sud-Est, mais donne de précieuses indications sur le Japon, les 
Hollandais et les techniques de navigation. C’est dans cette premiére moitié du xvi siécle 
si féconde en publications que vit l’un des plus remarquables géographes de l’histoire 
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de la Chine, Xu Hongzu (Xu Xiake) (1586-1641), le premier qui ait porté un intérét aussi 

vif au relief et a la géologie. Ses travaux sont le fruit d’observations directes et de notes 

prises au cours de trente années de voyage a travers toute la Chine du Sud et de 1’Ouest. 

Xu Xiake repére la source du Xijiang, le grand fleuve cantonais, et celle du Yangzi. Lors 

de ses explorations dans les hautes vallées des grands fleuves de la péninsule indochinoise, 

il reconnait que, contrairement a l’opinion générale, le Salouen et le Mékong sont distincts 

dans leurs cours supérieurs. Mais c’est surtout par la valeur de ses descriptions et de ses 

observations géologiques que se révéle le grand talent de ce géographe. 

Une littérature urbaine 

La littérature de distraction, rédigée dans une langue beaucoup plus proche des dialectes 

parlés que de la langue classique, connait a la fin des Ming un essor sans précédent. Elle 

s’adresse 4 un public urbain avide d’amusement, peu cultivé mais libre de ces contraintes 

intellectuelles qu’inculque une formation classique. On a une preuve indirecte de l’impor- 

tance de ce public dans le grand nombre des éditions populaires. Les progrés de l’impri- 

merie et de la gravure sur planches a 1|’ére Wanli (1573-1619) s’accompagnent d’un essor 

des publications 4 bon marché : les imprimeries du Nord du Fujian, qui éditent nombre 

d’encyclopédies populaires, en sont |’un des principaux’ centres a partir des environs de 

STi 

Issue de la longue tradition qui remonte aux quartiers d’amusement de Kaifeng et de 

Hangzhou aux xi&-xle siécles, la littérature romanesque de la fin des Ming s’est libérée 

de ses origines et montre certains traits de nouveauté qui ne peuvent guére s’expliquer 

que par une profonde évolution des meceurs : la part de la fantaisie, de l’invention, des 

notations psychologiques, des développements y est beaucoup plus grande que dans les 

célébres romans du xIv® siécle, le Sanguozhi yanyi.et le Shuihuzhuan. Les thémes eux- 

mémes se sont enrichis et developpés. Les auteurs, qui sont parfois des fonctionnaires, 

appartiennent le plus souvent a cette classe nombreuse de lettrés sans emploi qui subsistent 

au moyen d’expédients, cherchant a vivre des commandes des gens en place ou des maigres 

revenus qu’ils tirent du métier de précepteur ou de maitre d’école. 

Les deux plus remarquables romans de la fin des Ming sont le Voyage en Occident 

(Xiyouji), paru vers 1570, qui conte les aventures du moine Xuanzang et du singe Sun 

Wukong au cours de leur pélerinage aux Indes, et le Jinpingmei (Fleurs de pécher dans 

un vase d’or), qui décrit la vie d’un riche marchand du Shandong et date des environs de 

1619, portent témoignage sur la transformation des meeurs et les progrés de I’art littéraire, 
le premier rabelaisien et sarcastique, puisant a foison aux sources d’inspiration les plus 
diverses, le second réaliste et bourgeois, premier roman de mceurs de l’histoire. Aux romans, 
formes développées de récits plus brefs, se rattache toute une floraison de contes senti- 
mentaux, policiers, satiriques, érotiques, héroiques ou édifiants qui combinent le plus 
souvent ces caractéristiques différentes. D’amples recueils en sont publiés entre 1623 et 
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1632 : ce sont les Pai’an jinggi (Contes qui font s’exclamer de surprise en frappant sur la 

table) et les Sanyan (Trois Recueils d’histoires). Une anthologie de ces contes dont beau- 

coup constituent de véritables chefs-d’ ceuvre est imprimée entre 1632 et l’année de |’invasion 

mandchoue (1644), et porte le titre de Jingu giguan (Spectacles extraordinaires dhier et 

d’aujourd’ hui). C’est du Jingu qiguan que s’inspireront au Japon les Causeries pures au 

clair de lune (Gekka seidan) de Rinrashi publiées en 1790. En Chine méme, les contes 

de la fin des Ming exerceront une grande influence sur la littérature plus savante rédigée 

en langue classique aux XVIII® et xIx® siécles. 

En méme temps que cette littérature destinée 4 un nouveau public urbain le thédtre connait 

un trés net essor. Cette production théatrale dont on a retrouvé récemment certaines ceuvres 

est illustrée par les noms de Tang Xianzu (1550-1616) et de Ruan Dacheng (1587-1646), 

haut fonctionnaire en liaison avec le parti des eunuques. On doit au premier de ces auteurs, 

qui abandonna la carriére officielle pour se consacrer au théatre, entre autres chefs-d’ceuvre, 

une piéce romanesque, le Pavillon des pivoines (Mudanting), qui a pour théme un amour 

idéal dont la puissance parvient a ressusciter une jeune femme. 

Conclusion 

Il ne sera sans doute jamais possible de démontrer par des preuves claires que l’essor 

si remarquable qui se produit aux xvi®-xvu® siécles dans la plupart des domaines 

(connaissances pratiques, philosophie, philologie, littérature) a été suscité en partie par 

des influences lointaines et qu’en somme la seconde « Renaissance » chinoise est comme 

l’écho de notre propre Renaissance. Méme si l’on peut y reconnaitre certaines analogies, 

les deux phénoménes différent profondément : le monde chinois et la chrétienté occidentale 

n’ont pas eu les mémes expériences historiques et n’ont pas suivi les mémes itinéraires. 

Mais l’enseignement qui se dégage de l’histoire de la Chine invite 4 ne pas exclure 

l’effet de lointaines impulsions. L’aller et retour de certaines inventions — le cas de la 

boussole et celui des armes a feu inventées dans le monde chinois et réintroduites quelques 

siécles plus tard n’est pas isolé — est révélateur d’une solidarité générale des civilisations. 

Aprés avoir eu un réle d’initiatrice, l’Asie orientale a recu a son tour des incitations de 

l’Occident. Limités 4 des apports techniques jusqu’aux xm®-xive siécles, les échanges et 

les influences mutuelles se sont amplifiés 4 partir du xvie et il se pourrait bien que 

histoire universelle des sciences et de la pensée depuis cette époque leur doive beaucoup 

plus qu’on ne |’imagine. II s’agit moins d’emprunts proprement dits — encore que les 
emprunts soient loin d’étre négligeables — que d’influences subtiles et parfois indirectes 
qui ont orienté les esprits ou renforcé certaines orientations. 
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3. L’intrusion de I’Europe 
et les missionnaires jésuites 

Les événzments qui se produisent aux environs de 1500 au Proche-Orient et dans le 

bassin méditerranéen ont eu un effet déterminant sur l’expansion portugaise vers 1’océan 

Indien et les mers de |’Asie orientale. La chute des colonies franques de Syrie et les 

victoires des Ottomans en Vénétie consacrent le déclin de Venise et du commerce 

traditionnel de |’Europe avec le monde islamique. Le contréle des voies commerciales par 

les Mameluks d’Egypte incite 4 contourner le cap de Bonne-Espérance. A la suite de 

Vasco de Gama qui, sous la conduite du pilote arabe Ahmad ibn Majin, relia Malindi 

(au Kenya) a Calicut, sur les cétes de Malabar, en 1498, les Portugais sont les premiers a 

s’aventurer au début du xvié siécle dans les mers de 1’Asie orientale. Ils cherchent alors a 

s’insinuer dans ce grand commerce combiné d’actions de piraterie qui devait prendre une 

si grande extension dans le courant du xvie siécle et qui intéresse l°ensemble des pays de 

l’Asie orientale : Chine, Japon, Philippines, Indonésie et péninsule indochinoise. Comme 

les Malais, les Portugais font le commerce du poivre entre 1|’Asie du Sud-Est et la 

Chine du Sud. Ils s’efforcent bient6t de ravir aux Javanais et aux Sumatranais le 

contréle des routes et du commerce maritimes, entrent en contact avec les Japonais dans 

le Sud de leur archipel et 4 Ningbo. 

Les galions portugais abordent pour la premiére fois les cétes du Guangdong dans les 

années 1514-1516. Ils sont signalés au Fujian a partir de 1540 et au Japon a partir de 1542. 

Les Espagnols atteignent les mers de |’Asie orientale en 1543 et les Hollandais, dont la 

puissance commence 4a s’affirmer, aux environs de 1600. Ces nouveaux venus dans les 

circuits commerciaux de |’Extréme-Orient et de l’Asie du Sud-Est, dénommés Folangji 

(« Francs » : Portugais et Espagnols) et Hongmaoyi (« Barbares aux poils rouges» : Hol- 

landais) font partie du contexte humain de ces régions du monde et sont rattachés par les 

Chinois aux pays de 1’Asie du Sud-Est dans lesquels ils ont établi leurs comptoirs. II n’est 

pas exclu que certaines influences européennes n’aient commencé a pénétrer par leur inter- 

médiaire dans les régions maritimes de la Chine du Sud et du Sud-Est, de la méme fagon que 

s’étaient exercées jadis les influences indiennes, iraniennes et islamiques dans les mémes 

régions. Mais c’est seulement a partir de l’entrée en Chine des premiers missionnaires jésuites 

dans les derniéres années du xvi siécle que 1’on commence a disposer de données sires. 
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L’arrivée des premiers missionnaires catholiques en Asie 

orientale 

La chrétienté d’Occident avait eu ses premiers contacts avec |’Asie orientale, et plus 

précisément avec la Mongolie et la région de Pékin, entre le milieu du xm® siécle et 

l’année 1338, date de la mort de Jean de Montcorvin, premier archevéque du Pékin mongol 

qui s’appelait alors Khanbalik. II s’agissait surtout a cette époque, pour la papauteé et 

les rois de France d’obtenir l’alliance contre |’Islim d’un Empire cosmopolite qui se 

montrait accueillant 4 toutes les religions. Quand les premiers missionnaires catholiques 

abordent dans les pays de 1’Asie orientale au milieu du xvi® siécle a la suite des aventuriers 

portugais, toute trace a disparu de ces missions de la chrétienté médiévale. Mais en outre, 

V’état d’esprit a changé. Ce sont les débuts de l’expansion commerciale de 1’Occident, 

l’époque des grandes découvertes maritimes, de la Réforme et de l’éveil de la pensée scien- 

tifique. L’Europe du xvie siécle est animée.par un esprit de prosélytisme conquérant qui 

était inconnu de celle du Moyen Age et s’affirmera a partir du xvmé siécle. La création 

en 1534 de l’ordre des jésuites par Ignace de Loyola a pour principal objet la conversion 

des paiens. 

Les premiers missionnaires jésuites cherchent 4 pénétrer en Chine 4 une époque ou fait 

rage la piraterie. En outre, ils ont été précédés par des marchands portugais qui faisaient 

figure de forbans et dont la conduite ne semble pas avoir été toujours en accord avec les 

lois du pays. On congoit fort bien la méfiance que suscitent les étrangers et les contrdéles 

assez stricts dont ils sont l’objet. Aussi bien les jésuites devront-ils recourir 4 la ruse pour 

pénétrer au Guangdong, puis au Jiangxi par la passe de Meilingguan et s’insinuer 

finalement jusqu’a la Cour de Pékin ow ils gagneront les bonnes graces des empereurs et 

la sympathie de certains hauts fonctionnaires. 

Sept ans aprés l’arrivée des premiers marchands portugais 4 Tanegashima, ile située 

au sud de Kyfish@, saint Frangois Xavier, jésuite espagnol, débarque dans |’archipel (1549) 

et commence ses activités de prédication au Japon occidental et 4 Kyéto. Il meurt prés 

de Canton en 1552 sans avoir pu pénétrer en Chine. Le seul point des cétes chinoises ou 

les missionnaires catholiques peuvent alors s’installer est un petit comptoir portugais 

situé sur la presqu’ile de Aomen 4 l’ouest de l’estuaire de la riviére des Perles, en face 

de l’ile de Hongkong. II doit son nom de Macao 4 I’existence d’un petit temple de marins 

dédié a une divinité de la mer (Ama shen miao), d’ow le lieu-dit Amahao (A-makao en 

dialecte cantonais), la « rade de la Sainte Mére ». Mais la ot l’Espagnol Xavier avait échoué, 

I’'Italien Matteo Ricci (1552-1610) devait réussir 4 force de persévérante intelligence. Le 

groupe de missionnaires dont il fait partie est 4A Macao en 1582; en 1595, ils ont atteint 
la vallée de la Gan au Jiangxi et s’installent 4 Nanchang, la capitale de la province; trois 
ans plus tard, Ricci obtient de résider deux mois a Pékin; il y revient en 1601 et y demeurera 
sans interruption jusqu’A sa mort en 1610. 
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Les premiéres missions s’établissent donc sur la route qui relie Macao a Pékin : 4 Canton, 
Shaozhou, Nanxiong, derniére ville du Guangdong avant la passe de Meilingguan, Ganzhou, 
Nanchang, Nankin, Huaian au Jiangsu, Jinan au Shandong. Elles s’étendront de 1a, au 
début du xvue siécle, 4 la région du Bas-Yangzi (Suzhou, Shanghai, Hangzhou) ou les 
jésuites entreront en contact avec les milieux lettrés et au Fujian. Elles gagneront aussi 
le Henan (Kaifeng), le Shanxi et le Shenxi (Xi’an) et jusqu’au Sichuan. 
Un trés petit nombre de missionnaires viendront par la route de Birmanie ou par l’Asie 

centrale. Ainsi, le frére portugais Benoit de Goéz qui part d’Agra, capitale de la dynastie 
mogole, sous le régne d’Akbar (1556-1605), en 1602, afin de vérifier si le Cathay de Marco 
Polo était bien la Chine. Il passe par Kaboul, Samarcande, les oasis du bassin du Tarim 
et arrive 4 Jiuquan au Gansu en 1605. De 1a, il écrit au P. Ricci qui envoie A sa rencontre 
un Chinois de Macao converti, le frére Sébastien Fernandez, qui arrive a Jiuquan en 1607, 
juste avant la mort de Goéz. On peut noter enfin qu’en 1661-1662, deux missionnaires 
feront le voyage inverse, de Pékin 4 Agra, mais en passant par le Tibet et le Népal. Voila 
qui prouve |’étonnante permanence des itinéraires 4 travers I’histoire : ces mémes routes 
de l’Asie centrale et du Tibet avaient été parcourues et explorées par un grand nombre 

de pélerins bouddhistes du rive au Ix® siécle. 

Matteo Ricci et ses compagnons imaginérent tout d’abord de prendre le froc des religieux 
bouddhistes. Le bouddhisme, religion de salut venue de l’Ouest, présentait en effet de 
nombreuses analogies avec le christianisme et il semble que, dans les campagnes, ces 

analogies aient favorisé par la suite les conversions. Mais les premiers missionnaires 

reviendront bien vite de leur erreur : le bouddhisme qui a survécu a la fin des Ming 

est mal vu des élites cultivées et ne trouve guére de ferventes sympathies que chez quelques 

originaux comme Li Zhi. Un des arguments des lettrés hostiles au christianisme sera, a 

partir des débuts du xvué siécle, de dénoncer dans cette religion étrangére un avatar du 

bouddhisme revenu en Chine aprés avoir conquis les Barbares de 1’Extréme-Occident. 

Les jésuites, hommes savants et cultivés, ont donc vite compris que pour gagner les élites 

chinoises, ils devaient adopter le costume et les maniéres des lettrés, tenter le long et diffi- 

cile apprentissage de la culture classique et s’efforcer de flatter les goiits des milieux diri- 

geants : leur intérét pour les questions de calendrier, d’astronomie, dé mathématiques, 

de cartographie, leur curiosité pour les arts et les inventions de |’Europe. Les horloges 

seront l’une des premiéres nouveautés importées en Chine par les jésuites et Matteo Ricci 

semble étre devenu beaucoup plus tard le dieu patron des horlogers chinois : il est vénéré 

au xIx® siécle 4 Shanghai sous les espéces du « Bodhisattva Ricci » (Li Madou pusa). 

Mais c’est beaucoup moins pour ces curiosités mécaniques, considérées comme futiles, 

que pour leur science que les missionnaires sont appréciés 4 la Cour et dans le milieu des 

hauts fonctionnaires. C’est en raison des services qu’ils ont rendus aux empereurs en tant 

que mathématiciens, astronomes et cartographes que les jésuites parviendront 4 se main- 

tenir 4 Pékin jusqu’a la fin du xvime siécle. 
3 

395 



LE REGNE DES AUTOCRATES ET DES EUNUQUES 

Les difficultés du dialogue 

Les points de vue différaient radicalement de part et d’autre : ce qui n’était, aux yeux 

des missionnaires et de la hiérarchie catholique, qu’un simple procédé de conversion, 

faisait, chez la plupart des dirigeants, le seul avantage de la présence des jésuites a la Cour. 

En montrant |’excellence et la supériorité des sciences et des inventions de l’Europe, les 

missionnaires pensaient démontrer du méme coup la prééminence de la religion qui avait 

été révélée a cette partie du monde. Aussi bien, les ouvrages scientifiques traduits en chinois 

par les jésuites ne manquent-ils pas de débuter par un éloge du christianisme. Intéressés 

par ce que leur apportaient les missionnaires dans le domaine des sciences, des arts et des 

techniques, la plupart de ceux qu’ils cherchaient 4 convertir ne virent cependant dans les 

traditions bibliques qu’un fatras de légendes souvent incompréhensibles et parfois immo- 

rales. C’est qu’en effet le christianisme devait se heurter en Chine aux obstacles difficile- 

ment surmontables qui tenaient aux différences de sociétés et de civilisations dont les réfé- 

rences historiques, les cadres mentaux, les comportements et les mceurs ne présentaient 

aucune similitude’ Le monde chinois n’offrait pas de prise facile 4 une religion qui exigeait 

un engagement total et impliquait l’existence d’un absolu. Si la ferveur religieuse ne lui 

était pas inconnue, il ignorait en revanche la catégorie du transcendant, en raison de sa 

conception fondamentale d’un ordre immanent, a la fois cosmique et humain, naturel et 

social. En outre, les jésuites pénétrent en Chine au moment méme ol! commencent a s’affir- 

mer les tendances critiques et agnostiques qui s’épanouiront au xvil® siécle dans 1’école 

philologique du kaozhengxue. 

Le dialogue des chrétiens et des Chinois est donc fondé au départ sur de profonds malen- 

tendus qui s’aggraveront aux xvi et xIx® siécles. C’est d’abord au niveau des contacts 

quotidiens que se traduit l’incompréhension mutuelle et que se crée un complexe de méfiance 

et d’hostilité qui est sciemment développé par certains lettrés et par le clergé bouddhique. 

On accuse trés tdt les chrétiens : 

— de vouloir corrompre les mceurs chinoises, car ils défendent d’honorer les ancétres 

(aprés uné période de relative tolérance au xvii® siécle, les directives du Vatican deviendront 

intransigeantes sur ce point au xvill®; mais la « querelle des rites » traduit un conflit qui 

s’était déclaré beaucoup plus tét chez les missionnaires eux-mémes, dés la mort de Matteo 

Ricci en 1610); 

— de détruire les statues et sanctuaires des cultes chinois; 

— de rendre hommage 4 un homme qui a subi le dernier supplice; 

— de comploter et d’espionner au profit des Japonais et des pirates et contrebandiers 
des cétes; 

— de placer sept sphéres dans le ciel et de proposer un montage écliptique oblique au 
lieu du montage équatorial traditionnel en Chine qui sera adopté par l’astronomie moderne 
(le systéme de Copernic ne sera adopté par les jésuites de Pékin qu’a partir des environs de 

396 



La vie intellectuelle a l’époque des Ming 

1640; celui de Galilée, condamné par |’Eglise en 1633, leur fut interdit et ne pénétra en 
Chine qu’au xIx® siécle); 

— de créer des associations secrétes (de méme que les membres des sociétés secrétes 
ne doivent avouer en aucun cas leur affiliation, les néophytes sont tenus de ne pas révéler 

leur appartenance a 1’Eglise); 

— de se livrer en secret 4 des opérations de transmutation des métaux et a des incanta- 

tions maléfiques. 

Toutes ces critiques formeront dés les débuts du xvue siécle la matiére d’opuscules de 

grande diffusion. L’un des premiers de cette longue lignée de pamphlets antichrétiens est 

le Poxieji ( Recueil ou sont réfutées les hérésies) qui parait sous une de ses premiéres formes 

a la fin de l’ére Wanli (1573-1619). A l’inverse des missionnaires qui croient retrouver la 

trace trés ancienne d’une révélation chrétienne dans les croyances antiques au Seigneur 

d’en-haut (Shangdi), les lettrés chinois ennemis des missionnaires ne voient dans le chris- 

tianisme qu’une forme abatardie du bouddhisme parfois mélée d’emprunts a 1’islam. 

L’argument sera souvent exploité et apparait en particulier dans un Précis sur Macao 

(Aomen jilue) publié en 1751. 

Sans doute les réactions chinoises varient-elles suivant les milieux. Dans les campagnes, 

il semble que les missionnaires aient tout d’abord suscité un intérét de curiosité. Leurs 

meceurs et pratiques étranges provoquent 1’étonnement. Les obséques d’un chrétien at- 

tirent un grand concours de peuple. Le missionnaire peut apparaitre comme une variété 

de moine bouddhique et le christianisme s’implante sans doute dans la mesure ou il se 

produit une sorte de syncrétisme, les missionnaires subissant eux-mémes 4 leur insu 1’in- 

fluence du milieu chinois. C’est ainsi que l’on retrouve dans la biographie du P. Etienne 

Le Févre, missionnaire au Shanxi a la fin des Ming, plusieurs des thémes de l’hagiographie 

bouddhique et taoiste : le religieux chrétien passe pour approcher les bétes féroces sans 

en étre dévoré; il a des dons de guérisseur; parvient 4 chasser une invasion de sauterelles 

par des aspersions d’eau bénite; exorcise les maisons hantées; prévoit exactement la date 

de sa mort; son cadavre reste imputrescible, son tombeau est épargné par la crue d’une 

riviére et le missionnaire est transformé aprés sa mort en dieu du Sol local (fangtudi). 

Au début du xvi siécle, le pére bordelais Louis Le Comte (1655-1728) proposera, 

comme méthode de conversion des gens du peuple : 

— d’user de contes et de paraboles; 

— d’attacher une grande importance aux « ornements, processions, chants, bruits de 

cloches, cérémonies »; 

— d’inspirer le respect pour les « images, reliques, médailles, eau bénite »; 

— de s’attacher a l’instruction des enfants. Ce sont 1a, pour |’essentiel, les procédés 

adoptés par les religieux bouddhistes en Chine un millénaire et demi plus tét. 

397 



LE REGNE DES AUTOCRATES ET DES EUNUQUES 

Les plus éminents des convertis 

Dans le milieu des fonctionnaires, la politique des jésuites devait obtenir des résultats 

éclatants auprés d’un petit nombre de lettrés intéressés par les nouveautés scientifiques 

et intellectuelles de l'Europe. Les plus célébres de ces lettrés convertis au christianisme 

sont ceux que l’on a appelés les « trois piliers de 1’évangélisation » (kaijiao san dor zhushi) : 

Xu Guanggi, Li Zhizao et Yang Tingyun. 

Xu Guanggi (1562-1633), né 4 Shanghai et regu aux concours de doctorat en 1604, est 

un des premiers 4 entrer en contact avec les missionnaires jésuites. Engagé dans une riche 

famille de Shaozhou comme précepteur, il rencontre tout d’abord dans cette ville le pére 

Lazare Cattaneo, puis Matteo Ricci 4 Nankin en 1600. Un autre missionnaire, Jean de 

Rocha, le baptise et lui donne le nom de Paul. Etabli 4 Pékin de 1604 4 1607, Xu Guangqi 

y recoit les enseignements de Ricci aux cétés de Li Zhizao. C’est a partir de cette époque qu’il 

traduit des ouvrages européens de mathématiques, d’astronomie, de géographie et d’hydrau- 

lique (les jésuites auraient amené 4 Pékin prés de 7 000 livres en langues occidentales). 

On lui doit en particulier la traduction, de 1606 4 1608, d’un ouvrage de trigonométrie, 

le Celiang fayi (Xu Guangqi découvre |’identité des méthodes de trigonométrie chinoise 

et occidentale), celle des Eléments d’Euclide (Jihe yuanben, 1611), celle d’un traité d’hydrau- 

lique (le Taixi shuifa, 1612). Aprés étre retourné dans le Bas-Yangzi en 1607, ou il a de 

nouveaux contacts avec les jésuites, il se retire définitivement 4 Shanghai en 1621 ot il 

traduit un Traité de Il’Gme. En 1630, il recommande a la Cour le pére Adam Schall pour 

l’établissement d’un nouveau calendrier et le pére Longobardo pour négocier l’achat de 

canons a Macao. Une petite église est construite prés de sa demeure, dans la banlieue de 

Shanghai, au bourg de la famille Xu (Xujiahui : en shanghaien, Zikkawei) : c’est autour 

de cette église que se formera au xIx® siécle l’importante mission catholique de Zikkawei. 

Le célébre traité d’agriculture de Xu Guangqi, le Nongzheng quanshu, est publié aprés sa 

mort en 1639. 

Lettré et fonctionnaire comme Xu Guanggqi, Yang Tingyun (1557-1627) est né 4 Hang- 

zhou. Nommé censeur a Pékin en 1600, il s’occupe des transports sur le grand canal 

et de l’administration de la région de Suzhou. D’abord attiré par le bouddhisme chan au 

moment d’une période de retraite 4 Hangzhou en 1609, il rencontre Lazare Cattaneo chez 

Li Zhizao en 1611 ainsi que le pére Nicolas Trigault. Converti par eux au christianisme, 

il est baptisé l’année suivante sous le nom de Michel. Il fonde avec ses parents et amis une 
Association de l’eau bénite (Shengshuihui) et rédige un ouvrage sur la doctrine chrétienne. 

Il fait paraitre en 1615 des mélanges sur les sciences, la géographie, la philosophie euro- 
péennes et le christianisme et, en 1621, un essai ou il cherche 4 démontrer la supériorité 

de sa religion d’adoption sur le bouddhisme. II participe a la rédaction de notices explica- 
tives pour |’ Atlas du monde publié en 1602 par Matteo Ricci sous le titre de Kunyu wanguo 
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quantu. C’est le Zhifang waiji, imprimé en 1623. L’année de sa mort, en 1627, Yang Tingyun 
fait construire une église chrétienne a Hangzhou. 

Li Zhizao (?-1630) est, comme Yang Tingyun, natif de Hangzhou. II rencontre Ricci peu 
de temps aprés son arrivée 4 Pékin en 1601 et voit chez lui la carte de l’Atlas du monde. 
Passionné par les questions de géographie, Li Zhizao se met a l’étude des procédés carto- 
graphiques et des sciences occidentales. Etudiant auprés de Ricci de 1604 a 1610, il lui sert 
de traducteur pour divers ouvrages scientifiques et religieux. De retour a Hangzhou en 1611, 
il invite les péres Cattaneo, Sébastien Fernandez et Nicolas Trigault 4 précher dans cette 
ville. Au moment de la premiére « persécution » des chrétiens déclenchée par Shen Que en 
1616 et lors de la seconde en 1622 — le motif invoqué par Shen Que est l’explosion de deux 
canons achetés 4 Macao —, Li Zhizao protége les chrétiens de Hangzhou. En 1625, il 
rédige une notice sur la stéle nestorienne qui vient d’étre retrouvée A Xi’an, au Shenxi 
(cette stéle bilingue en chinois et en syriaque retrace l’histoire de l’introduction du nes- 
torianisme dans la capitale des Tang depuis l’année 631 et est datée de 781), et identifie le 
nestorianisme avec le christianisme. Un autre ouvrage paraitra 4 Hangzhou en 1664 sur 
cette célébre stéle sous le titre de Traité sur la stéle nestorienne (Jingjiaobeiquan) : il est 
da au P. Emmanuel Diaz et reproduit deux croix nestoriennes retrouvées en 1638 prés 
du grand port de Quanzhou. Un an avant sa mort, en 1629, Li Zhizao est chargé, avec 

Xu Guanggi et le pére Longobardo, de 1’établissement d’un nouveau calendrier. 

Influences réciproques 

Il n’est guére facile de rendre pleine justice aux conséquences de ce contact entre des 

hommes cultivés de 1’Europe et des membres de |’élite chinoise dans la premiére moitié 

du xvué siécle, car, par-dela l’inventaire des ouvrages traduits et les cas manifestes de trans- 

mission, des influences diffuses dont les cheminements ne peuvent étre suivis a la trace se 

sont exercées et répercutées 4 la facon d’une onde de choc dans le monde chinois et en 

Europe. Dans les trois domaines principaux ou la science des jésuites avait trouvé et trou- 

vera encore a s’employer jusqu’a la fin du xvumiée siécle, astronomie, mathématiques et car- 

tographie, l’apport est incontestable, mais aussi et plus encore peut-étre l’effet d’incitation : 

ce sont les jésuites qui furent sans doute les principaux responsables du renouveau des 

mathématiques chinoises aux xvi® et xvmi® siécles. L’intérét des Européens pour les tech- 

niques chinoises semble avoir eu un effet analogue dans le domaine des connaissances 

pratiques de l’agriculture et des métiers. On peut dire que, de fagon générale, les tendances 

mémes de la seconde « Renaissance » chinoise ont été renforcées par |’influence des mis- 

sionnaires jésuites. 

Il faut d’ailleurs se garder d’attribuer 4 1’Europe du début du xvué siécle une supériorité 

de principe : l’Occident chrétien et le monde chinois ont tout autant a apprendre de 1’un 

que de l’autre a cette époque de Il’histoire. ae 

Assez curieusement, les traditions astronomiques des Chinois sont. plus « modernes », 
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comme I’a remarqué J. Needham, que celles du P. Matteo Ricci. Peu au courant des progres 

les plus récents de l’astronomie en Europe, le fondateur des missions jésuites en Chine 

est resté fidéle aux principes de Ptolémée — sphéres célestes et coordonnées écliptiques — 

qui sont en contradiction avec les idées et les habitudes chinoises, la théorie cosmologique 

la plus courante en Chine, celle du xuanye, voyant dans les étoiles et les planétes des lumiéres 

de substance inconnue qui flottent dans un espace infini. Cette théorie de l’espace infini 

étant en accord avec la conception indienne et bouddhique de |’infinité des temps et des 

espaces (des calculs de l’époque des Tang font remonter certains événements astronomiques 

a une centaine de millions d’années). Non moins que la conception antique des sphéres 

célestes, les coordonnées et le montage écliptiques de Matteo Ricci choquaient les Chinois, 

accoutumés depuis les Han au systéme de montage et de coordonnées équatoriales qui 

devait se généraliser dans l’astronomie moderne a partir de Tycho Brahe (1546-1601). 

Ni le Devisement du monde ou Livre des merveilles de Marco Polo (1298), dont les données 

apparemment fabuleuses et les exagérations avaient réduit la portée, ni les bréves relations 

des religieux franciscains envoyés 4 la Cour des khans mongols de la Chine ne pouvaient 

avoir de répercussions sensibles sur une conception du monde médiévale qui faisait une 

large part au merveilleux et 4 la révélation chrétienne. I] n’en est plus de méme dans une 

Europe qui est devenue beaucoup plus sensible a la diversité des peuples et des mceurs, 

et s’éveille a cette réflexion sur les sociétés humaines qui méne de Montaigne 4 Montesquieu. 

Avant méme les rapports, les lettres et les ouvrages des jésuites, ce sont les relations des 

premiers voyageurs du xvi siécle en Chine méridionale qui apportent les premiers éléments 

de cette connaissance de la Chine dont les conséquences devaient étre si profondes aux 

xvue et xvule siécles. 

Ces récits de voyages et principalement la Relation de Martin de Rada (1533-1578), 

augustin espagnol venu en Chine par le Mexique et les Philippines, ainsi que le Traité de 

Gaspar da Cruz, dominicain portugais, imprimé en 1569, ont servi de base a la rédaction 

de |’Historia de las cosas mds notables, ritos y costumbres del gran Reyno de la China de 

Gonzalez de Mendoza publiée 4 Rome en 1585. Il y eut trente éditions de ce livre dans les 

diverses langues de l’Europe entre cette date et la fin du xvi® siécle. L’ouvrage eut un 

immense succés et il devait étre lu par toutes les personnes cultivées jusqu’en 1656, moment 

ou il est supplanté par celui de Nicolas Trigault, jésuite flamand (1577-1628), le De Christiana 

Expeditione apud Sinas (1615, traduction francaise 1617) et par le De Bello tartarico 

(Anvers, 1654) du jésuite italien Martino Martini mort 4 Hangzhou en 1661. 

Ces premiéres informations sur la Chine ont été a l’origine d’emprunts dont deux au 

moins sont connus de facon certaine. 

L’idée de construire des ponts suspendus a chaines de fer date en Europe de 1595 et 

fut trés probablement suggérée par les récits de voyageurs portugais qui avaient pu voir 

des ouvrages de ce genre au Guangdong ou au Fujian. Ce type de pont, sans doute origi- 
naire du Sichuan et des confins sino-tibétains, était en usage en Chine depuis les environs 
de 600. Mais la premiére réalisation en Europe ne date que de 1741 et fait suite 4 une pro- 

400 21. Le Palais impérial de Pékin construit au XV°* siécle. 
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position de l’architecte autrichien Fischer von Erlach (1656-1723) qui déclare expressément 
s’inspirer des exemples chinois. 

L’autre emprunt est une curieuse adaptation d’une pratique chinoise qui est attestée 
a diverses époques et dans différentes régions de la Chine : il s’afit de l’adjonction d’un 

mat et d’une voile sur les brouettes. L’ingénieur hollandais Simon Stevin (1540-1620), qui 

semble avoir été inspiré par la lecture de 1’ Historia ou Itinéraire du Nouveau Monde (1585) 

de Mendoza, ou, plus vraisemblablement, par celle de 1’Jtinerario de Jan Huyghen van 

Linschoten (1596), imagina de construire des chariots 4 voile. Ces véhicules furent essayés 

avec succés vers 1600 sur les plages du Nord des Pays-Bas et continuérent a susciter un 

vif intérét pendant la majeure partie du xvue siécle. Ils furent les premiers 4 démontrer 

que l’on pouvait se déplacer sur terre 4 des vitesses encore inconnues. 

Il est remarquable que les premiéres études et les premiéres théories du magnétisme soient 

purement chinoises. Polarité, induction, rémanefce, déclinaison ont été connues beaucoup 

plus t6t en Chine qu’en Europe ou les premiéres expériences relatives a 1’électrostatique 

et au magnétisme remontent a W. Gilbert (1544-1603) et se sont développées au xvilé siécle. 

A supposer qu’on ne doive établir aucun lien entre le développement de ce nouveau secteur 

des sciences physiques et les apports de la Chine, il reste que les conceptions chinoises 

relatives aux phénoménes magnétiques étaient liées 4 des théories cosmiques dont 1|’influence 

s’est probablement fait sentir en Europe au xvii® siécle. De méme, les conceptions poli- 

tiques et sociales des Chinois, leurs institutions, leurs arts et leurs techniques devaient 

exercer une influence qui a peut-étre été déterminante sur la formation de la pensée moderne. 

C’est ce que l’histoire des emprunts et des relations de la Chine et de l’Europe au xvii® siécle 

tendrait 4 prouver. 

22. Le Nankin des Ming: a) Allée menant au tombeau de ’empereur Hongwu 401 

(1368-1398), fondateur des Ming; b) Allée du tombeau d’un roi de Bornéo mort a 

Nankin en 1408. ; ; 
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La nouvelle puissance mandchoue qui s’appuie au départ, dans sa conquéte de la Chine, 

sur la collaboration des Chinois des provinces actuelles du Nord-Est (Mandchourie) et 

profite partout de l’anarchie générale se heurte bientét 4 des difficultés qui retardent 1’ins- 

tauration définitive de son pouvoir : résistance des Ming du Sud, aidée par un puissant 

renouveau de la piraterie, puis sécession des provinces méridionales au lendemain de leur 

conquéte. Mais cette période d’incertitude qui se prolonge jusqu’a la reprise compléte des 

régions du Sud-Ouest en 1681 et 4 la conquéte de Taiwan (Formose) deux ans plus tard 

est suivie par une rapide consolidation du pouvoir mandchou que favorisent l’"adoucissement 

du régime, a la fois autoritaire et bienveillant, la sinisation plus prononcée des élites mand- 

choues et les efforts des empereurs pour se gagner la sympathie et le concours des classes 

lettrées chinoises. Un essor sans précédent de la production agricole et artisanale ainsi 

que des trafics commerciaux se traduit au xvull® siécle par une prospérité générale qu’accom- 

pagne un accroissement rapide de la population. En méme temps, la politique d’intervention 

diplomatique et militaire du nouvel Empire en Mongolie, en Asie centrale et au Tibet 

obtient des résultats éclatants : 4 partir du milieu du xvuie siécle, |’Empire sino-mandchou 

couvre prés de 12 millions de km? et son influence s’étend largement au-dela de ses fron- 

tiéres. La Chine est 4 cette époque le plus riche et le plus grand Etat du monde. 

Mais a mesure que se prolonge cette période d’euphorie exceptionnelle apparaissent les 

signes avant-coureurs d’une phase de déclin : les conflits se multiplient aux frontiéres, ainsi 

que les soulévements de populations colonisées; les vices du systéme politique, peu sensibles 

en période de prospérité, s’accentuent et les premiéres grandes insurrections paysannes 

éclatent en Chine du Nord dans les derniéres années du xvumi® siécle. Un processus est 

engagé dont le pouvoir ne parviendra pas 4 arréter le développement. L’immensité de 

V’Empire, I’accroissement de sa population, une économie dont le rendement ne pouvait 

guére étre accru, une centralisation abusive et une administration inefficace allaient cons- 

tituer de graves handicaps au moment ot le monde chinois entrait dans une période de 

déclin et de récession économique. 



LA CONQUETE ET L’INSTAURATION 

DE L’?ORDRE MANDCHOU 

|. L’essor de la puissance mandchoue 

La période de formation 

étaient des Jiirchen, descendants des tribus toungouses qui avaient fondé au 

xue siécle l’empire des Jin (1115-1234) dans les territoires du Nord-Est et en 

Chine du Nord. Alliés des Chinois dés 1589, ils avaient prété main-forte aux armées 

des Ming dans leur lutte contre l’invasion japonaise en Corée dans les années 1592-1598. 

Unies par un chef du nom de Nurhaci, les tribus jiirchen de Mongolie orientale devaient 

leur puissance 4 leur organisation militaire et a leur richesse : elles avaient accaparé le 

commerce des perles, des fourrures et des produits miniers dans le Nord-Est et tiraient 

de gros profits de la culture du ginseng (rencan) dont la racine était appréciée pour ses 

propriétés médicinales et vendue a trés haut prix. L’ascension de Nurhaci avait eu pour 

origine la sédentarisation des tribus toungouses et mongoles de la région du Jehol (Rehe), 

au nord de Pékin, ot les Empires de la steppe des x1°-xIv° siécles, Liao, Jin et Yuan, avaient 
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installé des préfectures 4 la chinoise qui furent remplacées 4 1’époque des Ming par des 

garnisons militaires (wei). Entouré de conseillers chinois — la population chinoise était 

relativement importante dans cette partie de la Mongolie intérieure —, Nurhaci avait su 

créer dans cette région une organisation féodale et guerriére. C’était un ensemble de domaines 

gouvernés par les chefs de l’aristocratie jiirchen et des unités militaires formées sur le modéle 

des garnisons chinoises. Ces unités qui portaient le nom de Banniéres (gi) et étaient distin- 

guées par la couleur de leurs drapeaux furent inaugurées en 1601. Elles se multiplieront 

au cours des conquétes mandchoues grace au ralliement d’unités mongoles et a l’incorpo- 

ration de contingents chinois, se dédoublant en Banniéres intérieures, formées par les Mand- 

chous et leurs dépendants, et en Banniéres extérieures réservées aux troupes auxiliaires. 

Elles seront jusqu’a la fin du xvuié siécle 1’une des organisations militaires les plus efficaces 

qu’ait connues 1’Asie orientale. 

S’étant acquis |’alliance des Mongols orientaux contre ceux du Chahar, province située 

a l’ouest du Jehol et au nord du Shanxi, les Jiirchen adoptent une attitude hostile 4 l’égard 

de la Chine a partir de 1609. En 1616, Nurhaci se proclame khan des Jiirchen et fonde la 

dynastie des Jin postérieurs (Hou Jin). Il s’empare de Fushun, a l’est de Shenyang, en 

1618, et commence a diriger des attaques contre la Chine du Nord a partir de cette année. 

En 1621, il prend Shenyang et Liaoyang, et il installe sa capitale quatre ans plus tard a 

Shenyang, baptisée du nom de Mukden. A sa mort, en 1626, lui succéde Abahai (1627-1644) 

qui déploie une grande activité militaire et politique, et poursuit l’ceuvre de son précédesseur : 

a défaut de génie et d’originalité, la persévérance devait étre une des principales qualités 

des Mandchous. Abahai entreprend la longue conquéte du Chahar, impose sa domination 

a la Corée en 1638 et finit par occuper toute la Mandchourie jusqu’a la passe de Shanhaiguan 

en 1642, ainsi que toute la région de 1’Amour (province du Heilongjiang) entre 1636 et 1644. 

Toute la politique d’Abahai vise 4 l’imitation des institutions chinoises. Ses conseillers et 

ses généraux sont des Chinois et 1’"armement moderne qu’il posséde lui est fourni de Chine 

par des transfuges. Dés 1635, Abahai remplace le nom de Jiirchen par celui de Mand- 

chous et change l’année suivante le titre dynastique de Jin en Daqing (grands Qing). 

Ainsi, a la veille de la prise de Pékin en 1644, les Mandchous se sont acquis la force 

militaire, la cohésion politique, l’organisation administrative et les bases stratégiques qui 

devaient leur permettre de s’emparer en Chine du pouvoir et de soumettre cet immense 

pays a leur domination. Il leur a fallu moins d’un demi-siécle pour cela. 

L’installation en Chine des envahisseurs 

Ayant conquis cette vieille terre de colonisation chinoise qu’est la Mandchourie, les 
Mandchous, Jiirchen du Jehol, devaient y trouver de précieux auxiliaires pour la conquéte 
et l’administration de la Chine. Une partie de leurs hauts fonctionnaires, surtout a la fin 
du régne d’Abahai (1627-1644) et sous le régne de Shunzhi (1644-1661), sont des hommes 
originaires du bassin du Liaohe et souvent natifs de Shenyang (Mukden) et de sa région. 
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C’est, dés 1618, le cas de Fan Wencheng (1597-1666), un des quatre grands dignitaires de 

l’époque de Nurhaci. Fan Wencheng appartenait 4 une famille de fonctionnaires des Ming 

et l’un de ses ancétres avait été président du ministére des Armées 4 Pékin. Au moment de 

la prise de Fushun en 1618, Fan Wencheng était passé au service de Nurhaci et il avait été 

nommeé en 1636 Grand secrétaire a la capitale qui était alors Mukden. Comme lui, les géné- 

raux qui aidérent les Mandchous a4 conquérir la Chine du Nord et du Sud, Kong Youde 

(?-1652), Wu Sangui, Shang Kexi (1604-1676), Geng Zhongming (?-1649), Sun Yanling, 

étaient originaires du Liaoning et avaient parfois été recrutés par les Mandchous au moment 

ou ils s’emparérent de cette région. 

Ces collaborateurs de la premiére heure, représentants d’une tradition administrative 

proprement chinoise, lettrés qui connaissaient 4 la fois le chinois et le mandchou, furent 

incorporés dans les Banniéres intérieures et parfois rattachés a la famille des empereurs 

Qing. Les Mandchous donnérent a ces derniers le nom de « gens de la maison », booi (en 

chinois, baoyi) et les gardérent a leur service de pére en fils. Ces booi ont joué au xvué siécle 

et encore au début du xvi® un réle d’informateurs auprés des Mandchous et d’intermé- 

diaires avec les élites chinoises. Chargés de l’administration intérieure du Palais et du 

contréle des grands ateliers qui fournissaient la Cour en produits de luxe (porcelaines de 

Jingdezhen, soieries de Nankin, Suzhou, Hangzhou...), confidents et conseillers de la famille 

impériale, ils devaient occuper une position analogue a celle des eunuques, sans acquérir 

cependant le pouvoir exorbitant que ces derniers avaient accaparé a l’époque des Ming. 

Les Mandchous s’installent en Chine comme une race de seigneurs destinée 4 régner 

sur une population d’esclaves, ainsi que l’avaient fait les Mongols. Dés 1668, ils interdiront 

aux Han cette vieille terre de colonisation chinoise qu’est la Mandchourie, afin de se réserver 

une région pure de toute influence étrangére et pour conserver le monopole de l’exploitation 

du gingseng. Ils interdisent les mariages mixtes. Le principe de la ségrégation est appliqué 

4 Pékin comme dans les autres grandes villes : la capitale est partagée en une ville mandchoue 

au nord, d’ow tous les anciens habitants sont expulsés, et une ville chinoise au sud. En 1645, 

tous les Chinois atteints de variole — en fait tous ceux qui ont des maladies de peau — 

sont chassés de Pékin. Des bruits alarmistes courent en ville ov 1’on croit que les occupants 

vont exterminer toute la population chinoise. C’est qu’en effet la conquéte est menée avec 

une extréme sauvagerie. Un habitant de Yangzhou qui devait échapper par miracle au 

massacre général de la population a laissé un récit des horreurs dont il fut le teémoin au 

moment ou, en 1645, les troupes mandchoues pénétrérent dans cette riche cité commergante 

du Bas-Yangzi. Le manuscrit de ce récit, le Journal des dix jours de Yangzhou ( Yangzhou 

shiriji), devait étre préservé au Japon. Le changement de costume et de coiffure — le port 

de la natte (bianzi) — qui est imposé sous peine de mort dés 1645 a l’ensemble de la popu- 

lation chinoise provoque des émeutes dont certaines sont réprimées par des massacres 

comme a Jiangyin et 4 Jiaxing au Jiangsu. Rappelons que les Jiirchen, ancétres des Mand- 

chous, avaient également imposé le port dela natte a leurs sujets dans l’empire des Jin 

et que la natte était une coiffure traditionnelle chez les gens de la steppe : les Mongols se 
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faisaient plusieurs tresses et, plus anciennement, au v® siécle, les Tabgatch étaient qualifiés 

par les Chinois de « tétes cordées » (suotou). 

Dés le début de leur conquéte, les Mandchous exproprient les paysans et constituent des 

domaines d’ow les Chinois sont exclus. Ces enclaves mandchoues (quan), créées entre 

1645 et 1647, sont nombreuses dans toute la Chine du Nord, surtout aux environs de Pékin, 

et en Mongolie orientale. 

Les Mandchous appliquent 4 la main-d’ceuvre qui cultive leurs domaines (prisonniers 

de guerre et paysans dépouillés de leur bien qui, pour conserver un lopin de terre, acceptent 

de travailler dans les enclos) un statut de véritables esclaves. Pouvant étre vendus et achetés 

comme des bétes, soumis 4 de nombreuses corvées, trés durement traités et condamnés a 

demeurer sur place, ces cultivateurs cherchent a4 fuir par tous les moyens malgré les peines 

de fouet et de mort qu’ils encourent et font encourir a leurs parents et a leurs voisins, cepen- 

dant que les adhérents chinois des Mandchous, incorporés dans les Banniéres, tiennent 

auprés d’eux le rdle de gardes-chiourme et d’indicateurs de police. Les effets de ce systéme 

qui crée une atmosphére de terreur et qui favorise la corruption se révélent vite désastreux. 

Comprenant qu’une fiscalité modérée et uniforme est plus rentable que 1’exploitation 

directe, et que les hommes libres travaillent mieux que ceux qui ont été réduits en esclavage, 

les Mandchous renonceront peu a peu a leurs enclos tandis que les paysans libres reprendront 

possession de leurs terres. A partir de 1685, toute confiscation de nouvelles terres est inter- 

dite aux Banniéres, et aux environs de 1700 la question des enclos et des esclaves fugitifs 

est pratiquement réglée. C’est en vain sans doute que tant de souffrances ont été imposées 

a la paysannerie chinoise : l’erreur des Mandchous s’explique par leur volonté d’appliquer 

en Chine des pratiques et des conceptions qui se justifiaient seulement dans le contexte 

des sociétés de la steppe. Mais s’il fut progressif, le changement de politique fut en revanche 

assez radical, puisque c’est aux Qing que la Chine doit d’avoir connu au xvi siécle la 

fiscalité agraire la plus douce de toute son histoire. Ce régime fut sans doute pour beaucoup 

dans le ralliement de la plus grande partie de la population 4 ses nouveaux dirigeants. 

2. Retards et difficultés 

La résistance des Ming du Sud 

Les envahisseurs s’étaient emparés de la Chine du Nord presque sans combat, mais ils 
devaient se heurter dans le Sud a une longue résistance qui fut sans cesse affaiblie par un 
manque général de cohésion et par les luttes entre patriotes partisans de la résistance et 
pacifistes enclins 4 collaborer avec l’ennemi. A vrai dire, les Ming, qui avaient perdu la 
faveur du peuple, étaient voués de toute facon a disparaitre. Mais le souvenir de cette 
période d’une quinzaine d’années ot les descendants des empereurs Ming, pourchassés 
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de province en province par l’avance des armées mandchoues, tentérent de maintenir 

un semblant de pouvoir légitime, devait étre exalté par les grands lettrés patriotes du début 

de la dynastie des Qing. 

Apres la chute de Pékin et l’installation d’un nouvel empereur 4 Nankin, des pourparlers 

de paix sont engagés avec les Mandchous qui sont encore considérés par une partie des 

classes dirigeantes comme leurs alliés contre les mouvements de rébellion. Mais ces pour- 

parlers sont rompus par les efforts d’un ministre patriote du nom de Shi Kefa (?-1645). 

Apres six assauts successifs contre Yangzhou, défendue par Shi Kefa, la ville est prise et 

c’est, un mois plus tard, la chute de Nankin. L’empereur est livré aux Mandchous par un 

général félon. Alors commence une période d’errance qui ménera les descendants des Ming 

du Zhejiang et du Fujian au Guangdong et au Guangxi, et pour finir dans la province la 

plus reculée de tout l’Empire, celle du Yunnan. Des empereurs éphéméres se succédent au 

fur et 4 mesure de l’avance des troupes mandchoues. Zhejiang et Fujian, ot avaient été 

proclamés simultanément deux empereurs, sont occupés en 1646 en méme temps que le 

Sichuan ou les Mandchous se débarrassent de Zhang Xianzhong, |’ancien chef d’insurgés 

de la fin des Ming. En 1647, c’est la prise de Canton par les envahisseurs et un nouveau 

souverain est proclamé 4 Guilin, dans le Nord-Est du Guangxi : c’est le prince Zhu Youlang 

qui adopta le nom d’ére de Yongli (1647-1660), seul empereur dont le régne ait eu quelque 

importance au cours de la période des Ming du Sud (Nan Ming). Aprés avoir repris Canton 

et reconquis une grande partie de la Chine du Sud en 1648, Yongli est contraint de se replier 

au Yunnan. Affaiblis par des dissensions entre généraux en 1656, les Ming du Sud ne pour- 

ront résister aux attaques des armées que dirige Wu Sangui en 1658-1659. 

Yongli est obligé de chercher refuge 4 Bhamo, a plus de 500 km 4 l’ouest de Kunming 

sur l’Irrawaddy, dans le Nord-Est de la Birmanie. C’est 14 qu’il sera fait prisonnier en 1661 

avant de mourir étranglé 4 Kunming |’année suivante. La Cour de Yongli avait accueilli 

4 Guilin et au Yunnan des missionnaires jésuites (entre autres, le pere André-Xavier Koffler) 

qui assurent avoir converti quelques dames de |’entourage de l’empereur et en particulier 

la propre mére de Yongli. Elle adressa sur leurs conseils une ambassade au Vatican qui fut 

de retour 4 Kunming en 1659. 

Puissant renouveau de la piraterie 

Cette résistance contre les envahisseurs qui a pour principe un attachement a la personne 

des derniers représentants de la famille impériale des Ming et un sursaut de nationalisme 

Han trouve un concours précieux dans le renouveau de Ja piraterie. Les Ming du Sud 

entretiennent d’ailleurs des liens plus ou moins secrets avec les pirates des cétes du Sud- 

Est et du Guandgong. 

Un métis de Chinois et de Japonaise, né 4 Hirado, ile située au large du port de Sasebo, 

a Kydsht, régne en fait sur les cétes du Fujian a partir des environs de 1650. Ce chef de 

pirates, du nom de Zheng Chenggong (1624-1662), devait rester jusqu’a nos jours une sorte 
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de héros national 4 Taiwan. Ses activités, comme celles des Wokou du xvi® siécle, sont 

un mélange de piraterie et de commerce, mais ont en méme temps d’évidentes implications 

politiques. Installé prés de Xiamen (Amoy), dans le Sud du Fujian, il pille les riches cités 

maritimes de la province, poussant ses raids jusqu’au Sud du Zhejiang et au Nord-Est du 

Guangdong, mais il trafique en méme temps avec le Japon, les Ryfkyd, le Vietnam, le Siam 

et les Philippines, est en contact avec les Européens qui fréquentent les mers de 1’Asie 

orientale et cherche 4 accroitre son influence politique en prenant le parti des Ming du Sud 

contre les Mandchous. Ses bonnes relations avec les survivants de la dynastie déchue lui 

valent le droit insigne de porter le nom de la famille impériale, celui de Zhu, d’ot' son surnom 

de Guoxingye (1’ « Excellence au nom de famille du royaume ») qui est noté par les Hollan- 

dais sous la forme de Coxinga ou sous des formes analogues. II sert d’intermédiaire entre 

les Ming du Sud et le Japon ov il se rend a différentes reprises (en 1648, 1651, 1658 et 1660) 

pour solliciter une aide qui ne viendra pas. En 1658-1659, il réédite les exploits des pirates 

japonais, les Wokou, des années 1553-1555 en poussant jusqu’a Nankin, en pleine zone 

occupée, mais il doit battre en retraite et se contenter, 4 partir de cette Epoque, d’actions 

de harcélement sur les cétes. Pour lutter contre Coxinga et mettre fin aux complicités dont 

il bénéficie dans les provinces maritimes, les Qing décrétent en 1662 l’évacuation de toutes 

les régions cétiéres depuis le Shandong jusqu’au Guangdong. C’est une tragédie pour les 

populations qui voient leurs villes et leurs villages systématiquement rasés et qui sont 

contraintes 4 l’exode. Les effets de ces mesures barbares sur le commerce et les relations 

extérieures de la Chine ont-ils jamais été évalués? Sans doute ont-elles suspendu ou 

ralenti trés séricusement les trafics commerciaux de la Chine a la fin du xvm® siécle et favorisé 

ainsi l’implantation des Européens, Portugais, Espagnols et Hollandais, dans les mers 

de 1’Asie orientale. 

Contraint de trouver un refuge hors de Chine, Coxinga s’attaque pendant l’année 1661 aux 

cétes de la grande ile de Taiwan ow les Hollandais se sont installés depuis 1624. II les en 

chasse avec sa flotte de 900 navires et 25 000 hommes. Son fils Zheng Jing lui succéde a 

sa mort en 1662 et soutient dans sa rébellion contre les Mandchous le gouverneur général 

du Fujian, Geng Jingzhong. II se maintiendra 4 Taiwan jusqu’a ce que les Qing organisent 

en 1683 une grande expédition qui mettra fin 4 ce royaume indépendant et annexera pour 

la premiére fois 4 la Chine cette ile plus étendue que la Belgique et encore peuplée par de 

nombreuses tribus malayo-polynésiennes. 

De méme que les pirates du Fujian 4 l’époque de Coxinga entretenaient des relations 

avec les Ming du Sud, de méme les activités des Tanka sur les cOtes du Guangdong semblent 

liées 4 la résistance loyaliste. Les Tanka sont une population aborigéne de pécheurs qui 

résident en permanence sur leurs bateaux (d’ou le nom de chuanmin, « population des 

bateaux », qu’on leur donne parfois). Ce sont des pécheurs de perles réputés. Leurs activités 

de piraterie causérent maintes difficultés au premier gouverneur militaire mis en place au 
Guangdong par les Qing, Shang Kexi, et aidérent par 14 indirectement la résistance des 

Ming du Sud et les tentatives de sécession. 
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La rébellion des “ Trois feudataires ”, 1674-1681 

On sait que, dans leur conquéte de la Chine, les envahisseurs avaient eu recours aux 

services des anciens cadres politiques, administratifs et militaires de l’empire des Ming, 

ceux que 1’on appelait les jiuchen (« anciens serviteurs ou officiers ») ou les erchen (« ceux 

qui avaient été successivement au service des deux dynasties »»). Mais des soupcons légitimes 

pesaient sur ces fonctionnaires ralliés au nouveau régime. Des arrestations avaient eu lieu 

en 1656 et une grande partie de l’ancien personnel avait été progressivement remplacé, 

a partir de cette date, par de nouveaux fonctionnaires recrutés par concours, les Hanchen 

(« officiers Han »). Cependant, cette épuration n’avait pu étre étendue aux provinces du Sud, 

plus lointaines et moins bien contrdélées, ot les Qing avaient été contraints de laisser une 

assez large autonomie aux chefs d’armée originaires du Nord-Est qui avaient participé 

a la conquéte et réduit la résistance des Ming du Sud. 

En accordant des pouvoirs étendus aux généraux qui les avaient aidés dans leur conquéte 

de la Chine du Sud, les Mandchous s’étaient engagés sur une voie dangereuse qui menait 

a la formation de gouvernements pratiquement indépendants de Pékin. Ils couraient le 

risque de perdre le contréle de leur Empire. Elevés a la dignité de « princes », les gouver- 

neurs militaires des provinces cétiéres et de la Chine du Sud-Ouest devaient conserver 

et transmettre a leurs descendants les forces armées qui avaient été placées sous leurs ordres 

au moment des campagnes contre les Ming du Sud. Ils devaient tirer parti des tendances 

autonomistes des régions qu’ils gouvernaient et trouver sur place les ressources indispen- 

sables a leur indépendance. C’est ainsi que le plus puissant d’entre eux, Wu Sangui (1612- 

1678), aprés avoir anéanti les armées de Li Zicheng aux cétés des forces mandchoues en 

1644 et 1645, et mené de 1657 4 1661 les campagnes d’extermination des loyalistes Ming 

réfugiés au Yunnan, n’avait pas démobilisé ses troupes. Régnant sur le Yunnan et le Guizhou, 

il contrélait également en fait les provinces voisines du Hunan, du Shenxi et du Gansu, 

puisant ses ressources aussi bien dans les subsides que le gouvernement de Pékin continuait 

4 lui fournir (en 1667, il regoit 30 millions de Jiang d’argent pour l’entretien de ses armées) 

que des monopoles qu’il avait institués sur la production des puits de sel du Sichuan, les 

mines de cuivre et d’or, le commerce du ginseng et de la rhubarbe, sans compter les béné- 

fices tirés des trafics avec le Tibet (achats de chevaux et ventes de thé). Quand, profitant 

de la vacance du pouvoir 4 Canton ou le gouverneur local Shang Kexi (1604 ?-1676) avait 

résilié ses fonctions, la Cour décide de supprimer les gouvernements autonomes des « princes», 

Wu Sangui entre en rébellion en méme temps que Geng Jingzhong (?-1682), gouverneur 

du Fujian, et fonde l’empire éphémére des Zhou (1673-1681). Ils sont suivis par Sun Yanling 

(?-1677), commandant militaire 4 Guilin, au Guangxi. En 1674, Wu Sangui gagne a sa 

cause Wang Fuchen (?-1681), gouverneur du Shenxi et du Gansu depuis 1670, puis, en 

1676, Shang Zhixin (1636 ?-1680), fils de Shang Kexi, qui régne sur le Guangdong et le 

Guangxi. Cette année-la, Wu Sangui est sur le point de reconquérir toute la Chine et de 
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mettre fin au pouvoir des Mandchous. Mais le vent tourne : dés 1676, Wang Fuchen et 

Geng Jingzhong font leur soumission aux Qing, puis Shang Zhixin en 1677. Wu Sangui 

meurt l’année suivante et son petit-fils Wu Shifan lui succéde sur le tr6ne des Zhou. En 

1679, les armées des Qing reprennent le Jiangxi, en 1680 le Sichuan, en 1681, le Guizhou. 

Assiégé dans sa capitale, 4 Kunming, Wu Shifan se suicide. Ainsi finit la « rébellion des 

Trois feudataires » (sanfan zhi luan) (Wu Sangui, Geng Jingzhong et Shang Zhixin), crise 

la plus grave qu’ait connue la nouvelle dynastie mandchoue. 

La liquidation des tendances autonomistes au sud du Yangzi marque le renforcement 

général du contréle du pouvoir central dans l’ensemble de |’Empire, la fin de la période 

d’adaptation et la consolidation du nouveau régime. Ainsi peut-on considérer que la longue 

époque de stabilité intérieure qui durera jusqu’a la fin du xvii siécle commence en 1681, 

deux ans avant la conquéte définitive de l’ile de Formose. 
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Qianlong (1736-1796) ont manifesté un sens de l’adaptation, une ouverture d’esprit 

et en un mot une intelligence qui semble leur mériter d’autant mieux le nom de 

« despotes éclairés » que leur régne, depuis la fin du xvu® siécle jusque vers les 

environs de 1775, parait avoir été comme une application concréte de Ja philosophie mora- 

lisante et rationaliste du « néo-confucianisme ». 

L : GRANDS EMPEREURS Kangxi (1662-1722), Yongzheng (1723-1735) et 

|. Le régne de l’ordre moral 

Le ralliement des élites 

De la prise de Pékin en 1644 4 |’élimination du pouvoir régional créé par Wu Sangui 

dans le Sud-Ouest, il s’écoule prés d’une quarantaine d’années marquées par l’invasion du 

Nord, les guerres engagées contre les Ming du Sud, les difficultés causées par la piraterie 

et enfin par la sécession des provinces méridionales. La meilleure partie de l’intelligentsia 
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refuse sa collaboration aux envahisseurs. Elle se terre et cache ses dangereux écrits. Mais 

A mesure que disparaissent les générations qui ont connu les derniers régnes des Ming 

et l’époque de la résistance, la reprise en main se fait plus sensible. Les nouveaux maitres, 

qui adoptent sans grand changement les institutions autocratiques et centralisées de l’Empire 

défunt en favorisant de facon systématique leur propre aristocratie et en s’assurant ainsi 

le contréle de tous les postes de commande, comprennent bientét qu’il leur est indispensable 

de se concilier les anciennes classes dirigeantes et de développer en méme temps un esprit 

de soumission a la nouvelle dynastie. 

La réouverture des concours officiels en 1656 devait contribuer pour beaucoup au retour 

a la norme en fournissant |’Empire en fonctionnaires jeunes et dévoués au nouveau régime, 

et en orientant toute l’activité des classes lettrées vers cette unique voie d’accés aux 

honneurs et au prestige social. En associant étroitement a leur pouvoir les anciennes classes 

dirigeantes de 1’époque des Ming, les despotes éclairés ont réalisé leurs voeux les plus chers 

et mis fin au climat de suspicion et au grave divorce entre le pouvoir central et ses agents 

dont la dynastie défunte avait si profondément souffert. On ne reverra plus sous les Qing 

de conflits analogues 4 celui qui avait dressé l’un contre l’autre parti des eunuques et 

parti du Donglin dans les années 1615-1627. Bien au contraire, c’est la bonne entente 

qui régnera entre le pouvoir impérial et les élites chinoises pendant la majeure partie de 

la dynastie sino-mandchoue. L’antagonisme entre Chinois et Mandchous tend a s’assoupir 

au cours du xvml® siécle et ne reprendra vigueur qu’a la faveur des crises politiques et 

sociales de la fin du x1rx® siécle et du début du xx®. 

D’autre part, la mansuétude du gouvernement des Qing 4a partir de la fin du xvueé siécle, 

son souci d’épargner la paysannerie qui explique le calme des campagnes, les avantages 

accordés aux agents de l’Etat ont pu faire apparaitre la nouvelle dynastio-comme la plus 

conforme aux conceptions des milieux lettrés, la plus proche de 1’idéal humanitaire et 

paternaliste d’un ouvrage orthodoxe comme le Mencius. Les traitements élevés des fonc- 

tionnaires 4 l’ére Kangxi avaient mis un frein 4 la corruption et l’empereur Yongzheng 

(1723-1736) en vint.méme a instituer un trés important supplément de salaire, le yanglian, 

destiné 4 « entretenir la probité ». 

Mais il y a plus : Kangxi et ses successeurs se sont faits les patrons des études classiques 

et de la culture chinoise, adoptant a l’égard des milieux chinois cultivés une politique 

analogue a celle qu’ils suivirent pour gagner a leur cause les populations bouddhisées 

de la Mongolie et de 1’Asie centrale. Ils voulurent apparaitre aussi bien comme les plus 

fervents adeptes de la culture chinoise que comme les meilleurs défenseurs du lamaisme. 

L’empereur Kangxi se rendit en personne, a grands frais, dans les villes du Bas-Yangzi, 

centres de |’intelligentsia chinoise, 4 six reprises, en 1684, 1689, 1699, 1703, 1705 et 1707. 
Qianlong devait suivre son exemple en 1751, 1757, 1762, 1765, 1780 et 1784. Mais la flatterie 
et les arri¢res-pensées politiques s’alliaient 4 une sympathie réelle chez ces souverains 

entiérement acquis a la culture chinoise. Kangxi, curieux de sciences, bon mathématicien, 

habile musicien, était aussi, comme Qianlong, quelque peu poéte et calligraphe. Mais ce 
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sont les grandes entreprises d’édition patronnées par ces deux empereurs (rédaction de 

|’ Histoire des Ming, compilation de catalogues de peintures et calligraphies, de dictionnaires, 

d’un grand recueil des poétes des Tang... et surtout la grande collection des ceuvres écrites 

en chinois qui fut menée 4 bien entre 1772 et 1782) qui révélent le mieux |’intérét de ces 

souverains éclairés pour l’immense trésor intellectuel de la Chine. Ces commandes offi- 

cielles donnérent 4 de trés nombreux lettrés des emplois qui les ont libérés pendant plusieurs 

années du souci de leur subsistance. Elles furent pour beaucoup l’occasion de révéler 

leurs talents et leur inépuisable érudition. Mais elles eurent un autre mérite : celui de 

désarmer les milieux ot s’étaient précisément recrutés au xvu® siécle les adversaires les 

plus résolus de la domination mandchoue. 

Tout devait contribuer 4 calmer l’amertume des patriotes les plus intransigeants : la 

relative douceur des meceurs politiques, l’adoption par les empereurs eux-mémes et par 

l’aristocratie mandchoue de la culture chinoise, l’expansion de |’Empire au dehors, la 

paix intérieure et la prospérité générale. 

Un Empire “ confucéen ” 

Mais on n’aurait qu’une idée fausse et incompléte de la situation des élites chinoises 

si l’on se bornait a souligner les aspects paternalistes de la politique des trois.grands empe- 

reurs du xvie siécle. Ce paternalisme n’est en effet que l’autre face d’une conception fon- 

ciérement autoritaire du pouvoir impérial. Si les Mandchous n’ont pas d’opposants, ce 

n’est pas uniquement parce que la société chinoise est, dans son ensemble et d’une fagon 

générale, satisfaite du régime et de ses conditions de vie, c’est aussi parce que les opposants 

sont impitoyablement pourchassés. Les empereurs des Qing ont voulu exiger de chacun 

de leurs sujets une soumission respectueuse a leur pouvoir et une fidélité indéfectible a 

leur personne. Ils ont considéré comme une de leurs taches essentielles que fit instauré 

partout, grace a la diffusion de l’orthodoxie « néo-confucéenne » dans toutes les couches 

de la société, le regne d’un ordre moral. Cet endoctrinement que rendait plus aisé la proli- 

fération des écoles jusque dans les campagnes leur apparaissait d’autant plus indispensable 

que l’origine étrangére de leur dynastie pouvait mettre en question sa légitimité. C’est ainsi 

que, dans la morale officielle, l’accent fut porté sur le principe d’autorité et sur les vertus 

d’obéissance. L’orthodoxie s’infiéchit en morale de la soumission. Il est vrai que cette 

évolution, liée aux progrés de |’Empire autoritaire depuis la fondation des Ming, remonte 

plus haut. Mais s’il y eut un Empire « confucéen », ot les liens qui unissent l’orthodoxie 

morale au systéme politique apparaissent avec évidence, c’est bien celui des Mandchous. 

La volonté d’imposer le régne de l’ordre moral et de justifier en méme temps leur pouvoir 

est manifeste chez les trois empereurs du xvui® siécle. Yongzheng révise et compléte par 

des additions les Saintes Instructions (Shengyu) que son prédécesseur avait publiées en 

1681. Il en impose la récitation publique. Il.exige que tout candidat aux concours officiels 

lise l’ouvrage qu’il a lui-méme composé pour justifier la domination mandchoue, le Dayi 
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juemi lu (1730). Dés le régne de Kangxi, s’était dessinée une réaction contre les ceuvres 

non orthodoxes et contre les romans corrupteurs, mis a l’index en 1687. La censure se 

fait plus sévére en 1714. Sous Qianlong, tous les écrits, anciens et modernes, ou sont cri- 

tiqués les « Barbares», méme de facon allusive, toutes les ceuvres dont |’inspiration n’est 

pas orthodoxe sont systématiquement recherchés a fin de censure ou de destruction. C’est 

la fameuse « inquisition littéraire » des années 1774-1789 qui fut poursuivie en liaison avec 

la compilation de l’énorme collection des ceuvres écrites en chinois, |’une des plus grandes 

gloires du régne de Qianlong, et se prolongea au-dela de son achévement. Le régime ne 

s’est pas borné a censurer et a détruire les ouvrages qui pouvaient porter atteinte a l’ordre 

moral, il a persécuté les auteurs et leurs proches. 

Ces actes d’odieuse tyrannie — les princes mandchous convertis au christianisme furent 

victimes de persécutions analogues sous Yongzheng — sont révélateurs d’un systéme 

politique : si le régime mandchou apparait le plus souvent plein de mansuétude, c’est 

parce qu’il s’est attaché 4 répandre un esprit de soumission et d’obéissance. C’est parce 

qu’il a fait de l’ordre moral le fondement.de sa puissance et de sa stabilité. 

2. Le plus vaste Empire du monde 

C’est dans les steppes que s’était noué le destin des Mandchous, en Mongolie orientale 

qu’ils avaient acquis leur premier succés décisif en obtenant le ralliement des tribus mongoles 

de cette région. Le vide presque inattendu qui s’était ouvert devant eux en Chine aprés 

leur conquéte des territoires du Nord-Est, les y avait comme attirés et entrainés peu a 

peu a s’engager plus avant. Mais les conditions premiéres de la puissance mandchoue 

devaiént continuer a orienter les destins du nouvel Empire : les Qing étaient appelés a 

devenir la grande puissance de la zone des steppes et de |’Asie centrale. 

Mongolie, Asie centrale et Tibet : 
guerre, religion et diplomatie 

Leur expansion dans |’intérieur de |’Asie est liée dés le départ au probléme a la fois 

militaire et religieux (ou, si l’on veut, diplomatique) que posent aux Mandchous les popu- 

lations de la steppe. Le ralliement aux Qing des Mongols orientaux avait suscité l’inquiétude 
et l’hostilité des puissantes tribus occidentales connues sous le terme général d’Oirats 
et comprenant les Koshots, les Dzoungares, les Torguts et les Borbets. Au moment ou 
se formait la puissance mandchoue dans le Nord-Est, les Koshots contrélaient toute la 
région située entre Urumchi, |’actuelle capitale du Xinjiang, et le Kokonor (Qinghai). 
Des 1640, ils s’étaient rendus pratiquement maitres du Tibet. Or, cette position dominante 
au Tibet avait, aux yeux des tribus de la steppe, une signification politique capitale. Appa- 
raitre comme les protecteurs du Dalai-lama, c’était s’assurer auprés d’elles un immense 

416 23. L’univers du lettré & l’époque des Qing : a) Planche extraite du Jardin grand 
comme un grain de moutarde, manuel de peinture de 1679, complété en 1701; b) Sur 
une porcelaine du début du XVIII* siécle, lettré lisant dans un pavillon, scéne vrai- 
semblablement tirée d’un roman. 
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prestige. En effet, le lamaisme avait fait des progrés chez les populations d’éleveurs nomades 

depuis l’époque du grand empire des Yuan dont la sollicitude a l’égard des religieux tibé- 

tains s’était affirmée dés les environs de 1260, et l’influence du lamaisme s’était accentuée 

depuis la fin du xvi® siécle dans toute la zone des steppes. A la domination des Koshots 

sur le Tibet devait succéder celle des Dzoungares qui, en 1678-1679, conquiérent tout 

le Xinjiang occidental ot ils mettent fin aux principautés islamiques des oasis. Leur chef 

est Galdan (1644-1697), grande figure de |’histoire de l’Asie centrale a la fin du xvue siécle. 

En 1686, Galdan attaque la Mongolie extérieure et menace les Khalkha, Mongols orien- 

taux, qui se mettent sous la protection des Qing et resteront leurs fidéles sujets pendant 

tout le cours de la dynastie. La riposte des Qing devant cet effort des Dzoungares pour 

recréer un grand Empire de nomades au centre de 1’Asie sera tout a la fois militaire et 

diplomatique. Dés 1696 et 1697, ils occupent les régions situées au sud du lac Baikal, 

position stratégique d’ot les Turcs orientaux aux vie-viI® siécles et les Mongols ching- 

giskhanides au xu® siécle avaient dirigé leurs grandes offensives. Leur premiére victoire 

sur les Dzoungares sera suivie pendant la premiére moitié du xvin® siécle d’une série de 

campagnes qui aménera une extension de l’Empire sino-mandchou jusqu’aux régions 

situées au sud du lac Balkhash et jusqu’au Népal. 

La diplomatie consistera, pour les Qing, a renchérir sur les faveurs des Mongols envers 

les autorités religieuses du Tibet et a faire sentir aux Tibétains la supériorité de la Chine. 

En 1652, le Dalai-lama est invité 4 Pékin ow il est regu avec faste. Dés la deuxiéme moitié 

du xvi siécle, la capitale de l’empire des Qing devient le grand centre des impressions 

d’ouvrages bouddhiques tibétains et mongols, et les Qing favorisent au xvimI® siécle les 

traductions de textes lamaistes en mongol et en mandchou. Neuf ans aprés son avénement, 

en 1732, l’empereur Yongzheng transforme son Palais de Pékin, le Yonghegong, en temple 

lamaiste. Ce sera un des hauts lieux du bouddhisme tibétain dans la capitale. Quand ils 

parviendront a s’établir de fagon définitive au Tibet en 1751, les Qing se garderont bien 

d’y manifester trop ouvertement leur pouvoir : le Tibet gardera sous le protectorat de la 

Chine une large autonomie intérieure. L’essentiel en effet est que le grand centre religieux 

de Lhasa ne puisse tomber de nouveau aux mains des Mongols. 

Malgré la défaite subie en 1696 et malgré la mort de Galdan l’année suivante, les 

Dzoungares ne perdent rien de leur puissance. Sous le régne de Tsewang Rabtan, ou 

Araptan, neveu de Galdan, ils parviennent a créer un vaste Empire qui s’étend de la Sibérie 

méridionale aux frontiéres du Tibet, englobant la vallée de I’Ili, au sud du lac Balkhash, 
et la partie occidentale de la Mongolie. La premiére tentative des Qing pour s’établir au 
Tibet, en 1705-1706, est réduite 4 néant par les Dzoungares qui occupent Lhasa et les prin- 
cipaux centres tibétains en 1717 et 1718. Mais une armée sino-mandchoue partie du Sichuan 
pénetre dans les hauts plateaux tibétains en 1720 et, aprés avoir chassé les Dzoungares 

de Lhasa, y laisse une garnison a poste fixe. A partir de 1751, le contréle de la Chine sur 
le Tibet deviendra définitif et ne cessera guére depuis cette date, malgré les efforts des 
Britanniques pour s’emparer de ce protectorat chinois a l’époque contemporaine. 

418 



Les despotes éclairés 

La création des ‘* Nouveaux Territoires ”’ 

Cependant, le probléme dzoungare ne sera résolu qu’en 1757. Aprés une période d’entente 

relative entre les Qing et les Dzoungares, a partir de 1728, et aprés le traité qui fixe la frontiére 

aux chaines de |’Altai en 1739, les relations se gatent et Pékin décide d’une expédition 

dans le territoire de I’Ili, base stratégique de ces redoutables ennemis : c’est la campagne 

d’extermination des années 1756-1757. La plupart des Dzoungares sont massacrés et leur 

nom méme est aboli. Ils ne seront plus connus désormais que sous le nom d’Oloths 

(Eleuthes). La conquéte de la vallée de I’Ili est suivie en 1758 et 1759 par celle des oasis 

islamisées du bassin du Tarim. Les Banniéres des Qing entrent 4 Aksu, Kashgar, Yarkand. 

Toutes les régions conquises, de l’Altai aux Kunlun et de Dunhuang aux Pamirs, sont placées 

sous commandement militaire et administrées par l’armée. Elles regoivent le nom de 

« Nouveaux Territoires » (Xinjiang) : c’est le Turkestan chinois des géographes occidentaux. 

Ce n’est que beaucoup plus tard, en 1884, aprés une longue période de colonisation chinoise, 

que ces territoires ol s’étaient mélées depuis les débuts de l’histoire les influences indo- 

iraniennes, islamiques, turques, mongoles, tibétaines et chinoises seront promus au rang 

de province. IIs furent, dés leur inclusion dans ’Empire sino-mandchou, une terre d’exil 

pour condamnés politiques et pour condamnés de droit commun. 

Un Empire continental et cosmopolite 

L’empire des Qing atteint donc sa plus grande extension en 1759. Il contrdéle des terri- 

toires qui s’étendent sur 11 millions et demi de km?. Jamais l’Empire chinois n’avait 

atteint et n’atteindra de nouveau de telles dimensions. La superficie de la République 

populaire de Chine n’est aujourd’hui que de 9 736 000 km’, car l’empire des Qing englobait 

non seulement la Mongolie extérieure et Vile de Taiwan, mais des régions qui ont été 

occupées depuis par la Russie au sud du lac Balkhash et a l’est du cours inférieur du Hei- 

longjiang (Amour) et de l’Oussouri (région de la chaine des Sikhota Alin). Vers 1665, les 

armées des Qing s’étaient méme aventurées jusqu’aux Khingan extérieurs, au nord de 

l’Amour, que les Russes baptiseront monts Stanovoi et qui font aujourd’hui partie des 

territoires de 1’Union soviétique. Mais l’influence de l’Empire sino-mandchou s’exerce 

au-dela méme de ses frontiéres : la plupart des pays d’Asie (Népal, Birmanie, Siam, Viet- 

nam, Philippines, Ryaikyi, Corée) reconnaissent sa souveraineté et en sont plus ou moins 

dépendants. 

Comme I’actuelle République populaire de Chine, l’empire des Qing est formé de 

populations trés diverses. Les documents administratifs y sont rédigés le plus souvent 

en mandchou et en chinois, mais aussi en kalmuk (mongol occidental), en ture oriental 

et en écriture arabe, en tibétain. L’administration est amenée a publier des dictionnaires 

polyglottes qui constituent aujourd’hui de précieux documents pour histoire des langues, 
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continuant ainsi une tradition qui remonte d’ailleurs au début des Ming : celle des 

dictionnaires des bureaux d’interprétariat, les Huayi yiyu. 

Il faut remarquer d’autre part que cet Empire, formé de provinces, de colonies et de 

protectorats, est loin d’étre uniforme dans ses régimes administratifs : la Mandchourie, 

dont l’accés est réservée aux Mandchous, bénéficie d’un statut spécial qui la distingue 

des provinces chinoises; en Mongolie, ce sont des liens personnels de loyauté entre chefs 

de tribus et empereurs des Qing qui assurent le rattachement des populations 4 l’Empire; 

le Tibet est soumis a un régime de protectorat assez libéral tandis que les Nouveaux Terri- 

toires du Xinjiang sont occupés et administrés par l’armée. | 

Pays de l’ordre moral, la Chine du xvmie siécle apparait aussi comme la plus grande 

puissance impérialiste de l’Asie. La domination qu’elle exerce sur la majeure partie du 

continent, sa puissance incontestée et l’importance prépondérante dans cet Empire des 

questions d’Asie centrale seront parmi les éléments déterminants de son attitude a l’égard 

des entreprises occidentales au xIx® siécle. 

3. Une ére de prospérité 

Cet Empire qui couvre une grande partie du continent asiatique est aussi le pays du 

monde ow l’accroissement des richesses et l’essor démographique sont les plus rapides. 

La Chine entre au xvmie siécle dans une ére de prospérité qui est due 4 un essor agricole, 

artisanal et commercial sans précédent. Elle est au premier rang des nations pour le volume 

de ses productions et de ses échanges intérieurs. 

Apogée des techniques agricoles 

L’agriculture chinoise atteint son plus haut degré.de développement au xvul® siécle. 

Par ses techniques, la diversité des espéces cultivées, ses rendements, elle apparait comme 

la plus savante et la plus évoluée de l’histoire avant l’apparition de l"agronomie moderne. 

Aux cultures traditionnelles (blé, orge, millet et riz dont les variétés se sont multipliées 

depuis le x1® siécle) s’ajoutent des cultures nouvelles qui permettent de répartir les récoltes 

sur toute l’année, s’accommodent de terres pauvres ou mal irriguées et résolvent le pro- 

bléme de la soudure d’hiver : patate douce, arachide, sorgho (gaoliang), mais. Les consé- 

quences de l’introduction des plantes américaines depuis le xvi® siécle se font sentir a 
plein et provoquent une véritable révolution agricole. De plus, les légumes et les fruits 
entrent pour une part importante dans l’alimentation, sans compter les ressources 
complémentaires que fournissent le petit élevage (porcs et volaille) et une pisciculture 
savante qui est trés répandue dans toutes les régions ow l’on a recours a l’irrigation. Les 
cultures industrielles (coton, thé, canne a sucre...) sont en pleine expansion. 

Par comparaison, I’agriculture de nombreuses régions d’Europe 4 la méme époque 
peut paraitre singuliérement arriérée. Le paysan chinois de l’ére Yongzheng et de la pre- 
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miére moitié de l’ére Qianlong est, d’une fagon générale, bien mieux nourri et plus 4 son 

aise que son homologue francais du régne de Louis XV. II est aussi généralement plus 

instruit. Les écoles publiques et privées sont si nombreuses que les paysans aisés peuvent 

assurer facilement |’instruction de leurs enfants, et le fait est que certains grands lettrés 

du xvui® siécle sont d’origine modeste. 

La politique agraire des Qing est d’ailleurs favorable aux petits paysans. Ils sont trés 

modérément imposés et une ordonnance de 1711 a été jusqu’a interdire toute augmentation 

des quotas, méme dans le cas d’un accroissement de population. Les campagnes chinoises 

semblent donc avoir connu une prospérité générale pendant la majeure partie du xvui® siécle. 

Ce n’est que dans les vingt derniéres années du régne de Qianlong que la situation commen- 

cera a se dégrader par suite de l’aggravation trés rapide des charges imposées a la paysannerie 

et de la pression qu’exercent en pareil cas les plus riches propriétaires, seuls en état de 

préter a intérét. 

Cet essor si remarquable de |’agriculture chinoise au xvu® siécle, stimulé d’ailleurs par 

l’essor concomitant de la production artisanale et des trafics commerciaux, invite a réviser 

certains jugements d’aujourd’hui. 

Les trés fortes densités humaines de certaines plaines et deltas de 1’Asie orientale (plaine 

Centrale en Chine du Nord, bassin inférieur du Yangzi, delta du fleuve Rouge au Vietnam, 

plaines cétiéres de la Chine du Sud et de Java...) sont bien souvent signalées comme carac- 

téristiques de l’Asie des moussons et l’on y voit l’un des éléments d’un cercle vicieux qui 

est propre a ces vieux pays : forte natalité, retard des techniques qui restent pour l’essentiel 

artisanales, extréme pauvreté générale aggravée aux xIx° et xx® siécles par les effets complexes 

et parfois contradictoires de la pénétration coloniale ainsi que par des régimes sociaux . 

qui accentuent les inégalités et empéchent toute réforme radicale. Mais ce que le profane 

tend a considérer comme les preuves visibles d’un « retard » ou, selon la formule anglo- 

saxonne, d’un « sous-développement », par comparaison a la situation des pays riches 

et industrialisés, est en fait le point d’aboutissement d’une histoire qui a été jalonnée de 

remarquables progrés. Si les pays « développés » mangent a leur faim, c’est beaucoup 

moins a leur génie propre qu’ils le doivent qu’aux circonstances de leur histoire et a ce 

que, en particulier, les progrés les plus nets de leur agriculture ne se sont accomplis qu’a 

une époque toute récente. Pays de prairies, de jachéres et de foréts, 1’Europe n’a jamais 

manqué de terres cultivables. 

Le xvuie siécle est le moment de l’histoire qui révéle le mieux le décalage des évolutions : 

c’est alors qu’a l’agriculture aux médiocres rendements d’une Europe faiblement peuplée 

et ou le nombre des hommes ne s’accroit que lentement s’oppose l|’agriculture savante 

et diversifiée d’une Chine qui connait un extraordinaire essor démographique. C’est a 

ce moment que, grace 4 une accumulation de progrés techniques qui s’est poursuivie depuis 

les rx®-x1® siécles, le peuplement de la Chine et de 1’Asie orientale dans son ensemble prend 

une trés nette avance sur celui de |’Europe. Les sociétés de 1’Extréme-Orient n’ont pas 

été « en retard » sur celles d’Occident : elles ont suivi un autre itinéraire. 
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Grand artisanat “ industriel ” 
et essor commercial sans précédent 

Ce qui est vrai des subsistances l’est aussi de la production artisanale et des activités 

marchandes : le monde chinois est parvenu au xvule siécle a tirer le meilleur parti possible 

des techniques de 1’A4ge préindustriel. La conjonction de ces trois domaines — agriculture, 

artisanat et commerce — mérite d’ailleurs d’étre soulignée,et leurs relations sont des 

plus étroites. Le développement économique de la Chine au xvmi® siécle peut apparaitre 

comme la reprise, aprés un siécle de troubles intérieurs et de guerres, de celui de l’ére Wanli 

(1573-1619). Mais il le dépasse par son ampleur. 

L’industrie textile qui vient en téte de toutes les productions chinoises alimente un 

marché qui ne cesse de s’élargir et procure 4 la paysannerie un complément de ressources 

grace au travail a domicile. Dés la fin du xvue siécle, les cotonnades de Songjiang, au sud- 

ouest de Shanghai, emploient de fagon permanente plus de 200 000 ouvriers, sans compter 

le travail a facgon. 

Les plantations de thé se sont étendues dans tout le bassin du Yangzi et sont trés 

nombreuses au Fujian et au Zhejiang. Les exportations de thé par mer (motons que le 

nom du thé en Europe occidentale est d’origine foukiénoise, tandis que le terme adopté 

dans une partie des langues slaves est proche de la prononciation des dialectes du Nord) 

passent de 2,6 millions de livres anglaises en 1762 a 23,3 millions a la fin du xvimeé siécle 

et ne cesseront de s’accroitre au xIx®. Récolté par les planteurs (shanhu, « familles des 

montagnes »), le thé est traité dans de grands ateliers (chazhuang) qui emploient plusieurs 

centaines d’ouvriers 4 gages, puis pris en charge par de riches corporations de marchands 

qui traitent a Canton avec la Compagnie des Indes orientales. 

Les fours de porcelaine de Jingdezhen, a |’est du lac Puoyang au Jiangxi, oli travaillent 

plusieurs dizaines de milliers d’ouvriers céramistes, aussi bien pour les commandes de 

la Cour et des riches familles que pour l’exportation, ceux du centre moins important 

de Lijiang au Hunan, prés de Changsha, détiennent les records de la production de céra- 

miques. Céladons et porcelaines sont exportés en quantités croissantes vers le Japon, la 

Corée, les Philippines, la péninsule indochinoise, |’Indonésie et jusqu’en Europe. 

Mais il faut compter aussi avec le papier et le sucre de canne fabriqués au Fujian, les 

toiles de chanvre de Xinhui au Guangdong, l’acier de Wuhu, sur le Yangzi en amont de 

Nankin, la quincaillerie qui est produite depuis les Ming 4 Fatshan (Foshan), prés de Canton, 

et exportée dans toute l’Asie du Sud-Est. Certains tissus réputés comme les fines cotonnades 

de Nankin, les soieries de Suzhou et de Hangzhou, la soie brute de Huzhou, au nord de 

Hangzhou, figurent a cété du thé, des céramiques et des laques parmi les produits exportés 

jusqu’en Europe. On sait d’ailleurs la vogue extraordinaire des objets d’ameublement 

chinois dans ]’Europe du xvut® siécle. En 1703, le bateau francais Amphitrite revient de 
Nankin avec des laques chinoises pour unique cargaison. 
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La Chine commerce avec le monde entier — Japon, Asie du Sud-Est, Europe et Amérique 

via Manille — et ce commerce qui s’est développé depuis la levée des restrictions imposées 

aux trafics avec l’étranger aprés la conquéte de Taiwan en 1683 est bénéficiaire pour la 

Chine. Il y encourage l’artisanat et la production agricole, et y fait affluer la monnaie 

d’argent. On a pu estimer que sur les 400 millions de dollars d’argent importés d’ Amérique 

du Sud et du Mexique en Europe entre 1571 et 1821, la moitié a servi 4 l’achat de produits 

chinois par les pays occidentaux. Si l’estimation est exacte, elle tendrait 4 prouver que 

la Chine, qui doit au Nouveau Monde des plantes dont la diffusion y a provoqué une sorte 

de révolution agricole, est l’un des pays qui a le plus profité de la découverte de l’Amé- 

rique. 

Sans doute, la part de ce commerce par mer reste-t-elle encore faible dans |’ensemble 

de l’économie chinoise a l’époque Qianlong : 4 la fin du xvuie siécle, les taxes commer- 

ciales sur les trafics intérieurs atteignent 4 millions de Jiang contre 650 000 liang pour les 

revenus des douanes maritimes. L’étendue de l’Empire, la masse et l’activité de ses habi- 

tants suffisent A expliquer cette différence. Mais ces trafics extérieurs qui intéressent surtout 

les provinces maritimes ont tendance a s’étendre au Fujian et au Zhejiang. Les plantations 

de théiers ont tendance a s’étendre dans les provinces maritimes. Exportatrice de produits 

finis, la Chine en vient dés le xvi siécle 4 importer du riz de 1’Asie du Sud-Est et 

principalement des Philippines et du Siam dans les provinces du Fujian et du Guangdong 

qui vivent surtout du commerce et de l’artisanat et dont la production agricole est défici- 

taire. Quelques milliers de jonques, gros batiments de 1000 tonnes avec 180 hommes 

d’équipage, abordent chaque année a Amoy. Amoy et Canton sont en relations avec les 

cétes du Vietnam et du Cambodge, avec Lucon, Malaka, Songkhla au Siam et Johore dans 

la péninsule malaise. Cette orientation de l’économie de ces provinces maritimes permet 

de comprendre leur « surpeuplement » apparent et leur misére dans cette période de 

récession que sera le xIx® siécle. 

Le plus remarquable dans |’essor économique de la Chine au xvu® siécle est |’ampleur 

des courants commerciaux et l’étendue des régions contrélées par certaines corporations 

de marchands. Ce ne sont pas seulement les provinces chinoises mais la Mongolie, |’Asie 

centrale et toute l’Asie du Sud-Est qui se trouvent prises dans le réseau commercial 

chinois. Les mailles en sont évidemment plus serrées en Chine méme. Chaque corporation 

importante (banquiers du Shanxi, marchands de Xin’an au Anhui dont la puissance 

remonte a la fin des Ming, marchands de sel de Yangzhou dont I’activité consiste en 

opérations combinées sur le sel de la Huai et le riz du Hunan et du Hubei...) dispose dans 

les grandes villes d’une sorte de siége local (huiguan) qui sert de lieu de réunion, d’hétel 

pour les membres de passage, de dépdt, de succursale et de banque. 

Ces riches marchands qui ont formé parfois de célébres « dynasties » ont joué un rdle 

politique du fait méme de I’importance de leur fortune et de leur influence sur le plan 

local. Ce furent souvent aussi des mécénes et des hommes de goiit, et de ce fait ils méritent 

d’avoir leur place dans I’histoire intellectuelle de l’époque des Qing. 
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Les revenus de |’Etat sous les premiers empereurs des Qing 
(en millions de liang) 

Impét foncier 
si 

et capitation Taxes sur le sel Taxes commerciales 

1653 21,28 (87 %) 2,13 (9% 0,1 (4% 

ise 27,27 (88 %) 2,76 (9%) 012 (4%) 
1725 30,07 (85 %) 4,43 (12 %) 1,35 (4%) 

1753 29,38 (73 %) 7,01 (17%) 4,30 (10 %) 

es 29,91 (73%) 5,74 (14%) 540 (13 %) 

Ces chiffres révélent, en méme temps que l’accroissement, la part relativement modeste des revenus 

fiscaux d’origine commerciale. Mais, sur le total, les recettes qui proviennent des droits de douane sur 

le commerce maritime ne représentent qu’un trés petit pourcentage. On comprend le peu d’écho qu’eurent 

les propositions britanniques en vue d’un accroissement des échanges 4 la fin du xvute® siécle. 

Essor démographique et colonisation 

La paix intérieure, la douceur des mceurs politiques et surtout les progrés de l’agricul- 

ture et la prospérité générale sont sans doute les causes principales de la croissance de la 

population chinoise au xvile siécle. Cette poussée démographique est sans exemple dans 

les autres pays du monde a cette époque. Tandis que la population de l’Europe passe de 

144 millions en 1750 a 193 millions en 1800, on compte en Chine 143 millions d’habitants 

en 1741, 200 en 1762, 360 en 1812. 

La colonisation chinoise se développe dans les nouveaux territoires du Xinjiang qui 

absorbent une partie de l’accroissement de la population. Des colonies militaires y sont 

installées dont les terres s’étendent sur 300 000 ging (prés d’un million et demi d’hectares) 

en 1765. L’émigration en Asie du Sud-Est fait aussi de nets progrés. C’est le cas, en parti- 

culier, 4 Bornéo ow les sultanats fondés a la suite de l’islamisation de |’Indonésie par des 

musulmans de |’Inde laissent une partie des trafics aux colons chinois d’origine hakka. 

Comme aujourd’hui encore, les émigrés du méme canton sont tous spécialisés dans le 

méme métier : exploitation des sables auriféres, agriculture, élevage, péche ou commerce. 

Une colonie importante, celle du sultanat de Pontianak, sur les cdtes occidentales de Bornéo, 

a la latitude de |’équateur, s’est organisée en une sorte de république, indépendante de 

empire des Qing, bien qu’elle reste en relations constantes avec son pays d’origine, la 

région de Chaozhou, dans le Nord-Est du Guangdong. On y compte 200000 Chinois 

a la fin du xvur® siécle. Fondé en 1777 par un nommé Luo Fangbai, cet Etat, le Lanfang 

gongsi (« Compagnie Lanfang ») subsistera jusqu’en 1884. 

Mais c’est aussi en Chine proprement dite, dans les provinces méridionales, que se 
développe la colonisation chinoise, au Guizhou, au Yunnan, au Guanxi. Les immigrants 
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viennent soit du Guangdong, soit des provinces du Nord comme le prouve la répartition 

actuelle des dialectes. L’essor démographique des Chinois (Han) n’est sans doute pas 

étranger aux conflits de plus en plus fréquents qui se produisent avec les populations thai, 

miao et yao ou tibéto-birmanes de ces régions. La spoliation des terres, les pratiques 

usuriéres des commergants chinois, les tentatives faites par 1’administration chinoise pour 

étendre et renforcer son contréle sur les territoires des minorités ethniques sont a |’origine 

de nombreuses rébellions qui prendront une plus grande ampleur encore au xIx® siécle. 

400 

300 

200 

120 

1620 1640 1660 1680 1700 1720 1740 1760 1780 1800 1820 1840 

Courbe approximative de la croissance de la population chinoise du début du XVII* siécle au milieu 

du XIX¢* siécle (en millions). La croissance démographique qui, d’aprés les chiffres de recensement, 

est de 14,85 pour | 000 entre 1741 et 1794 se réduira a 5,66 entre 1794 et 1850. Elle s’arrétera aprés 

le milieu du XX¢ siécle. 

4. Conflits frontaliers 

L’extension de leur Empire met les Qing en contact direct avec des pays éloignés et 

provoque des tensions et des conflits. Des complications qui se produisent a la frontiére 

du Yunnan et de la Birmanie aménent l’envoi d’armées chinoises dans la haute vallée 

de l’Irrawaddy a partir de 1767, et la guerre difficile que ménent les Banniéres des Qing 

dans ces régions chaudes et malsaines se prolonge jusqu’en 1771. La Birmanie reconnait 

a partir de cette époque la suzeraineté de la Chine. Mais le dernier grand exploit militaire 

du régne de Qianlong revient a |’étonnante expédition qui, aprés avoir traversé les hauts 

plateaux tibétains, entre au Népal en 1791,pour y chatier les incursions que les tribus 

Gurkha avaient coutume de faire au Tibet méridional. 
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Premiers conflits avec la colonisation russe 

en Asie orientale 

Les contacts avec la Russie remontent plus haut et datent des débuts de la dynastie 

(entre 1650 et 1820, la Russie sera le pays d’Europe qui enverra les plus nombreuses 

ambassades 4 Pékin : 11 a elle seule contre 13 du Portugal, des Pays-Bas, du Vatican et 

de |’Angleterre). En effet, la Sibérie orientale commence a étre explorée a partir du milieu 

du xvue siécle par des groupes de Cosaques qui ranconnent les populations de chasseurs, 

cherchent 4 monopoliser le commerce des fourrures et construisent des postes fortifiés. 

Okhotsk, sur le Pacifique, est fondé en 1649, Irkoutsk, au sud-ouest du lac Baikal, en 1652. 

Des incursions russes qui ont lieu dans la vallée du Heilongjiang (Amour) aménent la 

riposte des troupes sino-mandchoues. Les prisonniers russes sont incorporés dans les 

Banniéres. Le petit poste d’Albazin (Yaksa) surtout, fondé par Khabarov en 1651, est 

l’enjeu dans la région de la riviére Zeya de nombreux combats entre colons russes et troupes 

chinoises qui l’occupent a tour de réle. Les Qing organisent méme une expédition mari- 

time en 1661 pour reprendre Albazin. Mais les Russes entrent en pourparlers avec les 

Qing en 1686 par |’intermédiaire des Hollandais et, trois ans plus tard, le premier traité 

Les ambassades des pays d’Europe en Chine 
de la découverte de la route du Cap jusqu’a I’année 1820 

PORTUGAL PAYS-BAS RUSSIE VATICAN ANGLETERRE 

1521 * 
1655 * 
1656 * 
1661 * 
1664 * 
1670 * 
1676 * 
1689 * 
1693 * 
1705 * 
1715 * 
1719 * 
1720 * 
1725 * 
1726 * x 
1753 * 
1767 * 
1793 * (mission 
1794 r Macartney) 

1805 * 
1808 * 
es f * (mission Amherst) 
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de la Russie avec la Chine est signé 4 Nerchinsk (a 1 300 km au nord de Pékin). Les jésuites 

Gerbillon et Pereira y participent a titre d’interprétes et ce document rédigé en latin, 

mandchou, chinois, mongol et russe fixe les frontiéres de l’empire des Qing avec la zone 

d’influence russe. Un nouveau traité sera conclu sous le régne de Yongzheng en 1727. 

Il est signé a Kiakhta, petite ville située 4 150 km au sud du Baikal et par laquelle devaient 

se faire au xvuli® siécle la plupart des échanges entre la Chine et la Russie : fourrures contre 

cotonnades et soieries principalement (le thé prendra plus d’importance a partir de la 

fin du xvur® siécle : 1,4 million de roubles en 1760, 8 millions en 1800). Le traité de Kiakhta 

établit de nouvelles frontiéres et fixe importance et la périodicité des missions commerciales 

russes a Pékin. 

Soulévements de populations colonisées 

Le régime appliqué aux minorités ethniques était peut-étre un peu moins tyrannique 

que le régime tsariste 4 la méme époque, puisque 170000 Kalmuks du Tarbagatai (au 

nord-ouest de la Dzoungarie) se réfugient au Xinjiang en 1770-1771. Mais, d’une facgon 

générale, il semble qu’il se soit durci au cours du xvut® siécle, peut-étre parce que l’expansion 

démographique des Han (populations de langue et de culture chinoises) a amené |’admi- 

nistration des Qing a pratiquer une politique de plus en plus interventionniste. Rares 

encore sous le régne de Yongzheng (1723-1736), les soulévements et les campagnes de 

répression se multiplient 4 la fin du régne de Qianglong en méme temps que les opé- 

rations de police aux frontiéres de |’Empire. Ce raidissement, qui s’accentue a la fin de 

l’ére Qianglong et coincide avec la grande « inquisition littéraire » des années 1774-1789, 

s’explique aussi en partie par les initiatives des gouverneurs et des généraux chargés du 

maintien de l’ordre aux frontiéres et dans les zones de peuplement non chinois : le climat 

politique favorise l’aventurisme et développe les pratiques de corruption a la fin du 

xvill® siécle. 

Dés 1726-1729, les gouverneurs généraux du Yunnan et du Guizhou tentent d’enlever 

leurs pouvoirs aux chefs des minorités ethniques responsables vis-a-vis des autorités 

chinoises (les tusi) et de soumettre les aborigénes a l’administration réguliére des cir- 

conscriptions chinoises. De 1a, des troubles étendus qui se reproduisent et sont réprimés 

sauvagement. Les Qing ont aussi des difficultés dans les Jinchuan, région trés montagneuse 

du Nord-Ouest du Sichuan, ou les populations locales de culture tibétaine se soulévent 

a partir de 1746-1749. L’ordre ne sera rétabli qu’a la suite de longues et cofiteuses cam- 

pagnes, dont la derniére, en 1771-1776, cofitera au trésor 70 millions de /iang d’argent, 

plus de deux fois ce qu’avait coiité la conquéte du bassin de I’Ili et du Xinjiang occidental. 

Des canons construits par les Portugais de Macao seront employés au cours de ces derniéres 

opérations. 

Les révoltes de populations islamisées du Xinjiang et de musulmans chinois du Gansu 

se font plus nombreuses aprés la conquéte du territoire de l’Ili : elles se produisent tout 
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d’abord au Xinjiang occidental en 1758-1759, puis dans l’oasis d’Ush au sud du Balkhash 

en 1765. Une autre a lieu au Gansu ow la répression dure de 1781 4 1784. Un soulévement 

des aborigénes de Taiwan est noyé dans le sang en 1787-1788 par un corps expéditionnaire 

envoyé du continent. Enfin, dans les derniéres années du régne de Qianlong, en 1795-1797, 

se produisent de nouvelles et graves insurrections de minorités ethniques du Hunan et 

du Guizhou, 

La piraterie vietnamienne 

Une recrudescence de la piraterie se manifeste aux environs de 1800 sur les cdtes du 

Sud et du Sud-Est, a la suite d’un coup d’Etat de 1787 au Vietnam, pays indépendant mais 

tributaire de 1’7Empire des Qing. Des généraux vietnamiens occupent la capitale, Hanoi. Les 

Qing envoient |’année suivante un corps expéditionnaire au secours du gouvernement 

légal des Lé (dynastie fondée par Lé Loi en 1428). Mais les armées sino-mandchoues 

venues par terre du Guangxi et par mer du Guangdong subissent une défaite et se retirent 

en 1789. Une nouvelle dynastie est proclamée, celle des Nguyén qui devait durer jusqu’a 

l’occupation du pays par les Francais. Le nom de Dai Viét (Grand pays de Viét) est rem- 

placé par celui de Vietnam (Viét du Sud). A la suite du changement de régime, de nombreux 

Vietnamiens restés fidéles 4 la dynastie défunte s’exilent en Chine : certains iront se fixer 

a Nankin, d’autres dans des régions aussi éloignées que Kalgan (Zhangjiakou, au nord-ouest 

de Pékin) et l’on en trouvera jusqu’en Asie centrale, dans les terres de colonisation de 

la vallée de 1’Ili, au sud du lac Balkhash. Mais les é€vénements du Vietnam ont des consé- 

quences plus lointaines en Chine. Ils sont en effet a l’origine d’activités de piraterie menées 

par des Vietnamiens et des Chinois a partir de 1795 sur les c6tes du Guangdong, du Fujian 

et du Zhejiang. La répression, tout d’abord dirigée par l’amiral foukiénois Li Changgeng 

(1750-1808), durera de 1800 a 1809. La flotte des pirates vietnamiens sera détruite par 

un typhon sur les cétes du Zhejiang en 1800, mais les pirates chinois continueront a harceler 

les provinces maritimes de la Chine du Sud et du Sud-Est et lanceront une attaque victo- 

rieuse sur les cétes de Taiwan en 1806. 

5. Dégradation du climat politique et social 

Progrés de la corruption 
et premiéres insurrections paysannes 

La fin du régne de Qianlong est une époque d’imprévoyance et de gaspillage : les guerres 
lointaines et difficiles en Asie centrale, au Népal, en Birmanie, au Sichuan occidental, 
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les pensions et les traitements de faveur, l’entretien d’une Cour nombreuse et exigeante 
absorbent une grande partie des ressources de l’Etat. Mais a ces charges dont le poids 
commence a se faire sentir sur les populations imposables s’ajoutent celles qui résultent 
du progrés paralléle des malversations. S’il faut admettre que la corruption était un vice 
inhérent au systéme politique, il est sdr en revanche que le mal a connu des périodes 
d’accalmie et qu’il fut combattu efficacement grace aux contréles et aux sanctions prises 
contre les fonctionnaires coupables. La prospérité générale et les mceurs qui avaient régné 
sous les premiers empereurs des Qing et jusque dans la premiére moitié du régne de Qianlong 
avaient contribué a en réduire les effets. Dans le dernier quart du xvimié siécle, la corruption 
semble avoir fait au contraire de rapides progrés dans l’ensemble de |’administration 
chinoise. L’exemple donné par l’empereur et par la Cour parait avoir répandu dans les 
hautes classes le gofit des richesses et du luxe. 

Mais |’évolution s’explique aussi par le cardctére de plus en plus autocratique de la 
politique de Qianlong : a partir de 1775, l’empereur vieillissant s’entiche d’un jeune général 
des Banniéres du nom de Heshen (1750-1799) qui exercera une influence occulte mais 
toute-puissante dans le gouvernement et sur l’administration de 1’Empire. Envoyé en 1781 

au Gansu pour y réprimer un soulévement des musulmans, il se révéle si incompétent 

qu’il est rappelé aussit6t. Mais Heshen, qui cumule de nombreuses fonctions, ne tarde 

pas a mettre en place des gens a sa solde et il organise un vaste réseau de corruption. Il 

s’illustre surtout au moment de la répression des soulévements de miséreux de la Chine 

centrale et occidentale qui sont regroupés dans la société secréte du Lotus blanc, soulé- 

vements qui sont dus précisément, pour une part, aux exactions de Heshen. Heshen et 

ses acolytes, Fukang’an, Helin, Sun Shiyi..., font trainer les campagnes en longueur, 

gonflant leurs dépenses pour s’enrichir et présentant comme des victoires des massacres 

de populations innocentes. 

Ces premiéres grandes insurrections paysannes de l’époque des Qing s’expliquent donc 

a la fois par l’accroissement des charges qui pésent sur la population rurale et par les exac- 

tions de Heshen. Misére et injustice redonnent soudainement vie a |’ancienne organisation 

du Lotus blanc (Bailianjiao) qui avait joué un grand réle lors des soulévements de la fin 

de l’époque mongole, au milieu du xIv® siécle, puis de nouveau a la fin des Ming, et gui 

s’était perpétuée de fagon occulte comme la plupart de ces confréries interdites. Les insur- 

rections du Lotus blanc ne seront réprimées efficacement qu’aprés |’élimination de Heshen 

en 1799 et se prolongeront jusqu’en 1803, accroissant le déficit des finances publiques : 

le cot des opérations pour les seules années 1798-1801 atteindra 100 millions de Jiang. 

Les effets de la corruption que le régne de Heshen a contribué a répandre dans les mceurs 

a partir de la fin de l’ére Qianlong se feront sentir dans un secteur vital : celui de l’entretien 

des digues et des ouvrages de régulation des cours d’eau. Les fonctionnaires qui en sont 

chargés détournent a leur profit les fonds de VEtat et sept grandes inondations du fleuve 

Jaune se produiront au cours de |’ére Jiaqing (1798-1820) malgré les crédits trés importants 

qui seront affectés 4 la réparation des bréches du fleuve. Ces malversations criminelles 
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aboutiront a la terrible catastrophe de 1855, ou le cours du fleuve Jaune, dont le débit 

peut atteindre 20 000 m’ a la seconde au moment des plus grandes crues, se déplacera du 

nord au sud de la péninsule du Shandong, sur une distance égale a celle qui sépare le Havre 

de Bordeaux (le dernier changement de cours d’une ampleur égale s’était produit sous les 

Mongols en 1324). Le cataclysme suivant du méme genre aura lieu en 1938. 

Les vices du systéme politique 

Les mceurs et l’esprit de la classe dirigeante sont le produit d’un systéme politique dont 

l’analyse et la critique ont été faites d’abord par les philosophes du xvui® siécle et seront 

reprises par les penseurs politiques du xIx® siécle : la Chine souffre d’un développement 

maladif de la centralisation. Pékin entend régler toutes les questions, méme dans leurs 

plus petits détails, dans toutes les parties de cet immense Empire que ses conquétes ont 

étendu a la majeure partie du continent asiatique et qui forme un univers a lui seul. Les 

situations varient en fonction des localités, des populations, des conditions naturelles et 

des usages locaux. Mais une prolifération de réglements, une tyrannie de la législation 

ligote entiérement les représentants de l’°empereur dans les provinces. L’importance déme- 

surée prise par une paperasserie de caractére extrémement formaliste, la menace des visites 

imprévues des inspecteurs du censorat (duchayuan), les piéges innombrables dans lesquels 

le fonctionnaire local risque de tomber et que seuls peuvent lui éviter des secrétaires qui ont 

une parfaite connaissance des réglements, la multiplicité de ses taches, l’ignorance ow il 

se trouve de la région qu’il administre — ignorance qui l’oblige a se fier aux employés de 

recrutement local et a recourir aux bons offices et aux conseils des notables — toutes ces 

conditions suffiraient 4 rendre compte d’une attitude de prudence timorée chez les fonc- 

tionnaires en poste. Mais cette attitude est renforcée par une éducation qui, depuis l’avéne- 

ment du « néo-confucianisme » de l’époque des Song, -accentue les inhibitions. 

D’autre part, dans cet état d’insécurité permanente ot vit la classe lettrée, la chance 

exceptionnelle que représentent le succés aux trois séries de concours triannuels (shengyuan, 

juren, jinshi sont les titres acquis aux concours de préfecture, de province, puis d’Empire 

a Pékin) et l’entrée dans la carriére mandarinale constitue une aubaine dont il faut tirer 

parti au plus vite. L’élu est redevable de sa réussite 4 ses parents, A ses amis, a ceux qui 

parfois ont misé sur son succés et financé ses études. I] est admis par les mceurs que les fonc- 

tionnaires profitent du temps ou ils sont en poste pour acquérir une certaine aisance et 

s’acquitter de leurs obligations : trés mal payés a partir de l’ére Qianlong, les lourdes charges 

publiques et privées qui leur incombent les obligent 4 lever des imp6ts et des taxes qui ne sont 

reconnus que par |’usage et varient suivant les circonscriptions, si bien que la limite entre le 
légal et l’illégal est imprécise. On ne peut dire a partir de quand il y a concussion, puisque 
dés l’origine les ressources dont les fonctionnaires ont le besoin le plus légitime sont assurées 
de facon irréguliére et que la distinction entre dépenses publiques et dépenses privées n’est 
pas toujours claire. Enfin, les fonctionnaires se trouvent pris dans un systéme de relations 
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sociales ot les échanges de bons procédés sont indispensables 4 la bonne marche des affaires. 

Mais 1a encore, il est hasardeux de tracer une nette démarcation entre le licite et l’illicite : 

le présent exigé par les usages et la politesse se transforme en pot-de-vin, offert ou sollicité, 

sans qu’on puisse dire précisément ot commence la corruption. II semble en définitive que 

le systéme politique des grands empires autoritaires des Ming et des Qing a combiné ce 

que la Chine devait a ses traditions légistes et 4 ses traditions humanistes — c’est-a-dire 

« confucéennes » — en n’en conservant que des formes viciées et néfastes : une hypertrophie 

de la centralisation bureaucratique d’une part, un systéme de relations humaines qui se 

présente comme un trafic d’influence d’autre part. On ne peut accuser les hommes, car 

beaucoup ont eu une claire conscience des vices de la machine administrative dont ils 

formaient un des rouages et de la société dans laquelle ils vivaient; beaucoup eurent le 

sens de |’intégrité et de l’intérét public, mais ils se heurtérent 4 un systéme qui les dépassait 

et dont ils se trouvaient prisonniers. , 

Les progrés de la corruption et la réduction trés sensible des traitements officiels ont fait 

ressortir a la fin de l’ére Qianlong les défauts d’un systéme qui était acceptable dans une 

période de prospérité générale. Les débuts du x1x® siécle s’annoncent mal : la crise des 

finances publiques, les progrés de la corruption, l’agitation paysanne sont des signes d’autant 

plus inquiétants que la conscience politique des classes dirigeantes a été assoupie par le 

régne de l’ordre moral et par les années d’euphorie. Le pouvoir impérial est isolé par le 

respect et la vénération qui l’entourent et qu’il a voulu inculquer a chacun de ses sujets. 
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LA VIE INTELLECTUELLE > 
DU MILIEU DU XVII 
A LA FIN DU XVIII¢ SIECLE 

SOCIETE au cours de la période d’humiliation, d’incertitude et de troubles qui 

se prolonge jusqu’aux environs de 1683, la pensée chinoise deviendra plus sereine 

dans cette époque de consolidation politique et sociale et d’étonnant essor écono- 

mique que fut le xv siécle. Sans marquer de rupture radicale avec les tendances qui 

s’étaient exprimées au cours de la période précédente, elle prendra une autre orientation : 

on assiste au xvul® siécle au triomphe d’un esprit scientifique qui s’applique au domaine 

entier des traditions écrites et dont les implications philosophiques sont remarquables. 

D = PAR LE PROBLEME DES RAPPORTS DE L’ETAT ET DE LA 

I. Les philosophes du XVII* siécle 

L’invasion qui fait suite et met fin aux grands soulévements des vingt derniéres années 

de l’époque des Ming, la résistance, la sécession du Sud qui avait fait croire un moment 

que la nouvelle dynastie allait succomber, toute cette période de luttes qui commence avec 

l’entrée 4 Pékin des troupes mandchoues en 1644 et se termine avec le suicide de Wu Sangui 

a Kunming (1681) fut aussi une période de libre pensée et de critique radicale des institutions 

et des fondements intellectuels de |’Empire autoritaire. C’est alors que sont analysés de 

facon pénétrante les vices de l|’absolutisme, critiquées les traditions philosophiques et les 

méthodes d’enseignement traditionnelles, défini plus nettement un « nationalisme » chinois 
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fondé sur l’appartenance 4 une communauté et A une culture. L’occupation mandchoue 
semble avoir déclenché une crise morale que les penseurs les plus éminents de cette époque, 
l'une des plus riches en esprits libres, féconds et originaux, sont parvenus a surmonter 
par la réflexion. Les travaux de cabinet sont d’ailleurs pour eux comme la suite ou le sub- 
stitut d’une action directe a laquelle les circonstances les ont un jour obligés A renoncer. 

Continuité des courants intellectuels au XVII*® siécle 

Mais ces hommes sont en méme temps des continuateurs. De cette époque de renouveau 

et de transformations sociales et économiques qui s’étaient affirmés a l’ére Wanli (1573- 

1619), ils ont hérité une absence de conformisme, une ouverture et une curiosité d’esprit 

qui sont caractéristiques de l’ensemble du xvi siécle. Leurs tendances a la critique sociale 

et politique prolongent un courant de réflexion ‘qu’avaient suscité la décadence de |’Etat 

et la toute-puissance des eunuques. Les liens sont d’ailleurs évidents entre le mouvement 

réformiste de la fin des Ming et |’essor de la philosophie politique de l’époque de la conquéte 

mandchoue : les grands penseurs du début des Qing sont issus des milieux de l’opposition 

de la fin des Ming; ils ont fait partie, pour la plupart, de la « Société du Renouveau » (fushe), 

ce club littéraire et politique qui fut comme une résurgence du parti Donglin au cours de 

l’ére Chongzhen (1628-1644). La conquéte mandchoue leur apparait comme la conséquence 

des vices politiques et sociaux de l’Empire défunt : ils entendent faire d’abord le procés 

d’une époque qui avait perdu tout contact avec le réel et oti la plus grande partie de |’intel- 

ligentsia se complaisait dans les abstractions ou les théories subjectivistes. 

La continuité est donc remarquable en dépit de l’invasion étrangére. Bien qu’une partie 

de son ceuvre soit postérieure au désastre des années 1644-1645, Jin Shengtan, né en 1610, 

appartient bien encore a la période de renouveau intellectuel de la fin des Ming. On retrouve 

chez lui le méme intérét pour la littérature non orthodoxe que chez Li Zhi. Dégoité des 

Classiques, il a pour lecture favorite le grand siitra bouddhique du Lotus de la vraie loi 

(Fahuajing) et, outre le Lisao de Qu Yuan et les Mémoires historiques de Sima Qian, le 

Roman des bords de l’eau (Shuihuzhuan). C’est sur ce roman qu’il publie en 1641 des 

études de critique littéraire qui sont suivies en 1656 par d’autres études sur la célébre piéce 

de théatre de l’époque mongole, Le Pavillon de l’ouest (Xixiangji), ceuvre sentimentale et 

romanesque. Jin Shengtan mourra décapité en 1661 pour avoir pris le parti des étudiants 

protestataires lors d’une cérémonie organisée 4 la mort de |’empereur Shunzhi. 

Romanciers et dramaturges continuent, dans la seconde moitié du xvué siécle, des tra- 

ditions antérieures, typiques de la fin des Ming. C’est a cette époque que parait le 

célébre Palais de la longue vie (Changshengdian) de Hong Sheng (1645-1704) qui prend pour 

théme les amours de la concubine Yang et de l’empereur Xuanzong, ainsi que 1’ Eventail 

aux fleurs de pécher (Taohuashan) de Kong Shangren (1648-1718). Li Yu (1611-16807), 

candidat malheureux aux concours de docterat qui décida de consacrer sa vie au théatre 

et au roman, demeure, comme son contemporain Jin Shengtan, un homme de la fin des 
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Ming. On lui doit, entre autres ceuvres, un célébre roman érotique, Le Coussin de chair 

(Rouputuan). 

De méme, la peinture continue a faire preuve d’une vitalité et d’une originalité remar- 

quables dans le milieu des « moines fous » dont les plus célébres sont Bada shanren (fin 

Ming-début Qing) et Shitao (seconde moitié du xvu® siécle). C’est a ces peintres indé- 

pendants que se rattache la lignée des artistes contemporains les plus originaux : Zhao 

Zhigian (1829-1884), Ren Yi (Ren Bonian) (1840-1895), Wu Changshi (1844-1927) et 

Qi Baishi (1862-1957). 

Lettres, arts et philosophie n’ont pas encore subi au début de la dynastie mandchoue les 

effets qu’exercera, au siécle suivant, |’instauration de l’ordre moral. 

Critique de Il’absolutisme et premiéres recherches sur 
histoire intellectuelle de la Chine 

Pour illustrer l’essor de la philosophie politique au début de 1’époque mandchoue, le 

mieux est sans doute d’évoquer au moins briévement les figures des plus célébres penseurs 

de cette génération : bien que certaines grandes orientations générales leur soient communes, 

chacun d’eux est trop original pour qu’on puisse éviter d’en traiter séparément. Tous 

eurent une influence déterminante sur la pensée contemporaine. Ils ont inspiré les réformistes 

et les révolutionnaires de la fin du x1x® et de la premiére moitié du xx® siécle. 

Le plus ancien de sa génération, Huang Zongxi (Huang Lizhou) (1610-1695) est né dans 

une famille de fonctionnaires de la région de Ningbo, au Zhejiang. Elevé dans un milieu 

d’opposants au régime des eunuques, il est temoin dans sa jeunesse de la lutte clandestine 

du parti Donglin. Son pére, affilié 4 ce parti, est exécuté en prison sur l’ordre de Wei Zhong- 

‘xian en 1626. Quatre ans plus tard, Huang Zongxi entre a la Société du Renouveau (fushe ) 

a Nankin. II s’attire l’inimitié tenace de Ruan Dacheng (1587-1646), dramaturge de talent 

et lettré épicurien, haut fonctionnaire corrompu revenu en grace aprés l’exécution de Wei 

Zhongxian dont il avait été l’un des plus fidéles alliés. Il ne doit son salut, au dernier moment, 

qu’a l’avance des troupes mandchoues sur Nankin, mais prend part aussitét a la lutte contre 

les envahisseurs. En 1649, il se rend a Nagasaki avec d’autres chefs de la résistance afin 

de demander |’aide des Japonais. Devant la vanité de ses efforts, il renonce a la lutte et se 

retire dans son pays natal pour s’y consacrer a des recherches sur I’histoire, la philosophie, 

l’astronomie et les mathématiques. Son premier ouvrage, le Mingyi daifang lu (1662), est 

une critique générale des institutions absolutistes de la fin des Ming. Ses conceptions poli- 

tiques sont libérales : le prince et ses ministres devraient étre, selon lui, au service du peuple, 

et non l’inverse. Violemment opposé aux Mandchous, il refuse les offres qui lui sont faites 
d’un poste officiel en 1678 et 1679 et celle d’une collaboration au projet d’Histoire des 
Ming dont l’empereur Kangxi a pris l’initiative. Spécialiste de I’histoire des Ming du Sud 
et des personnages de cette période de résistance, Huang Zongxi restera surtout célébre 
pour étre le premier a avoir entrepris des recherches sur |’histoire intellectuelle de la Chine :. 
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ses deux ouvrages les plus connus sont un recueil d’études sur les écoles philosophiques de 

l’époque des Ming, le Mingru xue’an (1676), et une histoire générale de la philosophie 

chinoise des Song et des Yuan (x1®-xiv® siécle) qu’il laissera inachevée 4 sa mort; c’est 

le célébre Songyuan xue’an. 

Ces recherches sont inspirées par une réflexion sur la crise de la fin des Ming et sur les 

causes fondamentales de la défaite de la Chine devant l’invasion étrangére. Elles s’expliquent 

par l’intérét passionné que porte Huang Zongxi au probléme de la formation des hommes 

et par l’importance qu’il attribue 4 l’éducation. Toute son ceuvre, oll s’expriment souvent 

des idées audacieuses, parfois révolutionnaires, apparait comme une critique de l’Etat 

et de la société de son époque. 

Une sociologie évolutionniste 

Son cadet de neuf ans, Wang Fuzhi (Wang Chuanshan) (1619-1692), né 4 Hengyang, 

au Hunan, avait fait partie lui aussi de la Société du Renouveau. Appelé au Guangdong a 

la Cour du prince de Gui, le futur empereur Yongli (1647-1660) des Ming du Sud, il avait 

participé a la lutte contre les envahisseurs, puis avait soudain décidé, comme tant d’autres 

A cette époque, de chercher dans une retraite studieuse ce qui était sans doute tout a la fois 

une évasion et une nouvelle forme d’action. Peu connu de son vivant — ses ceuvres completes 

ne seront éditées pour la premiére fois que dans le courant de la premiére moitié du 

x1xe siécle et les planches seront détruites pendant la guerre des Taiping (1851-1864) —, 

Wang Fuzhi est proche par bien des points de Huang Zongxi : critique de la philosophie 

intuitionniste et subjectiviste de la fin des Ming, conceptions libérales et antiabsolutistes, 

intérét pour I’histoire de la résistance aux Mandchous leur sont communs. Mais la réflexion 

historique est poussée plus loin qu’elle ne l’était chez Huang Zongxi : toute une philosophie 

implicite (naturaliste et « matérialiste » dirait-on) se dégage de ses conceptions sur |’évo- 

lution historique. La transformation des sociétés humaines est, selon Wang Fuzhi, le produit 

de forces naturelles. C’est ainsi que le passage du fief 4 la circonscription administrative 

qui caractérise la grande révolution de la fin de l’Antiquité fut un phénoméne inéluctable. 

C’est ce qui fait aussi que la représentation traditionnelle des époques les plus anciennes 

comme un 4ge d’or est contraire aux déductions rationnelles que l’on peut faire sur le 

passé : I’histoire de l"homme a été marquée par une évolution ininterrompue et un progres 

constant des sociétés. Les souverains de la haute Antiquité le font songer aces chefs miao 

ou yao du Hunan chez lesquels il lui est arrivé de résider. Rapprochement sacrilége qui 

n’est pas inspiré par l’amour du scandale, mais par celui de la vérité! Il y a plus : on trouve 

chez Wang Fuzhi ce que nous appellerions aujourd’hui une conception « structuraliste » 

de l’histoire, qui est sans doute moins inattendue dans un monde ou la notion de totalité 

fut toujours fondamentale qu’elle ne pourrait l’étre en Occident. Selon Wang Fuzhi, les 

institutions d’une époque donnée forment un ensemble cohérent dont on ne peut isoler 

telle ou telle pratique : il y a non seulement nécessité dans l’évolution, mais congruence 
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entre société et institutions 4 chaque stade de cette évolution. Ainsi, l’ancien systéme de 

sélection locale et de recommandation des fonctionnaires qui était en usage a l’époque des 

Han ne peut plus étre remis en vigueur, car toutes les conditions qui le rendaient viable 

ont disparu. De méme, il est chimérique de vouloir revenir aux répartitions de terres en lots 

égaux depuis que s’est développée la notion de propriété. Les nostalgiques du passé qui 

cherchent des remédes aux maux du présent dans le retour a d’antiques institutions fondent 

leurs espoirs sur une erreur fondamentale de perspective historique. 

A ce sens aigu de l’évolution des sociétés humaines dans le temps, Wang Fuzhi joint 

une pénétrante intuition sociologique qui le rend sensible aux-multiples différences qui 

opposent entre elles les diverses cultures. Or, il n’est guére de sociétés humaines qui soient 

plus dissemblables dans leur genre de vie et leurs traditions que celles des Han et des hommes 

de la steppe. Voila qui condamne, aux yeux de Wang Fuzhi, l’invasion mandchoue et justifie 

la résistance au nouveau pouvoir. Wang Fuzhi, dont les écrits seront lus avec passion par 

les hommes de la fin des Qing et du début de la « république » (on sait que Mao Zedong 

fut membre de la Société pour 1’étude des écrits de Wang Fuzhi, Chuanshan xueshe, fondée 

a Changsha vers 1915), apparait comme le premier théoricien d’un « nationalisme » chinois 

fondé sur la communauté de culture et de genre de vie. Sa réflexion s’est étendue jusqu’aux 

sociétés animales et la démarche est assez remarquable pour étre notée : ces sociétés, celle 

des fourmis par exemple, sont organisées en fonction de deux objectifs primordiaux : la 

préservation de l’espéce (baolei) et la sécurité du groupe (weiqun). Mais il devrait en étre 

de méme dans les sociétés humaines : |’Etat n’a point de fonction plus importante que celle 

de préserver un type de civilisation et de défendre ses sujets contre les attaques du dehors. 

Gu Yanwu, pére de la critique scientifique en histoire et 
philologie 

Gu Yanwu (Gu Tinglin) (1613-1682) est souvent considéré comme le philosophe le plus 

important de sa génération. Né 4 Kunshan, prés de Suzhou, il appartient dans sa jeunesse 

aux milieux de l’opposition et entre 4 la Société du Renouveau en 1642. Il servira un moment 

le prince Tang des Ming du Sud au Fujian. Passionné par les questions d’économie, de 

défense militaire et d’administration, il entreprend a partir du milieu du xvue siécle des 

voyages en Chine du Nord. Son intention secréte est de visiter les zones de guérillas et 

d’examiner les avantages que présentent régions et localités en vue d’une guerre de résis- 
tance. Ces nombreux voyages — il fera sa sixiéme et derniére visite aux tombeaux des Ming, 
au nord de Pékin, en 1677 — sont aussi pour lui |’occasion d’un enrichissement continuel 
de ses connaissances de géographie, d’épigraphie, d’histoire, d’économie, et d’un appro- 
fondissement de ses réflexions. L’un de ses premiers ouvrages, le Tianxia junguo libingshu, 
est le fruit de ses recherches de géographe que préoccupent les problémes d’économie et 
de défense. Sa valeur tient 4 ce qu’a la connaissance personnelle des lieux, Gu Yanwu a 
confronté les renseignements fournis par les monographies locales de l’époque des Ming 
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Portrait de Wang Fuzhi 
(Extrait de la réédition de 
ses ceuvres completes, Taipei, 

1972, vol. l). 

dont il avait fait une lecture exhaustive. Mais ce qui caractérise Gu Yanwu est un souci 

constant d’efficacité : la connaissance ne peut, selon lui, se séparer de |’action. II méle ses 

réflexions de propositions concrétes de garactére économique ou administratif. 

Son ceuvre la plus célébre est le recueil de ses notes, prises au jour le jour, au cours de ses 

immenses lectures, le Rizhilu. Portant une préface datée de 1676 et imprimé aprés la mort 

de Gu Yanwu en 1695, cet ouvrage est d’un contenu extrémement riche et touche a une tres 

grande diversité de sujets : Classiques, histoire, politique, société, géographie, psychologie, 

morale... 
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Gu Yanwu est considéré comme le fondateur de la nouvelle école de critique textuelle 

et historique qui triomphera au xvi siécle. Elargissant le domaine de I’histoire, il en 

propose pour la premiére fois une conception que nous pouvons qualifier de scientifique, 

faisant appel a ces sciences auxiliaires que sont l’épigraphie (on lui doit des Notes sur les 

graphies des inscriptions sur bronze et sur pierre, Jinshi wenzi ji), \’archéologie, la phoné- 

tique historique (Gu Yanwu publie en 1677, ses Cing Ecrits sur la phonétique, Yinxue wushu), 

la géographie. Ce sont les mémes méthodes d’analyse rigoureuse et rationnelle qu’il propose 

pour 1’étude des Classiques, inaugurant un retour aux commentateurs les plus anciens, 

ceux de l’époque des Han, et spécialement au grand Zheng Xuan (127-200). 

Les idées philosophiques et politiques de Gu Yanwu sont en accord avec ses conceptions 

scientifiques. Il s’en prend au caractére vague et abstrait des notions de xing (nature humaine) 

et de xin (esprit) qui étaient devenues |’unique objet des discussions morales et philoso- 

phiques depuis les Song. L’école « néo-confucéenne » de l’ordre naturel (lixue) n’est a ses 

yeux qu’un médiocre avatar de la philosophie bouddhique. II est grand temps de substituer 

aces controverses académiques et stérilisantes sur la nature et l’esprit une attitude réaliste. 

Il faut revenir a l’homme réel, au concret, et s’ouvrir a toutes les formes de savoir. Et 

Gu Yanwu a fait bien plus qu’indiquer la voie a ses successeurs. 

En politique, c’est une analyse pénétrante des causes de la décadence de |’Etat que |’on 

trouve chez Gu Yanwu. II porte un jugement des plus sévéres sur le systéme politique et 

administratif de la fin des Ming, systeme qui sera conservé sans grands changements par la 

nouvelle dynastie mandchoue. On retrouve chez lui l’idée déja formulée par Huang Zongxi 

que les souverains, jadis au service du peuple, ont fini par considérer |’Empire comme leur 

bien propre. Mais la cause fondamentale des vices du systéme politique est dans le divorce 

qui s’est instauré entre le pouvoir central et ses agents dans les provinces, d’une part, entre 

les dirigeants et le peuple d’autre part. La suspicion qui pése sur les fonctionnaires, la 

prolifération des réglements, la multiplication des contréles et des échelons de surveillance 

réduisent a peu de chose |’autorité des magistrats et les obligent a s’en remettre 4 une petite 

bureaucratie de clercs familiarisés avec les conditions locales et les complexités d’une 

législation qui paralyse toute initiative. Ainsi, « l’autorité du Fils du Ciel en est venue a 

résider non dans les fonctionnaires nommés par le gouvernement, mais dans leurs clercs 

et leurs subalternes. » Le théme sera repris bien souvent par la suite et tout spécialement 

au xIx® siécle. A cet excés de l’absolutisme et de la concentration du pouvoir, il n’est qu’un 

reméde : réintroduire dans le systéme politique une certaine autonomie locale, rendre aux 
fonctionnaires des provinces, avec l’autorité qu’ils ont perdue, le godt des initiatives et le 
sentiment de leur responsabilité. 
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Retour au concret et nouvelle pédagogie 

La tendance générale de la deuxiéme moitié du xvmé siécle est a la critique des traditions 

intellectuelles de l’époque des Ming et a un retour au concret. Les penseurs de cette époque 

manifestent tous un vif intérét pour les connaissances pratiques et scientifiques. Gu Yanwu 

est géographe, économiste et stratége, et il controle ses vastes connaissances livresques par 

des enquétes sur le terrain. Mais il n’est pas seul 4 son époque : Gu Zuyu (1631-1692), 

son cadet de dix-huit ans, rédige un important ouvrage de géographie historique, le Dushi 

fangyu jiyao, qui est le fruit de ses réflexions, de ses lectures et des voyages incessants qu’il 

accomplit en Chine entre 28 et 50 ans. Huang Zongxi ne fut pas seulement le premier his- 

torien de la pensée chinoise; il devait laisser huit ouvrages concernant les mathématiques, 

l’'astronomie et la théorie de la musique. Un peu plus tard, Mei Wending (1632-1721), 

fort bien informé des mathématiques occidentales telles qu’elles avaient été révélées a la 

Chine par Matteo Ricci et ses successeurs, les compare aux mathématiques chinoises et 

réhabilite ces derniéres. 

Mais c’est chez Yan Yuan (1635-1704) que l’on trouve un des défenseurs les plus consé- 

quents des connaissances pratiques (shixue). Formé dans sa jeunesse aux traditions de 

l’école de Zhu Xi — il se consacre a l’étude du Xingli daquan, la grande somme des phi- 

losophes de la nature humaine et de l’ordre naturel compilée en 1415 —, il en est soudain 

détourné par la crise profonde qui l’ébranle quand il découvre qu’il est le petit-fils adoptif 

de son grand-pére. II devient 4 partir de ce moment |’un des critiques les plus acerbes des 

traditions « néo-confucéennes » et tend a rejeter dans son ensemble la culture classique 

comme fausse dans ses principes et néfaste dans ses conséquences. Ses recherches sur 1’Anti- 

quité l’aménent a la conviction que la culture antique était de caractére essentiellement 

pratique : elle faisait place au tir a l’arc, a la conduite des chars, a la science des nombres. 

Yan Yuan réhabilite l’effort physique et I’habileté manuelle. A la formation livresque qui 

ne produit que des individus timorés, intravertis, inaptes a l’action, incapables de décision, 

il oppose une formation qui ferait appel a l’homme tout entier et accorderait leur juste 

place aux connaissances pratiques : agriculture, médecine, boxe, équitation, exercices 

militaires, stratégie... En 1696, Yan Yuan dirige une académie au Hebei et met au programme 

lentrainement militaire, la stratégie, le tir a l’arc, |’équitation, la boxe, la mécanique, 

les mathématiques, l’astronomie et |’histoire. : 

C’est un rejet total des études classiques qui, aux yeux de Yan Yuan, ont péri sous le 

fatras des commentaires et sous-commentaires. Mais, Yan Yuan fonde son anti-intellec- 

tualisme sur des conceptions philosophiques : le travail manuel, le contact avec les réalités 

concrétes sont une forme de connaissance. Mieux encore, il ne peut y avoir de vraie connais- 

sance sans action et sans mise en pratique. « Quel /i (ordre, structure, raison des choses et 

des étres) pourrait-il y avoir en dehors des faits et des choses? » 

Sans doute ne faut-il pas voir en Yan Yuan une sorte d’exception : il existe une certaine 
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affinité entre lui et un anticonformiste comme Li Zhi a la fin des Ming, et sa philosophie 

est'en accord avec les tendances dominantes de son époque. Mais il restera pratiquement 

ignoré de ses contemporains : ses idées seront surtout divulguées aprés sa mort par son 

disciple Li Gong (1659-1733). 

2. Politique, société et vie intellectuelle 
sous les despostes éclairés 

A mesure que s’affermit le pouvoir de la dynastie mandchoue, c’est toute l’atmosphére 

morale qui se modifie. L’attachement a la dynastie défunte, le patriotisme chinois, la haine 

des envahisseurs, l’ardeur portée 4 la critique des institutions, toute l’effervescence des 

années qui avaient suivi l’invasion tend a retomber peu a peu. Les élites se rallient au nouveau 

pouvoir en méme temps que les despotes éclairés semblent s’attacher 4a démontrer de facgon 

éclatante les vertus du régime autocratique et des traditions sociales qui avaient été la cible 

des philosophes du xvué siécle. C’est sous leur régne qu’on assiste au dernier et plus brillant 

essor de |’Empire autoritaire et de l’orthodoxie morale, essor qui devait ensuite se révéler 

fatal au monde chinois, mais qui fut favorisé par les conditions historiques. 

Dans le domaine des lettres et de la pensée, l’action de |’Etat devait avoir tout a la fois 

des aspects néfastes et bienfaisants. D’une part, la lutte impitoyable contre toutes les formes 

d’opposition et l’instauration de l’ordre moral eurent pour effet de réprimer le grand courant 

de critique sociale et politique du xvmé siécle et de hater la disparition de cette littérature 

urbaine et « bourgeoise »» qui avait été caractéristique de la fin des Ming. D’autre part, 

la bonne entente générale que l’empereur Kangxi et ses successeurs parvinrent a établir 

avec les anciennes classes lettrées, la prospérité et la paix intérieure, les encouragements 

et les commandes trés importantes de |’Etat devaient faire du xvui® siécle l’un des plus 

heureux de l’histoire intellectuelle de la Chine. Jamais sans doute les lettrés chinois n’ont 

aussi bien résumé en eux les traditions esthétiques, littéraires et philosophiques de leur 

propre civilisation. Esprits encyclopédiques, prodigieux érudits mais hommes de goat amis 

de la simplicité et de la mesure, les lettrés chinois du xvi siécle, ou du moins les meilleurs 

d’entre eux, sont, dans un contexte humain il est vrai bien différent, les véritables contem- 

porains de nos hommes de lettres et philosophes du Siécle des lumiéres. 

L’ordre moral 

Les institutions héritées de l’empire des Ming ont puissamment aidé a la consolidation 
du nouveau pouvoir mandchou et, plus que toute autre, la réouverture des concours officiels 
a partir de 1656. Son but immédiat était de renouveler le personnel politique et adminis- 
tratif mais, en orientant toute l’activité et en mobilisant toutes les ambitions des anciennes 
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classes dirigeantes, depuis le niveau des cantons jusqu’a celui du gouvernement central, 
les concours ont permis a la longue de les associer étroitement a l’exercice du pouvoir. 
Unique voie d’accés aux honneurs et aux responsabilités politiques, les concours ont servi 
a leur inculquer les vertus de dévouement et de soumission indispensables 4 l’Empire auto- 
ritaire. Ils ont tari du méme coup I’énergie de générations de lettrés : le caractére artificiel 

des épreuves s’était accusé depuis l’institution des compositions en huit parties (bagu) 

qui, d’aprés Gu Yanwu, se serait imposée a partir de 1487. Ces vains et stériles exercices 

de style consistaient 4 développer en huit paragraphes le sens d’une phrase ou d’un membre 

de phrase tirée d’un Classique, a la fagon de nos dissertations avec introduction, thése, 

antithése, synthése et conclusion. 

D’autre part, les nombreuses académies privées (shuyuan), pourvues de bonnes biblio- 

théques, qui avaient été créées sous les Ming a partir du milieu du xvie siécle étaient vite 

devenues des foyers de libre discussion et d’opposition au régime. Elles avaient été fermées 

pour la plupart aprés la défaite du parti Donglin dans les années 1625-1627. Mieux avertis 

et plus intransigeants a l’égard de toutes les formes de critique, les Mandchous s’attacheront 

a exercer un contr6le trés étroit sur l1’enseignement et sur les académies. Celles qu’ils créent 

en 1657 sont patronnées par |’Etat et l’on ne s’y occupe plus que de compositions en huit 

parties. 

Aux efforts que prodigue le nouveau régime pour développer un enseignement officiel 

et multiplier les écoles s’ajoutent la censure et les persécutions contre les auteurs convaincus 

ou seulement soupconnés d’hostilité envers la dynastie étrangére ou de mauvais esprit. 

Le durcissement s’accentuera sous Yongzheng (1723-1735) et aboutira a la grande inquisi- 

tion littéraire des années 1774-1789 a l’ére Qianlong. 10 231 ouvrages en 171 000 chapitres 

sont mis a l’index et plus de 2 320 d’entre eux sont entiérement détruits. En méme temps, 

des mesures brutales sont prises contre les auteurs et leurs proches : exécutions capitales, 

peines d’exil, de travaux forcés, confiscation des biens... Pendant une vingtaine d’années, 

c’est la chasse dans tout l’Empire aux livres condamnables parce qu’ils témoignent d’un 

manque de respect a l’égard des Qing, ne serait-ce que par la présence de tabous graphiques, 

critiquent les Barbares du passé, semblent d’inspiration hétérodoxe ou fournissent des 

informations d’intérét stratégique. La délation est encouragée par de fortes primes, la 

détention d’ouvrages suspects et le silence complice sont frappés des peines les plus graves. 

De 1a, une vile ou stupide émulation au service du pouvoir. 

Si la grande inquisition littéraire de l’ére Qianlong est restée célébre, elle a di son ampleur 

et son efficacité au fait d’étre associée 4 la grande compilation de l’ensemble des ceuvres 

écrites connues a cette époque, le Siku quanshu. Mais elle répondait a des préoccupations 

qui semblent avoir été constantes chez les trois grands empereurs du xvue siécle. Dés le 

régne de Kangxi, le méme souci de l’orthodoxie morale, la méme susceptibilité du pouvoir 

impérial a l’égard des moindres signes d’irrespect ou d’opposition s’étaient déja clairement 

manifestés. C’est ainsi qu’au Zhejiang, en 1663, les nombreux parents et amis de |’auteur 

d’un Abrégé de histoire des Ming imprimé en 1660 et tenu pour subversif avaient été 

condamnés a des peines de mort et. d’exil. 
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XVI. Scénes de la vie quotidienne 4 la fin du XVIII* siécle. 
(gravures extraites du Shinzoku kibun, ouvrage japonais de 1799). 



La vie intellectuelle du milieu du XVile a la fin du XVIII* siécle 

C’est dés la fin du xvi siécle que se dessine une réaction contre les ouvrages licencieux. 

Les romans corrupteurs sont mis a l’index en 1687 et la censure devient plus sévére encore 

en 1714. La nouvelle dynastie mandchoue est puritaine, hostile a la littérature de distraction 

écrite dans une langue proche de la langue parlée, et le fait est que cette littérature disparait 

presque entiérement sous Kangxi pour faire place a des formes plus élaborées et plus savantes. 

Peut-étre l’action de l’Etat dans ce domaine allait-elle dans le sens souhaité par les milieux 

lettrés eux-mémes? Peut-étre était-elle aussi en accord avec les transformations de la société 

et la disparition d’une certaine classe de lecteurs, cette bourgeoisie urbaine peu cultivée 

qui s’était développée a la fin des Ming? Dans tous les cas, si la littérature de distraction se 

survit, elle change de nature et sans doute de public. C’est en langue classique, d’accés plus 

difficile, pleine de réminiscences littéraires et d’allusions, que sont rédigés les célébres 

recueils de contes de Pu Songling (1640-1715), le Liaozhai zhiyi (vers 1700), de Yuan Mei 

(1716-1798) (Zibuyu, 1788), du grand lettré Ji Yun (Yueweicaotang biji, entre 1789 et 

1798). De méme, |’époque des grands romans populaires du xiv® siécle tels que le roman 

des Trois Royaumes ou le roman des Bords de l’eau, ou du xvi siécle, tel que le Pélerinage 

en Occident semble révolue. Le roman devient finement ironique — ainsi le Rulin waishi, 

Histoire non officielle de la forét des lettrés de Wu Jingzi (1701-1754) (vers 1745) —, psycho- 

logique comme |’admirable Réve du pavillon rouge (Hongloumeng) que Cao Xueqin laisse 

inachevé a sa mort en 1763, ou érudit comme les Propos d’un vieillard de la campagne qui 

se chauffe au soleil (Yesoubuyan) de Xia Jingqu (1705-1787). 

Si le régne de l’ordre moral semble avoir mis fin a l’essor de la philosophie politique et 

de la littérature en langue vulgaire qui avaient été caractéristiques de la fin des Ming et du 

début des Qing, la pression des contraintes morales et politiques ne parait avoir étouffé ni 

la réflexion, ni l’esprit critique, ni méme la fantaisie. Malgré les persécutions dont furent 

victimes les coupables de lése-majesté et la nature autoritaire du régime mandchou, le 

xvule siécle apparait tout compte fait comme une époque d’équilibre. Bien qu’ils n’aient 

rien abdiqué de leur esprit critique, de grands esprits tels que Dai Zhen (1723-1777) et 

Zhang Xuecheng (1736-1796) sont en parfait accord avec leur époque, mais tout autant 

qu’eux un original comme Yuan Mei (1716-1798), poéte libertin que n’effraie pas la crainte 

du scandale. Partisan de la liberté d’expression en matiére littéraire — loin de lui assigner 

une fin morale, Yuan Mei n’accorde a la poésie d’autre objet que l’expression des sentiments 

et de la personnalité du poéte —, il se fait l"apdtre de l’émancipation des femmes et proclame 

son hostilité a la polygamie et au bandage des pieds des fillettes dont la mode s’était répandue 

depuis les Song. Ces mémes tendances féministes se retrouveront au début du xix siécle 

chez le Pékinois Li Ruzhen (environ 1763-1830), linguiste et auteur d’un célébre roman 

en 100 chapitres, le Jinghuayuan, qu’il rédige de 1810 a 1820 et qui sera imprimé en 1828. 

Suivant un procédé qui connut une grande vogue dans la littérature européenne et que |’on 

rencontre aussi au Japon, il tire des effets satiriques de la représentation d’un pays imaginaire, 

un royaume des femmes (le mythe est ancien en Chine) ow la situation des sexes est l’inverse 

de celle qu’on trouve dans |’empire des Qing. 
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Mais ces critiques voilées ou directes ne tirent pas 4 conséquence. On est loin de la critique 

sociale et politique des penseurs du xvue siécle. L’intelligentsia, sous le régne des despotes 

éclairés, est dans son ensemble, satisfaite de son sort. La correspondance des lettrés du 

xvi siécle témoigne-peut-étre a sa facon de ce sentiment : cette littérature épistolaire, 

aussi riche que celle de notre Siécle des lumiéres, est caractérisée par un ton intime, simple, 

direct, parfois familier. Ainsi, chez Zheng Xie (Zheng Banqiao) (1693-1765), parmi bien 

d’autres, un original d’une générosité chevaleresque, calligraphe plein de fantaisie et auteur 

d’un recueil de Lettres familiales. Ce style simple et intime, c’est celui qu’on trouve encore 

dans une autobiographie pleine de charme rédigée au début du x1x® siécle par un lettré 

malchanceux, les Six Récits au fil d’une vie errante (Fusheng liuji) de Shen Fu. 

Le mécénat des empereurs et des riches marchands 

Le systéme des concours officiels adopté depuis l’époque des Song aboutissait, avec ses 

échelons successifs et en raison du grand nombre des candidats, 4 multiplier le nombre des 

titulaires de grades qui ne parvenaient jamais a la situation si enviable de fonctionnaire 

impérial. Ces lettrés sans ressources, contraints a une vie instable, étaient obligés de se 

chercher des protecteurs et de gagner leur vie comme précepteurs dans les familles riches, 

secrétaires privés de fonctionnaire, simples maitres d’école, ou parfois méme d’exercer 

des métiers moins reluisants. La rédaction de manuels de compositions pour les concours, 

de biographies et d’épitaphes, de romans, de contes ou de piéces de théatre, ouvrages 

de commande ou ouvrages de caractére commercial, constituait pour eux un précieux 

appoint. Ces réalités économiques ne sont donc pas sans lien avec |’histoire des productions 

écrites en Chine depuis l’époque des Song, mais plus encore aux époques des Ming et des 

Qing. Or, il semble bien que la prospérité générale et les importantes commandes de |’Etat 

aient assuré au xville siécle une plus grande stabilité a cette large fraction des classes lettrées 

qui ne disposait pas de ressources réguliéres. 

En effet, 4 partir de l’ére Kangxi (1662-1723), les commandes officielles engagérent un 

grand nombre de lettrés dans de vastes entreprises d’éditions de textes, de travaux de compi- 

lation, de critique ou d’érudition. La grande premiére entreprise de publication du régne de 

Kangxi fut |’Histoire officielle de la dynastie des Ming (Mingshi). Le projet en est formé 

dés 1679 et la direction confiée 4 Xu Qianxue (1631-1694), un neveu de Gu Yanwu, en 

1682. Une trés nombreuse équipe d’historiens se consacre a la rédaction de cette volumineuse 
histoire dynastique, plus ample et plus précise que toutes celles qui avaient été composées 
jusqu’alors. Le travail, commencé en 1679, n’est achevé que plus d’un demi-siécle plus tard, 

en 1735, et l’?ouvrage compte 366 chapitres. 

C’est aussi dans le courant de l’ére Kangxi qu’est entreprise la compilation d’une énorme 
encyclopédie illustrée, le Gujin tushu jicheng. Commencée A titre privé par un nommé Chen 
Menglei en 1706, elle ne devait étre achevée qu’en 1725. Compromis dans une affaire de 
rébellion 4 Fuzhou, Chen Menglei est condamné a mort mais bénéficie d’une commutation 
de peine : il est déporté 4 Mukden (Shenyang). Rentré en grace avant la mort de l’empereur 
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Kangxi, il sera de nouveau exilé par son successeur qui exigera que son nom disparaisse de 

V’ouvrage qui avait été l’ceuvre de sa vie. Cette encyclopédie en 10 000 chapitres comprend 

les rubriques suivantes : 1) calendrier, astronomie, mathématiques; 2) géographie; 3) his- 

toire; 4) techniques, beaux-arts, zoologie, botanique; 5) philosophie et littérature; 6) lois 

et institutions. Elle sera imprimée en caractéres mobiles en cuivre en 1728 et compte au 

total prés de 10 millions de caractéres d’écriture. 

Il faut mentionner aussi 4 l’ére Kangxi la grande compilation des poétes des Tang, le 

Quantangshi, entreprise qui fut supervisée par un de ces anciens serviteurs de la Cour mand- 

chote connus sous le nom de booi (baoyi), Cao Yin, grand-pére de |’auteur du célébre 

Hongloumeng (Réve du pavillon rouge). Achevé en 1703, le Quantangshi réunit plus de 

48 900 poémes dus a 2 200 auteurs différents de 1’époque des Tang. 

Le Peiwen yunfu, dictionnaire d’expressions de deux ou trois caractéres classées par rimes, 

qui fournit des exemples tirés d’ceuvres diverses depuis les Classiques jusqu’au XVII® siécle, 

est achevé en 1716 et compte 558 chapitres. C’est la méme année que parait le célébre 

dictionnaire de caractéres de |’ére Kangxi (Kangxi zidian) qui servira de base aux travaux 

des sinologues occidentaux depuis sa parution jusqu’au début du xx® siécle. GEuvre d’une 

équipe de 30 philologues qui y consacrérent cing années de travaux, il fournit les sens et les 

emplois de 42 000 caractéres classés suivant le systeme de 214 clefs inauguré 4a la fin de 

l’époque des Ming. 

Au total, on compte 57 grandes publications officielles, patronnées et subventionnées 

par l’Etat, au cours de l’ére Kangxi. Mais l’ceuvre de beaucoup la plus importante devait 

étre, sous Qianlong, la compilation connue sous le nom de Siku quanshu (Collection com- 

plete des euvres écrites réparties en quatre magasins). Réunissant l’ensemble des ouvrages 

imprimés ou manuscrits conservés dans les bibliothéques publiques ou chez les particuliers, 

elle demanda dix années d’efforts 4 une équipe de 360 lettrés, de 1772 a 1782. La recherche 

des livres et des manuscrits, obtenus de gré ou de force, s’est poursuivie pendant de longues 

années et semble avoir été 4 peu prés exhaustive. L’ensemble comptait 79 582 volumes 

(l’entreprise analogue du début du xvé siécle, le Yongle dadian n’en comptait que 11 095) 

répartis suivant le systéme des « quatre classes » (sibu : Ouvrages canoniques, historiques, 

philosophiques et littéraires). 15 000 copistes furent employés a reproduire cette immense 

collection dont l’impression aurait été impossible avec les moyens de l’époque. Un cata- 

logue de notices qui donnent des informations sur les auteurs, les éditions, la valeur des 

textes y fut adjoint et imprimé en 1782; cet ouvrage, qui porte le titre de Siku quanshu 

zongmu tiyao, est le plus précieux et le plus complet de tous les traités de bibliographie 

chinoise. 

A cette action de l’Etat si favorable a l’essor des lettres, des arts et de l’érudition s’ajoutent 

les effets du mécénat de trés riches marchands, collectionneurs de livres rares, de peintures 

et calligraphies, patrons des lettrés et des érudits. Les marchands de sel de Yangzhou, 

au Jiangsu, dont I’ascension remonte a la fin des Ming, furent parmi les plus célébres 

mécénes du xvi® siécle. Ainsi, les freres Ma : Ma Yueguan (1688-1755), poéte et bibliophile, 
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et son frére Ma Yuelu (1697-?), ainsi que le fils de ce dernier, Ma Yu. Le poéte et philologue 

Hang Shijun (1698-1733) et Quan Zuwang (1705-1755), spécialiste de géographie histo- 

rique, furent les hétes des fréres Ma 4 Yangzhou. Et parmi les plus célébres lettrés qui 

profitérent du patronage des riches marchands, on peut citer Qi Zhaonan (1706-1768), 

auteur de travaux sur l’histoire des fleuves et des canaux, d’études de chronologie histo- 

rique, d’une monographie sur le grand port de Wenzhou et sa région au Zhejiang (le 

Wenzhou fuzhi), Qian Daxin (1728-1804), historien et épigraphiste, ainsi que le grand 

Dai Zhen. Certains méme, tel Yan Ruoqu (1636-1704), mathématicien, géographe et spé- 

cialiste des Classiques, sont issus des milieux de riches marchands; c’est aussi le cas de 

Ruan Yuan (1784-1849), esprit encyclopédique auquel on doit des travaux sur l’histoire 

de la peinture, les mathématiques, la philologie classique, 1’épigraphie, l’histoire régio- 

nale (il rédigea une monographie sur le Guangdong, le Guangdong tongzhi), mais qui est 

surtout célébre par sa grande collection de commentaires critiques des Classiques (Huang- 

ging jingjie, 1829). 

Le déclin des grandes familles de riches marchands, ruinées par la dépréciation de la 

monnaie de cuivre 4 partir des environs de 1800, devait coincider avec une réduction trés 

rapide des commandes officielles et avec la fin des grandes entreprises d’édition. D’ot 

de profonds changements dans la situation des milieux intellectuels au xIx® siécle. 

3. L’essor de la critique textuelle 
et les philosophes du XVIII* siécle 

Formation de l’école des études critiques 

L’application des principes scientifiques de critique textuelle et historique définis par 

Gu Yanwu et les hommes de sa génération devait amener a mettre en question la plus 

vénérable des traditions écrites, celle des Classiques, et elle eut dans le monde chinois, 

avec une avance de plus d’un siécle, un rdle analogue a celui que devait jouer la philologie 

hébraique en Occident dans le domaine des études bibliques. C’est ainsi que l’on a pu 

comparer Gu Yanwu ou, mieux encore, l’un de ses plus illustres successeurs, Dai Zhen, 

a Ernest Renan : la méme rigueur scientifique, le méme souci de la vérité inspirent Dai 

Zhen et le fondateur des études bibliques. 

A la fin du xvme siécle, Wan Sida (1633-1683), disciple de Huang Zongxi comme son 
frére Wan Sitong (1638-1702) qui collabora au projet d’Histoire des Ming de 1679 a 1692, 
démontre que le Zhouli (Les Rites des Zhou) n’est point, ainsi qu’on l’avait cru jusqu’alors, 
une ceuvre du début des Zhou, mais une compilation tardive de l’époque des Royaumes 
combattants (v®-1® siécle). Yan ‘Ruoqu (1636-1704) reprend le travail sur le Shangshu 
(Classique de I’Histoire) de Mei Zu dont l’ouvrage avait été publié en 1543 et apporte 
de nouvelles preuves du caractére apocryphe de la tradition en caractéres anciens dans 
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son Commentaire critique au Shangshu en caractéres anciens (Shangshu guwen shuzheng). 

Il réfute aussi l’attribution du Daxue, l’un des Quatre Livres de l’école de Zhu Xi, a Zeng 

Can, disciple de Confucius. Hu Wei (1633-1714) dénonce comme des créations du début 

des Song les célébres diagrammes qui avaient eu un réle capital dans les théories cosmo- 

logiques du néo-confucianisme, L’Ecrit du fleuve (Hetu) et le Tableau de la Luo (Luotu). 

Mais les philologues du xvuit¢ siécle iront plus loin encore dans la critique des traditions 

les plus respectées depuis les Song, n*hésitant pas a4 commettre ce qu’on peut considérer 

comme d’épouvantables blasphémes : Yuan Mei (1716-1798), le poéte libertin, baroque 

et maniéré qui, par goat du scandale affiche des idées féministes et s’entoure d’une cour 

de disciples femmes, est le premier 4 reconnaitre dans les Chansons des principautés 

(Guofeng) du vénérable Livre des Odes (Shijing) de simples chansons d’amour, théorie 

qui sera reprise et précisée par le sinologue frangais Marcel Granet (1884-1940). Wang 

Zhong (1745-1794) ose détréner Confucius, promu patron de l’orthodoxie depuis les Song, 

et lui rendre la place qui était la sienne aux Iv®-11I° siécles, aux cétés de Mozi, aussi célébre 

que lui sinon plus 4 cette époque. Cui Shu (1740-1816) refusera toute valeur aux traditions 

relatives aux souverains de la haute Antiquité (Yao, Shun, Yu...), parangons de vertu, 

en se fondant sur le fait que ces traditions se développent et s’enrichissent de nouveaux 

détails A mesure que l’on avance dans le temps. Tous les mythes dont avait vécu la tradition 

chinoise se voient peu 4 peu mis en question et réduits a néant. 

Le grand mouvement de critique philologique qui fut une des principales gloires du 

xvie siécle s’amorce dans la deuxiéme moitié du xvul® et apparait avant tout comme une 

réaction contre la philosophie de l’école de Zhu Xi et celle de 1’école intuitionniste de Wang 

Yangming. Peu soucieuses de fonder leurs interprétations sur une analyse rigoureuse des 

textes et des documents ‘du passé, les générations de 1’époque des Song et de celle des Ming 

se sont laissées entrainer a des spéculations qui ont dénaturé la vraie doctrine des Anciens. 

Certains méme dénoncent, au lendemain de l’invasion mandchoue, les influences bouddhiques 

qui se sont introduites depuis le xI° siecle chez les philosophes et commentateurs des 

Classiques : les conceptions dualistes de 1’école de Zhu Xi, les théories subjectivistes et 

intuitionnistes de Wang Yangming et de ses successeurs tirent leurs origines, les unes de 

la métaphysique bouddhique, les autres de la pensée de l’école du chan. Il faut donc 

revenir aux traditions les plus anciennes, se libérer de tout le fatras des interprétations 

accumulées depuis l’époque des Song. Connu généralement sous le nom de Kaozhengxue 

(« Ecole des vérifications et des preuves »), le nouveau mouvement de critique est parfois 

désigné sous le terme de Hanxue (« Ecole des Han »). Mais, de fagon stricte, le nom 

d’ « Ecole des Han » s’applique aux traditions philologiques qui s’étaient développées 

dés la fin du xvir¢ siécle dans une famille lettrée de Suzhou dont le plus éminent représentant 

fut Hui Dong (1697-1758). Cependant, il ne s’agissait 1a que d’une spécialisation limitée 

aux commentateurs de |’époque des Han. Recourant a tous les moyens d’investigation 

scientifique connus a cette époque (archéologie, épigraphie, phonétique historique, géo- 

graphie historique...) et a tous les genres de sources possibles, le mouvement de critique 
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du xvue siécle est bien plus qu’un simple retour aux commentateurs de l’époque des Han. 

Ce qui le caractérise en premier lieu est son orientation scientifique. Les érudits des 

xvire et xvite siécles furent d’ailleurs presque tous plus ou moins versés dans les sciences : 

mathématiques, géométrie, astronomie, mécanique... Huang Zongxi s’était occupé de 

mathématiques et d’astronomie; Dai Zhen commenga sa carriére par des études scientifiques. 

Dai Zhen, homme de science, érudit et philosophe 

C’est dans la deuxiéme moitié du xvmie siécle que cette école des études critiques a 

laquelle on doit une ceuvre si considérable dans le domaine de la philologie et de l’archéo- 

logie atteint 4 son apogée. Son plus éminent représentant est alors Dai Zhen (1723-1777), 

fils d’un marchand de tissus du Anhui qui ne devait atteindre aux plus hauts grades de 

la carriére des lettrés qu’a la fin de sa vie. Son esprit critique toujours en éveil, la rigueur 

de ses raisonnements, son amour exclusif de la vérité, ses connaissances trés diverses, la 

clarté de ses écrits, l’originalité de sa pensée permettent de le considérer comme |’un des 

plus grands génies de son époque. Dai Zhen, dont l’une des devises était qu’ « il ne faut 

se laisser abuser ni par les autres ni par soi-méme » et pour qui les preuves objectives 

étaient le seul critére de la vérité, distinguait entre les certitudes auxquelles la conjonction 

de preuves irréfutables permet de parvenir et les idées en cours de vérification — ce que 

nous appellerions les hypothéses. On assiste avec lui a l’avénement d’un véritable esprit 

scientifique, sir de sa méthode et dont les principes ne différent guére de ceux qui permirent 

en Occident le progrés des sciences exactes. Mais cet esprit scientifique est appliqué presque 

exclusivement a l’investigation du passé. 

Comme beaucoup de ses contemporains, Dai Zhen est un esprit plein de curiosité. Comme 

son devancier Mei Wending (1632-1721) qui avait entrepris 1’étude comparée des mathé- 

matiques chinoises et occidentales, il est passionné par l’histoire des mathématiques. La 

connaissance des régles a calculer de Napier (1550-1617) l’a peut-étre incité 4 entreprendre 

une étude sur les anciennes baguettes a calculer chinoises qui avaient permis, dés le xur® 

siécle au moins de résoudre les équations 4 plusieurs inconnues. C’est le Cesuan (1744). 

Il rédige un traité sur la mesure du cercle (le Gougu geyuanji, 1755), recherche et réédite 

les anciens ouvrages de mathématiques d’époque Song et Yuan. Mais c’est aussi et surtout 

dans le domaine des études philologiques que Dai Zhen se révéle comme |’un des plus 

grands maitres. Il annote les poémes de Qu Yuan, le grand poéte lyrique du ni®¢ siécle avant 

notre ére (ce sont les Qu Yuan fuzhu, 1752), se livre 4 des travaux de phonétique historique, 

commente le traité sur les techniques de |’Antiquité qui forme la derniére partie du Traité 

des fonctionnaires des Zhou (Zhouguan ou Zhouli) et date sans doute des v®-m1® siécles 

(c’est le Kaogongji tuzhu, Commentaire illustré au mémoire sur les métiers, 1746). Mais 
une grande partie de ses efforts est consacrée 4 l’énorme compilation officielle de textes 
de toute origine, le Siku quanshu, dont il devient l’un des principaux directeurs a partir 
de 1773. 
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Dai Zhen ne fut pas seulement l’un des plus éminents érudits de |’histoire de la Chine, 

mais aussi un des plus grands penseurs de son époque. A vrai dire, les attitudes scientifiques 

qu’il adopte en matiére de philologie sont inséparables d’une certaine philosophie. Ses 

ceuvres les plus marquantes dans ce domaine sont le Yuanshan (Sur les origines du bien) 

(1776) et une étude sur le Mencius (Mengzi ziyi shuzheng, Commentaire critique sur le 

sens littéral du Mencius) (1772), ou, suivant une démarche qui procéde 4a la fois d’un doute 

méthodique et d’un immense respect de |’Antiquité, il révéle et dénonce les distorsions 

que les philosophes néo-confucéens de l’époque des Song ont fait subir a la pensée de 

Mencius. Ennemi de l’orthodoxie néo-confucéenne pour laquelle la nature était un composé 

de /i (ordre immanent ou raison naturelle) et de gi (« souffle » ou matiére), il ne retient 

de ces deux termes que le dernier qu’il estime suffisant pour rendre compte de tous les 

phénoménes. Fidéle en cela aux tendances profondes de la pensée chinoise, il tire les consé- 

quences de cette conception moniste sur le plan de la vie pratique : méme la morale la 

plus élevée est, selon lui, dérivée de nos désirs et de nos instincts, non pas parce que la 

morale a son fondement dans l’égoisme — ce qui serait une explication simpliste —, mais’ 

parce qu’elle participe 4 ce qu’il y a de plus foncier dans l’-homme : l’instinct de conser- 

vation, la faim, le désir sexuel... sont des manifestations de l’ordre cosmique (dao). Pas 

plus qu’il n’y a de facultés abstraites (justice, équité, humanité, sens des rites), il n’ya 

d’intelligence désincarnée, indépendante des besoins et des passions. « Vouloir supprimer 

les désirs est plus dangereux que de vouloir arréter le cours d’un fleuve. » La vertu ne 

consiste pas a brimer et réfréner les désirs, elle réside dans leur harmonieux usage. On 

trouve donc chez Dai Zhen une critique radicale de la morale conformiste qui s’est imposée 

depuis les Song et qui, au nom de la raison (/i), empéchait les plus humbles et les plus jeunes 

de s’exprimer et de satisfaire leurs aspirations. Cette morale est, a ses yeux, la principale 

source des délits et des discordes. 

Assez peu suivi dans ses conceptions philosophiques qui ne semblent pas avoir ren- 

contré beaucoup d’écho a son époque, Dai Zhen devait avoir en revanche d’éminents 

successeurs dans le domaine des recherches érudites. Trois grands philologues poursui- 

virent son ceuvre A la fin du régne de Qianlong et jusque dans les premiéres années du 

xIxe siécle : ce sont Duan Yucai (1735-1815), disciple direct de Dai Zhen, Wang Niansun 

(1744-1832) et Wang Yinzhi (1766-1834), derniers représentants célébres de cette école 

des « études critiques » qui avait brillé d’un si vif éclat au xvie siécle mais qui commencera 

& perdre sa position prééminente a partir du début du x1x® siécle. 
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Une philosophie de l’histoire 

Plus jeune que Dai Zhen de douze ans, Zhang Xuecheng (1736-1796) est, avec lui, lun 

des esprits les plus profonds et les plus originaux du xvure® siécle. Mais, 4 une €poque ou 

la mode est a l’érudition, 4 la critique textuelle et surtout 4 l’exégése des Classiques, 

Zhang Xuecheng apparait comme une exception dans la mesure ou il représente des ten- 

dances opposées : méthode historiographique et philosophie de l’histoire sont les thémes 

principaux de sa réflexion. Ainsi s’explique le peu d’audience qu’il a eu 4 son €poque. 

Mais Zhang Xuecheng sera réhabilité au xx® siécle par les sinologues japonais et chinois. 

Sensible comme Wang Fuzhi et Gu Yanwu aux réalités régionales, Zhang Xuecheng 

estime qu’il importe avant tout de connaitre l’histoire des pays chinois : la Chine, aussi 

étendue que l’Europe, ne peut étre traitée comme un tout uniforme et ce n’est que par 

une histoire des différentes régions, le recours aux monographies locales (fangzhi). et la 

rédaction de nouvelles monographies (Zhang. Xuecheng lui-méme s’est attaché 4 composer 

un fangzhi qui a été malheureusement perdu) qu’il sera possible de s’orienter dans une 

histoire aussi complexe que celle du monde chinois. Il importe donc de constituer des 

archives locales, de recueillir des informations directes par des enquétes orales auprés 

des vieillards, de collectionner les inscriptions, les manuscrits, les traditions locales... 

Comme Gu Yanwu, Zhang Xuecheng estime que les sources de |’histoire sont de nature 

encyclopédique. Mais il apparait plus radical dans ce domaine : toutes les ceuvres écrites, 

de quelque nature qu’elles soient, y compris les vénérables Classiques, sont 4 ses yeux 

des témoignages historiques. Cependant, il ne s’agit pas, une fois recueillie cette documen- 

tation exhaustive, de se livrer 4 une compilation mécanique, a la fagon des équipes d’histo- 

riographes du vire siécle. L’histoire doit étre ceuvre personnelle tout en demeurant un reflet 

exact du passé. Les meilleures ceuvres historiques ont toujours été le fait d’individus isolés : 

c’est le cas de la plus admirable de toutes, les Mémoires historiques de Sima Qian. 

Le plus étrange est que ces préoccupations historiographiques débouchent sur une 

philosophie : de la célébre formule de Zhang Xuecheng : « tout est histoire, méme les 

Classiques », découle par un mouvement inverse l’affirmation que |’histoire a méme dignité 

que les Classiques. Elle s’incorpore un principe philosophique, elle inclut en elle le Dao 

(Tao), lui-méme invisible et dont l’>homme ne connait que les manifestations histo- 

riques. Les sociétés humaines obéissent a cette raison naturelle qu’est le Dao. Le présent 

lui-méme est histoire. Il porte témoignage sur la raison universelle et A ce titre a méme 

dignité que le passé, contrairement a l’opinion des amoureux de |’Antiquité. Si le mou- 

vement de critique textuelle représente une saine réaction contre les excés de la philosophie 
intellectualiste de Zhu Xi et de la philosophie intuitionniste de Wang Yangming, il a aussi 
ses aspects négatifs. Le triomphe de |’érudition va souvent de pair avec un renoncement 
a tout esprit de réflexion et de synthése. La recherche du détail est devenue une fin en soi 
et la découverte la plus futile satisfait la vanité des érudits. Il importe donc de revenir 
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a cette vérité fondamentale : le monde visible est informé par un Dao immanent, concep- 

tion typiquement chinoise mais qui, dans la perspective d’historien qui est celle de Zhang 

Xuecheng, n’est pas sans résonances hégéliennes : c’est par un contact direct avec |his- 

toire vécue et passée que se forme le sens philosophique. 

4. L’ceuvre des jésuites 
et l’influence de la Chine en Europe 

Le dialogue amorcé par Matteo Ricci et les premiers missionnaires jésuites entrés en 

Chine a la fin des Ming ne devait pas étre interrompu. Bien au contraire, les jésuites s’implan- 

teront plus solidement en Chine sous le régne des deux premiers empereurs mandchous 

et leur présence restera tolérée 4 Pékin pendant tout le xvim® siécle en dépit de l’intran- 

sigeance montrée par le Vatican et de l’irritation légitime des empereurs Yongzheng et 

Qianlong. Grace aux missionnaires, le monde savant de |’Europe fut abondamment pourvu 

en informations scientifiques et en données sur la Chine et sur |’Empire mandchou au 

moment de son apogée, cependant que la Chine elle-méme recevait certains apports 

nouveaux de I’Europe. On n’a sans doute pas encore rendu pleine justice aux conséquences 

importantes de ces échanges malgré les nombreux travaux qui leur ont déja été consacrés. 

L’ceuvre scientifique et l’influence des jésuites en Chine 

Assez habiles pour se maintenir a la Cour et dans les provinces au milieu des insurrections 

et du chaos de la fin des Ming, puis au cours de la période de conquéte et de répression 

des mouvements de résistance, les missionnaires jésuites devaient trouver auprés des 

empereurs Shunzhi et Kangxi une sympathie qui n’était limitée que par la crainte des 

conséquences politiques de leurs activités de conversion. Le pére Adam Schall von Bell 

(1592-1666), né a Cologne et arrivé a Pékin en 1622, est directeur du Service astronomique 

de la capitale au moment de la conquéte mandchoue. C’est lui qui, par sa diplomatie, 

parvient a sauvegarder les intéréts des missions en Chine sous le nouveau régime.-En 1650, 

il obtient l’autorisation de faire construire la premiére église catholique de Pékin, le 

Nantang, qui est achevée deux ans plus tard. Mis en trés mauvaise posture par les attaques 

de Yang Guangxian (1597-1669), un Chinois converti 4 l’islim, ennemi juré des jésuites 

et auteur d’un pamphlet antichrétien (le Budeyi, L’Intolérable, 1659), il est condamné 

4 mort en 1665 et n’est sauvé qu’au dernier moment par un tremblement de terre provi- 

dentiel. Il a pour successeur le Flamand Ferdinand Verbiest (1623-1688), éminent mathé- 

maticien et astronome, qui triomphe de Yang Guangxian et de ses alliés dans les années 

1668-1689 en démontrant la supériorité de l’astronomie européenne et renforce ainsi la 

position des missionnaires dans 1’Empire. 

451 



LE PATERNALISME AUTORITAIRE 

Comme dans les cinquante derniéres années de l’époque des Ming, les conversions 

restent limitées, 4 la Cour et dans les provinces, par les profonds obstacles qui tiennent 

a la différence des civilisations (organisation politico-sociale unitaire, puissance locale 

du clergé bouddhique, mceurs et coutumes chinoises; traditions morales et religieuses 

profondément opposées de |’Europe). Peut-étre la noblesse mandchoue fut-elle un peu 

plus ouverte que les lettrés chinois aux vérités chrétiennes en raison de l’affinité du 

christianisme avec les traditions religieuses de la steppe. Mais il y a tout lieu de croire 

que l’influence des jésuites se serait approfondie et étendue si l’attitude conciliante qu’avait 

adoptée Matteo Ricci a l’égard des usages et coutumes chinoises n’avait suscité des réactions 

dans leurs rangs dés la mort du grand missionnaire et si elle n’avait été finalement désavouée 

par l’Eglise. C’est la fameuse « querelle des rites chinois » qui a empoisonné toutes les 

relations entre la Chine et |’Europe au xvi siécle. Le probléme était de savoir si l’on 

devait considérer la notion de Shangdi (« le Seigneur d’en-haut » des Classiques) comme 

le résidu d’une Révélation qui se serait produite dans la haute Antiquité chinoise mais 

dont le souvenir se serait effacé progressivement, ou bien si les conceptions des Chinois 

devaient étre tenues pour fonciérement athéistes et agnostiques, leurs cultes et cérémonies 

pour hérétiques. II fallait, de toute nécessité, que le Ciel des Chinois (tian) fit ou Dieu 

Ou pure matiére, quand il n’était ni l’un ni |’autre, mais ordre immanent et universel. 

La controverse est ancienne puisqu’elle avait été soulevée par le pére Longobardo aprés 

1610 et que cet adversaire de Ricci s’était plaint de ce que les Chinois ne reconnaissaient 

pas de substances spirituelles séparées de la matiére et ne faisaient aucune distinction absolue 

entre les principes moraux des sociétés humaines et les principes physiques de l’univers. 

Mais ce n’est qu’au début du xvii® siécle que le conflit devait se déclarer ouvertement. 

Les efforts des jésuites en Chine sont déja compromis par les attaques dont ils sont l’objet 

en Europe, ot leur sympathie pour les Chinois est depuis longtemps suspecte, quand le 

Vatican décide en 1705 d’envoyer en Chine Mgr Charles de Tournon avec ordre d’inter- 

dire aux missionnaires la moindre tolérance a l’égard des usages traditionnels des Chinois : 

hommages a Confucius et aux sages de 1’Antiquité, cérémonies en faveur des défunts... 

Deux ans plus tard, Mgr de Tournon jette l’anathéme 4 Nankin sur les pratiques super- 

stitieuses des Chinois. Ce raidissement dogmatique a pour effet de ruiner une grande partie 

de l’ceuvre accomplie au prix de tant d’efforts depuis le début du xvue siécle. Les apostats 

sont nombreux, les conversions se font plus rares et l’hostilité grandit 4 l’égard des chrétiens 

étrangers et chinois. Kangxi, bien disposé a l’égard des missionnaires quelques années 

auparavant, s’irrite de ce que les jésuites, qu’il considére comme 4 son service, prennent 

leurs ordres au Vatican. Mais la « querelle des rites » se termine au profit des adversaires 

de la tolérance au moment méme ou le climat intellectuel et les circonstances politiques 

vont rendre la position des missionnaires plus difficile. Les progrés de l’orthodoxie et 
l’importance prise par les questions d’Asie centrale dans la politique générale de l’Empire 
devaient faire du régne de Yongzheng (1723-1735) l’une des périodes les moins favorables 
a l’extension des activités missionnaires. Les princes mandchous convertis au christia- 
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nisme sont victimes de persécutions. C’est au lamaisme dont on sait l’importance politique 
a cette époque et, de fagon plus générale, au bouddhisme que vont les sympathies de Yong- 
zheng qui transforme son ancien Palais du Yonghegong en temple lamaiste (1732), encou- 

rage les rééditions de textes bouddhiques et fonde sur ses vieux jours une société d’études 

religieuses, bouddhiques et taoistes. Le pére Gaubil rapporte ce propos tenu par l’empereur 

le 21 juillet 1727 au lendemain de la visite d’une ambassade portugaise : « Si j’envoyais 

des bonzes dans vos provinces d’Europe, vos princes ne le permettraient pas. » 

La Compagnie de Jésus devait étre dissoute en 1773 par le bref Dominus ac Redemptor 

du pape Clément XIV. 

Comme a la fin des Ming, ce sont leurs connaissances et leurs travaux scientifiques, 

mais parfois aussi leurs talents de peintres et de musiciens, qui ont valu aux missionnaires 

tout leur crédit auprés des empereurs. Ces hommes, presque tous remarquables, ont 

accompli, dans des conditions difficiles, un immense travail, menant de front 1l’appren- 

tissage du chinois et du mandchou, des relevés et des recherches astronomiques, la pré- 

paration d’atlas, des travaux de géographie, des études approfondies de l’histoire et 

de la chronologie chinoises — chronologie qui remettait en question la date du Déluge —, 

des traductions, sans oublier leur apostolat et leurs devoirs religieux. Venus d’Italie, du 

Portugal, d’Espagne, des pays flamands, d’Allemagne, de France, parfois méme de |’Europe 

centrale au xvul® siécle, ils comptérent un plus grand nombre de Frangais au xvm®. La 

politique de Louis XIV, favorable aux jésuites, leur avait en effet procuré une position 

prédominante aprés |’édit de tolérance de Kangxi (1692). Les deux premiéres missions 

officielles du régne de Louis XIV, la premiére partie de la Rochelle en 1687 avec les 

péres Parrenin, Bouvet, de Prémare, la seconde en 1698 (premier voyage de |’ Amphitrite), 

devaient étre suivies par plusieurs autres. D’ailleurs la France est le pays d’Europe 

qui a entretenu les relations les plus étroites avec la Chine du xvim® siécle, celui ot les 

querelles philosophiques provoquées par la découverte de la Chine furent les plus passionnées. 

Les travaux des jésuites qui contribuérent sans aucun doute a accentuer les tendances 

scientifiques de l’école du Kaozhengxue et stimulérent les recherches sur I’histoire des 

mathématiques chinoises furent encouragés par le patronage libéral des empereurs de 

la méme facon que les travaux paralléles des lettrés chinois dans le domaine des publi- 

cations et des recherches érudites. Aussi bien une partie de leurs mérites revient-elle aux 

despotes éclairés qui régnérent sous les noms d’ére de Kangxi et de Qianlong. 

En dehors de leurs travaux d’astronomie et de mathématiques, c’est dans le domaine 

de la cartographie que s’illustrérent les jésuites, continuant une tradition qui remontait 

au pére Matteo Ricci. L’Atlas de Kangxi, le Huangyu quanlantu, entreprise sug gérée par 

le pére Gerbillon, est achevé a la suite de relevés et de travaux qui durent de 1707 a 1717. 

Gravé sur planches de cuivre en 1718, il est meilleur que les cartes contemporaines de 

l’Europe. La Chine est encore a la pointe de la technique cartographique a l’époque 

Qianlong, grace au patronage impérial, aux capacites des jésuites et de leurs excellents 

collaborateurs chinois, avec 1’Atlas de Qianlong édité en 1769 d’apres des relevés faits 

de 1756 a 1759. 
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Esprit curieux et ouvert, Kangxi s’intéresse 4 la peinture, a l’architecture et a la méca- 

nique occidentales. C’est 4 sa demande que le pére Antoine Thomas fixe la longueur du 

li en fonction du calcul du méridien terrestre en 1702, soit quatre-vingt-dix ans avant la 

définition du kilométre. Le peintre chinois Jiao Bingzhen, auteur des 46 célébres gravures 

du Gengzhitu (tableaux représentant les diverses étapes des travaux des champs et du travail 

de la soie) (1696), étudie la perspective européenne. En 1676, le pére Pereira joue du clavecin 

en présence de Kangxi et rédige quelques années plus tard, en collaboration avec un pére 

italien, le premier traité de musique européenne qui ait paru en Chine, le Liilii zhengyi. 

Qianlong fait embellir son Palais d’été, le Yuanmingyuan, au nord-ouest de Pékin, 

en 1747 en y faisant batir, sur les conseils des missionnaires, des pavillons a |’italienne 

et en y faisant installer des jets d’eau. Les peintures qui servent 4 sa décoration sont dues 

aux péres Giuseppe Castiglione et Jean-Denis Attiret. Ce palais sera pillé par les troupes 

francaises et brailé par les Anglais en 1860. Doué d’un certain talent pour la peinture, le 

pére Castiglione devait rester prés de cinquante ans, jusqu’a sa mort, au service du Palais 

impérial, peignant des paysages, des portraits, des scénes d’intérieur, des palais, et tra- 

vaillant avec des peintres chinois en renom. C’est avec la collaboration de Jean-Denis 

Attiret et de Jean-Damascéne Salusti qu’il reproduit les seize tableaux célébres représentant 

les principales batailles des campagnes de IIli (Pingdingyili) dont la gravure fut exécutée 

a Paris en 1774. 

De tous ces contacts intellectuels, scientifiques et artistiques, il est probable que la Chine 

a recu beaucoup plus que ne le laissent penser les emprunts les mieux connus. 

Avec la dissolution de la Compagnie de Jésus et la mort de Qianlong se termine une 

époque ou le réle joué par les missionnaires savants et cultivés de la Cour de Pékin avait 

été prédominant dans les rapports entre la Chine et 1’?Europe. C’est dans un contexte trés 

différent de celui des xvm® et xvul® siécles que se développeront les activités missionnaires 

aux époques suivantes. 

Emprunts a la Chine et réactions européennes 

On est encore loin d’avoir repéré et justement apprécié toutes les conséquences de la 

découverte de la Chine par l’Europe depuis le xvi® siécle. Il se pourrait, en fin de 

compte, qu’elle ait contribué pour une part bien plus grande qu’on ne le croit a la for- 

mation du monde moderne. C’est qu’en effet, depuis l’époque de déclin et d’humiliation 

qu’a connue le monde chinois, l’intérét passionné qu’avaient suscité au xvul® siécie les 

institutions sociales et politiques, la pensée, les techniques et les arts de la Chine est tombé 
dans l’oubli. L’Occident s’est enorgueilli de rapides progrés dont il entend s’attribuer 
a lui seul tout le mérite. Mais peut-étre portera-t-on un jour sur son essor un jugement 
plus nuancé. 

Le 18 aoft 1705, Leibniz écrivait dans une lettre adressée au pére Verjus : « Je vois 
la plupart de vos missionnaires assez portés 4 parler avec mépris des connaissances des 
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Chinois; néanmoins, leurs langue et caractére, leurs maniéres de vivre, leurs artifices et 

manufactures, leurs jeux méme différant presque autant des nétres que si c’étaient des 

gens d’un autre globe, il est impossible que méme une nue mais exacte description de ce 

qui se pratique parmi eux ne nous donne des lumiéres trés considérables et bien plus utiles 

a mon avis que la connaissance des rites et des meubles des Grecs et des Romains ow tant 

de savants s’attachent. » Méme si le programme tracé par Leibniz n’a été accompli que 

trés imparfaitement et de facon trés incompléte par les hommes du xvul® siécle, il semble 

que le philosophe avait trés justement pressenti les profonds effets de ces contacts entre 

deux mondes. 

De volumineux ouvrages rédigés d’aprés les informations recueillies par les missionnaires 

se sont succédé au cours du xvinl® siécle : Lettres édifiantes et curieuses... (Paris, 1703- 

1776, 34 vol.), Description... de la Chine et de la Tartarie chinoise de J.B. du Halde (Paris, 

1735, 4 vol.), Description générale de la Chine de J.B. Grosier (Paris, 1785), Mémoires 

concernant I’histoire, les sciences, les arts, les meurs et les usages des Chinois (Paris, 1776- 

1814, 16 vol.). Des philosophes comme Leibniz, des savants comme Nicolas Fréret (1688- 

1749), des hommes politiques comme le ministre Henri Bertin (1720-1792) qui organisa 

une enquéte systématique sur les techniques chinoises ont entretenu une volumineuse 

correspondance avec les missionnaires jésuites de Chine. Ces contacts multipliés ne devaient 

pas rester sans effets. 

Sans doute peut-on considérer 4 premiére vue comme de simples curiosités l’introduction 

de la rhubarbe en Europe a la fin du xvuue siécle, |’adoption de l’anche libre qui a donné 

naissance au XIX® siécle a toute la famille des harmoniums, harmonicas et accordéons 

(emprunt aux orgues 4 bouche du monde sino-thai di 4 G.J. Vogler, 1749-1814, qui avait 

pu examiner un sheng chinois a Saint-Pétersbourg), |’adoption du tarare, le développement 

de la sériciculture et de la technique de la porcelaine (les premiers essais, dus a J.F. Bottger, 

1682-1719, datent de 1705), l’imitation délibérée du dispositif des compartiments étanches 

sur les navires. De nombreuses plantes et de nombreux arbres qui étaient encore inconnus 

de l’Europe y furent importés aux xvu® et xvmi® siécles. Une ambassade russe de 1675 

avait demandé que des ingénieurs chinois soient envoyés en Russie pour y construire des 

ponts. La variolisation, couramment pratiquée en Chine dés le xvie siécle, consistait a ino- 

culer dans la narine du patient une trés petite quantité du contenu d’une pustule variolique. 

C’était, avant méme la découverte de la vaccination en Europe, l’application de son principe : 

les Chinois avaient cherché les moyens d’atténuer la virulence du virus. Le procédé, étant 

passé en Turquie dans le courant du xvi® siécle, commenga a étre connu en Europe au 

début du xvi. En 1718, Lady Montagu, femme de l’ambassadeur d’Angleterre 4 Cons- 

tantinople, avait fait inoculer toute sa famille. En 1796, Edward Jenner mettait au point 

la vaccination antivariolique. Mais aux données certaines et dont la liste n’est pas close 

s’ajoutent celles qui sont vraisemblables. 

Les emprunts faits 4 des traditions techniques différentes et originales peuvent avoir 

une fécondité inattendue et tel dispositif élémentaire peut se révéler d’une importance 

fondamentale. Mais il en est de méme des traditions intellectuelles et des institutions. 
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S’il est vrai que l’Europe du xvime siécle s’est passionnée pour une Chine dont elle se 

faisait une image fausse et souvent idéalisée — l’exaltation a suscité par une réaction 

naturelle le dénigrement —, si elle a servi de prétexte aux philosophes pour leurs attaques 

contre l’Eglise et les abus de l’Ancien Régime, la connaissance de la Chine n’était pas 

dénuée de tout contenu positif. 

Quel que soit le jugement que l’on porte sur le systéme politique et social de la Chine 

du xvure siécle — culture et pouvoir politique y étaient le privilége de fait d’une fraction 

de la société. comme dans nos sociétés bourgeoises des x1x® et xx® siécles —, la Chine ignorait 

les priviléges exorbitants accordés 4 la naissance dans l’Europe de |’Ancien Régime. 

C’est un fait que « les mceurs et les lois», theme si amplement développé par le Siécle des 

lumiéres, y étaient le fondement de 1l’ordre politique et social. La Chine fournissait le 

premier exemple d’un Etat policé, riche et puissant, qui ne devait rien au christianisme 

et semblait fondé sur la Raison et le droit naturel. Elle a ainsi contribué puissamment a 

la formation de la pensée politique moderne et il n’est pas jusqu’a certaines de ses insti- 

tutions fondamentales qui n’aient été imitées par 1’Europe. 

Le « systéme des examens » chinois est décrit pour la premiére fois par Mendoza en 

1585, puis par le pére Nicolas Trigault dans son Recueil d’observations curieuses (1615) 

et Montfort de Feynes dans son Voyage fait par terre depuis Paris jusqu’a la Chine (1615). 

Mais |’idée des concours de recrutement pour les services publics progresse a partir de 

la fin du xvi siécle. Dans son Despotisme de la Chine (1767), Francois Quesnay propose 

que le roi s’entoure d’un conseil de sages recrutés dans toutes les classes de la société 

comme les mandarins chinois. L’exemple de la Chine ne peut avoir été entiérement étranger 

a l’institution de concours de recrutement par la Révolution francaise en 1791. Appliquée 

en Inde par 1’East India Company en 1800, la méme institution sera étendue en Grande- 

Bretagne en 1855 avec ]’adoption des examens pour le recrutement du Civil Service. 

Vauban conseille 4 Louis XIV de procéder a des recensements de la population 4a la 

maniére des Chinois qui y avaient recours depuis les Han. Les premiers recensements 

connus dans les pays occidentaux ont lieu en 1665 au Canada francais et en 1749 en Suéde. 

Toute la science démographique moderne est née d’une pratique qui aurait sans doute 

été adoptée tét ou tard mais qui fut d’abord suggérée par la Chine. 

L’importance attribuée 4 l’agriculture dans la Chine des Qing a inspiré la pensée des 

physiocrates, F. Quesnay (1695-1774) et ses amis, le marquis de Mirabeau (1715-1789), 

Dupont de Nemours (1739-1817), qui introduisirent en Occident la notion d’ « ordre 

naturel » et proclamérent la primauté de la production agricole sur les activités artisanales, 

industrielles et commerciales qu’ils estimaient stériles du point de vue de l’économie générale. 

Par |’intermédiaire des physiocrates, les conceptions chinoises seront a l’origine du déve- 

loppement de 1l’économie politique. 

Le sentiment esthétique lui-méme a été influencé par la Chine. On sait la vogue extra- 
ordinaire dans l’Europe du xvmr® siécle des porcelaines bleues et blanches de Kangxi, 
des meubles et des bibelots chinois. Les jardins et l’architecture chinois furent mis A la 
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mode a Kew, prés de Londres, par W. Chambers (1726-1796) et la Chine a contribué a 

modifier le sentiment de la nature dans le sens qui fut développé par le mouvement 

romantique. 

Tout cela est connu depuis longtemps. Mais les recherches mériteraient d’étre reprises, 

poursuivies et étendues jusqu’a ces influences diffuses, 4 ces hypothéses que seule une analyse 

rigoureuse permettrait de transformer en certitudes. En effet, les suggestions de la Chine 

ne se sont pas limitées aux domaines de la pensée politique et sociale, des institutions et 

des techniques : il y a de fortes chances pour qu’elles aient agi sur la formation dela pensée 

scientifique moderne. Or, si ces influences chinoises devaient étre un jour vérifiées, ce serait 

un élément capital 4 verser au dossier des preuves innombrables de la solidarité des civi- 

lisations. 

La qualité « mathématique » de l’écriture chinoise qui avait frappé les Persans du 

xIve siécle — dans ses Trésors de I’Il-khan sur les sciences du Cathay (1313), Rashid al-Din 

considére que |’écriture chinoise est supérieure a |’écriture arabe dans la mesure ou elle 

est indépendante de la prononciation — a attiré aussi |’attention de Leibniz (1646-1716) 

et stimulé peut-étre le développement de la logique mathématique en Europe. Sans doute 

Leibniz devait-il constater assez vite que le sens des caractéres chinois est loin d’étre uni- 

voque en raison de l’accumulation historique des significations, variables suivant les 

contextes. Mais c’est un fait qu’une des caractéristiques de la pensée chinoise est de procéder 

par manipulation de symboles : en un sens, l’intuition de Leibniz était juste. 

Un autre trait particulier et fondamental de cette pensée est la prédominence de la notion 

d’ordre général et spontané au détriment de la notion d’action directe et mécanique. Or, 

Leibniz, qui suivait avec un vif intérét les rapports fournis par les jésuites de Chine et 

fut en correspondance avec le pére Grimaldi, substitue a l’idée que le monde est une 

machine, celle d’un organisme constitué d’une infinité d’organismes. Loin de se rattacher 

a des traditions occidentales antérieures, cette conception finale de la Monadologie, avec 

sa hiérarchie de monades et leur harmonie préétablie, évoque irrésistiblement la conception 

« néo-confucéenne » du /i, principe immanent d’ordre_ général qui se manifeste a tous 

les niveaux de l’ensemble cosmique et fait que, dans le grand tout, chaque étre posséde 

sa part de /i et coopére spontanément, sans direction ni impulsion mécanique, a 1’ordre 

universel. C’est par une conception qui rappelle celles qui étaient le plus généralement 

admises dans le monde chinois que Leibniz parvient 4 résoudre l’opposition irréductible 

de l’idéalisme théologique et du matérialisme atomique qui avait dominé jusqu’a lui toute 

la pensée occidentale. Pour que puisse se développer la pensée scientifique moderne, il 

fallait justement que l’Occident renonce a chercher la réalité hors des choses, abandonne 

V’idée si profondément enracinée dans ses traditions intellectuelles que la nature et les 

@tres étaient constitués d’une machine et de son conducteur, d’un corps et d’une ame, 

et en vienne A concevoir comme les Chinois que les choses contenaient en elles toute la 

réalité et ses mystéres les plus subtils. Leibniz, le sinophile, est a l’extrémité de la chaine 

qui méne jusqu’aux développements les plus récents de la pensée scientifique. Telle est 
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du moins, trés résumée, l"hypothése émise par cet éminent spécialiste de l’histoire des sciences 

en Chine qu’est J. Needham. 

Dans tous les cas, il est remarquable que, dans ce qu’elles ont de spécifiquement 

« moderne », les sciences expérimentales qui se développent a partir du xvi¢ siécle s’accordent 

avec des conceptions chinoises (magnétisme, notion de champ de force, idée des tour- 

billons corpusculaires, idée de propagation par ondes, logique combinatoire, conception 

d’une totalité organique et de l’auto-régulation des organismes...) qui étaient absentes 

de la tradition occidentale. I] serait étonnant que la conjonction ne soit que le seul fait 

du _hasard. 

458 



livre 9 

DU DECLIN 

A L’ALIENATION | 



La premiére moitié du xrx® siécle est caractérisée par une dégradation continue du 

climat social dont les causes multiples n’ont guére encore été analysées : déséquilibre 

des finances de |’Etat qui remonte a cette période de folles dépenses qu’avait été la fin 

du régne de Qianlong, progrés de la corruption dans les milieux dirigeants et au niveau 

des employés de l’administration depuis l’époque de Heshen, favori de l’empereur Qianlong, 

croissance démographique continue jusqu’au milieu du x1x® siécle, trop grande extension 

d’un Empire ou les populations colonisées sont nombreuses et souffrent de la pression 

de plus en plus forte des colonisateurs, déficit de la balance commerciale a partir des 

années 1820-1825, récession économique d’autant plus sensible qu’elle fait suite a une 

période de prospérité et d’euphorie. Ces causes diverses de tension et de déséquilibre abou- 

tissent aux environs de 1850 a la plus formidable explosion sociale qu’ait connue le monde 

chinois. La rébellion des Taiping (1851-1864) et la série de soulévements qui lui font écho 

et se prolongent jusqu’aux environs de 1875 constituent le fait capital de |’histoire du 

xIx¢ siécle. Le sursaut qu’a provoqué cette grande crise sociale et politique dans les milieux 

dirigeants, l’effort qui fut nécessaire pour la surmonter, les pertes et les destructions consi- 

dérables qui l’accompagnérent sont a l’origine de toute une série de transformations : 

apparition d’un nouveau personnel politique formé au cours des guerres de répression, 

affaiblissement du pouvoir central, déclin de l’économie. L’Empire restauré au lendemain 

de la grande guerre civile n’est plus le méme que celui qui l’avait précéde. 

C’est dans ce contexte de déclin et de crise que se situent, a partir de 1840, les premiéres 

intrusions en Chine des puissances occidentales. Mais les attaques anglaises des années 

1840-1842, liées a la contrebande de l’opium, ne prendront leur signification historique 

qu’a posteriori : elles sont la premiére manifestation d’une politique d’intervention colo- 

niale dont la nature et les objectifs se modifieront 4 mesure que se développera la puissance 

industrielle des nations occidentales. La guerre civile, l’effort de reconstruction, les diffi- 

cultés de la Chine en Asie centrale facilitent les nouvelles entreprises de 1’Occident en 

1857-1860 et obligent d’autant plus les dirigeants chinois 4 une politique de compromis 

qu’ils ont grand besoin des capitaux et des ingénieurs étrangers dans leur effort d’indus- 

trialisation. Mais la pression extérieure se fait de plus en plus vive a partir de 1870, 

accentuant les contradictions entre partisans de la conciliation et partisans de |’intran- 

sigeance, entre modernistes en rapport avec les étrangers et traditionalistes ignorants 

des réalités de l’époque. En méme temps, le retard d’une Chine trop vaste et trop peuplée 

pour qu’une mutation radicale et rapide y soit possible s’accroit par rapport aux petites 

nations dont le développement industriel s’accélére. Le Japon qui a profité de son isolement 
relatif pour prendre modéle sur les pays occidentaux écrase les armées et les flottes chinoises 
en 1894. Le traité de Shimonoseki ouvre une nouvelle période de I’histoire du monde 
chinois : celle de son aliénation. 



LA GRANDE RECESSION 

|. Les causes internes du déclin 

l’équilibre social se produisent a la fin du régne de Qianlong et au début du 

xIx® siécle. Les premiéres grandes insurrections paysannes de |’époque des Qing 

débutent en 1795 dans le Nord-Ouest et au Henan, l’année méme ow se soulévent 

les aborigénes du Hunan et du Guizhou, et ou renait la piraterie sur les c6tes du Guangdong 

et du Fujian. Il apparait a la fin du xvute siécle que le régne glorieux de Qianlong a été une 

époque d’insouciance ow les réserves publiques ont été dépensées sans compter. La Cour 

et l’Etat ont vécu au-dessus de leurs moyens et la corruption, favorisée par la centralisation 

du pouvoir entre les mains de l’empereur et par |’influence pernicieuse de son favori Heshen, 

n’a plus connu de bornes a partir de 1775. Le gouvernement, abusé par de faux rapports, 

est mal informé de la situation dans les provinces et de l’évolution réelle des campagnes 

militaires. Alors que les premiers empereurs des Qing s’étaient montrés particuli¢rement 

! ES SIGNES INQUIETANTS D’UNE DEGRADATION DE L’ETAT et de 
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économes (Kangxi, dit-on, n’aurait pas dépensé plus pour la Cour en 36 ans de régne que 

ne dépensaient en une année les derniers souverains des Ming), les dépenses de l’aristocratie 

mandchoue et de la Cour enflent démesurément dans la seconde moitié du régne de Qian- 

long. Les guerres lointaines, la répression difficile des soulévements d’aborigénes et de 

musulmans, les largesses de l’empereur achévent d’épuiser le Trésor public dans les derniéres 

années du xvul® siécle. Les successeurs de Qianlong, qui se borneront a rogner sur les dépenses 

de la Cour, ne parviendront pas a redresser la situation : alors que les réserves de VEtat 

s’élevaient a 60 millions de Jiang sous le régne de Yongzheng (1723-1736), époque ow la 

masse monétaire était bien moins importante, elles ne seront plus que de 9 millions en 

1850, a la veille de la formidable insurrection des Taiping. Ils ne parviendront pas plus a 

enrayer la corruption et l’affaiblissement des armées mandchoues, ces Banniéres qui, au 

temps de leur plus grande puissance, avaient imposé la souveraineté de la Chine a une si 

grande partie de 1’Asie. 

L’euphorie qui semble s’étre emparée de la Chine pendant la majeure partie du xvule siécle 

eut sans doute a la longue des effets néfastes. It semble qu’elle ait provoqué une sorte d’assou- 

pissement aussi bien dans le domaine politique, ot elle a permis que se renforce |’autori- 

tarisme paternaliste du pouvoir mandchou, que dans le domaine social et économique. 

Mais il y a plus grave : tout se passe comme si le systéme politique et administratif, les 

techniques de production et les pratiques commerciales qui répondaient aux besoins d’un 

Etat moins étendu et moins peuplé étaient devenus inadéquats dans un Empire qui avait 

sous son contréle d’immenses territoires et dont la population semble avoir presque triplé 

en un siécle. L’essor démographique qui avait suscité au xvmi® siécle une expansion si 

remarquable parait exercer des effets inverses sur l’économie de la Chine dans la premiére 

moitié du x1x® siécle. Cette économie s’essouffle au moment ou la poussée démographique 

poursuit sur sa lancée. Si l’on en croit les chiffres des recensements, qui pour l’époque des 

Qing sont parmi les plus exacts de l’histoire, la population de l’Empire s’accroit de 100 mil- 

lions d’individus entre 1802 et 1834, date a laquelle le ministére des Finances qui contréle 

les recensements annonce que |’Empire compte plus de 400 millions d’habitants. 

C’est donc une situation difficile, aggravée par la détérioration de 1’Etat et l’accroissement 

continu de la population, que Qianlong légue a ses successeurs Jiaqing (1798-1820) et 

Daoguang (1820-1850) dont les deux régnes occupent la premiére moitié du xrx® siécle. 

Les insurrections paysannes inspirées par la secte du Lotus blanc (Bailianjiao) ne seront 

réduites qu’en 1803. Mais une résurgence de ce mouvement devait se produire quelques 

années plus tard : de nouveaux troubles éclatent dans le bassin inférieur du fleuve Jaune, 

au Henan, au Hebei et au Shandong, a partir de 1811. Les insurgés qui appartiennent a la 
secte de l’Ordre céleste (Tianlijiao), avatar du Lotus blanc, trouvent des complicités a 
la Cour, chez de hauts fonctionnaires mécontents de la politique d’austérité de l’empereur 
Jiaqing et habitués 4 mener un grand train de vie sous Qianlong. Un complot organisé 
en liaison avec les insurgés éclate 4 Pékin en 1813, mais il échoue au moment ou le Palais 
impérial allait étre pris d’assaut. La rébellion est écrasée en province un an plus tard. 
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Mais si les insurrections du Bailianjiao ont pu étre réduites, les causes mémes de |’agita- 

tion paysanne n’ont pas été supprimées : l’insuffisance des terres qui persiste malgré les 

défrichements et l’extension des nouvelles cultures (mais, patate douce, arachide), 1’accrois- 

sement des charges fiscales de toute nature, la dépréciation de la monnaie de cuivre par 

rapport a l’argent qui commence a se faire plus rare depuis que les importations du métal 

américain sont en baisse, la chute de la rente fonciére liée 4 la montée rapide du prix des 

terres, la concentration des terres au profit de quelques riches propriétaires (surtout dans 

le Sud) et la transformation concomitante des petits exploitants en ouvriers agricoles sont 

les causes d’une tension permanente dans le monde rural. 

Sans provoquer des insurrections aussi graves que celles qu’avait connues la Chine du 

Nord-Ouest entre 1796 et 1804, l’agitation paysanne ne cessera pas pendant toute la premiére 

moitié du x1x® siécle. Des soulévements sont signalés dans presque toutes les provinces et, 

pour la premiére fois, dans celles de la Chine du Sud. L’un des plus graves a lieu en 1832- 

1833 dans les régions montagneuses des confins du Hunan et du Guangxi. Le climat est 

favorable a l’extension du brigandage et au développement des sociétés secrétes, sortes 

de confréries religieuses dont les membres sont liés par serment et se considérent comme 

proches parents. C’est au cours de la premiére moitié du x1x® siécle que s’implantent en 

Chine du Sud la société secréte connue sous le nom de Triade (Sanhehui ou Tiandihui) 

et ses trés nombreuses ramifications. 

Cependant, le contréle des populations aborigénes du Sud et des territoires 4 majorité 

musulmane de 1’Ouest du Xinjiang demeure toujours aussi précaire et difficile. Les Tibétains 

du Kokonor se rebellent contre l’administration sino-mandchoue en 1807, les Yao du 

Guizhou en 1833. Les musulmans du Xinjiang occidental dirigés par un Turc Khwadja 

du nom de Jehangir font sécession en 1825 et les oasis de Kashgar et Yarkand ne seront 

reprises qu’en 1828, aprés une campagne de trois ans. 

Le déséquilibre de la balance du commerce extérieur provoqué par les importations 

d’opium devait ajouter aux difficultés d’un Empire déja si menacé par tant de causes de 

faiblesse et dont les milieux dirigeants étaient divisés. 

2. Contrebande et piraterie 

L’importation de produits finis dans les pays dépourvus d’industries et colonisés marque 

un tournant dans l’histoire de la sujétion aux nations riches des contrées qui forment 

aujourd’hui le Tiers Monde. Mais ce tournant ne s’est produit qu’a la fin du x1x® siécle 

avec le développement de la production mécanisée, La Compagnie des Indes orientales 

(East India Company), qui avait obtenu le monopole des trafics avec Canton en 1786, 

importe en Chine aux environs de 1800 quelques cotonnades et des lainages du Yorkshire. 

Mais les tissus anglais qui trouvent preneurs en Inde se vendent mal en Chine, car |’artisanat 
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chinois du coton est trés développé et suffit 4 tous les besoins. Il ne sera menacé qu’a l’ex- 

tréme fin du x1x¢ siécle par les importations massives de cotonnades américaines. Aussi 

bien, ce n’est pas de la vente de produits finis que la compagnie anglaise tire le principal de 

ses bénéfices, mais de la contrebande d’une drogue dont la grande valeur sous un petit volume 

fait de cette aventure qu’est encore un voyage a la Chine une opération hautement rentable. 

Le déficit de la balance commerciale 

L’opium, qui ne commencera a étre cultivé en Chine sur de grandes superficies qu’au 

début du xx® siécle, y était connu depuis la fin des Ming. Signalé par Li Shizhen dans son 

célébre traité de pharmacologie, le Bencao gangmu, a la fin du xvi® siécle, sous une trans- 

cription de l’arabe afyiin, il est importé au Fujian au xvue siécle par les Portugais. Les 

importations, qui atteignent environ 200 caisses par an au début du siécle suivant, font 

V’objet d’une interdiction officielle dés 1729. Cette interdiction est étendue a tout 1’7Empire 

en 1731. Mais la culture de l’opium progresse a partir de la fin du xvmie siécle apres l’oc- 

cupation de l’Inde par les Anglais. La Compagnie des Indes orientales acquiert ses premiers 

droits territoriaux au Bengale en 1757. Elle les étend au Bihar en 1765. En 1773, elle s’em- 

pare du monopole de la contrebande de l’opium en Chine et elle développe la culture du 

pavot au Bengale tout d’abord, puis au Malwa, en Inde centrale. Dés 1810, 4.000 a 5 000 

caisses (chacune contenant environ 65 kg de drogue) sont importées 4 Canton et les impor- 

tations vont s’accroitre rapidement malgré toutes les interdictions du gouvernement chinois 

qui se multiplient a partir de la fin du xvmte siécle : en 1796, 1813, 1814, 1839, 1859. 

Les importations d’opium en Chine au cours du XI Xé siécle 

ANNEES NOMBRE DE CAISSES 

1817-1819 4228 (moyenne) 
1820 4 244 (environ 5 000?) 
1821 5959 
1823 9 035 
1826-1828 12 851 (moyenne) 
1829 16 257 
1830 19 956 
1836 (vers) 30 000 environ 
1838 40 000 au moins 
1850 (vers) 68 000 
1873 96 000 

1893 Les importations commencent a fléchir du fait de la 
hausse des prix 

1917 Les importations cessent complétement : l’opium est 
produit en Chine méme en quantités suffisantes pour 
couvrir tous les besoins 

a 

464 25. Les influences artistiques de I’Europe en Chine : a) et c) « Les envoyés 
tartares présentent des chevaux a l’empereur K’ien Long », peinture du frere 
Castiglione (1688-1766) (détails); b) Le Yuanmingyuan, Palais d’été de l’empereur 
Qianlong aménagé sur les plans des jésuites et incendié par les troupes anglo- 
frangaises en 1860. 
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Les importations d’opium en Chine. 

C’est en 1816 que l’East India Company, dont le monopole sera bient6t concurrencé 

par le commerce libre (la Compagnie sera abolie en 1833), prend la décision de développer 

de facon systématique ce fructueux commerce. Les importations d’opium en provenance 

des possessions anglaises de 1’Inde (Bengale puis Malwa), et de Turquie dans une bien 

moindre mesure, ne cesseront de croitre rapidement a partir des environs de 1820 et pendant 

tout le cours du xtx® siécle. La vente de cette drogue devait constituer pendant plus de 

soixante ans la principale source de revenus de |’empire britannique des Indes dans ses 

relations avec la Chine. C’est grace a elle que le commerce anglais en Chine évitera d’étre 

déficitaire pendant cette période. 

L’accroissement soudain des importations dans les années qui précédent la « guerre de 

opium » n’est pas douteux et il explique |’émotion des autorités chinoises et du gou- 

vernement de Pékin. C’est qu’en effet, indépendamment des ravages physiques et intellectuels 

qu’entraine l’usage de la drogue chez ses adeptes — ce sont le plus souvent de petits fonc- 

tionnaires locaux, des employés des yamen —, la contrebande de l’opium a de graves effets 

moraux, politiques et économiques. Elle a créé, au Guandgong, 4 la veille des incidents 

de la guerre de l’opium (1839-1842), une situation inextricable qui ne peut étre clarifiée 

que par des mesures draconiennes 4 cause des réseaux de complicités qui se sont tissés 

& tous les niveaux entre bateliers, pirates contrebandiers, transporteurs, trafiquants, employés 

de l’administration et fonctionnaires de tous grades. Elle étend et aggrave la corruption. 

D’autre part, et c’est la sans doute ce qui a le plus incité le gouvernement central a réagir, 

cette contrebande mine l’économie chinoise affaiblie par les guerres de la fin du xvi siécle 

et par la pression démographique. Ce sont les importations d’opium qui provoquent aux 

environs de 1820-1825 le déséquilibre soudain de la balance du commerce extérieur. Béné- 

ficiaire jusqu’alors pour la Chine, il devient déficitaire a partir de cette époque. 

26. La seconde moitié du XIX* siecle : a) Li Hongzhang (1823-1901), principal 465 

dirigeant de la période 1864-1894; b) L’impératrice Cixi (Ts’eu-hi) entourée de ses 

dames d’honneur; c) Gravure représentant l’attaque de Nankin, capitale céleste 

des Taiping, en 1864. 
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La vente de l’opium en Chine ne peut plus étre compensée par les achats de produits 

chinois qui ont pourtant continué leur progression depuis la fin du xvie siécle. Le principal 

de ces produits est le thé, objet d’importants trafics dans I’intérieur de l’Asie depuis l’€poque 

des Song et des Yuan. Sa diffusion en Europe a partir des environs de 1730 explique l’accrois- 

sement continu des achats (surtout 4 partir des années 1760-1770) : de 12 700 tonnes aux 

environs de 1720, ils passent 4 360 000 vers 1830. Cet important mouvement commercial a 

des répercussions en Chine : extension des plantations de théiers (principalement au Guang- 

dong, au Jiangxi et au Anhui, mais aussi au Fujian, au Zhejiang, au Jiangsu et au Hunan), 

organisation de l’artisanat et du commerce du thé. Les autres produits occupent une moindre 

place dans les exportations vers 1’Europe, mais leurs progrés ne sont pas moins nets : 

les achats de soieries passent de 1 200 piculs aux environs de 1750 a 6 400 vers 1830; les 

achats de fines cotonnades connues en Europe sous le nom de « nankins » passent de 

338 000 piéces en 1785-1791 a 1 415 000 piéces en 1814-1820. 

Mais cet essor du commerce chinois ne suffit pas a réduire le déficit que provoque la 

contrebande de |’opium. 

Entre 1800 et 1820, 10 millions de Jiang d’argent étaient entrés en Chine. Entre 1831 et 

1833, ce sont 10 millions qui en sortent. Et, grace aux « traités » qui seront successivement 

imposés a la Chine, cette fuite de l’argent chinois qui est due pour |’essentiel aux achats 

d’opium ne cessera pas au cours du xIx® siécle (a la fin de ce siécle, l’opium constituera 

encore 30% des importations). Pendant la guerre des Taiping (1851-1864), ou le gros des 

trafics se fera 4 Shanghai, 30 millions de /iang quitteront le seul port de Canton. Si, grace 

a la réforme de l|’administration du sel qui intervient a partir de 1832, le déficit du Trésor 

a pu étre réduit, l’accroissement de la population et l’absence de nouvelles ressources 

aboutissent a une hausse des prix et A un appauvrissement général. L’Etat ne peut assister 

sans rien entreprendre a la fuite de sa monnaie. 

La premiére “ guerre” de l’opium 

Les milieux dirigeants eurent a la fois conscience du danger et des difficultés que présen- 

tait une politique de prohibition systématique. De 1a, l’indécision apparente du pouvoir 

central et les désaccords sur les mesures 4 prendre. Trois tendances se font jour 4 Pékin. 
Certains conseillers sont partisans de mesures radicales d’interdiction, d’autres préconisent 
une sorte de légalisation des importations d’opium, d'autres enfin, estimant que les restric- 
tions légales entrainent des maux souvent pires que le mal, pensent que I’absence de toute 
réglementation priverait le trafic clandestin de l’opium de son principal intérét. Au moment 
ou les importations s’accroissent rapidement, en 1836, Xu Naiji propose, pour arréter la 
fuite de l’argent hors de Chine et pour accroitre les revenus de l’Etat, que les entrées d’opium 
soient frappées d’une lourde taxe et qu’il soit fait obligation aux étrangers d’acheter en 
contrepartie des produits chinois (soieries, cotonnades, thé, porcelaine...). Mais ce sont 
les partisans de la prohibition totale qui triomphent trois ans plus tard avec Lin Zexu 
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(1785-1850), peut-étre parce que le danger devient plus pressant. Envoyé a Canton en 1839, 
Lin Zexu y fait saisir 20 000 caisses d’opium et donne ordre aux marchands britanniques 
de déguerpir a bref délai. Dans le climat explosif que créent ces mesures extrémes, les Anglais 
rispostent par des actes de piraterie a l’embouchure du Zhujiang (riviére des Perles), puis 
sur les cotes du Zhejiang ou ils occupent Dinghai, grande ile de l’archipel des Zhoushan 
(Chusan); plus au nord, ils menacent le port de Tianjin. Mais la Chine ne céde pas. Les 
attaques anglaises reprennent en 1841 aprés l’arrivée de renforts : les étrangers s’en prennent 
de nouveau aux forts du Zhujiang, ils occupent Xiamen (Amoy), Ningbo, Dinghai de 
nouveau, menacent Hangzhou et la vallée du bas Yangzi ou la flotte anglaise pénétre jusqu’a 
Nankin. Pour en finir, le gouvernement chinois accepte d’ouvrir des négociations et c’est 

le célébre traité de Nankin de 1842 dont les effets 4 long terme seront beaucoup plus graves 

que ne |’avaient sans doute prévu les négociateurs chinois. Dans leur optique, les attaques 

anglaises s’inscrivent évidemment dans une perspective historique qui est celle des actes 

de piraterie commis par les populations étrangéres et des incursions de nomades désireux 

de se voir ouvrir des marchés aux portes de la Chine. Les attaques des pirates japonais et 

celles de Coxinga avaient menacé les provinces cétiéres et le Bas-Yangzi de fagon beaucoup 

plus grave que les attaques anglaises des années 1840-1842 et certaines incursions de la 

steppe avaient été elles aussi beaucoup plus dévastatrices. Les troupes anglaises qui attaquent 

Canton en 1841 ne sont fortes-que de 2 400 hommes et les renforts qu’elles regoivent l’année 

suivante ne dépassent pas quelques milliers d’>hommes. En fin de compte, les droits concédés 

aux agresseurs ne sont guére en rapport avec le danger encouru : ce qui fait la faiblesse 

de la Chine a |’époque de la premiére guerre de |’opium, ce n’est pas tant le caractére désuet 

de son artillerie (gens de la steppe, les Mandchous n’avaient guére porté d’intérét aux armes 

a feu et les efforts fournis a la fin des Ming dans le domaine de |’artillerie n’avaient pas été 

poursuivis), le manque de combativité et l’indiscipline des troupes impériales, que son état 

politique et le malaise social qui va bientét se traduire par la formidable rébellion des 

Taiping. La corruption, l’impuissance d’une administration tatillonne qui souffre d’un 

excés de réglementation, la centralisation excessive de |’Empire et, en méme temps, le 

manque de coordination, les trop grandes distances (Canton est a plus de 2000 km de 

Pékin) qui font que les décisions ne sont prises 4 Pékin qu’avec un grand retard, voila 

sans doute les causes principales de la faiblesse de 1’Empire. Si le gouvernement des Qing 

finit par capituler, c’est parce qu’il était déja hésitant et divisé sur la conduite a tenir avant 

méme que n’aient débuté les attaques anglaises. L’empereur Daoguang lui-méme est mal 

informé, indécis, avare des deniers de l’Etat. Son envoyé 4 Canton en 1841 accepte de son 

propre chef et sans attendre l’accord de Pékin le retrait des troupes chinoises et le versement 

d’une indemnité de 6 millions de Jiang d’argent aux Anglais. D’abord convaincu par 

Lin Zexu, partisan de la fermeté, Daoguang penche ensuite vers un compromis, puis se 

décide a reprendre |’offensive en 1841. Les efforts qui sont faits pour résister aux étrangers 

ne sont pourtant pas négligeables : fonte de,canons, construction de bateaux de guerre a 

roues a aubes dont la tradition remonte aux Song, blocage des ports. En outre, des milices 
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paysannes se constituent en 1841 dans la région de Canton et répriment avec succés les 

maraudages des soldats anglais. Mais les milices, qui auraient été un des moyens les plus 

efficaces pour combattre I’intrusion étrangére au xIx® siécle, sont mal vues de l’administra- 

tion et du gouvernement qui craignent qu’elles ne tournent leurs armes contre les pouvoirs 

établis. 

Le traité de Nankin met fin provisoirement aux difficultés. La Chine céde 4 la Grande- 

Bretagne la petite ile de Hongkong, lui verse une « indemnité » de 21 millions de dollars 

d’argent, accepte d’ouvrir au commerce, c’est-a-dire principalement aux importations 

d’opium, les ports de Amoy, Shanghai et Ningbo en plus de celui de Canton. Elle accepte 

en méme temps de supprimer le monopole du Cohong (Gonghang), terme qui désignait 

l’association officielle des marchands de Canton depuis 1720. Cette association réglait, 

en accord avec |’administration, |’ensemble des opérations commerciales avec |-étranger 

(Asie du Sud-Est, océan Indien, Europe), dont une partie importante était assurée par des 

navires chinois. Au traité additionnel de 1843 sont adoptés les premiers droits d’exterrito- 

rialité (les ressortissants britanniques échappent a la juridiction chinoise) et la clause de la 

nation la plus favorisée (tout avantage acquis par d’autres nations sera automatiquement 

étendu a la Grande-Bretagne). La juridiction consulaire et la création des premiéres conces- 

sions (zujie) ouvrent les premiéres bréches qui permettront aux nations occidentales, grace 

aux progrés constants de leur puissance militaire et économique, d’exercer sur la Chine 

une emprise de plus en plus forte et de limiter toujours plus son indépendance et sa souve- 

raineté. 

Problémes monetaires 

Les conflits provoqués par la contrebande de la drogue et les effets immédiats des impor- 

tations d’opium, dont le volume ne cessera de croitre.de 1820 jusqu’a la veille de la guerre 

sino-japonaise de 1894, ne doivent pas faire oublier leur action moins visible et pourtant 

trés profonde sur l’économie et sur la monnaie chinoises. 

L’histoire de l’argent en Asie orientale n’a pas encore fait l’objet d’études approfondies. 

Cependant, |’usage de ce métal comme moyen de paiement qui s’est maintenu en Chine 

jusqu’en pleine époque républicaine (1912-1949) a été sans doute un des facteurs importants 

de la dégradation de l’économie chinoise a partir du moment ot cette économie s’est trouvée 

en concurrence avec des économies 4 monnaie d’or dont elle est devenue de plus en plus 

dépendante. Alors que l’attrait de l’or paraft avoir été une des causes déterminantes des 

grandes expansions maritimes depuis l’Europe jusqu’a 1’Inde et l’Amérique, la rareté 
de ce métal en Asie orientale, sauf au Japon, et sans doute aussi une notion de valeur spéci- 
fique au monde chinois, la prédominance en Chine de l’économie étatique sur l’économie 
mercantile expliquent une absence générale de convoitise 4 l’égard des métaux précieux. 
C’est dans la mesure ou il était relativement abondant et de valeur stable, a la différence 
de la monnaie de papier, que l’argent s’est imposé en Chine comme moyen de paiement 
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parallélement aux piéces de cuivre. Son usage devient général aux xv®-xvie siécles et les 

importations en provenance d’Amérique accroissent le volume d’argent en circulation au 

Guangdong et au Fujian dans la deuxiéme moitié du xvie siécle. Vers 1564, le dollar ou 

peso d’argent mexicain, fondu en grandes quantités en Amérique centrale et en Amérique 

du Sud, apparait 4 Canton et 4 Fuzhou et son usage subsistera jusqu’a l’époque contem- 

poraine. 

Mais en méme temps que la masse d’argent s’est accrue, témoignant de 1’enrichissement 

constant de la Chine entre la fin du xvie siécle et la fin du xvume, la valeur de l’argent n’a 

cessé de diminuer par rapport a celle de l’or. Alors qu’a la fin du xvi® siécle, l’argent 

conserve la valeur élevée qu’il semble avoir eue pendant toute l’époque ou le Japon est 

resté en Asie orientale le principal exportateur de métaux précieux (le rapport de |’or 

a l’argent est alors de 1 a 4), il se déprécie a partir des environs de 1575. En 1635, le liang 

d’or vaut déja 10 /iang d’argent. Le renversement de la balance commerciale de la Chine 

vers 1820-1825 coincide avec le début d’une nouvelle chute de la valeur de l’argent sur 

le marché international, que précipite l’adoption de 1’étalon-or par les puissances occiden- 

tales dans la deuxiéme moitié du xIx® siécle, au moment méme out |’économie chinoise 

a le plus a souffrir de leur concurrence commerciale ainsi que des indemnités de guerre 

qui sont imposées a la Chine par ses agresseurs. En 1887, le Jiang d’argent vaut 1,20 dollar 

américain. En 1902, il ne vaudra plus que 0,62 de la méme unité. 

En méme temps que sa monnaie se déprécie sur le marché mondial, l’argent ne cesse de 

quitter la Chine en grandes quantités au cours du x1x® siécle. Malgré une baisse des prix 

de l’opium (la caisse vendue entre 1 000 et 2 000 dollars mexicains avant 1821 ne vaut plus 

que 700 a 1 000 dollars aprés 1838), la valeur de l’argent, dont les exportations ne se ralen- 

tissent pas, monte en Chine au détriment de la monnaie de cuivre, comme |’indique le 

tableau suivant : 

Avant 1820, un Jiang (36 g environ) d’argent vaut 1 000 piéces de cuivre environ. 
En 1827, il en vaut : 1 300 
en 1838 1 600 
en 1845 2 200 ou plus. 

Or, cette hausse du prix de l’argent porte un grave préjudice aux classes les plus pauvres 

qui forment la grande majorité de la population chinoise, car ce sont elles qui détiennent 

la plupart des sapéques de cuivre cependant que leurs impéts sont calculés sur la base 

de la monnaie d’argent. 

De ces indications trés sommaires, on peut tirer une conclusion générale et provisoire : 

de méme que le bimétallisme argent-cuivre a joué en Chine méme dans le sens d’une aggra- 

vation de la condition des classes les plus défavorisées, le bimétallisme mondial de l’or et 

de l’argent a contribué a ruiner l’économie chinoise dans le courant du xIx® siécle. Ces 

mécanismes monétaires ont aggravé la récession économique qui caractérise la premiére 

moitié du x1x® siécle et contribué ainsi aux ,terribles soulévements qui commencent aux 

environs de 1850. 
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3. La Chine et l’Occident 

L’action de l’Occident en Chine est représentée le plus souvent sous un jour avantageux 

pour l’amour-propre des pays d’Europe et de l’Amérique : les Occidentaux ont amené 

la Chine a sortir de son isolement millénaire, ils l’ont éveillée 4 la civilisation scientifique’ 

et industrielle, forcée a s’ouvrir au reste du monde. A l’esprit de routine, 4 la corruption 

des mandarins, a la tyrannie des empereurs, 4 la croyance naive des Chinois de se trouver 

au centre de l’univers et aux superstitions d’un peuple misérable s’opposent l’esprit d’entre- 

prise, la notion de progrés, les sciences et les techniques, les libertés, l’universalisme occi- 

dental, le christianisme. 

D’autre part, l’intrusion des pays occidentaux en Asie orientale a eu, dans cette partie 

du monde comme ailleurs, de si graves contrecoups que les perspectives traditionnelles de 

V’histoire de l’Extréme-Orient semblent radicalement modifiées 4 partir du moment ou 

elle s’est produite : pour la plupart des historiens, les premiéres canonnades des voiliers 

britanniques dans la riviére des Perles marquent le début d’une époque entiérement nouvelle 

dans |’histoire de la Chine. Et cette nouvelle période parait s’insérer d’autant mieux dans 

V’histoire mondiale qu’elle devient partie intégrante de celle d’un Occident dont 1’évolution 

depuis |’Antiquité jusqu’a nos jours est congue comme la piéce maitresse de toute histoire 

universelle. Du méme coup, toutes les périodes antérieures de |’histoire du monde chinois 

qui ne peuvent s’y rattacher tendent a perdre leur intérét intrinséque et leur signification. 

Mais c’est méconnaitre la solidarité des civilisations, ignorer le réle mondial de la Chine 

dans le passé, ses relations avec |’Asie centrale, l’Iran, 1’Inde, le monde islamique et 1’Asie 

du Sud-Est, le va-et-vient des marchandises, des techniques et des religions qui n’a jamais 

cessé a travers le continent eurasien et sans lequel les pays d’Europe n’auraient pas connu 

les Temps modernes. Et c’est aussi tenir pour négligeables les structures et les traditions 

spécifiques du monde chinois : si menagants qu’aient été au xIx® siécle les dangers venus 

du dehors, si profonde qu’ait été l’évolution, les problémes intérieurs n’ont jamais cessé 

d’étre prépondérants; c’est en fonction de ces structures et de ces traditions que le monde 

chinois s’est transformé. Ainsi s’explique la persistance de certaines attitudes et de certains 

traits qui rattachent la Chine d’aujourd’hui 4 celle d’hier. 

En opposant de facon globale les deux civilisations — la chinoise et l’occidentale —, en 

réduisant |’histoire a leur affrontement, on néglige d’autre part cette donnée fondamentale 

qu’est le temps. On substitue un cliché 4 une série de changements successifs qui ont affecté 
aussi bien la Chine que les pays occidentaux. Dans l’histoire des rapports entre l’empire 
des Qing et les nations industrialisées de l’Europe et de l’Amérique, il faut tenir compte 
non seulement des transformations qui se sont produites en Chine dans la société, l’*économie, 
le systéme politique, la vie intellectuelle, mais de celles qu’ont connues pour leur part les 
pays occidentaux : leur expansion coloniale, le développement de leurs industries, le ren- 
forcement de leurs armées et de leurs flottes, l’évolution de leur politique étrangére furent 
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marqués par des étapes. L’Angleterre des derniéres années du x1x® siécle est déja bien 

différente de celle de la premiére guerre de l’opium (1839-1842). Il est bon de rappeler que 

les progrés techniques les plus nets, en Europe et aux Etats-Unis, n’apparaissent que dans 

la deuxiéme moitié du x1x® siécle. En 1830, les flottes occidentales ne comptaient encore que 

3 % de navires 4 vapeur qui étaient propulsés par des roues 4 aubes : la marine a vapeur 

ne se développe vraiment qu’a partir de l’adoption de |’hélice au milieu du xtx® siécle. 

Les premiers navires 4 coque d’acier ne sont construits qu’a partir de 1880, dix ans aprés 

l’ouverture du canal de Suez (1869), date importante dans l’expansion coloniale des nations 

d’Europe en Inde et en Extréme-Orient. Les chemins de fer ne prennent une grande exten- 

sion qu’aprés 1850. 

Longueur des réseaux de chemins de fer 

en km 

1840 7 700 1870 210 900 
1850 38 700 : 1880 373 500 
1860 108 100 1890 618 400 

Quand se généralise l’emploi de la houille en Europe et en Amérique au milieu du 

xix siécle, il n’en est extrait que 90 millions de tonnes (dont 56 en Grande-Bretagne). 

Le total s’élévera 4 1 340 millions en 1913, au moment ou sont découvertes de nouvelles 

sources d’énergie : pétrole et électricité, moteur 4 explosion et machine Gramme commencent 

leur carriére au début du siécle. 

L’invention du convertisseur Bessemer date de 1855, celle du four Martin de 1864, celle 

du procédé Thomas de 1878. Alors que la production totale de fonte est de 10 millions de 

tonnes en 1850, elle atteindra 78 millions en 1913. 

Le cofit des cotonnades anglaises diminue de 80 % entre 1850 et 1870, grace aux progrés 

de la mécanisation. Mais ce n’est qu’a la fin du x1x® siécle que l’association du capital 

bancaire et du capital industriel permet un développement spectaculaire de la production 

mécanisée : c’est alors que, par suite du progrés de plus en plus rapide des techniques, 

la puissance économique et militaire des nations industrialisées de l’Europe et de l’Amérique, 

bient6t rejointes par le Japon, devient réellement redoutable pour la Chine. Il n’en était 

pas de méme cinquante ans plus tét. Ne faut-il pas rappeler enfin, lorsqu’on considére 

la Chine comme un pays essentiellement rural, que l’on comptait moins de 2 % de citadins 

dans l’Europe de 1830 et qu’une vingtaine de villes seulement y avaient plus de 100 000 

habitants. 

La véritable menace que fait peser 1’Angleterre sur la Chine de la premiére moitié du 

xIx® siécle est beaucoup moins d’ordre militaire qu’économique : les importations d’opium 

contribuent a miner l’économie d’un Empire dont les finances et le systéme politique et 
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administratif ont commencé a se dégrader depuis les environs de 1800. Et c’est bien la 

en effet qu’est l’essentiel, puisque cette dégradation aboutit aux formidables explosions 

sociales et aux insurrections de populations colonisées qui vont ébranler |’7Empire entre 

1850 et 1878. 

Ce qui modifie si sensiblement les conditions politiques, le personnel dirigeant, 1’économie 

et la fiscalité, la vie intellectuelle en Chine entre 1850 et 1870, ce n’est point l’action des 

puissances occidentales, mais cette terrible crise sociale et politique que fut la guerre des 

Taiping. L’intérét presque exclusif accordé par les historiens occidentaux a l’histoire de la 

pénétration économique et militaire des nations d’Europe et de 1’Amérique a faussé les 

véritables perspectives. 

Les nouvelles entreprises de 1’étranger en Chine entre 1858 et 1860 se produiront dans ce 

contexte de crise interne et, quand la pression des nations industrialisées s’accentuera a la 

fin du x1x® siécle, la Chine n’aura guére eu le temps, ni les moyens, ni la tranquillité, ni 

l’autonomie nécessaires pour se renforcer et lutter efficacement contre la ruée des impé- 

rialismes. 

C’est le jeu combiné de cette évolution des nations industrialisées et de ces développements 

internes dans l’empire des Qing en méme temps que la trame des événements qui rendent 

compte des enchainements de l’histoire et du tragique destin de la Chine. 

472 



L’EXPLOSION SOCIALE 

ET SES CONSEQUENCES 

versent l’Empire de 1850 4 1878 sont déja a l’ceuvre au début du x1x® siécle et 

lon peut considérer ces grandes rébellions comme !’aboutissement de la lente 

détérioration qui s’est poursuivie depuis un demi-siécle. L’accroissement de la 

population dans une période de récession économique, la dépréciation de la monnaie 

de cuivre qui touche les classes les plus défavorisées, les vices d’une administration inefficace 

et corrompue, les difficultés financiéres qui poussent l’Etat et ses fonctionnaires a4 accroitre 

les charges des plus pauvres — dés 1843, le gouvernement est contraint de réduire le trai- 

tement de ses fonctionnaires ainsi que les budgets provinciaux —, tout cet enchainement 

de causes devait amener la terrible explosion sociale qu’annongaient depuis une cinquan- 

taine d’années de nombreux signes avant-coureurs : rébellions du Lotus blanc et de l’Ordre 

céleste en Chine du Nord, renouveau de la piraterie sur les c6tes du Guangdong, du Fujian 

et du Zhejiang, soulévements sporadiques de la paysannerie et des populations non chi- 

noises en Chine du Sud, prolifération des sectes et des sociétés secrétes. 

Les régions du bassin inférieur du fleuve Jaune, sujettes aux grandes inondations, et les 

terres arides de la Chine du Nord oui les sécheresses pouvaient survenir de fagon inopinée 

avaient toujours été le théatre de soulévements populaires. Mais c’est dans la Chine tro- 

picale, dans des régions qui étaient parmi les plus prospéres un demi-siécle auparavant que 

nait et que s’étend comme une trainée de poudre la plus grande insurrection de |’histoire. 

Plus sensibles aux variations de l’activité économique, les provinces de la Chine du Sud 

L } CAUSES PROFONDES DES FORMIDABLES SOULEVEMENTS qui boule- 
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ont sans doute ressenti beaucoup plus vivement que celles du Nord la récession de la pre- 

miére moitié du x1x¢ siécle. La raréfaction de l’argent et la hausse des prix que provoquérent 

les importations d’opium, puis le détournement des trafics de Canton sur Shanghai aprés 

le traité de Nankin (1842) sont venus accélérer le déclin de |’économie et la dégradation du 

climat social au Guangdong, au Guangxi et au Hunan. De 1845 a 1858, les exportations 

de thé a partir de Canton passent de 76 4 24 millions de livres, tandis qu’elles s’élévent a 

Shanghai, au cours de la méme période, de 3 800 000 4 51 300 000 livres. La récession pro- 

voque la ruine de toute une population de bateliers, de transporteurs et de marchands qui 

vivaient de l’activité commerciale dans la région de Canton et sur les grandes routes de 

l’intérieur par les vallées de la Xiang et de la Gan. Ces gens fourniront une partie de ses 

premiéres troupes a la grande rébellion des Taiping. De la méme fagon, l’arrét complet 

des trafics sur le grand canal a partir de 1849, en réduisant a la misére les familles de bate- 

liers, contribuera a l’extension des zones insurgées. 

|. Le Royaume du Ciel 

La grande insurrection qui prend naissance aux environs de 1850 en Chine tropicale 

avait donc été préparée par l’implantation de sociétés secrétes de tendance révolutionnaire 

et de coloration religieuse. Les sentiments d’hostilité aux Mandchous y étaient sans doute 

restés vivaces depuis |’époque de la résistance des Ming du Sud (1644-1661) et la période 

de sécession des années 1674-1681. La rapidité avec laquelle le mouvement qui devait 

donner naissance aux Taiping s’étend dans la province du Guangxi et gagne les provinces 

du Guangdong, du Moyen et du Bas-Yangzi s’explique, en méme temps que par la misére 

et l’injustice, par le travail souterrain qu’y avaient accompli les organisations clandestines 

affiliées 4 la Société de la Triade (Sanhehui), connue aussi sous le nom de Société du Ciel 

et de la Terre (Tiandihui). 

Une tradition révolutionnaire 

Celui qui devait devenir le chef du grand empire rebelle des Taiping est issu de cette 
minorité chinoise méprisée que constituent les Hakka (Kejia), anciens immigrants en 
Chine du Sud. D’une famille pauvre de l’Est du Guangxi, Hong Xiuquan (1813-1864) 
recoit cependant un rudiment d’éducation classique et échoue aux concours officiels. C’est 
un illuminé, prédisposé par son tempérament, mais peut-étre aussi par ses origines et par 
les traditions religieuses locales. La lecture de tracts diffusés par les missionnaires protes- 
tants établis depuis peu au Guangdong détermine sa vocation de messie. L’égalitarisme 
mystique qui devait étre un des traits marquants du mouvement des Taiping a son origine 
dans ces premiers contacts de Hong Xiuquan avec la propagande des missions. Il entre en 
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relation en 1847 avec un missionnaire américain du nom de Roberts et commence a précher 
au Guangxi oriental, dans une région ov la dépression économique se fait particuliérement 

sentir depuis le détournement des trafics de Canton sur Shanghai a la suite du traité de 

Nankin. Enhardi par le succés de ses préches, il fonde une Association des adorateurs de 

Dieu (Baishangdihui) dont le titre méme rappelle la traduction adoptée par les missionnaires 

protestants pour le nom de Dieu (Shangdi), et recrute en deux ou trois ans prés de 30000 

membres : bateliers et transporteurs en chémage dans le port de Canton et sur la route 

commerciale qui relie Canton a la vallée de la Xiang au Hunan, mineurs, charbonniers, 

Paysans pauvres, bandits et déserteurs. La société recrute aussi parmi les Hakka et les 

aborigénes du Guangdong et du Guangxi. 

Les adorateurs de Dieu, bienté6t connus sous le nom de Taiping, éliminent d’abord 

au Guangxi un groupe rival constitué par des unions de défense commune contre le bandi- 

tisme qui sévit dans la région, puis fusionnent avec les sociétés secrétes antimandchoues. 

La rébellion débute au Guangxi oriental, au village de Jintiancun, en 1850. Les Taiping, 

qui se signalent par leur chevelure et l’abandon de la natte, signe de l’asservissement aux 

Mandchous (ils seront parfois appelés les « bandits aux cheveux longs », changmaofei), 

détruisent les habitations et procédent a la confiscation et au partage des terres. Distri- 

buant les terres de facon égale 4 ceux qui sont en Age de les cultiver, ils suivent un principe 

analogue a celui qu’avaient institué les lois agraires de 1’époque des Tang et s’inspirent 

de la théorie des champs en damier (jingtian) qui figure dans le Zhouli (Rites des Zhou), 

ouvrage d’une authenticité suspecte dont s’étaient déja réclamés, sous les Han, |’usurpateur 

Wang Mang et, sous les Tang, l’impératrice Wu Zetian. De méme, l’organisation des 

individus et des familles en groupements paramilitaires chez les Taiping reste conforme 

aussi bien a d’anciennes traditions administratives qu’au systéme d’encadrement des 

sociétés secrétes : vingt-cing familles forment un ku (« magasin »») avec son église (libaitang), 

cing hommes une escouade, cing escouades une patrouille, quatre patrouilles un bataillon, 

et ainsi de suite jusqu’a la constitution de divisions de 2 500 hommes (correspondant a 

des groupements de 13 156 familles) et d’armées de 125 000 hommes. Fonctions militaires, 

religieuses, administratives sont confondues. Les Taiping instituent un régime commu- 

nautaire ol personne ne posséde de bien en propre, ow |’individu est trés strictement en- 

cadré, ou, aprés la suppression de tout commerce privé, les besoins indispensables de 

chacun sont assurés par la collectivité, ou le pouvoir est 4 fondement théocratique. Cela 

n’est point si nouveau qu’il y parait : le systeme plonge ses racines dans d’anciennes tra- 

ditions chinoises, politiques et religieuses, ou le mythe d’un age d’or disparu rejoint l’utopie 

4 venir. Dans une société et un contexte historique bien différents, au u® siécle de notre 

ére, les Turbans jaunes avaient créé une société hiérarchisée et théocratique dont la fin 

était |’institution de cette ére de justice et de pureté qui porte le nom de Grande Paix (tai- 

ping), nom repris par les adorateurs de Dieu et qu’évoque a sa facon le nouveau terme 

de Royaume du Ciel (tianguo). S’il est vrai que les influences chrétiennes sont sensibles 

chez les Taiping (« I’égalité est I’idéal du Dieu tout-puissant qui a envoyé Hong Xiuquan 
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sauver le monde »), si les adhérents sont tenus d’assister 4 des services religieux hebdo- 

madaires, on note aussi d’autres influences et c’est dans un moule typiquement chinois 

que se trouvent fondus les apports nouveaux du christianisme. Si Hong Xiuquan, qui 

gouverne par inspirations divines, se proclame frére cadet de Jésus-Christ, c’est a la fagon 

dont d’autres chefs de rébellion et d’autres usurpateurs furent considérés comme des 

réincarnations de Maitreya, le Buddha sauveur. Bouddhisme, taoisme, traditions classiques 

du Mengzi et du Zhouli ont marqué le mouvement des Taiping; et les missionnaires chrétiens 

ont été frappés par les aspects profondément hétérodoxes du christianisme des rebelles 

aux cheveux longs. : 

Le mouvement est non seulement égalitariste et révolutionnaire, mais puritain et fémi- 

niste. Il condamne le concubinage et la pratique du bandage des pieds des fillettes qui 

s’est répandue 4a partir des Song. II vise a l’égalité absolue des sexes au travail et a la guerre. 

Les femmes recoivent une part des terres égale 4 celle des hommes, elles forment des armées 

a encadrement exclusivement féminin. Les Taiping proscrivent tout luxe inutile, inter- 

disent les jeux d’argent, |’alcool, le tabac, l’opium. Mais ces tendances puritaines — icono- 

clastes aussi — qui vont dans le sens méme de la propagande des missionnaires protestants 

ne constituent pas une nouveauté radicale. Le mouvement de rébellion dirigé par Zhang 

Xiangzhong a la fin des Ming était animé également par une rage destructrice qui s’en 

prenait aux biens de luxe et aux riches. Zhang Xiangzhong avait lui aussi créé des armées 

féminines (pozi jun). 

Essor et répression de la rébellion des Taiping 

En 1851, Hong Xiuquan fonde le Royaume du Ciel de la Grande Paix et se proclame 

Roi du Ciel (tianwang). Il confére ce méme titre de roi a ses ministres et chefs d’armées : 

roi en second (yiwang), rois de l’Est, de l’Ouest, du Sud et du Nord. L’un, Yang Xiuging 

(environ 1817-1856) est un organisateur et un stratége de génie, l’autre, Shi Dakai, un 

général de talent exceptionnel. En 1852, les Taiping occupent le Nord-Est du Guangxi 

(région de Guilin), le Sud-Ouest du Hunan, puis progressent vers Changsha et les villes 

du Moyen-Yangzi (Yueyang, Hanyang), atteignent les régions situées au sud-ouest de 

Nankin (Jiujiang au Jiangxi, Anging au Anhui). L’année suivante, ils s*emparent de Nankin 
qu’ils baptisent capitale du Ciel (tianjing) : Nankin restera le centre politique et admi- 
nistratif du Taiping tianguo jusqu’a sa chute en 1864. C’est ensuite la conquéte du Bas- 
Yangzi (Zhenjiang et Yangzhou), ou ils arrétent les communications sur le canal impérial. 
En 1853-1854, le nouvel Empire s’étend vers le nord et vers l’ouest. Les armées Taiping 
s’aventurent jusque dans la région de Tianjin, menacant Pékin, mais elles sont contraintes 
a la retraite par le froid et la disette; elles sont défaites au Shandong en 1855. Cependant, 
les gains de territoire restent importants dans toute la vallée du Yangzi. 

Devant cette expansion subite et triomphante de la rébellion, le gouvernement des Qing 
est tout d’abord désemparé. Les Banniéres sont impuissantes a arréter le flot des insurgés; 
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les armées gouvernementales, menées par Xiang Rong, subissent une défaite décisive 

en 1856. Les rentrées d’imp6ts baissent brutalement et les transports sont désorganisés 

par suite de l’arrét des convois sur le Yangzi et de la perte des territoires les plus riches 

de |’Empire. En 1855, ont lieu les grandes inondations du fleuve Jaune dont le cours se 

déplace du sud au nord de la péninsule du Shandong et ne sera régularisé qu’en 1870. 

Mais aprés les premiéres années d’affolement et d’impuissance, la défense s’organise de 

facgon efficace, non pas sous la direction du gouvernement central, mais sur |’initiative de 

l’administration chinoise des provinces et de la classe lettrée : elles se sentent directement 

menacées par une rébellion qui porte atteinte a l’ordre établi et a toutes les traditions. 

De nouveaux chefs apparaissent et de nouvelles armées de recrutement local se constituent. 

A |’Quest, c’est l’armée de la Xiang, nom littéraire du Hunan, sous la direction énergique 

du Hounanais Zeng Guofan (1811-1872) qui crée une flotte de guerre pour ses opérations 

sur le Yangzi, obtient l’appui moral et matériel -des élites chinoises et finance la guerre 

par des émissions de monnaie de papier ainsi que par la nouvelle taxe d’octroi interne 

sur les trafics commerciaux, le /ijin, instituée par les Qing en 1853. Elle reprend Wuchang, 

sur la rive droite du Yangzi en 1854, parvient quatre ans plus tard 4 Zhenjiang, puis a 

Jiujiang, et menace Nankin. Mais la reconquéte systématique ne commence qu’en 1860, 

avec les trois armées de Zeng Guofan, de Zuo Zongtang (1812-1885), un autre Hounanais, 

(armée de Chu, nom de I’ancien royaume du Moyen-Yangzi) et de Li Hongzhang (1823- 

1901), originaire de Hefei au Anhui central (armée de la Huai). 

Les Taiping s’efforcent cependant de moderniser leurs armées et de réorganiser leur 

administration sous l’impulsion de Hong Rengan (1822-1864), un cousin du Roi du Ciel 

qui a recu une éducation a l’occidentale 4 Hongkong et 4 Shanghai et fait paraitre en 1859 

un traité politique (les Zizhieng xinpian) ot il préconise l’adoption des institutions poli- 

tiques américaines, la création de chemins de fer, d’exploitations miniéres et industrielles, 

l’institution de banques, le développement des sciences et des techniques. Mais le Taiping 

tianguo est affaibli par des dissensions intérieures entre dirigeants qui ne feront que 

s’aggraver avec le temps. Le partage des terres provoque V’hostilité des moyens et petits 

propriétaires. Les dirigeants ne respectent pas les régles d’austérité imposées a la masse 

des adhérents, mais vivent au contraire dans le luxe. La guerre et les déplacements incessants 

font que le programme de modernisation reste lettre morte. Les projets de construction 

de bateaux a vapeur, de chemins de fer, d’usines doivent étre abandonnés. Sur le plan 

militaire, les Taiping ont progressé trop rapidement tout au long de la vallée du Yangzi 

et ont négligé de s’implanter solidement dans l’intérieur des campagnes. Ils ne cherchent 

pas avant 1856 a s’allier aux Nian, autres insurgés de la Chine du Nord, s’abstiennent 

de s’emparer de la région de Shanghai dans le deésir de se ménager les puissances occi- 

dentales dont ils espérent en vain l’appui. Enfin, ils ne disposent pas de cavalerie, ce qui 

les prive de tout moyen de manceuvre rapide. Les Occidentaux qui avaient gardé jusqu’alors 

une attitude de neutralité relative prennent parti pour les Qing en 1862, quand ils sentent 

leurs intéréts menacés par l’avance des Taiping sur Shanghai. Un corps de mercenaires 
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est constitué qui combattra aux cétés des troupes chinoises sous le commandement du 

célébre aventurier anglais C. J. Gordon (1833-1885). 

En 1864, Zuo Zongtang reprend Hangzhou et le siége de Nankin commence la méme 

année. Nankin est prise et le Roi du Ciel s’empoisonne. Cependant les combats conti- 

nueront deux années encore au Fujian contre certains éléments des armées Taiping. D’autres 

éléments passeront 4 Formose, d’autres au Vietnam (Tonkin), ot ils constitueront a partir 

de 1867 des corps de milice chargés de la lutte contre les anciens partisans des Lé et contre 

le banditisme. Connus sous le nom de Pavillons noirs (Heigijun), ils participeront acti- 

vement a la résistance contre l’invasion francaise. ; 

La rébellion des Taiping fournit l’occasion de s’interroger sur les autres grandes insur- 

rections du passé. Le cliché qui veut que les dynasties chinoises durent jusqu’a ce que 

des jacqueries fassent passer en d’autres mains le mandat du Ciel (tianming), amenant 

ainsi un retour a l’état antérieur, n’a pas grand rapport avec les réalités de Vhistoire. Il 

méconnait non seulement la grande diversité des insurrections (origine sociale et profes- 

sionnelle des rebelles, liens des insurgés avec d’autres groupes sociaux, caractére régional, 

extension géographique des soulévements, organisation, conceptions et buts), mais aussi 

l’évolution du monde chinois et les conditions sociales et politiques particuliéres des €poques 

ot elles sont apparues. La constitution d’armées indépendantes du pouvoir central, la 

sécession de familles aristocratiques, les infiltrations et les insurrections d’anciennes tribus 

d’éleveurs nomades installées en Chine, les invasions venues de la steppe ont joué un plus 

grand rdle dans les changements de « dynasties » que les soulévements paysans. 

D’autre part, le terme de jacquerie, dans la mesure ow il évoque l’action anarchique 

et inorganisée de paysans poussés au désespoir, est impropre : un des caractéres les plus 

frappants des insurrections chinoises est au contraire qu’elles impliquent dans la majorité 

des cas encadrement et hiérarchie. C’est une administration villageoise autonome mise 

en place de facon clandestine qui prend la reléve de |’administration officielle dans les 

zones ou |’insurrection est parvenue a chasser les fonctionnaires impériaux. Les grandes 

sociétés secrétes a tendances millénaristes restent fidéles aux principes fondamentaux 

des confréries rurales ou professionnelles : cotisations, réglement intérieur, liens de caractére 

quasi familial entre les membres, devoir d’entraide, hiérarchie des fonctions, hérédité 

de l’affiliation a l’intérieur des familles. 

On a voulu voir d’autre part dans les larges emprunts que les Taiping ont faits au christia- 

nisme le signe d’une nouveauté radicale et le teémoignage probant de l’influence de |’Occident. 

C’est méconnaitre le rdle joué par les religions hétérodoxes dans les grands mouvements 

insurrectionnels de |’histoire et l’opposition, fondamentale en Chine, des cultes officiels, 
patronnés par le pouvoir légitime, et des pratiques religieuses réprouvées par |’Etat (yinsi). 
Taoisme, bouddhisme, manichéisme ont fourni ainsi aux soulévements populaires |’espoir 
messianique d’un monde de paix, d’harmonie et de prospérité générale : le christianisme 
des Taiping s’inscrit dans cette méme perspective. 

480 27. L’époque de I’aliénation : a) Sun Wen (Sun Yat-sen) (1866-1925) a I’époque 
du gouvernement de Nankin; b) Yuan Shikai (1859-1916), chef des armées de la 
zone nord puis président de la République de Chine; c) Une rue commercante de 
Shanghai dans les derniéres années du X1X° siécle. 
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2. Autres soulévements 

Cependant, la rébellion des Taiping n’est que le principal soulévement de tout un 

contexte insurrectionnel. On peut dire que cette trés grande rébellion a favorisé dans le 

Nord celle des Nian qui débute plus tard et durera plus longtemps : des liens ont existé 

entre ces deux soulévements. Il y en eut aussi entre les Nian et les musulmans insurgés 

de la Chine du Nord-Ouest, eux-mémes en relation avec les rebelles islamiques du Xinjiang 

occidental. Mais ces insurrections sont avant tout la traduction d’un climat politique 

et social. La misére des temps, les injustices subies par les plus défavorisés, la corruption 

des dirigeants suffisent 4 rendre compte de la conjonction temporelle des troubles. 

Rébellions et soulévements des années 1850-1878 

1850 1860 1870 
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Les Nian 

En Chine du Nord, |’agitation qui commence en 1851 sur les confins du Shandong, 

du Henan, du Anhui et du Jiangsu est mise au compte d’une société secréte, les Nian 

(terme qui signifie pincer en tournant ou tordre — peut-étre s’agissait-il du papier qui 

servait a allumer les incendies), résurgence probable de la société du Lotus blanc (Bailianjiao). 

Les adhérents sont des paysans pauvres, des contrebandiers du sel, des déserteurs auxquels 

se joignent quelques petits lettrés malchanceux. Révolutionnaire et antimandchou, le 

mouvement ne parait pas avoir cependant d’objectif bien défini : la redistribution des 

richesses par des rapines, des coups de main, ou par pression sur les riches semble cons- 

tituer la principale activité des Nian. La rébellion commence a devenir dangereuse pour 

le pouvoir central a partir de 1853 : elle s’est étendue en effet vers le Hebei et du Shandong 

28. L’ascension de Jiang Jieshi (Chiang Kai-shek), né en 1887 : a) Jiang Jieshi 4 481 

I’époque de |’expédition vers le nord; b) Convoi de ravitaillement lors des cam- ' 

- pagnes d’encerclement de la République soviétique de Ruijin (1931-1934). 
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au Henan. Les grandes inondations de 1855 viennent grossir quelques années plus tard 

le nombre des insurgés. 

Leurs villages fortifiés, leurs petites unités de cavalerie, leur tactique de harcélement 

et de repli général en cas de danger, les complicités dont jouissent les combattants dans 

les campagnes rendent trés difficile la tache des Banniéres impériales et des « Bataillons 

verts » composés de troupes chinoises qui sont envoyés contre les Nian. Ces armées peu 

mobiles et inefficaces, qui avaient fait la preuve de leur incapacité dans les premiéres années 

de la guerre des Taiping ne peuvent empécher |’extension de la rébellion. Les Nian prétent 

leur concours aux Taiping, lors de leur offensive en direction-de Pékin en 1854-1855, et 

tentent de coordonner leur action avec celle des armées du Royaume du Ciel de 1856 a 

1863. Mais aprés l’écroulement des Taiping en 1864, le gouvernement central, libéré de 

la menace la plus grave, lance contre les Nian une série de grandes offensives. Aprés avoir 

fait appel au général mongol Senggelingin qui parvient a reprendre le contréle du Shandong 

mais est tué lors de la grande contre-offensive victorieuse des Nian en 1865, il se tourne 

vers les hommes nouveaux qui avaient su triompher des Taiping : au moment ou les Nian 

sont a l’apogée de leur puissance, Zeng Guofan est nommé commandant en chef des armées 

de répression. En 1866, les rebelles constituent deux grandes zones d’insurrection : l’une 

au Shandong-Henan-Hubei-Jiangsu, |’autre au Shenxi, en liaison avec les soulévements 

de musulmans chinois qui se sont déclarés trois ans auparavant. En 1867, ils marchent sur 

Pékin, et Zeng Guofan céde son commandement a Li Hongzhang. L’année suivante, la 

menace sur Pékin se précise avec l’avance combinée des insurgés du Shenxi vers le Shanxi 

et le Hebei, et de ceux du Shandong et du Hebei vers le nord. Mais Li Hongzhang vient 

a bout de la rébellion la méme année. 

Les populations colonisées 

Ces événements sont contemporains d’autres troubles : ce sont, 4 partir de 1854, les 

soulévements de populations aborigénes du Guizhou, poussées a bout par les spoliations 

de terre et les exactions de |’administration chinoise (ces soulévements ne seront entiérement 

réprimés qu’en 1872) et, a partir de 1855 au Yunnan et de 1862-1863 dans le Nord-Ouest 

et au Xinjiang, les insurrections de Chinois musulmans et de peuples islamisés de 1’Asie 

centrale. A l’exception de ceux du Xinjiang qui furent encouragés par les puissances étran- 
géres, la plupart de ces soulévements eurent sans doute pour cause fondamentale la pression 
des populations de langue et de culture chinoises dont l’essor démographique s’était pour- 
suivi depuis le milieu du xviue siécle. 

Les communautés de musulmans chinois, issues du métissage de musulmans étrangers 
et de Han, s’étaient développées depuis |’époque mongole au Yunnan et dans les provinces 
du Nord-Ouest (Shenxi et Gansu) et constituaient des groupes sociaux qui vivaient en 
marge de la population chinoise et tenaient 4 conserver une personnalité fondée sur leur 
appartenance religieuse et sur leurs plus lointaines origines ethniques. Leur particularisme 
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si vivace explique pourquoi aujourd’hui encore ces populations sont comptées au nombre 

des « minorités ethniques » (shaoshu minzu). Les discriminations dont elles étaient l’objet 

de la part des Han et de l’administration impériale furent a l’origine de leurs soulévements 

dans les années 1855-1873. Au Yunnan, |’affaire commence par un conflit entre mineurs 

d’étain han et musulmans, en 1853. La rébellion, qui débute en 1855, est exacerbée |’année 

suivante par un massacre des musulmans qu’organisent les fonctionnaires chargés de 

la répression. Un des chefs de l’insurrection est un imém du nom de Ma Dexin qui a fait 

le pélerinage de la Mecque et a résidé deux ans a Constantinople. Soucieux d’accroitre 

sa propre influence, Ma Daxin finira par négocier sa soumission aux Qing en 1861. Il 

est relayé par un nommé Du Wenxiu qui avait créé dans la région de Dali, 4 400 km de 

la capitale provinciale (l’actuelle Kunming), un sultanat indépendant, le royaume de 

Pingnan, et pris le nom de sultan Suleyman. La rébellion qui fait des adeptes parmi les 

Han et les aborigénes de la province trouve aussi,des appuis du cété de la Birmanie. Elle 

ne sera réduite qu’en 1873 a la suite d’une lente reconquéte accompagnée de destructions 

et de massacres généralisés. 

Chez les musulmans des provinces du Gansu et du Shenxi, dont les derniéres grandes 

révoltes remontaient aux années 1781-1784, l’agitation reprend en 1862 a la faveur de 

la guerre des Taiping et 4 la suite d’une offensive des Taiping vers le Shenxi en 1861-1862. 

Le mouvement a pour principal dirigeant un réformiste musulman du nom de Ma Hualong 

(?-1871) et s’étend trés rapidement de la vallée de la Wei au Gansu occidental et des confins 

de la Mongolie au nord-est du Qinghai. 

A la fin de 1868, le gouvernement de Pékin fait appel a 1’un des chefs les plus prestigieux 

de la répression contre les Taiping, Zuo Zongtang, dont |’efficacité et le sens de l’organi- 

sation devaient permettre la lente et réguliére reconquéte des deux provinces du Nord-Ouest. 

Cette marche vers 1’Ouest s’accompagnera de massacres et de destructions effroyables. 

Le Shenxi est entiérement pacifié a la fin de 1869. En 1871, les armées de Zuo Zongtang 

progressent vers le Gansu central. En 1872, Zuo s’installe a Lanzhou, la capitale provinciale. 

Enfin, la prise de Suzhou (l’ancien et actuel Jiuquan, au Gansu occidental) aprés un long 

siége marque sinon un complet retour au calme, car l’agitation continuera jusqu’en 1877, 

du moins la fin de toute grave menace dans ces régions. 

De Suzhou ou il établit son quartier général, Zuo Zongtang poursuivra ses opérations 

en direction de Hami ow une partie des anciens rebelles du Gansu se sont réfugiés et, d’une 

facon plus générale, sur l’ensemble des Nouveaux Territoires (Xinjiang) qui ont fait 

sécession depuis 1862. Le mouvement était parti des oasis occidentales du Xinjiang ou 

les populations musulmanes d’origine turque et iranienne s’étaient libérées de la tutelle 

sino-mandchoue, renouvelant la tentative faite au cours des années 1825-1828. Mais la 

guerre des Taiping et les rébellions contemporaines avaient amené un relachement du 

contréle des Qing sur 1’Asie centrale : aux environs de 1873, a la veille des campagnes de 

Zuo Zongtang, c’est l’ensemble des Nouveaux Territoires qui est passé a la rébellion. Le 

chef des insurgés, un nommé Yakub Beg (environ 1820-1877), prince de la famille qui 
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régne 4 Kokand, dans la haute vallée du Syr-Darya, s’est rendu maitre de tout le bassin 

du Tarim depuis les Pamirs jusqu’au Lob-nor. Turcs, Anglais et Russes sont entrés en 

relation avec lui dans l’espoir d’affaiblir la Chine et de se ménager une position de force 

en Asie centrale. Mais Zuo Zongtang parvient, malgré l’opposition d’une partie du gou- 

vernement, a obtenir un prét des banques étrangéres et 4 organiser une expédition. Il 

triomphe de son redoutable ennemi au cours des années 1876 et 1877. Au début de 1878, 

l’ensemble du Xinjiang est pacifié et ce remarquable exploit militaire redonne confiance 

aux patriotes extrémistes qui refusent tout compromis avec les étrangers. 

3. Les conséquences 

Il s’en est fallu de peu que l’empire des Qing ne disparaisse. Toutes les conditions étaient 

réunies pour cela, et l’idée traditionnelle d’une restauration de cet Empire au cours de 

l’ére Tongzhi (1862-1875) répond dans une large mesure a la réalité : la coupure est pro- 

fonde entre la Chine d’avant la rébellion des Taiping et celle qui devait suivre. L’économie, 

les finances, le personnel politique, la répartition des forces dans l1’Empire, |’atmosphére 

morale et intellectuelle ne sont plus les mémes d’une époque a |’autre. 

Parmi les effets les plus immédiats, il y eut cette énorme perte de substance et de richesses 

que provoquérent les combats acharnés des insurgés et des armées de répression, les 

massacres généralisés et les destructions systématiques. Les pertes en vies humaines ont 

dépassé tout ce que l’histoire pouvait fournir en exemple. Toute la zone riche et peuplée, 

célébre pour ses industries et ses centres intellectuels, qui s’étend des environs de Nankin 

a la région du lac Taihu et de Hangzhou a été ravagée. En beaucoup d’endroits, les traces 

laissées par la tragédie n’auront pas encore été effacées cinquante ans plus tard. On ignore 

le. chiffre exact des morts, mais les estimations les plus raisonnables varient entre 20 et 

30 millions d’hommes. Plus de la moitié de la population du Yunnan aurait, dit-on, disparu 

au cours de la répression des soulévements musulmans. Au Shenxi et au Gansu, c’est 

a plusieurs millions qu’on évalue le nombre des victimes et a4 5 millions au Guizhou. 

Dans toutes les zones de combat, le vide ne sera comblé que lentement au cours de la 

deuxiéme moitié du xrx® siécle. Ainsi, dans le Moyen et le Bas-Yangzi, ce sont des émigrés 

du Henan, du Hubei, du Hunan, du Nord du Jiangsu et de la région qui s’étend entre 
Shaoxing et Ningbo au Zhejiang, qui sont venus repeupler cette partie de la Chine, 

jadis la plus active et la plus évoluée. 

Ill. Planches d’un album miao représentant une minorité ethni d Sud (1S cleclo). Pp r ethnique de la Chine du 
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Priorité de la reconstruction agraire 

Cette formidable saignée a sans doute réduit la pression démographique et soulagé 

dans l’immédiat une économie paysanne qui souffrait cruellement du manque de terres. 

Mais la restauration de 1’économie paysanne est apparue au lendemain des destructions 

et des massacres comme la grande priorité : c’est a elle que durent étre consacrés tous 

les efforts avant méme que l’on pfit songer 4 moderniser |’industrie. Il fallait d’abord 

donner les moyens de se nourrir 4 une paysannerie errante et affamée ainsi qu’a la masse 

des soldats licenciés, remettre les terres en état, reconstruire les villes, les digues, les réservoirs, 

les greniers, avancer aux nouveaux colons le capital agricole indispensable (semences, 

outils, animaux de labour) et alléger le plus possible les charges de la paysannerie. On 

estime que les impéts agraires 4 l’ére Tongzhi ont été réduits en moyenne de 30% par 

rapport a ceux des années immédiatement antérieures 4 la grande rébellion des Taiping. 

La lassitude générale aprés les immenses massacres et |’effort fourni en faveur de la 

paysannerie expliquent pourquoi il n’y eut plus d’agitation paysanne avant la fin du 

XIx® siécle. 

Un mieux relatif s’est donc fait sentir dans les années qui ont suivi l’écroulement du 

Royaume du Ciel : grace A cette réaction instinctive, née d’une longue expérience histo- 

rique, qui l’incite A restaurer d’abord son économie agraire, 1’Empire retrouve alors un 

certain équilibre. Mais cet effort de reconstruction qui s’est étendu a prés de la moitié 

de la Chine proprement dite devait peser d’un poids trés lourd sur l’économie de l’Empire. 

Il fallait trouver de nouvelles ressources et c’est le secteur commercial et artisanal qui 

les fournit. Si les massacres ont apporté dans l’immédiat quelque soulagement au monde 

rural, le systéme politique et social favorisera de nouveau, comme avant les rébellions, 

les riches propriétaires et les notables en raison de l’appauvrissement continu et général 

de 1|’Empire. 

Aggravation des charges imposées au commerce 

Commerce et artisanat avaient non seulement trés gravement souffert des destructions 

des années 1850-1865, mais ce sont eux qui devaient supporter la charge principale de la 

reconstruction. Grand producteur de produits finis au xvui® siécle et dans la premiére 

moitié du x1x®, la Chine tendra 4 devenir par la suite ce pays d’économie presque exclusi- 

vement agraire que les géographes et les historiens modernes ont considéré comme typique 

de l’Etat préindustriel, mais qui n’est en fait que le résultat d’une évolution relativement 

tardive. 

L’extension a toutes les provinces, entre 1853 et 1857, d’une nouvelle taxe créée pour 

financer les dépenses de guerre contre les Taiping modifie 1’équilibre traditionnel des 

finances de l’Empire. Cette taxe, du nom de lijin (likin), qui frappe d’un droit de 2 4 20% 
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de leur valeur (en théorie, une piéce de cuivre par Jiang) les marchandises en transit 4 

l’intérieur de la Chine, ne sera pas appliquée aux produits d’importation et subsistera 

jusqu’en 1930-1931. Il est trés probable qu’en alourdissant les charges de l’artisanat et 

de l’industrie chinoise qui se développe timidement a partir de 1860, elle a contribué a 

les affaiblir au moment méme ou ils ont di faire face 4 la concurrence étrangére. La 

fiscalité commerciale et l’appauvrissement général vont amener les régions, les provinces, 

les districts 4 vivre de plus en plus repliés sur eux-mémes. 

Un tableau des revenus du gouvernement central révéle l’accroissement des charges 

qui pésent sur le commerce et la production des produits finis — ét par 1a, de fagon indirecte, 

sur l’ensemble de la population — au cours de la deuxiéme moitié du xtx® siécle : 

avant 1850 vers 1890-1895 vers 1900-1910 

Impot en grain 30 32 33 
Gabelle 5 a6 13 13 
Douanes extérieures chinoises 4 1 4 
Douanes occidentales 0 OP 2 35 
Lijin 0 15 14 
Ventes de titres et d’offices 1 5 4 

Total 40 89 103 

(estimation en millions de Jiang) 

Alors que le volume des impéts en grain ne varie pratiquement pas entre la période 

qui précéde la guerre des Taiping et le début du xx® siécle, les autres types de ressources 

sont multipliés par sept au cours de la méme période. La réforme de 1|’administration 

du sel et les ventes d’offices a partir de la guerre des Taiping ont contribué en méme temps 

que la création du Jijin 4 ce développement de la fiscalité indirecte. 

La réorganisation du service des douanes maritimes par Robert Hart a partir de 1863 
devait assurer au gouvernement central une partie importante de ses ressources entre la 

fin de la guerre des Taiping et la guerre sino-japonaise 

Revenus des douanes 
Lijin maritimes 

1885 14 14 
1889 14,9 environ 21,8 
1894 14,2 environ 22,3 
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Mais en dehors des revenus du service des douanes étrangéres que dirige Robert Hart 

de 1863 a 1911 (ces revenus seront entiérement absorbés a partir de 1901 par le paiement 

des dettes de l’indemnité des Boxeurs), les autres formes de fiscalité restent l’occasion de 

détournements importants qui ne permettent guére d’évaluer les charges qui sont imposées 

en fait a la population chinoise : non seulement les revenus des imp6ts et des taxes régu- 

liéres ne parviennent pas intégralement au gouvernement de Pékin et aux gouvernements 

provinciaux, mais il existe toute une fiscalité coutumiére qui échappe a toute comptabilité, 

sans parler des pressions diverses qu’exercent a tous les niveaux les fonctionnaires et les 

agents de 1|’administration. 

Les transformations politiques 

Les soulévements ont donc trés sérieusement affaibli les capacités de résistance de la 

Chine. Mais ils eurent aussi pour conséquence de modifier la répartition générale des 

forces politiques. 

Les premiéres années de la rébellion des Taiping révélent mieux encore que ne |’avaient 

fait les attaques trés localisées des voiliers britanniques au moment de la premiére guerre 

de l’opium 1|’état de faiblesse et de décomposition des armées traditionnelles : Banniéres 

mandchoues et assimilées d’une part, « Bataillons verts » (/iiying) formés de troupes chi- 

noises d’autre part. Mais, devant l’effondrement de la résistance aux Taiping, il se produit 

une mobilisation générale des énergies dans les hautes classes chinoises. Seules les initiatives 

individuelles des fonctionnaires et des notables locaux, l’aide financiére des marchands 

et des riches propriétaires peuvent remédier a une situation aussi catastrophique. C’est 

ainsi que se constituent peu a peu des corps francs, des divisions, puis de véritables armées. 

En incitant a rechercher et 4 promouvoir partout les plus capables, la guerre révéle 

des talents inconnus. Autour des grands chefs d’armée dont |’autorité s’affirme au cours 

des combats, c’est une sorte de clientéle d’hommes de valeur qui se constitue : elle est 

formée de tous ceux qui, amis, parents, disciples ou relations, participent aux combats 

et font partie des nombreux états-majors des nouvelles armées. Aux trois plus grands 

personnages de l’époque — Zeng Guofan (1811-1872), Zuo Zongtang (1812-1885) et 

Li Hongzhang (1823-1901) —, on peut adjoindre Hu Linyi (1812-1861), Li Hanzhang 

(1821-1899), frére de Li Hongzhang et disciple de Zeng Guofan, Zeng Guoquan (1824- 

1890), frére de Zeng Guofan, et Liu Kunyi (1830-1902). Mais bien d’autres qui jouérent 

un moindre réle au cours des combats devaient laisser un nom dans l’histoire politique 

et intellectuelle de la deuxiéme moitié du x1x¢ siécle. La guerre des Taiping donne naissance 

4 de nouvelles forces et A un nouveau personnel politique dont |’influence est prépondérante 

entre la prise de Nankin en 1864 et la défaite chinoise de 1894. Les hommes qui ont le 

plus de poids aux environs de 1870 sont Li Hongzhang dont les armées ont écrasé les Nian 

deux ans plus tét et Zuo Zongtang, le pacificateur des soulévements du Nord-Ouest et 

de 1’Asie centrale. Eux seuls disposent d’armées organisées et de troupes aguerries. Les 
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liens qu’ils gardent avec leurs anciens collaborateurs et subordonnés, l’appui dont ils 

disposent dans leurs provinces, les ressources qu’ils tirent directement des régions ou 

ils ont établi leurs bases d’opération leur assurent une certaine indépendance vis-a-vis 

du gouvernement central. C’est qu’en effet les circonstances mémes dans lesquelles se 

sont constituées les nouvelles armées de répression expliquent leur caractére essentiellement 

régional. 

Mais d’autres caractéristiques devaient marquer le mouvement de résistance aux Taiping. 

Le sursaut est venu des anciennes classes dirigeantes chinoises : le triomphe des Taiping 

aurait abouti a la destruction de l’ancien ordre politique et social, au déclin de toutes 

les traditions classiques. Les chefs des nouvelles armées sont des administrateurs civils 

et des lettrés que rien ne destinait au métier des armes. Mais le péril qui menace |’ordre 

traditionnel les unit dans la défense commune de |’Empire et de la dynastie. La crise des 

Taiping n’est pas seulement politique et militaire, mais aussi morale : le succés de la 

rébellion est, aux yeux des défenseurs de 1’Empire, le signe d’une perversion, l’indice d’un 

affaiblissement des anciennes valeurs. Le dévouement a l’empereur, le sens des hiérarchies 

sociales et familiales doivent étre plus que jamais inculqués a tous les sujets. Le soulévement 

des Taiping provoque donc une réaction orthodoxe, elle suscite dans les classes dirigeantes 

un attachement plus vif que jamais 4 la morale et aux valeurs traditionnelles. Cette réaction 

orthodoxe née de la crise des années 1850-1864 est une donnée capitale dans l’histoire 

de la deuxiéme moitié du x1x® siécle, car elle inspirera jusqu’a la guerre sino-japonaise 

de 1894 toutes les réactions chinoises a |’égard des entreprises de l’étranger et des nou- 

veautés occidentales. 

Les partisans les plus convaincus d’une modernisation des armées et de l’industrie sont 

aussi les plus ardents défenseurs de |’orthodoxie : presque tous en effet proviennent des 

états-majors des grandes armées de la répression contre les Taiping. Les besoins de la 

guerre ont amené les chefs de ces armées 4 entrer en contact avec les Occidentaux, car 

trafiquants, commergants, banques et gouvernements étrangers pouvaient leur fournir 

des armes, leur consentir des préts, les aider 4 créer des arsenaux et des usines. De tous 

les dirigeants de 1’époque, ce sont les hommes nouveaux issus de la lutte contre les Taiping 

qui sont les plus ouverts aux problémes de la modernisation des armées et des industries 

de guerre, les plus préts aussi 4 admettre des concessions 4 l’égard des étrangers. Mais 

la modernisation est liée pour eux au maintien des formes politiques et sociales tradi- 

tionnelles et au renforcement de |l’orthodoxie. 

La naissance des contradictions 

L’affaiblissement du pouvoir central restera longtemps masqué par l’union sacrée 

qu’avait provoquée dans les classes dirigeantes la grande rébellion des Taiping et les sou- 
lévements qui la prolongérent. Mais un clivage. politique qui s’approfondira au cours 
des éres Tongzhi (1862-1875) et Guangxu (1875-1908) se dessine dés la période de crise 
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des années 1860-1861 ou se produisirent les attaques des troupes coloniales franco- 
britanniques en direction de Pékin, la fuite de la plus grande partie de la Cour au Rehe 
(Jehol), l’entrée des contingents étrangers dans la capitale laissée sans défense, la mort 
suspecte de l’empereur Xianfeng et le coup d’Etat de l’impératrice Xiaoqin (Cixi : Ts’eu-hi). 
Au petit groupe des hommes nouveaux (Zeng Guofan, Li Hongzhang, Zuo Zongtang 

et leurs associés) s’opposeront désormais la majorité des grands dignitaires mandchous 

et des hauts fonctionnaires chinois, au parti de la conciliation avec les étrangers celui des 

patriotes les plus intransigeants. Ce clivage correspond d’une facon générale a l’ancienne 

opposition entre gens du Nord, originaires de régions peu actives du point de vue écono- 

mique, sans contact avec les étrangers, et gens du Sud, plus ouverts, mieux informés et 

moins belliqueux. Les membres du gouvernement central dans leur ensemble voient d’un 

mauvais ceil l’ascendant pris par les chefs de la répression contre les Taiping et craignent 

le développement de tendances autonomistes dans les provinces, tendances encore latentes 

qui s’affirmeront en effet a la fin du x1x® siécle. Ils déplorent en méme temps la politique 

d’emprunts et de compromis que pratiquent ces hommes nouveaux a |’égard des étrangers. 

C’est qu’en effet, avec le déclin de l’aristocratie mandchoue et le progrés des pouvoirs 

régionaux alimentés directement par le produit des impéts sur les terres, la Cour tend @ 

devenir le lieu d’intrigues sans relations directes avec la situation réelle de 1’Empire. 

Aussi bien ne compte-t-on parmi les partisans de la politique des hommes nouveaux qu’un 

petit nombre de hauts dignitaires mandchous : Wenxiang (1818-1876) et Yixin (1833-1898), 

le prince Gong, sont parmi les exceptions les plus célébres, et il est remarquable que leur 

attitude d’hostilité systématique a l’égard des étrangers ait été modifiée radicalement 

a partir du moment ou ils participérent aux négociations de Pékin en 1860. Mais les oppo- 

sitions se feront plus vives a partir des incidents de Tianjin en 1870. Toute a sa passion 

du pouvoir, Cixi qui devait dominer la vie politique de la Chine de 1875 4 sa mort en 1908 

saura en tirer parti 4 son avantage, manceuvrant entre « modernistes » et « conservateurs », 

se maintenant au pouvoir en opposant les uns aux autres et laissant ainsi sans solution 

les véritables problémes de 1l’époque. 
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pitre 3 

L’ECHEC DE LA MODERNISATION 

ET LES PROGRES DE L’INTRUSION 

ETRANGERE 

manifestations apparurent en Angleterre entre la fin du xvi® siécle et les environs 

de 1830, ne s’est accomplie sans crises et sans tragédies. Ce phénoméne de longue 

durée a touché trés localement et de facon trés inégale les différents pays d’Europe. 

En Russie, grand pays rural ow le servage n’est aboli qu’en 1861, il faudra attendre les années 

1880-1890 pour voir se constituer une grande industrie moderne. Partout, les anciennes 

structures politiques, sociales et économiques ont opposé un frein puissant aux transfor- 

mations successives qu’a entrainées le progrés des techniques et des moyens de production, 

de communication et de transport. Il était naturel que le poids du passé se fit sentir plus 

gravement qu’ailleurs dans un pays d’ancienne civilisation comme la Chine. 

On ne peut prétendre cependant que la Chine ait été trés en retard du point de vue tech- 

nique sur beaucoup de nations occidentales. Les premiéres usines d’armement moderne 

et les nouveaux chantiers de construction de navires 4 vapeur y apparaissent dés les années 

1865-1870. On ne peut dire non plus qu’elle était radicalement incapable de s’industrialiser, 

puisque telles entreprises chinoises de la fin du x1x® siécle passent pour avoir été aussi bien 

équipées que leurs homologues de Grande-Bretagne et que le combinat sidérurgique de 

Hanyang eut deux ans d’avance sur les aciéries créées en 1896 4 Yawata par le gouvernement 

japonais. La ligne de chemin de fer Pékin-Kalgan que construira en 1909 l’ingénieur chinois 

Zhan Tianyou (1861-1919), avec des équipes de contremaitres et d’ouvriers chinois a un 

coat bien inférieur a celui des lignes construites par les compagnies étrangéres, constituera 

un véritable exploit technique en raison des difficultés du terrain et de la rapidité de 

V’exécution. 

N = PART AU MONDE la grande mutation de 1’4ge industriel, dont les premiéres 
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La Chine ne manquait pas non plus de traditions scientifiques qui devaient lui permettre 
d’assimiler les nouveaux développements de la science occidentale aux x1x® et xx® siécles. 

Si le monde chinois n’a pas réussi au moment opportun son entrée dans l’Age industriel — 
échec qui fut 4 l’origine de son effroyable destin a partir de la fin du x1x® siécle —, ce fut 

beaucoup moins en raison d’une inaptitude fonciére que par suite d’une conjonction histo- 

rique particuliérement défavorable. Aprés la période de déclin et de récession qu’avait 

connue l’empire des Qing dans la premiére moitié du xrx® siécle, deux phénoménes conco- 

mitants sont venus renforcer les obstacles que constituaient les traditions sociales et poli- 

tiques du monde chinois : ce sont la grande crise intérieure des années 1850-1875 et la 

pression militaire et économique des impérialismes étrangers. Les priviléges acquis en Chine 

par les marchands occidentaux ont contribué 4 affaiblir 1’économie chinoise; 1’encer- 

clement de l’Empire par les nations occidentales, les incidents suscités par la présence 

des missionnaires, les exigences et les attaques étrangéres ont provoqué une réaction tradi- 

tionaliste. L’affaiblissement du pouvoir central et les divisions politiques, la faiblesse de 

V’agriculture chinoise, le manque dramatique de capitaux et le caractére essentiellement 

militaire des nouvelles industries ont empéché toute réforme des méthodes et des pratiques 

administratives et limité trés gravement l’effort de modernisation. A vrai dire, la Chine 

n’eut ni le loisir ni les moyens de s’adapter aux transformations de l’époque. 

I. Les problémes de Ia modernisation 

Les premiers efforts d’industrialisation 

L’achat d’armes aux Occidentaux et la fabrication en Chine d’armes imitées de celles 

de l’Europe étaient une tradition qui remontait au xvi siécle. Mais, aprés les efforts faits 

par les Ming dans leurs combats dans le Nord-Est contre la nouvelle puissance mandchoue 

pour substituer 4 leur artillerie désuéte les types de canons plus efficaces dont se servaient 

les Portugais, il semble que les Qing, gens de la steppe accoutumés aux combats de cavalerie, 

se soient peu souciés de perfectionner leur artillerie. Les guerres du xvmie siécle qui eurent 

pour théatre des régions montagneuses (Tibet, Sichuan occidental, confins du Yunnan et 

de la Birmanie) ou les vastes étendues de 1’Asie centrale rendaient d’ailleurs inadéquat 

l’emploi d’une artillerie lourde face 4 des ennemis le plus souvent insaisissables. Ces cir- 

constances expliquent pourquoi les fontes de canons ne reprirent en Chine qu’au moment 

des attaques anglaises des années 1840-1842. Mais c’est surtout a partir de la formidable 

guerre des Taiping que la situation se modifie : insurgés et chefs de la répression achétent 

des armes aux trafiquants européens, s’efforcent de se constituer une flotte de guerre, 

cherchent a obtenir a la fois des préts et une aide technique afin de créer des industries 

d’armement. C’est dans ce contexte que se situent, entre 1853 et 1860, la création de petits 
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arsenaux et de chantiers navals au Hunan et au Jiangsu sur l’initiative de Zeng Guofan et 

de Zuo Zongtang ainsi que la publication en 1859 des Zizhieng xinpian (Nouveaux Ecrits 

pour aider le gouvernement) de Hong Rengan, cousin du Roi du Ciel qui avait fréquenté les 

milieux de missionnaires de Shanghai et de Hongkong. Le programme ambitieux de Hong 

Rengan envisageait la création de lignes de chemins de fer, d’usines, d’entreprises miniéres, 

de banquzs, l’encouragement des études techniques et scientifiques. Mais les dissensions 

intérieures, les attaques du dehors, la défaveur des étrangers a l’égard des Taiping a partir 

de 1862 expliquent l’échec des tentatives de modernisation chez les insurgés. Du cété des 

impériaux, les tractations avec les Occidentaux devaient au contraire étre facilitées 4 partir 

de 1861-1862 par la politique de coopération inaugurée par les étrangers aprés les conven- 

tions dz Pékin et par la création d’un office chargé des relations extérieures, le Zongli geguo 

shiwu yamen — en abrégé : Zongliyamen — (1861). k 

Les trois principaux chefs de la répression des soulévements des années 1851-1878 

Zeng Guofan, Zuo Zongtang et Li Hongzhang, furent donc en mesure de créer de nouvelles 

industries d’armement avec l’aide de techniciens occidentaux. Ils profitérent méme, a la 

fin de la guerre des Taiping, de l’appui de petits contingents de mercenaires étrangers 

dont l’efficacité contribua a l’effondrement de la rébellion. Les plus importantes des nouvelles 

entreprises industrielles de cette époque furent les arsenaux et chantiers navals créés a 

Shanghai par Li Hongzhang et Zeng Guofan entre 1865 et 1867 (Jiangnan zhizaoju) et les 

chantiers navals de Mawei prés de Fuzhou construits par Zuo Zongtang en 1866 avec 

l’aide de techniciens francais. La premiére canonniére chinoise sort des chantiers de Mawei 

en 1868 et vers 1870 les arsenaux de Shanghai sont l’une des plus grandes entreprises indus- 

trielles du monde. De son cété, Zuo Zongtang développe dans le Nord-Ouest, ot il est 

chargé de la répression contre les soulévem2nts musulmans, la prospection miniére, les 

arsenaux et les usines de tissage. 

A partir dz 1872, le mouvement d’industrialisation, toujours dirigé par le petit groupe 

d’hommes nouveaux issus de la guerre des Taiping, prend plus d’ampleur et fait appel 

au concours financier et a l’expérience des marchands enrichis dans le commerce avec les 

étrangers, ceux qu’on appelle du nom portugais de compradores (en chinois : maiban), 

C’est ainsi que Li Hongzhang crée, en 1872, la Compagnie chinoise des bateaux 4 vapeur; 

en 1878, la Société des mines de Kaiping (prés de Tangshan, entre Tianjin et Shanhaiguan); 

en 1879, le chemin de fer des mines de Kaiping; en 1880, une compagnie de télégraphe 

a Tianjin; en 1882, des usines de tissage 4 Shanghai qui ne commenceront a fonctionner 

qu’en 1889 et seront détruites par un incendie en 1893. 

Aprés la défaite subie par la Chine en 1885 au cours des incidents franco-chinois, il 
apparait que les efforts fournis jusqu’alors sont insuffisants : les difficultés intérieures et 
les menaces du dehors avaient incité au renforcement du potentiel militaire et 1’on constate 
que c’est toute l’économie chinoise qui doit étre revigorée au moment méme oi la pression 
étrangére se fait sentir plus vivement. Un nouvel effort est donc fourni pour construire 
des lignes de chemins de fer, ouvrir des mines, mettre sur pied des aciéries, créer des écoles 
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techniques, cependant qu’est reprise sur de nouvelles bases la constitution d’armées de 

terre et de flottes modernes. La défaite désastreuse de 1894 et les conditions draconiennes 

du traité de Shimonoseki réduisent trés sensiblement le prestige, l’indépendance et les 

capacités de résistance de la Chine. A la destruction de ses armées et de sa flotte s’ajoutent 

une trés lourde indemnité de guerre et l’occupation de régions stratégiques par le Japon. 

La Chine pourra d’autant moins se relever de cette grave défaite qu’elle sera suivie six ans 

plus tard par l’écrasante indemnité des Boxeurs. On peut dire qu’a partir de 1895, tout espoir 

de redressement est exclu pour longtemps. Pendant plus d’un demi-siécle, le monde chinois 

devra traverser de terribles épreuves avant de reconquérir son indépendance. 

Les efforts d’industrialisation entre 1840 et 1894 

| 
1840-1842 Fontes de canons, construction de bateaux a aubes et pédaliers. 
1853-1860 Fabriques d’armes et petits chantiers navals au Hunan, Jiangsu et Jiangxi. 

1855 Usine d’armement du Jiangxi. 
1861 Usine d’armement et chantier naval de Anqing (Anhui). 

Création du Zongliyamen, office chargé des relations avec les étrangers. 
1862 Grand arsenal et chantier naval de Shanghai (Jiangnan zhizaoju). 

Fabriques de poudre dans les provinces. 
Création du Tongwenguan, école de langues et de sciences occidentales 4 Pékin. 

1863 Création 4 Shanghai d’une école analogue au Tongwenguan de Pékin. 
1864 Tongwenguan de Canton. 
1865 Arsenaux de Nankin. 
1866 Chantiers navals de Mawei, prés de Fuzhou. 
1867 Académie navale de Fuzhou. Arsenaux de Tianjin. 
1868 Le premier navire 4 vapeur chinois sort des chantiers de Mawei. 

1869 Arsenaux a Xi’an et 4 Fuzhou. 

1870 Les arsenaux de Shanghai sont une des plus grandes entreprises industrielles du monde 

a cette époque. 

1872 L’arsenal de Xi’an est transféré 4 Lanzhou. 
Création de la Compagnie chinoise des bateaux a vapeur. 
Trente-deux étudiants de Shanghai sont envoyés aux Etats-Unis. 

1876-1877 Envoi d’étudiants pour la marine de guerre en Grande-Bretagne, France et Allemagne. 

1877 Ouverture des mines de Kaiping. 

1879 Chemin de fer des mines de Kaiping. 

1880 Compagnie du télégraphe et école de télégraphie de Tianjin. 

Début de la construction de la flotte de guerre de la zone nord. 

1881 Ligne télégraphique Shanghai-Tianjin. 

Usine de Jilin. 

1882 Compagnie d’électricité de Shanghai. 

1886 Ecole d’ingénieurs militaires de Tianjin. 

1887 Académie navale de Canton. Arsenal de Canton. 

Compagnie du chemin de fer de Tianjin. 

Mines d’or de Mohe dans le bassin du Heilongjiang. 

1888 La flotte de la zone nord est constituée. 

1889 Grand arsenal de Hanyang. 

Les tissages de Shanghai commencent a produire. 

1890 Hauts fourneaux de Hanyang. 
Mines de fer de Daye au Hubei. 
Tissages du Hubei. 

1893 Chemin de fer Pékin-Shanhaiguan. 
Chemin de fer de Taiwan. 
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Les causes de l’échec 

Dans le court laps de temps qui était donné a la Chine pour créer une industrie moderne, 

rénover ses armées et ses flottes afin de lutter contre la puissance économique et militaire 

grandissante de ses ennemis du dehors, c’est-a-dire de la reprise de Nankin en 1864 au désastre 

de 1894, il lui a fallu tout 4 la fois mettre fin aux soulévements, rétablir son autorité en 

Asie centrale, reconstruire aprés les destructions et lutter de tous cétés contre les attaques 

extérieures. Le gouvernement des Qing a dfi sans cesse parer au plus pressé, négocier avec 

les nations occidentales, contracter des préts auprés des banques étrangéres (40 millions 

de Jiang sont empruntés entre la guerre des Taiping et l’année 1894) afin de pourvoir aux 

besoins immédiats. Or, le pouvoir central a perdu 4 cette époque une grande partie de sa 

puissance et de ses ressources. Il partage la réalité du pouvoir avec les gouverneurs régio- 

naux qui se sont imposés lors des campagnes de répression et qui disposent de leurs armées 

et de leurs revenus propres. Du /ijin, taxe sur les transits commerciaux, il ne pergoit que le 

cinquiéme environ et ne dispose 4 peu prés que du quart des autres impdéts. La Cour, jalouse 

de la puissance acquise dais les provinces par ces hommes nouveaux, sensible aux arguments 

des patriotes les plus intransigeants et mal informée des réalités de l’époque, vit repliée 

sur elle-méme. Pendant que se succédent des empereurs enfants ou adolescents (Tongzhi 

accéde au tr6éne a 6 ans en 1862, Guangxu a 4 ans en 1875 et Xuantong sera nommé empe- 

reur a l’Age de 3 ans en 1908), elle est dominée par une femme qui met toute son énergie, 

son intelligence et sa ruse 4 se maintenir au pouvoir. La Chine de la seconde moitié du 

xIx® siécle est donc gouvernée en théorie par un pouvoir central qui n’est ni en mesure de 

comprendre l’urgence et la nécessité d’une modernisation, ni en état d’en assumer la direction. 

Non seulement il est passif, mais il tend a s’opposer aux nouveautés. Les attaques étran- 

géres en Chine méme et les menaces qui pésent sur les confins de l’Empire provoquent des 

mouvements d’opinion qui se retournent contre les artisans de la modernisation : ce sont 

eux en effet qui, devenus des arbitres de la situation, négocient avec les étrangers et se 

trouvent contraints de leur céder toujours de nouveaux priviléges. L’opinion publique craint 

d’ailleurs que les créations d’usines, de mines, de chemins de fer n’accroissent l’emprise 

des capitaux étrangers sur l’économie chinoise, ne facilitent la pénétration des Occiden- 

taux, n’étendent le chémage et ne renforcent la puissance des gouverneurs régionaux aux 
dépens du pouvoir central. 

Les deux conditions qui permirent l’essor industriel et militaire du Japon au cours de 
l’ére Meiji sont absentes en Chine : il n’y a ni pouvoir central fort, ni ressources réguliéres. 
C’est grace aux impéts prélevés sur la paysannerie que le Japon a pu édifier son industrie 
et mettre sur pied ses armées. Or, l’agriculture chinoise n’est pas en état de supporter un 
accroissement de ses charges. Les destructions causées par la guerre civile et les soulé- 
vements, l’appauvrissement di 4 la hausse du coft de l’argent, les famines et les inondations 
de plus en plus fréquentes font que l’économie agraire stagne ou régresse en Chine au cours 
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de la seconde moitié du x1x® siécle. Les hauts fonctionnaires, gouverneurs de régions qui 

prirent l’initiative de la création d’arsenaux, d’usines et de chantiers navals n’eurent d’autre 

recours que de faire appel aux capitaux des marchands enrichis dans le commerce avec 

l’étranger. Mais ces capitaux se révélérent trés insuffisants. D’ailleurs, les compradores 

ne pouvaient montrer guére d’enthousiasme pour des entreprises dont les taux d’intérét 

de 8 4 10% étaient beaucoup moins avantageux que les placements traditionnels (préts 

agricoles, banques chinoises de type ancien, boutiques de préts sur gages, terres) qui rap- 

portaient de 20 4 50 % de bénéfices annuels. De méme que les investissements en capitaux, 

V’effort de formation technique et scientifique fut trés inférieur 4 ce qu’il aurait df étre 

dans un aussi grand pays. Si les promoteurs de projets industriels purent profiter de l’expé- 

rience acquise auprés des compagnies étrangéres par les marchands compradores, ils man- 

quérent en revanche de techniciens chinois. Les aspects les plus techniques des nouvelles 

entreprises durent étre confiés 4 des étrangers., 

A ces handicaps, dont les plus graves étaient sans doute l’absence d’une direction assumée 

par le pouvoir central et le manque de capitaux, se trouvaient liés le poids d’une bureau- 

cratie inefficace, la distribution de dividendes trop élevés et la pression d’un Etat a bout de 

ressources. C’est ainsi qu’en 1899, le gouvernement de Pékin parviendra a prélever dans 

les provinces 2 800 000 /iang. Or, les principales victimes de cette ponction fiscale seront la 

Compagnie chinoise des bateaux a vapeur et l’Administration du télégraphe de Shanghai, 

entreprises liées financiérement au combinat sidérurgique de Hanyang, aux mines de charbon 

de Pingxiang et 4 l’usine textile Huasheng de Shanghai. Au lieu de protéger son industrie 

naissante, l’Etat a frappé plus lourdement, suivant un réflexe ancien, les entreprises les plus 

dynamiques. Ainsi s’explique qu’aprés une période plus ou moins longue de succés 

initiaux, la plupart des nouvelles entreprises se sont révélées peu rentables face a la concur- 

rence étrangére ou sont devenues déficitaires. 

On peut s’étonner qu’en dépit de tous ces obstacles, les promoteurs d’industries modernes, 

fonctionnaires de formation classique que rien ne destinait 4 une pareille tache, soient 

parvenus a des résultats tangibles dans l’ensemble des secteurs : industrie lourde (mines de 

fer et de charbon, hauts fourneaux, arsenaux et chantiers navals), industrie légére (textile 

et armement individuel), finances (banques modernes), communications (Compagnie de 

bateaux a vapeur, lignes de télégraphe, chemins de fer). Jusqu’en 1894, le niveau des tech- 

niques industrielles est 4 peu prés le méme en Chine qu’au Japon que 1’on considére géné- 

ralement comme plus avancé. Mais les capitaux investis sont du méme ordre de grandeur 

dans les deux pays : alors que la dispersion des entreprises chinoises, leur faible nombre 

par rapport 4 la masse des populations a dilué en Chine les effets de l’industrialisation, 

leur concentration a eu au Japon une action déterminante. En outre, les guerres intérieures 

et la menace étrangére avaient incité en Chine a porter l’essentiel des efforts sur une industrie 

de guerre improductive, avant méme que les bases indispensables au développement d’une 

économie moderne aient été mises en place. Les efforts furent au contraire mieux répartis 

au Japon en fonction d’une politique générale dirigée par le pouvoir de Meiji. Ces cir- 
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constances et, pour finir, les charges écrasantes imposées a 1’économie chinoise en 1895 

et 1901 expliquent l’évolution différente des deux pays : le commerce étranger bénéficiait 

au Japon des mémes priviléges qu’en Chine, mais alors que 90% des trafics extérieurs 

étaient encore en 1880 entre les mains de compagnies américaines et britanniques dans ce 

pays, ce taux descend a 80 en 1890, puis 4 60 en 1900. Le Japon reconquiert son indépen- 

dance économique au moment méme ou l’emprise étrangére s’aggrave en Chine et fait de 

l’ancien empire des Qing une sorte de colonie internationale. 

L’histoire du Japon de 1’ére Meiji ne peut d’ailleurs étre mise en paralléle avec celle de 

la Chine, comme on le fait si souvent en opposant le sens de I’adaptation dont sut faire 

preuve le peuple japonais au traditionalisme obtus des Chinois. Les deux pays ne sont 

nullement comparables par leurs dimensions et leur peuplement. L’un n’est guére plus 

étendu que les Iles Britanniques, |’autre a, dans ses parties les plus peuplées, les dimensions 

et presque la diversité de 1’Europe jusqu’a la frontiére russe. Mais les contextes historiques 

ont été eux aussi trés différents. Le Japon n’a pas connu la terrible guerre civile, les des- 

tructions et les difficultés intérieures qui furent le lot de la Chine depuis le milieu du 

x1x@ siécle jusqu’aux environs de 1875. Il n’a pas connu non plus cette pression constante 

des étrangers qui s’est exercée sans relache sur l’empire des Qing et n’a cessé de s’accroitre 

depuis les premiéres importations massives d’opium aux environs de 1830. Alors que la 

Chine apparaissait comme un marché inépuisable pour des industries en plein essor, le 

Japon offrait un moindre attrait aux convoitises de l’Occident et il ne devait pas tarder 

a participer lui-méme a la curée. S’il a pu emprunter largement aux étrangers, jeter les 

bases d’une industrie moderne 4 un moment ow la Chine était la proie de difficultés inces- 

santes, c’est qu’il était resté plus a l’écart et mieux protégé contre les effets dissolvants 

de la pression économique, militaire et politique des nations occidentales. 

Il est vrai que les particularités sociales, le nationalisme et les traditions guerriéres du 

Japon ont favorisé son adaptation au monde moderne et l’adoption de cet esprit conquérant 

typique de l’impérialisme occidental, mais la disproportion entre ce petit pays et l’énorme 
empire des Qing ainsi que la différence radicale des conditions historiques ont joué bien 
plus encore a son avantage. 

Il aurait été encore temps pour la Chine a la fin du x1x® siécle de corriger ses erreurs 
initiales et de rattraper le retard accumulé : les objectifs 4 atteindre étaient connus, les 
réformes nécessaires avaient été définies, les hommes capables ne manquaient pas. Mais il 
aurait fallu pour cela que la Chine soit protégée contre la formidable pression économique 
de l’étranger et bénéficie d’une aide internationale. C’est tout le contraire qui s’est produit. 
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Libre entreprise ou économie étatique? 

On a cherché la cause du retard de la Chine et de l’échec des tentatives d’industrialisation 

dans l’absence des éléments qui permirent en Occident le développement de la libre entre- 

prise. En effet, on ne retrouve rien de comparable dans le monde chinois. L’esprit d’entre- 

prise et de compétition, le goat de l’épargne, les notions de profit et de rentabilité sont non 

seulement absents, mais vont a l’encontre de toute la tradition humaniste de la Chine : 

la réussite sociale ne peut s’y réduire 4 un vulgaire enrichissement, mais implique avant 

tout l’acquisition d’honneurs et de dignités qui donnent accés au pouvoir et au prestige 

politiques. La morale chinoise prone le dévouement a l’Etat, la culture personnelle, |’efface- 

ment et la modestie. Méme en affaires, le vrai capital n’est pas de nature économique, 

mais sociale : il est fait de crédit moral, de dignité, de pouvoir. C’est en fonction de ce crédit 

que donnent le renom acquis, la parenté, les liens contractés que se négocient les affaires. 

S’il existait en Chine depuis la fin des Ming de grands marchands et de riches banquiers 

qui maniaient la lettre de change et surent se constituer d’immenses fortunes, ces hommes 

n’avaient rien de commun avec les grands chefs d’entreprise du début du capitalisme 

européen. Leur activité s’apparentait plus, semble-t-il, a la ferme des imp6ts qu’a la véritable 

entreprise privée. Satisfaits du réle 4 demi officiel qui leur était dévolu, ils ne cherchaient 

pas 4 s’opposer 4 |’administration d’Etat mais faisaient effort au contraire pour s’y intégrer 

le plus possible. Avides de titres et de fonctions officielles — ils apportérent a 1’Empire 

une importante contribution financiére quand il était en difficulté —, ils avaient pour idéal 

de s’identifier aux grands fonctionnaires lettrés. Ls collectionnaient livres et peintures, 

jouaient un réle de mécénes. Vivant dans le luxe, ils se sentaient obligés par la morale 

dominante d’enrichir leurs propres parents. 

La prédominance de la fonction politique sur toutes les autres et l’expérience historique 

partticuligre au monde chinois expliquent ces comportements traditionnels. Chaque civi- 

lisation a son génie propre. C’est ce qu’on oublie quand, pour rendre compte de l’impuissance 

de la Chine a se moderniser, on met en accusation son systéme politique et ses traditions 

dirigistes en matiére d’économie. Mais le régime impérial n’était pas, a tout prendre, plus 

détestable que bien d’autres. Les dirigeants de l’ére Tongzhi (1862-1875) surent faire preuve 

d’énergie, d’initiative et d’intelligence et leur ceuvre n’a pas été négligeable. Leur échec 

tient plus aux conditions de l’époque et 4 l’absence de direction au sommet qu’a une inca- 

pacité radicale. Mieux protégées, les nouvelles entreprises industrielles chinoises auraient 

pu se développer. Plus nombreuses, elles auraient modifié 1’"économie et les comportements 

traditionnels. L’essor de la libre entreprise n’était pas une condition nécessaire au salut de 

la Chine : en s’orientant de nos jours vers des formes d’économie collectivistes et étatiques, 

plus proches de ses anciennes traditions, le monde chinois est resté fidéle 4 son génie propre. 

De facon analogue, l’adoption d’institutions parlementaires imitées des nations occi- 

dentales se révélera plus tard comme un non-sens, non point parce que la Chine n’était pas 
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« mire » pour la démocratie libérale, mais parce que de telles institutions d’emprunt étaient 

profondément étrangéres aux traditions chinoises. Libre entreprise et démocratie libérale 

sont le résultat d’un développement particulier aux nations occidentales : croire que toutes 

les sociétés doivent nécessairement passer par les mémes étapes d’une évolution linéaire 

dont l’Occident aurait donné le modéle une fois pour toutes, c’est méconnaitre la diversité 

des civilisations et leurs caractéres spécifiques. 

2. Les progrés de l’intrusion étrangére 
et ses conséquences 

On ne doit sans doute pas voir dans les agressions répétées de l’Occident en Chine et 

dans les priviléges exorbitants arrachés par les nations étrangéres la cause unique ni méme 

la cause principale de 1’échec de la modernisation. Mais ces agressions et ces priviléges 

y ont contribué pour une bonne part. Si les avantages acquis par les Occidentaux ont dégradé 

une économie déja trés affaiblie par la guerre civile, les attaques de l’Angleterre, de la 

France et de la Russie ont eu, sur d’autres plans, des conséquences beaucoup plus graves : 

elles ont confirmé l’orientation essentiellement militaire de l’effort d’industrialisation, 

ne laissant pas a la Chine le loisir de se donner les infrastructures indispensables a la moder- 

nisation de son économie; elles ont suscité d’autre part un mouvement d’hostilité de plus 

en plus radical qui est devenu bientét l’un des principaux obstacles aux transformations 

nécessaires. 

L’histoire de la pénétration occidentale en Chine est en Occident l’aspect le mieux connu 

de toute I’histoire de la Chine. De 1a, une distorsion des perspectives : les moindres démons- 

trations de force de l’Angleterre ou de la France retiennent plus l|’attention que les formi- 

dables guerres intérieures qui ont ébranlé l’empire des Qing et mobilisé toutes les énergies 

pendant plus de vingt ans, transformant les conditions politiques et "économie de la Chine. 

L’histoire des pays de 1’Asie orientale s’efface presque entiérement derriére celle des progrés 

et des conquétes de l’Occident dans cette partie du monde. Mais si l’on veut comprendre 

comment s’est produite l’intrusion en Chine des pays occidentaux, les réalités chinoises 

apparaissent d’une importance capitale. C’est au moment oi plus de la moitié des provinces 
échappent au contrdéle des autorités légales, quand fait rage la guerre civile et avant méme 
que ne se constituent les grandes armées qui permettront de réduire la rébellion, que 
l’Angleterre et, 4 sa suite, les autres nations occidentales ont arraché a la Chine des droits 
beaucoup plus étendus que ceux qu’elles avaient acquis aprés la premiére guerre de Vopium. 
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Les progrés de la sujétion 

L’Angleterre avait profité des difficultés intérieures pour étendre le trafic de l’opium sur 

les cOtes du Guangdong et du Fujian 4 partir de 1850. L’affaire de l’Arrow, navire contre- 

bandier arraisonné par les autorités chinoises, fournit en 1856 le prétexte au déclenchement 

d’une nouvelle série d’opérations militaires 4 laquelle les historiens occidentaux ont donné 

le nom de « seconde guerre de l’opium ». 5 000 soldats britanniques investissent Canton 

en 1857. L’année suivante, les navires anglais et francais détruisent les forts de Dagu qui 

défendent l’embouchure du Haihe (Beihe) non loin de Tianjin, aux abords de Pékin. Sous 

la menace, le gouvernement des Qing est contraint de signer la méme année le traité de 

Tianjin (1858). Dix nouvelles villes sont ouvertes aux étrangers qui y acquiérent des conces- 

sions; des consulats sont établis 4 Pékin et les missions catholiques et protestantes obtiennent 

de s’installer librement dans J’intérieur et d’y devenir propriétaires de batiments et de 

terrains. Une nouvelle indemnité de guerre est infligée 4 la Chine qui doit verser 4 millions 

de liang d’argent 4 la Grande-Bretagne et 2 millions 4 la France. Des droits analogues a 

ceux qu’ont obtenus ces deux pays sont reconnus a la Russie et aux Etats-Unis. Cepen- 

dant, les combats reprennent en dépit du « traité » et la résistance chinoise est assez efficace 

pour provoquer une seconde expédition aprés les lourdes pertes subies en 1859 par la flotte 

franco-anglaise devant les forts de Dagu. L’année suivante, c’est la marche sur Pékin d’un 

corps expéditionnaire d’environ 20000 hommes, composé de troupes coloniales britan- 

niques et francaises, son entrée dans la ville suivie du pillage et de l’incendie du Palais 

d’été, le célébre Yuanmingyuan que |’empereur Qianlong avait fait embellir sur les conseils 

et avec l’aide des missionnaires jésuites. 

Les conventions signées 4 Pékin en 1860 obligent la Chine a de nouveaux sacrifices : 

Tianjin est ouverte aux étrangers, la presqu’ile de Jiulong (Kowloon), en face de Hongkong, 

cédée a la Grande-Bretagne. Une nouvelle indemnité de 16 millions de Jiang est exigée 

du gouvernement chinois. Enfin, deux clauses d’ordre économique completent ces conven- 

tions : les textiles que les nations occidentales, et l’Angleterre plus que toute autre, cherchent 

& écouler sur le marché chinois sont exemptés de droits de douane; d’autre part, les flottes 

étrangéres obtiennent une entiére liberté de circulation sur le réseau fluvial chinois. 

Traité de Tianjin et conventions de Pékin se situent dans un contexte historique trés 

différent de celui du traité de Nankin en 1842. La premiére « guerre » de l’opium appartenait 

encore a l’époque de la marine a voile et des aventures commerciales. En 1857-1860, lors 

de la seconde série d’attaques étrangéres, la grande industrie est déja en plein essor dans les 

pays européens les plus évolués. Les accords signés, qui seront scrupuleusement respectés 

du cété chinois, ont aussi une portée beaucoup plus large et l’effet des priviléges obtenus 

par les étrangers ne tardera pas 4 se faire sentir sur 1’6conomie chinoise. 

Enfin, la Chine ne perd pas seulement son autonomie douaniére, mais le contréle de ses 

propres services douaniers. La mainmise britannique sur les douanes maritimes, réorga- 
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DU DECLIN A L’ALIENATION 

nisées a partir de 1863 par l’Ecossais Robert Hart (1835-1911), a sans doute dans l’immédiat 

d’heureux effets car elle élimine toute malversation et fournit 4 l1’Empire des ressources 

réguliéres. Mais elle met les étrangers en état de s’approprier définitivement, le moment 

venu, les revenus des-douanes chinoises. C’est ce qui se produira quand, a partir de 1911, 

la Chine sera amenée a garantir sur ces revenus la dette écrasante de l’indemnité des 

Boxeurs. 

Le traité de 1858 et les conventions de Pékin en 1860 marquent aussi le point de départ 

du développement des concessions, véritables enclaves en terre chinoise qui échappent a 

l’autorité du gouvernement de Pékin, et le commencement des difficultés incessantes que 

provoquera |’installation des missionnaires dans l’ensemble de 1’Empire. 

Etablis en-Chine en plus grand nombre a partir de 1860, les étrangers seront amenés 

par la pression de leurs intéréts commerciaux, religieux et politiques, et par suite des conflits 

avec les autorités et la population, 4 intervenir de plus en plus fréquemment et a exiger 

toujours davantage. Les accords de Tianjin et de Pékin seront bient6t dépassés par d’autres 

conventions, chaque nation occidentale — et méme de petits pays comme la Belgique — 

tenant a bénéficier des mémes droits et a étendre toujours plus ses priviléges. Les moindres 

incidents serviront de prétexte 4 des démonstrations de force, 4 des demandes d’indemnités 

et de réparations qui aggraveront la sujétion de la Chine. C’est ainsi que la Chine sera 

contrainte de signer en 1876 avec la Grande-Bretagne les conventions de Zhifu (prés de 

Yantai dans le Nord-Est du Shandong) a la suite du meurtre d’un interpréte anglais sur 

les confins du Yunnan et de la Birmanie : cing nouveaux « ports ouverts » viendront compléter 

la quinzaine de ceux qui existaient jusqu’alors. 

L’encerclement 

A cette pression constante des nations occidentales en Chine méme s’ajoutent les empié- 

tements de la Grande-Bretagne, de la Russie, de la France et bientét du Japon sur les confins 

de l’Empire et dans les pays qui faisaient partie de l’aire d’influence chinoise au xvumie siécle. 

Les nations occidentales ne songent plus seulement 4 établir des comptoirs en Asie 

orientale afin de s’assurer le contréle des circuits commerciaux, mais a occuper et a trans- 

former en colonies les pays de cette partie du monde. 

Dés 1858, la Russie avait occupé les territoires des Sikhota Alin au sud du cours inférieur 
de l’Amour et 4 l’est de l’Oussouri, région qui faisait partie des Empires chinois depuis 
le xu? siécle. Une dizaine d’années plus tard, le gouverneur du Turkestan russe avait profité 
des difficultés de la Chine dans le bassin du Tarim et de la sécession des Nouveaux Terri- 
toires (Xinjiang) sous la conduite de Yakub beg pour envahir en 1871 le bassin de I’Lli 
jusqu’a la ville stratégique de Kulja (Yining). Dés la reconquéte du bassin du Tarim, 
achevée au début de 1878 par Zuo Zongtang, la Cour envoie le Mandchou Chonghou 
(1826-1893) a St-Pétersbourg pour y réclamer la restitution des zones occupées. Choisi 
pour cette mission en raison de sa connaissance des étrangers — il avait participé aux diffé- 
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rents traités et conventions signés 4 Tianjin entre 1863 et 1869, puis au réglement des 

incidents de Tianjin, et dirigé en 1870-1872 l’ambassade d’expiation exigée par la France —, 

Chonghou accepte a Livadia (prés de Yalta en Crimée) des conditions qui seront jugées 

inacceptables par la Cour et par l’opinion publique : les Russes ne restituent qu’une faible 

partie des territoires annexés et obtiennent une compensation de 50 millions de roubles. 

De nouvelles discussions en 1881 permettent 4 la Chine de rentrer en possession d’une plus 

grande partie de son territoire moyennant le versement d’une indemnité de 90 millions 

de roubles et la cession d’autres territoires situés dans la haute vallée de 1’Irtysh. 

Les premiéres attaques du Japon qui commence 4a se constituer une industrie et une 

armée modernes se produisent dés l’année 1874. Taiwan est l’objet d’un raid qui reste 

sans suites immédiates cependant que les iles Ryfkyd tributaires de l’empire des Qing 

sont occupées. La Chine sera contrainte de reconnaitre leur annexion en 1881. En 1876, 

le Japon impose d’autre part a la Corée un traité analogue a ceux que les Occidentaux 

avaient exigés de la Chine en obtenant l’ouverture au commerce japonais de certains ports 

et la reconnaissance de priviléges économiques. C’est le début du long processus qui aménera 

la Chine a s’engager en Corée pour y faire piéce a la pression japonaise et qui aboutira 

au conflit de 1894. 

La menace étrangére s’était fait sentir beaucoup plus tét au Vietnam, autre pays faisant 

partie de l’aire d’influence chinoise et dont les liens avec la Chine étaient étroits et anciens. 

En 1862-1867, le Vietnam avait été amputé de ses provinces méridionales (la Cochinchine) 

a la suite des empiétements de la France. Mais la progression des troupes coloniales fran- 

caises dans le bassin du Songcai (le fleuve Rouge) se heurte en 1881-1882 a une résistance 

beaucoup plus sérieuse. Les Vietnamiens y ont l’aide de l’armée des Pavillons noirs 

(Heigijun : littéralement « Banniéres noires »), formée avec les anciens combattants des 

Taiping réfugiés dans le Nord du Vietnam et commandés par Liu Yongfu (1837-1917). 

Des contingents chinois sont envoyés des provinces voisines du Guangxi, du Guangdong 

et du Yunnan. Malgré 1’émotion que soulévent en Chine les entreprises de la France au 

Vietnam, Li Hongzhang, toujours partisan de la conciliation, obtient en 1884 un réglement 

provisoire qui oblige au retrait des troupes chinoises. Mais la réaction des patriotes intran- 

sigeants, trés puissants 4 la Cour, provoque un de ces retournements si fréquents alors 

dans la politique extérieure de la Chine et révélateurs de la division des pouvoirs et des hési- 

tations du gouvernement central. Cixi révoque Yixin, l’un des principaux artisans de la 

politique de conciliation 4 l’égard des étrangers et de renforcement intérieur. Des appels 

sont lancés a la résistance et de nouvelles troupes sont acheminées vers le bassin du fleuve 

Rouge. Défaits 4 Langson, les Francais décident de porter la guerre sur les cétes chinoises. 

Une partie.de la nouvelle flotte chinoise construite dans les chantiers navals de Mawei 

prés de Fuzhou est détruite par l’amiral Courbet qui organise en méme temps le blocus de 

Taiwan. L’année suivante (1885), les Francais font le si¢ge de Ningbo, occupent les iles 

Penghu (Pescadores) et cherchent a affamer,Pékin en arrétant les convois maritimes vers 

la Chine du Nord. La Chine est contrainte de signer 4 Tianjin un nouveau traité qui, sans 
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étre assorti des habituelles « indemnités de guerre », équivaut 4 une capitulation totale : 

la France a les mains libres au Vietnam et la Chine renonce 4 ses relations traditionnelles 

avec cet ancien pays de civilisation chinoise. En outre, la Chine du Sud-Ouest doit étre 

ouverte librement au commerce frangais. 

Effets économiques 

Les priviléges acquis en Chine par les étrangers devaient avoir deux séries de consé- 

quences dont les effets s’aggraveront avec le développement de leur puissance industrielle. 

Les premiéres sont d’ordre économique : ces priviléges ont affaibli l’économie chinoise 

déja trés gravement atteinte par la grande crise des Taiping et provoqueront 4 la longue 

des déséquilibres de plus en plus sensibles entre secteurs traditionnels en déclin et secteurs 

modernes sous la dépendance et le contréle des étrangers. Ces déséquilibres se traduiront 

aux dépens des provinces de |’intérieur par l’essor des régions ot |’implantation des Occi- 

dentaux est la plus forte : les ports ouverts constituent en effet des pdles d’attraction pour 

les capitaux et la population chinoise. En méme temps, le développement du commerce 

étranger tend a rendre 1’économie chinoise de plus en plus dépendante du marché mondial 

et, par suite, de plus en plus vulnérable aux variations incontrélables de ce marché. 

Les produits étrangers ne sont soumis a leur entrée en Chine qu’a une taxe uniforme de 

5 % et sont exemptés de la taxe de transit, le lijin, qui frappe lourdement les produits chi- 

nois. Ces conditions fort avantageuses ont permis un accroissement des importations. Cet 

accroissement est pourtant beaucoup moins rapide que n’auraient pu l’espérer les compa- 

gnies étrangéres : la grande masse des consommateurs est trop pauvre pour absorber les 

surplus de la production industrielle des nations riches. Mais dans la mesure ow les impor- 

tations modifient le fragile équilibre de l’économie rurale, elles ont de profondes répercussions 

et des effets sur l’artisanat traditionnel et sur l’agriculture; les plantations de coton, de tabac 

et d’opium se développeront aux dépens des cultures vivriéres. 

Importations en progrés 

1871-1873 1881-1883. 

Opiumi(en quintaux) ks. SARA a 37 408 42777 
Filés de coton (en quintaux)...........6....0 37 791 118 020 
Fer et cuivre (en quintaux),. oe... cee ees 142 806 LIS AL 
Kéroséne (en gallons)).) sneaks he Slee, 0 176 513 915 

D’autre part, les compagnies de navigation étrangéres, britanniques et américaines prin- 
cipalement, absorbent a partir de 1862 une partie de plus en plus grande des trafics qui 
étaient assurés jusqu’alors par la batellerie et les jonques de mer chinoises sur le réseau 
fluvial du Yangzi et sur les cétes. Les bénéfices les plus importants du commerce fluvial 
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et maritime vont aux compagnies étrangéres, cependant qu’une partie des transporteurs 

chinois est réduite au chémage. La Compagnie chinoise des bateaux a vapeur créée par 

Li Hongzhang en 1872 afin de lutter contre cette emprise des Occidentaux devait se heurter 

a une sévére riposte des compagnies britanniques et américaines qui abaissérent subitement 

leurs prix. 

L’autre série de conséquences provoquées par l’implantation occidentale en Chine fut 

d’ordre politique et moral : frictions et conflits de plus en plus fréquents entre étrangers 

et population, progrés de l’hostilité 4 1’égard des Occidentaux, formation d’un vaste mou- 

vement d’opinion réactionnaire et hostile aux nouveautés. 

Psychologie et politique 

La présence en Chine d’étrangers, dont les facons d’étre et d’agir, la prétention et la 

richesse, les humiliations qu’ils infligent 4 l’7Empire et a ses habitants ont fait naitre et se 

développer une hostilité qui s’étend souvent jusqu’aux nouveautés qu’ils introduisent, 

constitue un élément qu’on ne peut négliger. Alors que les grands missionnaires jésuites 

du xvu® siécle étaient des hommes cultivés, savants, désireux d’entrer en contact avec les 

élites chinoises, les agents de la grande expansion coloniale des xIx® et xx® siécles sont 

le plus souvent incultes. N’ayant de rapports qu’avec des individus en marge de la 

société chinoise — serviteurs et intermédiaires commerciaux —, formant une société inter- 

nationale fermée sur elle-méme, isolés des milieux chinois par les facilités mémes de leur 

existence, par le sentiment de leur supériorité et par le mépris que leur inspirent les mceurs 

chinoises et le spectacle quotidien de la misére et des vices dont souffre la Chine, ils €prouvent 

peu d’intérét pour une civilisation qui leur est profondément étrangére, difficile d’accés, 

et qui leur semble en compléte décadence. Cependant, c’est au travers de leurs témoignages 

que les pays occidentaux se sont formé une image de la Chine contemporaine. 

A leurs yeux, les sciences, les techniques, les pratiques commerciales, les institutions poli- 

tiques de l’Occident constituaient un bien en soi et tout ce qui permettait d’ouvrir la Chine 

4 leur influence ne pouvait en fin de compte que lui étre bénéfique. Mais le comportement 

des étrangers en Chine, le recours constant 4 des démonstrations de force ou a l’emploi 

de la force devaient avoir de graves conséquences psychologiques. Ils sont a 1’origine 

d’un climat d’incompréhension, de méfiance ou de haine qui a affecté tous les rapports 

entre la Chine et ses occupants étrangers. Ils ont créé, chez les Chinois, une sorte de complexe 

d’infériorité qui devait nuire gravement a leur adaptation aux grandes mutations de l’époque 

contemporaine. 

Une cause plus particuliére de friction devait étre fournie par la position privilégiée dont 

bénéficiérent les missionnaires chrétiens a partir du traité de Tianjin de 1858. Des incidents 

nés de l’incompréhension de certaines coutumes chinoises, de l’intolérance de certains 

prétres, de conflits d’intérét, des soupgons que font naitre le comportement et les pratiques 

des missionnaires et qu’alimentent depuis le début du xvi° siécle des opuscules d’une large 
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diffusion dégénérent parfois en troubles sanglants qui sont réprimés par la force. Les prétres 

et leurs catéchuménes, Chinois souvent de bas étage et intéressés, mal vus de l’ensemble 

de la population, sont assurés de la protection armée des Puissances. Les étrangers, qui 

jouissent des priviléges de 1’exterritorialité, obtiennent des peines sévéres contre leurs 

adversaires et le paiement de lourdes indemnités (400 000 /iang pour treize affaires entre 1862 

et 1869). Un seul exemple suffit 4 illustrer un comportement général : au début de 1870, 

avant les célébres incidents de Tianjin, le comte Julien de Rochechouart, simple chargé 

d’affaires, remonte le Yangzi avec quatre canonniéres afin de faire entendre raison aux 

Actes de guerre et empiétements des pays occidentaux et 
du Japon en Chine de 1840 a 1894 

1840 Occupation des iles Zhoushan (Chusan) au Zhejiang et attaque de Ningbo par les Anglais. 
1841 Attaques anglaises sur Canton, Xiamen (Amoy), Ningbo et Shanghai. 
1842 Attaques anglaises sur Shanghai et Nankin. Annexion de Hongkong par la Grande- 

Bretagne. 
1844 Concession anglaise 4 Xiamen (Amoy). 
1845 Concession anglaise 4 Shanghai. 
1849 Concession francaise 4 Shanghai. 
1850 Annexion de l’embouchure de l’Amour (Heilongjiang) par les Russes en violation des 

traités de 1689 et 1727. 
1854 Annexion de la rive nord de |’Amour par les Russes. 
1856 Bombardement de Canton par les Anglais. 
1857 Bombardement de Canton et des forts du Haihe par les Britanniques et les Frangais. 
1858 Occupation de Canton et de l’embouchure du Haihe. Les Russes occupent les territoires 

situés au sud du cours inférieur de |’Amour et a |’est de 1’Oussouri. 
1859 Nouvelle attaque des forts du Haihe. 
1860 Attaque des forts du Haihe et incursion au Hebei. Les troupes coloniales britanniques et 

frangaises pénétrent a Pékin, pillent et brilent le Palais d’été. Les Anglais annexent la 
presqu’ile de Jiulong (Kowloon). Concession anglaise de Tianjin. 

1861 Concessions anglaises de Hankou et Canton. Concessions frangaises de Canton et Tianjin. 
1862 Concession anglaise de Jiujiang (Jiangxi). 
1863 Concession internationale de Shanghai. 
1868 | Les Anglais bombardent le port de Anping 4 Taiwan. 
1871 Les Russes occupent le territoire de I’Ili. 
1874 Attaque japonaise sur Formose et annexion des iles Ryaikyd par le Japon. 
1881 Les Russes annexent définitivement une partie du territoire de l’Ili occupé depuis 1871. 
1884 L’amiral Courbet bombarde Fuzhou, coule la flotte chinoise de Mawei et bloque les trans- 

ports de riz entre Shanghai et la Chine du Nord dans |’espoir d’affamer Pékin. 
1885 Les Francais occupent les iles Penghu et une partie de Taiwan. 
1887 Annexion définitive de Macao par les Portugais. 

autorités chinoises qui sont en difficultés avec les missionnaires. Dans la longue liste des 
incidents créés par la présence en Chine des missionnaires chrétiens, ceux de juin 1870 a 
Tianjin occupent une place particuliére en raison de leur gravité et de leurs conséquences : 
ils sont a l’origine d’un brusque accés de haine a l’égard des étrangers et tout spécialement 
des Frangais, qui ont officiellement la haute main sur les missions catholiques. Ils mettent 
en facheuse position les partisans d’une politique de conciliation a l’égard des nations 
occidentales et redonnent vigueur au mouvement d’opposition systématique aux étrangers, 
compromettant ainsi les tentatives de modernisation. 
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Les sceurs de la Charité offrant des primes 4 ceux qui leur apportent des orphelins, la 

population y voit la confirmation de cette croyance traditionnelle suivant laquelle les chré- 

tiens se livrent a des pratiques de sorcellerie avec les yeux et le coeur des enfants. Le consul 

de France, face a une délégation conduite par un magistrat chinois, perd la téte et donne 

Vordre de tirer sur les manifestants. L’effet est immédiat : la foule se déchaine, massacre 

une vingtaine d’étrangers et détruit les établissements de la mission catholique. En dédom- 

magement, le gouvernement chinois est contraint a faire exécuter dix-huit suspects, 4 dégra- 

der les fonctionnaires locaux, a verser 4 la France une indemnité de 490 000 liang et a 

prévoir une ambassade d’expiation. 

Une campagne de dénigrement des partisans de la conciliation se déclenche 4a la suite 

de ces incidents. L’une de ses armes principales est la circulation de pamphlets connus 

sous le nom de gingyi (« avis purs ou désintéressés »). Les Chinois qui adoptent les modes 

des étrangers, se convertissent au christianisme,ou recourent aux inventions des Occi- 

dentaux sont dénoncés comme des traitres. Des soupcons graves pésent sur ceux qui, comme 

Li Hongzhang, cherchent a s’entendre avec les ennemis de la Chine pour mettre sur pied 

arsenaux, usines ou chemins de fer. La carriére de Zeng Guofan est compromise 4a partir 

de 1870 par la complaisance qu’il semble avoir mise a régler les incidents de Tianjin avec 

la France. Ces pamphlets, qui sont l’expression d’une opinion publique poussée vers un 

patriotisme radical, jouent un grand réle dans toutes les crises que provoquent les atteintes 

portées a la souveraineté de la Chine : ainsi, lors de |’intervention japonaise aux iles Ryikyi 

en 1879 et, la méme année, au moment de |’affaire de I’Ili (traité de Livadia, ot le repré- 

sentant de la Chine s’est montré trop conciliant), ou encore lors des tractations de Li Hong- 

zhang avec la France en 1883. Ces attaques des partisans de la résistance 4 tout prix empéchent 

l’expression d’opinions plus nuancées et plus réalistes, si bien que ce patriotisme ombra- 

geux va a l’encontre de ses objectifs. En matiére de modernisation, la Chine tend a rejeter 

par réflexe xénophobe ce qu’elle aurait accepté volontiers dans un état d’indépendance. 

La pression étrangére n’a pas exercé en Chine que des incitations : elle a agi en méme temps 

comme un frein aussi bien social, économique et politique que psychologique. La quéte 

désespérée entreprise par certains intellectuels d’une idéologie salvatrice dans la tradition 

confucéenne, le conservatisme ombrageux de nombreux patriotes illustrent cette réaction 

de fierté nationale si bonne dans son principe, mais si néfaste dans ses effets. C’est une Chine 

déchirée en elle-méme, incapable de reconnaitre son propre visage et bient6t amenée a se 

renier que les nations étrangéres se disputeront a partir des derniéres années du xIx® siécle. 

Cette tragédie qui a été celle de tous les pays colonisés fut en Chine a la mesure d’une des 

plus grandes civilisations. La Chine garde aujourd’hui encore la marque de ce profond 

traumatisme. 
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3. Conclusion 

Jusqu’a ce que se développe, en liaison avec l’implantation des capitaux ét des indus- 

tries étrangéres dans les ports ouverts, une bourgeoisie d’affaires chinoise aux environs de 

1900, les efforts d’industrialisation ont eu pour promoteurs des fonctionnaires de forma- 

tion classique qui n’ont trouvé qu’un soutien trés limité au gouvernement central et se sont 

heurtés, en dépit de leur attachement aux conceptions traditionnelles de VEtat et de la 

société, 4 un puissant courant d’opposition. Contraints par la force des choses a une poli- 

tique de conciliation et d’entente avec les étrangers, ces partisans de ]’emprunt de leurs 

méthodes et de leurs techniques aux Occidentaux furent la cible des patriotes les plus ardents 

aux yeux desquels la défense de la Chine et celle de ses traditions faisaient partie de la méme 

cause. Le développement industriel qui aurait permis a la Chine de se renforcer exigeait en 

effet que ce trop vaste Empire épuisé par de longues et cofiteuses campagnes — la reconquéte 

du Xinjiang n’est achevée qu’en 1878 grace a de trés gros emprunts de Zuo Zongtang aux 

banques étrangéres — puisse profiter d’un certain répit. Il fallait qu’il évite, en s’en tenant 

a la lettre des traités, tout conflit avec les Occidentaux et le Japon. La Chine avait le plus 

grand besoin de capitaux, de techniciens et d’experts qui ne pouvaient lui étre fournis que 

par ses agresseurs. Mais un tel procédé risquait en méme temps d’aggraver l’emprise 

étrangére. Cette crainte explique la méfiance croissante que devaient susciter les projets 

d’emprunts et d’industrialisation 4 partir de la fin du x1rx® siécle. Enfin, le chOmage que 

pouvait entrainer la modernisation des transports et de la production dans un pays en 

pleine récession économique représentait un réel danger. 

Pour que la position des partisans de la modernisation ne fit pas compromise, il aurait 

fallu que les attaques du dehors ne se renouvellent pas. Or le répit qui suit les conventions 

de Pékin en 1860 est de courte durée. Au cours des années 1870-1890, la pression se fait 

plus vive que jamais sur la Chine et sur les pays d’influence chinoise : l’occupation de 

I’Ili par les Russes, l’intervention du Japon en Corée, 4 Taiwan et aux Rydkyd, les attaques 

de la France dans le Nord du Vietnam et en Chine méme provoquent autant de crises qui 

affaiblissent la position des novateurs. La défaite de 1894 enfin prélude a une vaste entre- 

prise de démembrement de la Chine par l’ensembie de ses agresseurs. Il est dés lors trop 

tard pour que ce grand pays déja trés profondément atteint puisse se ressaisir. 

L’événement qui devait éter a la Chine toutes ses chances de redressement se produit 

en effet dans les derniéres années du xrx® siécle. La pénétration japonaise en Corée, sen- 

sible depuis 1876, était, parmi bien d’autres, l’un des plus graves sujets de préoccupation 

pour le gouvernement de Pékin. Comme en Chine, la pression étrangére avait déterminé 

en Corée la formation d’un courant traditionaliste et réactionnaire que les Qing s’étaient 
efforcés de soutenir en envoyant dans la péninsule le général Yuan Shikai. Mais le souléve- 

ment au début de 1894 d’une société secréte d’inspiration religieuse et xénophobe, le 
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Tonghak, déclenche une grave crise au moment ou le potentiel militaire du Japon s’est 

puissamment renforcé. Les conservateurs partisans de |’intervention, conduits par leur 

chef de file Weng Tonghe (1830-1904) qui fera appel quatre ans plus tard aux réformistes, 

font prévaloir leur point de vue sur celui de Li Hongzhang qui n’ignore pas le piétre état 

de la flotte chinoise désorganisée par les difficultés financiéres. Au cours du bref conflit 

qui oppose la Chine au Japon en Corée, les armées chinoises ‘subissent une grave défaite 

cependant que les flottes de la zone nord sont pratiquement détruites dans le golfe du 

Bohai. 

Les suites du traité conclu 4 Shimonoseki, dans le détroit qui sépare Hondo de Kydasha, 

auront une portée considérable : entre 1895 et les premiéres années du xx® siécle, la Chine 

perdra en effet son indépendance économique, territoriale, politique et militaire. Elle entre 

dans la période la plus tragique de toute son histoire au moment méme ou s’accélére l’essor 

industriel des nations riches. : 

Les enchainements de l’histoire suffisent 4 expliquer son échec sans qu’il soit nécessaire 

de mettre en cause ses traditions politiques, sociales et intellectuelles. Dans d’autres cir- 

constances, la Chine aurait pu s’adapter 4 la grande mutation de 1’Age industriel : elle ne 

manquait pas d’hommes qui avaient le sens de l’organisation, ni de traditions scientifiques 

et technologiques. Les gaspillages et l’inconscience de la Cour, la corruption, l’attachement 

au passé et la réaction antimoderniste étaient beaucoup plus le produit des circonstances 

que des données inhérentes au monde chinois. 



chapitre 4 

LES COURANTS INTELLECTUELS 

AU XIX* SIECLE 

vie intellectuelle commence a prendre un nouveau cours. Ces changements s’expli- 

quent par l’affaiblissement d’un pouvoir d’Etat qui avait fait sentir jusqu’alors 

sa toute-puissance et avait pris sous sa protection en méme temps que sous son 

contréle l’intelligentsia chinoise. Ils s’expliquent aussi par la détérioration du climat social 

et des mceurs politiques. De 1a, sinon une remise en cause de l’ordre établi, du moins un 

vif intérét pour les questions pratiques de gouvernement et de gestion administrative : 

finances, transports, production, commerce. A ce désir d’améliorations d’ordre technique 

et de rénovation des méthodes de gouvernement correspond une nouvelle orientation des 

études les plus désintéressées en apparence. 

L’école des études critiques (kaozhengxue) qui avait brillé d’un si vif éclat 4 l’époque de 

Dai Zhen (1724-1777) et produit une ceuvre d’une qualité et d’une ampleur remarquables, 

était liée au contexte politique et social du xvm® siécle, celui d’une Chine puissante et 

prospére, gouvernée par des empereurs mécénes et lettrés. Les grandes entreprises d’édi- 

tion patronnées par l’Etat aux éres Kangxi et Qianlong avaient eu sur la vie intellectuelle 

de cette époque un effet d’incitation décisif; elles faisaient partie d’une politique qui avait 

désarmé l’hostilité initiale des classes chinoises cultivées aux Mandchous. Ces entreprises 

prennent fin avec le régne de Qianlong et la seule grande compilation officielle qui paraisse 

[eet GENERALE SE MODIFIE AUX ENVIRONS DE 1800 et la 
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aprés 1798 est la Collection compléte des prosateurs des Tang des Cing dynasties (Quan- 

tangwen) (plus de 20 000 titres et plus de 3 000 auteurs) achevée en 1814 aprés six années 

de travail. Les marchands de sel de Yangzhou qui avaient constitué de riches bibliothéques 

et collections d’art, subventionné des publications, accueilli et aidé de nombreux lettrés 

de renom, sont ruinés aux environs de 1800 par la dépréciation de la monnaie de cuivre. 

On ne pourra guére leur comparer au xIx® siécle qu’un homme comme Wu Chongyao 

(1810-1863), marchand cantonais qui avait édifié une trés grosse fortune dans le commerce 

de l’opium et auquel on doit une excellente collection d’ceuvres littéraires du Guangdong 

réunies sous le titre de Yueyatang congshu (1853). Tout contribue, semble-t-il, au début 

du x1x® siécle au déclin de la grande tradition de critique philologique et archéologique du 

Kaozhengxue. Les disciples de Dai Zhen et les grands érudits de cette école disparaissent 

au cours des trente premiéres années du x1x® siécle. Qian Daxin meurt en 1804, Ji Yun 

l’année suivante, Duan Yucai en 1815, Wang Niansun en 1832 et son fils Wang Yinzhi 

deux ans plus tard. Ce n’est pas que la tradition soit interrompue a partir de cette Epoque : 

elle se prolongera jusque dans la premiére moitié du xx® siécle et c’est 4 cette école de 

rigueur scientifique et d’inspiration rationaliste que se rattachent la plupart des grands 

savants chinois des années 1895-1949. Mais cette renaissance de l’école des études critiques 

s’accompagnera d’un retour aux philosophes libéraux et patriotes du début de l’époque 

mandchoue (Gu Yanwu, Wang Fuzhi et Huang Zongxi pour ne citer que les plus éminents). 

Le confucianisme réformé 

A l’effacement de l’école des études critiques, correspond l’essor de nouvelles tendances 

suscité par le déclin de l’Empire et par les crises successives que traverse le monde chinois : 

soulévements du Lotus blanc aux environs de 1800, dégradation des mceurs politiques et 

récession économique, attaques anglaises de la premiére guerre de l’opium, grande explosion 

sociale des Taiping. Un nouvel et vif intérét se manifeste pour une tradition scripturaire 

et philosophique qui avait été négligée et pratiquement oubliée depuis les Han : celle des 

textes en « écriture nouvelle » (jinwen) dont les plus illustres représentants avaient été 

Dong Zhongshu (175-105 environ) et He Xiu (129-182), grand interpréte du commentaire de 

Gongyang aux Annales de Lu. Une nouvelle école dite du Gongyang (Gongyangxue) ou des 

textes en écriture nouvelle (Jinwenxue) se développe donc au début du x1x® siécle. Ce n’est 

pas, pour les tenants de cette école, a partir des Song que s’est altéré le véritable sens des 

Classiques, mais beaucoup plus tot, dés leur transmission au début des Han aprés 1’écrou- 

lement de l’empire des Qin, quand, a cdté des textes conservés par tradition orale et notés 

en écriture nouvelle, sont apparus des documents écrits en caractéres anciens (guwen) qui 

ont fini par s’imposer comme authentiques. C’est cette authenticité que conteste la nouvelle 

école en méme temps qu’elle reprend, dans un éclairage moderne et avec des préoccupations 

religieuses (il s’agit de faire piéce au christianisme), les théses de Dong Zhongshu et de 

He Xiu : les Classiques recélent un sens caché et profond qui a valeur pratique pour le 
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gouvernement des hommes et pour |’organisation de la société; les Annales de Lu (Chungqiu) 

furent rédigées par Confucius non pas comme une simple chronique, mais comme un 

ouvrage qui visait A une réforme profonde des meeurs et des institutions; Confucius fut 

une sorte de souverain virtuel (suwang), égal des saints de la haute Antiquité; enfin, sui- 

vant les conceptions des interprétes des textes en écriture nouvelle, l’humanité était appelée 

a passer par différents stades au terme desquels elle devait atteindre a |’unité, a l’-harmonie 

et a la paix universelle. 

Au réformisme radical du Gongyangxue se trouvent donc associées des tendances mys- 

tiques et eschatologiques que vont renforcer au cours du xIx® siécle les épreuves et les mal- 

heurs du monde chinois. Face au christianisme conquérant des Occidentaux, les lettrés 

chinois sont incités a sanctifier le grand Sage et ses écrits. Face aux menaces du dehors, 

ils proclament le caractére réformiste et évolutionniste de ce qu’ils considérent comme la 

véritable tradition classique. Aussi bien la plupart des grands érudits et des hommes poli- 

tiques réformistes du x1x® siécle se rattachent-ils 4 1’école des textes en écriture nouvelle. 

Si on fait exception de ce précurseur, pur philologue, qu’avait été Zhuang Cunyu (1717- 

1788), l’un des premiers a s’intéresser aux textes en jinwen, c’est 4 Liu Fenglu (1776-1829) 

que revient l’honneur d’avoir orienté la pensée chinoise sur la nouvelle voie du réformisme. 

Liu Fenglu réhabilite les deux grands ouvrages de l’école du jinwen des Han : le Chunqiu 

fanlu de Dong Zhongshu, qu’il considére comme une interprétation correcte de la véritable 

pensée de Confucius avant toute altération, et le commentaire de He Xiu au Gongyang- 

zhuan dont il fait une étude systématique dans ses Gongyangchungiu Heshishili (préface 

datée de 1805). 

Les deux principaux disciples de Liu Fenglu sont Gong Zizhen (1792-1841) et Wei Yuan 

(1794-1856), a la veille et au moment des incidents de la premiére guerre de l’opium. En 

1839, Gong Zizhen écrit 4 Lin Zexu qui vient d’arriver 4 Canton pour l’encourager dans 

son attitude d’intransigeance a l’égard des étrangers : le commerce anglais de l’opium 

ruine l’économie chinoise et il importe de renforcer la puissance militaire de la Chine en 

créant des manufactures d’armes modernes. Ennemi des concours traditionnels, de la 

pratique du bandage des pieds des fillettes, des superstitions, Gong Zizhen est l’auteur 

d’écrits sociaux et politiques qui auront une grande influence sur les réformateurs de la fin 

du xx? siécle et principalement sur Kang Youwei. Quant 4 Wei Yuan, historien et géographe 

dont les préoccupations réformistes se fondent également sur la nouvelle philosophie du 

Gongyangxue, ses ceuvres devaient lui donner une trés large audience a la fin de la pre- 

miére moitié du xIx® siécle. Lors de son séjour 4 Canton en 1838-1841, Lin Zexu s’était 

informé sur les armes, la marine, les méthodes stratégiques des Occidentaux et avait complété 
ses informations par des extraits de publications étrangéres dans ses Notices sur les quatre 
continents (Sizhouzhi). Wei Yuan, qui avait participé a la lutte contre les Anglais en 1840- 
1842 et devait organiser des milices contre les Taiping en 1853, s’inspire des notices de 
Lin Zexu pour rédiger en 1842 son célébre Mémoire illustré sur les pays d’outre-mer (Haiguo 
tuzhi). Cet ouvrage, publié pour la premiére fois en 1844, réédité et augmenté en 1847 et 
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1852, proposait de recourir aux techniques des étrangers et d’opposer les unes aux autres 

les nations qui s’attaquaient a la Chine, selon le vieux principe qui consistait 4 « maitriser 

les Barbares par les Barbares » (yi yi zhi yi). Il devait avoir un grand succés non seulement 

en Chine, mais au Japon ou il est traduit dés 1854-1856 et ne fut sans doute pas étranger 

au mouvement de modernisation qui devait aboutir aux réformes de l’ére Meiji. 

Le développement de |’école des textes en écriture nouvelle apparait donc lié 4 un vaste 

courant d’intérét pour les problémes pratiques (administration, organisation sociale et 

politique, économie, fiscalité, stratégie et armement, agriculture...) et ce mouvement prend 

naissance dés les débuts du x1x® siécle, bien avant les premiéres attaques des canonniéres 

britanniques. C’est en 1827 que He Changling (1785-1848), homme politique en relations 

avec Wei Yuan, réunit des essais rédigés par des fonctionnaires et des lettrés du Jiangsu 

sur des questions sociales, politiques et économiques (ce qu’on appelle alors le jingshi, 

la « remise en ordre de 1’époque ») sous le titre de Huangchao jingshi wenbian (de nouvelles 

éditions complétées et remises a jour ainsi que des suites 4 cet ouvrage paraitront a partir 

de 1882). Vers 1837, He Changling favorise l’artisanat de la soie et du coton au Guizhou 

et y interdit la culture du pavot qui commence 4a s’y répandre. C’est dés sa jeunesse que 

Bao Shichen (1775-1855) s’intéresse aux questions militaires, agricoles, judiciaires ainsi 

qu’au probléme des transports, et sert de conseiller technique auprés de grands fonction- 

naires. C’est en 1834 que le Hounanais Chen Hungchi entreprend sa monographie officielle 

sur les défenses du Guangdong (Guangdong haifang huilan). 

L’intérét porté aux pays occidentaux, 4 leurs sciences et 4 leurs techniques — ou plutdt 

le renouveau de cet intérét — ne date pas non plus de la guerre de l’opium. Les Notices 

maritimes (Hailu) de Wu Lanxiu sont rédigées au début du x1x® siécle d’aprés des infor- 

mations fournies par un marin chinois du nom de Xie Qinggao (1765-1821) qui avait servi 

dans sa jeunesse sur des navires européens et visité de nombreux pays d’Europe. L’ouvrage 

rédigé par Li Zhaoluo (1769-1841) d’aprés des enquétes faites aupreés d’Européens de 

Canton, le Haiguo jiwen, parait en 1823. 

Réaction orthodoxe et renouveau réformiste 

La crise des Taiping devait amener a partir du milieu du xIx® siécle de profonds boule- 

versements dans la vie intellectuelle chinoise. De nombreuses bibliothéques et collections 

d’art sont détruites, de précieux manuscrits anciens ou récents disparaissent et la plupart 

des lettrés sont mobilisés dans l’effort de reconquéte et de redressement politique. C’est 

dans les états-majors des chefs de la répression, au contact des réalités quotidiennes de la 

guerre, que se forment la nouvelle classe dirigeante et la nouvelle intelligentsia chinoise. 

La grande rébellion a pour effet de provoquer une réaction orthodoxe et un renouveau 

de I’ancienne école de Tongcheng au Anhui illustrée aux environs de 1800 par Yao Nai 

(1731-1815) et, dans les années antérieures ala rébellion, par Fang Dongshu (1772-1851). 

Fidéle aux traditions « néo-confucéennes » de 1’époque des Song comme ses prédécesseurs, 
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Fang Dongshu reprochait aux tenants de l’école des études critiques de sacrifier la morale 

a I’érudition. Aprés le milieu du x1x® siécle, c’est Zeng Guofan, le grand vainqueur des 

Taiping, qui sera le plus éminent représentant de ces tendances réactionnaires et morali- 

santes. Li Tangjie (1798-1865) qui fut, au niveau de l’administration centrale, l’un des prin- 

cipaux artisans de la restauration de l’ére Tongzhi en 1862-1865, prénait lui aussi 1’inté- 

grité morale et le contréle des passions : il était grand admirateur de Tang Bin (1627-1687), 

philosophe de tradition « néo-confucéenne » influencé par l’intuitionisme de Wang Yang- 

ming. Le courant de l’école de Tongcheng se perpétuera jusqu’a la fin de l’époque mand- 

choue et c’est A cette école que se rattachent Lin Shu et Yan Fu, les deux grands traduc- 

teurs en langue classique d’ceuvres littéraires et philosophiques de 1’Occident. 

En favorisant une trés puissante réaction orthodoxe, la grande crise sociale des années 

1851-1864 a réduit l’influence des courants réformistes qui s’étaient exprimés dans la pre- 

miére moitié du xrx® siécle et compromis les efforts de modernisation : si, pour les diri- 

geants issus de la répression contre les Taiping, il convient de renforcer la puissance mili- 

taire de la Chine par l’emprunt de leurs techniques aux Occidentaux, il importe beaucoup 

plus encore de revenir a l’orthodoxie et de remettre en vigueur la morale traditionnelle. 

C’est dans un effort de redressement des meceurs et dans un retour au conformisme moral 

que la Chine doit puiser les forces nécessaires 4 son salut. 

Le probléme des transformations politiques n’est guére abordé : la plupart des parti- 

sans les plus convaincus de la modernisation considérent comme fondamental le maintien 

des institutions traditionnelles. Les mceurs et le comportement des Occidentaux sont trop 

profondément différents de ceux du monde chinois, les deux civilisations si manifestement 

opposées qu’il ne peut étre question d’emprunter aux étrangers que leurs techniques et 

leurs sciences. Aussi bien, Feng Guifen (1809-1874) qu’on peut considérer comme le théo- 

ricien du mouvement de modernisation qui fait suite 4 la guerre des Taiping prend-il soin 

de distinguer le fondamental de l’accessoire : c’est-a-dire les traditions chinoises d’une 

part, les connaissances pratiques des Occidentaux d’autre part. Esprit trés ouvert aux pro- 

blémes administratifs et financiers, spécialiste des mathématiques, de cartographie et d’his- 

toire de l’écriture, curieux de sciences occidentales, Feng Guifen est, comme les autres par- 

tisans de la modernisation, un conservateur soucieux de progrés industriel et de renforce- 

ment militaire. Le fonctionnement des institutions existantes peut étre amélioré par des 

réformes : il est exclu que l’on change les mceurs et l’organisation politique. C’est la méme 
attitude que l’on trouve chez les slavophiles de l’époque de Kiréievski (1806-1856) et 
Khomiakov (1804-1860) qui désiraient « les machines de l’Ouest, non les idées de l’Ouest », 
formule étrangement analogue a celle de Feng Guifen : « le savoir chinois pour fondement, 

le savoir occidental pour pratique » (zhongxue wei ti, xixue wei yong). 

Mais les humiliations successives subies par 1’Empire, les défaites infligées par la France 
en 1885 et plus encore le désastre militaire de 1894 redonnent un nouvel élan au mouvement 
réformiste qui, l’audience de l’école du Gongyangxue s’élargissant, triomphe avec Kang 
Youwei (1858-1927) au lendemain du traité de Shimonoseki. C’est en effet aux érudits et 
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philosophes de cette école (et principalement 4 Liao Ping, 1852-1932) que le célébre réfor- 

mateur emprunte la plupart de ses idées, et son ceuvre maitresse, le Datongshu (L’ Harmonie 

universelle), peut étre considérée comme |’aboutissement de toutes les tendances de 1’école 

fondée au début du x1xé siécle par Liu Fenglu. Les trois théses principales de Kang Youwei 

forment chacune le théme de ses trois ouvrages principaux : 

— la plupart des textes en écriture ancienne (guwen) sont des faux rédigés par Liu Xin, 

bibliothécaire impérial a la fin des premiers Han. Cette thése est développée dans les Recher- 

ches sur les Classiques apocryphes de l’école de la dynastie des Xin (Xinxue weijing kao) 

publiées en 1891; 

— les conceptions de Confucius, sorte de Christ chinois, ont été fondamentalement altérées 

par Liu Xin et les tenants de l’école des textes en écriture ancienne. Le véritable Confucius 

était un réformiste démocrate. C’est l’argument des Recherches sur la réforme des institu- 

tions entreprise par Confucius (Kongzi gaizhi kao) parues en 1897; 

— suivant un schéma analogue déja formulé par Liu Fenglu qui s’inspirait du chapitre 

Liyun des Mémoires sur les Rites (Liji) ainsi que du Gongyangzhuan (le monde évolue du 

désordre primitif vers la grande unité : datong), \’>humanité doit connaitre au cours de son 

évolution, trois stades dont le dernier verra la disparition des frontiéres et des classes 

sociales, la formation d’une civilisation universelle et l’instauration d’une paix définitive. 

Les institutions modernes (monarchie constitutionnelle, parlement...), le développement du 

commerce et de l’industrie répondent aux nécessités de 1’évolution. Telles sont les idées 

exprimées dans le Datongshu, rédigé par Kang Youwei dés 1897 mais gardé secret et publié 

seulement aprés sa mort en 1935. Dans cette utopie socialiste, le réformiste envisage l’abo- 

lition de la famille, des nations et de la propriété privée, et l’institution d’un gouvernement 

mondial. Il va méme jusqu’a prévoir dans les moindres détails les régles de vie du monde 

futur : dortoirs et restaurants communautaires, nurseries collectives, éducation et instruc- 

tion des enfants assurées par la collectivité, mariages d’une durée d’un an, crémation des 

morts... 

Retour aux traditions oubliées 

Les conceptions de Kang Youwei évoquent les théories des socialistes utopiques et le 

positivisme d’Auguste Comte (division de |’histoire de l’humanité en stades successifs et 

volonté de créer une religion laique). Cependant, ce dogmatique de tendance mystique n’a 

subi aucune influence directe de la philosophie occidentale et c’est dans des traditions 

proprement chinoises de caractére plus ou moins hétérodoxe qu’il puise son inspiration. 

Cette convergence avec les courants de pensée occidentaux pose néanmoins un probléme 

d’ordre général qui intéresse toute l’histoire de la pensée chinoise depuis les débuts de la 

pénétration des Européens en Asie orientale. Les influences de la pensée occidentale ont 

été jusqu’aux environs de 1900 extrémement:-diffuses et presque insaisissables. Elles n’ont 

pas eu d’effet immédiat, mais semblent avoir incité le monde chinois a rechercher dans ses 
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propres traditions les éléments en affinité avec les conceptions étrangéres qui s’insinuaient 

en Chine par les voies les plus diverses. 

Ainsi s’explique, en méme temps que par les besoins propres de l’époque, le renouveau 

d’intérét qui se manifeste aprés la rébellion des Taiping pour les philosophes de 1’époque 

des Royaumes combattants, pour les penseurs libéraux et patriotes des débuts de la dynastie 

mandchoue et pour les traditions bouddhiques. Dai Wang (1837-1873), lettré de 1’école 

du Gongyang, étudie les ceuvres des penseurs de l’époque des Royaumes combattants et 

publie en 1869 un ouvrage sur Yan Yuan et Li Gong, les deux philosophes de 1’ére Kangxi 

partisans d’un retour aux « études pratiques » (shixue). Feng Guifen (1809-1874), auteur d’un 

recueil d’essais politiques paru en 1861, mathématicien au courant des mathématiques 

chinoises et occidentales, cartographe et spécialiste du grand dictionnaire Shuowen Jiezi 

de 100 de notre ére, est un grand admirateur de Gu Yanwu, le savant libéral et patriote 

des débuts de l’occupation mandchoue. 

Esprit et méthode scientifique, philosophie rationaliste, critique des institutions abso- 

lutistes, définition d’un « nationalisme » chinois fondé sur un type de culture et l’existence 

d’une communauté que |’Etat a pour fonction de défendre contre les agressions du dehors, 

tels avaient été les apports des philologues, historiens et sociologues des débuts de la dynas- 

tie mandchoue. Quelque peu oubliés 4 cette époque d’euphorie qu’avait été le xvuie siécle, 

ces penseurs libéraux et antimandchous ont une influence profonde sur l’orientation de 

la pensée chinoise a partir des trente derniéres années du xIx® siécle. 

Sans doute la vie intellectuelle chinoise devient-elle de plus en plus complexe 4 mesure 

qu’on approche de notre époque. Les courants les plus divers se mélent et se confondent 

et il est d’autant plus difficile de retracer leur histoire qu’il s’agit d’un domaine encore peu 

étudié. Ce que la Chine connait de l’Occident au x1x® siécle se limite généralement a des 

nouveautés techniques que la tradition humaniste des Chinois tend 4 considérer comme 

secondaires par rapport aux régles morales qui assurent le fonctionnement de la société. 

Seuls ceux qui ont eu des contacts longs et fréquents avec le monde occidental ont pu péné- 

trer certaines différences fondamentales et tenter une comparaison de caractére sociolo- 

gique. C’est le cas de Wang Tao (1828-1897). En relation avec les missionnaires anglais 

de Shanghai dés 1848, attiré un moment par les Taiping au service desquels il s’est mis en 

1861 et obligé pour cette raison de se réfugier 4 Hongkong sous un faux nom, Wang Tao 

y devient le collaborateur du sinologue anglais James Legge (1815-1897) et le restera jusqu’en 

1874, l’aidant a traduire les Classiques et les Quatre Livres. Il réside chez lui en Ecosse 

en 1868-1870. A son retour 4 Hongkong, Wang Tao écrit un Abrégé d’histoire de France 
(Faguo zhilue) en 1871 et, l’année suivante, une remarquable histoire de la guerre franco- 
prussienne de 1870, le Pufa zhanji, ainsi qu’un traité d’artillerie (Huogi tushuo). L’un des 
premiers journalistes chinois, il fonde 4 Hongkong le quotidien L’Evolution (Xunhuan 
ribao) et deviendra en 1884 rédacteur en chef du grand journal Shenbao de Shanghai. 

Son expérience de l’Occident améne Wang Tao 4 une réflexion sur les causes de Ia puis- 
sance et de la faiblesse relative des nations. Fasciné par l’exemple de 1’Angleterre, petit 
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pays qui est devenu une grande puissance maritime, industrielle et commerciale, il voit 

dans ses réserves de charbon l’une des causes de son essor, mais affirme qu’en définitive 

richesse et puissance dépendent d’un facteur plus général dont |’importance dépasse de 

beaucoup celle de l’économie et des techniques : c’est le facteur politique. La fortune de 

l’Angleterre vient essentiellement de ce qu’un méme esprit anime ses dirigeants et ses élites, 

de ce que les décisions y sont prises en commun et qu’ainsi tous contribuent volontiers 

4 L’effort collectif de la nation. De méme que le miracle anglais a pour fondement les ins- 

titutions politiques et l’entente qui régne entre gouvernants et gouvernés, de méme le déclin 

de la Chine a pour cause principale le fossé qui s’est creusé entre le pouvoir central et les 

élites. L’ancienne institution du censorat qui permettait aux Empires de jadis de connaitre 

l’état d’esprit des provinces a disparu avec les progrés de l’Empire autoritaire depuis le 

début des Ming. Pour que la Chine retrouve sa puissance, il faudrait que le pouvoir impérial 

prenne appui sur les familles influentes dont le sort est lié au sien. Or, la Chine souffre 

précisément de ce que le pouvoir central, maitre en principe de toutes les décisions, a perdu 

tout contact avec ceux qui pourraient le soutenir et collaborer avec lui. Le mal est d’autant 

plus grave que l’Empire constitue une réalité beaucoup plus vaste et, par suite, un ensemble 

beaucoup plus lache que les petits pays d’Europe clos sur eux-mémes. 

Wang Tao n’est sans doute pas un penseur trés original : les idées qu’il applique au 

contexte historique de son époque se trouvent déja chez Wang Fuzhi (1619-1692) et ses 

contemporains. Mais la priorité qu’il accorde au facteur politique est caractéristique de 

toute la pensée chinoise contemporaine. Rien ne sert d’adopter les techniques étrangéres 

si les méthodes administratives sont inadéquates et si les fondements mémes de 1’Etat sont 

en ruine. Morale et politique, chez les réformistes aussi bien que chez les conservateurs, 

passent avant ces simples moyens de la richesse et de la puissance que sont le développement 

de l’économie et les techniques. 

Les influences scientifiques de l’Occident 

Si, dans le domaine de la philosophie, les influences occidentales sont diffuses et ne 

commenceront A exercer une action directe qu’a partir des traductions publi¢es aux environs 

de 1900, dans le domaine des sciences et des techniques, le phénoméne d’assimilation est 

beaucoup plus précoce : c’est tout un travail de comparaison et d’intégration des apports 

étrangers aux traditions chinoises qui a eu lieu et dont les débuts remontent au moins a 

l’époque de Matteo Ricci, c’est-a-dire au commencement du xvue siécle. Mais le courant 

s’amplifie dans la seconde moitié du x1x¢ siécle a partir de la création des instituts de langue 

et de sciences 4 Pékin, Shanghai et Canton en 1862-1864, et des écoles techniques attachées 

aux arsenaux et chantiers navals construits dans les années 1865-1870. L’action des mis- 

sionnaires dans le domaine des sciences et des techniques n’a pas été non plus négligeable. 

Enfin, des étudiants chinois ont été envoyés en stage dans les pays occidentaux a partir 

de 1872. 
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120 étudiants sont envoyés aux Etats-Unis entre 1872 et 1875. Un plus petit nombre 

quitte l’école navale de Fuzhou en 1875 pour étudier en Allemagne I’artillerie, la fabri- 

cation des armements, la stratégie et les techniques de la guerre navale. En 1876, 30 étudiants 

de l’arsenal de Fuzhou se rendent en France et en Angleterre et font un stage dans les 

chantiers de construction navale, les mines, les entreprises sidérurgiques, les industries 

mécaniques. On note aussi que quatre étudiantes chinoises aux Etats-Unis en 1881-1882 

obtiennent une qualification médicale et deviennent 4 leur retour les premiers médecins 

féminins de Chine. D’autres envois d’étudiants en Europe et aux Etats-Unis ont lieu dans 

les années 1880-1890, mais les difficultés financiéres dues au cofit trés élevé de ces missions, 

obligent 4 les réduire trés sensiblement 4 la fin du x1x® siécle. 

Mal organisées, les premiéres missions d’étudiants a l’étranger ne devaient donner que 

de médiocres résultats : les jeunes enfants envoyés aux Etats-Unis y ont tét fait de s’améri- 

caniser entiérement; les étudiants de l’école navale de Fuzhou envoyés en Allemagne sont 

trop Agés et ne s’adaptent pas. Par contre, les étudiants et apprentis de l’arsenal de Fuzhou 

partis en France et en Angleterre en 1876 ont participé trés efficacement 4 la construction 

de la nouvelle flotte chinoise qui devait étre malheureusement anéantie par les Japonais 

en 1894. 

Le dialogue qui s’était instauré a partir des premiéres années du xvil® siécle entre les 

traditions mathématiques chinoises et occidentales se poursuit au x1x® siécle. Une ceuvre 

importante de comparaison et de synthése s’est faite en Chine avec la redécouverte des 

mathématiques chinoises des x1®-xIv® siécles, la recherche et la réédition des ouvrages 

perdus auxquelles s’attachérent des hommes comme Dai Zhen et Ruan Yuan — qui 

écrit de 1797 4 1799 son recueil de biographies de mathématiciens et astronomes chinois 

(Chourenzhuan) accompagnées de notices sur leurs ceuvres — ou encore Luo Shilin (mort 

en 1853 au cours du massacre de la population de Yanghzou par les Taiping) au début 

du x1x® siécle. A 1’étude comparée des traditions occidentales et chinoises, 4 la traduction 

d’ouvrages de mathématiques et de physique au xIx® siécle sont attachés les noms de 

Luo Shilin, de Li Shanlan (1810-1882), traducteur d’ceuvres mathématiques chez les mis- 

sionnaires anglais de la London Missionary Society de Shanghai, de Zheng Fuguang, 

auteur d’un traité d’optique, le Jingjing lingchi, paru en 1835, de Hua Hengfang (1833-1902). 
Méme les domaines ou les traditions chinoises marquaient un retard sensible par rapport 

aux progrés accomplis depuis peu en Occident (chimie, botanique, géologie, paléontologie...) 
commencent a étre intégrés a l’ensemble des sciences chinoises a partir de la fin du x1x® siécle : 
la contribution des savants chinois dans la plupart des secteurs de la recherche scientifique 
sera loin d’étre négligeable dans la premiére moitié du xx¢® siécle. 
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Le commencement des années terribles 

La guerre sino-japonaise de 1894 ouvre une nouvelle étape dans la désagrégation poli- 

tique, sociale et économique du monde chinois : les conséquences de la défaite sont si 

graves dans tous les domaines qu’on peut considérer qu’a partir de cette époque la’Chine 

n’est plus maitresse de son destin. La flotte de guerre qu’elle avait tenté de se constituer 

dans des conditions difficiles est anéantie. Une indemnité de guerre de 200 millions de 

liang — trois fois les revenus annuels du gouvernement impérial — lui est imposée 4 laquelle 

s’ajoutent les 30 millions de Jiang qui lui permettront de conserver quelques années encore 

la péninsule du Liadong. Les ambitions territoriales du Japon, qui annexe Taiwan et les 

files Penghu (les Pescadores), et obtient une position dominante dans le Nord-Est (la Mand- 

chourie) incitent les puissances occidentales 4 procéder 4 leur tour 4 des annexions du 

territoire chinois et 4 se partager la Chine en « sphéres d’influence », sortes de chasses 

gardées pour leur exploitation des richesses de l’ancien Empire. 

L’Allemagne s’empare en 1897 de la région de Qingdao et Jiaozhou dans le Sud-Est 

du Shandong, la Grande-Bretagnhe de celle de Weihai (Weihaiwei) et de l’extrémité orientale 

de la péninsule du Shandong en 1898, la Russie de la partie méridionale de la presqu’ile 

du Liaodong (région de Dalian — Dairen en prononciation japonaise — et de Liishun, 

rebaptisé Port-Arthur par les Occidentaux). La France, dont les ambitions portent sur la 

Chine du Sud-Ouest, suit leur exemple en 1899 en s’emparant de la région de Zhanjiang 

(Guangzhouwan) au Guangdong occidental. 

Mais en outre, ce que Li Hongzhang, personnalité politique respectée de ses interlo- 

cuteurs étrangers, avait pu empécher tant bien que mal avant la défaite de 1894, ne peut 

plus 1’étre dans les années qui suivent le traité de Shimonoseki : des industries étrangéres 

s’installent en Chine méme dans les ports ouverts et les nouveaux « territoires 4 bail ». 

La sujétion économique de la Chine aux nations étrangéres s’accroit brusquement. C’est 

l’invasion des capitaux étrangers, l’essor des entreprises bancaires, des usines, manufactures 

et mines gérézs par les compagnies occidentales et japonaises qui profitent dans les villes 

et les régions occupées d’une main-d’ceuvre misérable 4 trés bas prix. 

Ce qui fait toute la gravité de cette emprise étrangére est qu’elle se produit au moment 

méme ou les progrés technologiques et industriels des nations occidentales — et par voie 

de conséquence du Japon — sont le plus rapides et au moment méme ow l’économie chinoise 
_est en train de s’effondrer. Les indemnités de guerre imposées a4 la Chine en 1895 et en 1901 
(200 millions de liang et 450 millions de dollars d’argent) ne représentent peut-étre pas 
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pour les nations riches de cette époque des sommes fabuleuses : elles sont une charge 
écrasante pour un pays qui est 4 bout de ressources, qui voit les marchés extérieurs se fermer 
a ses thés et a ses soieries et qui assiste impuissant a l’invasion des produits étrangers dans 

ses villes et dans ses campagnes. On notera d’ailleurs que l’indemnité de Shimonoseki 

permit au Japon d’adopter le gold standard en 1897 et fut pour une grande part dans le 

développement de son économie aux environs de 1900. 

Le démembrement de la Chine 

1895 | Annexion de Taiwan et des iles Penghu (Pescadores) par le Japon. 
| Concessions allemandes de Hankou et de Tianjin. 

1896 | Concession russe et concession francaise de Hankou. 
1897 | L’Allemagne annexe les régions de Qingdao et de Jiaozhou au Shandong. 

| Concessions japonaises de Suzhou (Jiangsu) et Hangzhou (Zhejiang). 
1898 | Les Anglais annexent la région de Weihdi au Shandong, les Russes celle de Dalian et de 

Lishun (Port-Arthur) dans le Sud de la péninsule du Liaodong. 
| Concessions japonaises de Hankou et Shashi (Hubei), Tianjin et Fuzhou (Fujian). 

1899 | Les Francais annexent la région de Zhanjiang (Guangzhouwan). 
Concession japonaise de Xiamen (Amoy). 

1900 | Pillage de Pékin et du Palais impérial par les troupes coloniales des nations alliées. 
| Expéditions punitives du général von Waldersee sur de nombreuses villes de la Chine du 

Nord. 
Concession russe de Tianjin. 

1901 | Concession japonaise de Chongqing (Chung-king) (Sichuan). 
1902 | Concessions belge, italienne et autrichienne de Tianjin. 
1911 La Mongolie extérieure passe sous contréle russe. 
1914 Le Tibet central et occidental passe sous contréle britannique. 

Les Japonais s’installent au Shandong dans les territoires précédemment occupés par 
1’ Allemagne. 

1931-1932 Le Japon envahit et annexe la Mandchourie. 
1933 Les Japonais pénétrent au Jehol (Mongolie du Sud-Est) et dans une partie du Hebei. 
1937 Bombardement de Shanghai et Nankin par l’aviation japonaise. 

Début de l’invasion générale de la Chine par le Japon. 

Cette emprise économique s’accompagne d’une emprise militaire : les étrangers en sont 

venus a entretenir en Chine des flottes de guerre et des troupes qui sont prétes a intervenir 

4 tout moment. A la différence des concessions acquises dans les grandes villes et dont la 

création répondait 4 des préoccupations mercantiles, les territoires a bail apparaissent 

avant tout comme des bases et des points d’appui militaires. 

Mais les conséquences morales et politiques de la défaite ne sont pas moins graves. Li 

Hongzhang, seul dirigeant qui disposait de quelque autorité et qui avait dominé toute la 

politique chinoise pendant prés d’un quart de siécle, est écarté du pouvoir aprés le traité 

de Shimonoseki. De 1a, un vide politique qu’aucun des plus puissants personnages de 

l’époque n’est en mesure de combler : Yuan Shikai qui succéde 4 Li Hongzhang a la téte 

des armées de la zone nord n’est qu’un simple militaire sans envergure et les gouverneurs 

régionaux qui régnent sur le Moyen et le Bas-Yangzi (Zhang Zhidong et Liu Kunyi) ont 

pour principal souci de maintenir leurs Empires a 1’écart des remous internationaux. L’absence 

de toute direction ferme, les divisions, le désarroi des milieux dirigeants et des intellectuels, 
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tels sont les caractéres de la vie politique en Chine 4 ce moment crucial qui se situe aux 

environs de 1900. 

Les manifestations du désarroi 

Du 11 juin au 21 septembre 1898, un petit groupe d’intellectuels qui avaient pour chef 

le grand lettré réformiste Kang Youwei (1858-1927) parvient a s’imposer au gouvernement 

de Pékin mettant en train toute une série de réformes des institutions inspirées par les modéles 

japonais et russe : modernisation des concours de recrutement, réforme de |’administration, 

publication du budget de l’Etat, création d’un ministére de l’Economie... C’est ce qu’on 

a appelé les « Cent jours de réformes ». Soutenu tout d’abord par Yuan Shikai, le chef 

des armées de la zone nord, et par le gouverneur des provinces du Hubei et du Hunan, . 

Zhang Zhidong, les réformistes en sont finalement abandonnés a la suite d’une réaction 

des milieux conservateurs. Yuan Shikai se range aux cdétés de l’impératrice Cixi qui reprend 

le contréle de la situation. Six des réformistes.sont exécutés dont le philosophe Tan Sitong 

(1865-1898), cependant que Kang Youwei et son disciple Liang Qichao (1873-1929) 

s’enfuient au Japon ou ils fondent une Association pour la protection de l’empereur 

(Baohuanghui). 

Cet épisode de l’histoire de la Chine contemporaine qui n’est peut-étre pas en lui-méme 

dépourvu d’intérét révéle surtout l’incertitude de la situation politique et doit étre replacé 

dans le cadre d’une époque d’humiliation et de désarroi. Les réformes étaient de toute évi- 

dence un reméde illusoire alors méme que le territoire chinois était l’objet d’un partage 

entre nations étrangéres, que s’effondrait l’économie chinoise et que, par suite de 1’essor 

trés rapide des nations occidentales et du Japon, l’écart s’accroissait de jour en jour entre 

les pays industrialisés et un immense Empire qui était demeuré essentiellement rural. 

C’est le méme désarroi et la mém2 impuissance fondamentale face 4 la mainmise écono- 

mique, politique et militaire des nations industrialisées qui expliquent que, par une sorte 

de coup de téte inspiré par le désespoir, la Cour de Pékin ait décidé d’accorder son appui 

a une rébellion populaire. L’aggravation de la misére des campagnes, le chOmage provoqué 

par les importations de tissus et de kéroséne, ainsi que par le développement des transports 

modernes (chemins de fer et navigation a vapeur), I’hostilité que suscite le comportement 

des étrangers et tout spécialement celui des missionnaires sont 4 l’origine d’une agitation 

généralisée des milieux paysans dans les derniéres années du xix® siécle. Les sociétés secrétes 

reprennent vie (Société des fréres ainés, Gelaohui; Société du grand sabre, Dadaohui). Les 

famines et les inondations qui sévissent au Shandong 4a partir de 1898 y provoquent l’essor 

d’une des branches de I’ancienne société du Lotus blanc. C’est le mouvement des Yihequan, 
qui pratiquent la boxe chinoise comme méthode d’entrainement physique et moral et ont 

regu pour cette raison des Occidentaux le nom de Boxeurs. Violemment xénophobes, les 
Boxeurs sont fanatisés par leur foi dans des pratiques magiques qui sont censées les rendre 
invulnérables. Ils s’attaquent aux chemins de fer, aux usines, aux boutiques qui vendent 
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des produits importés, aux Chinois convertis au christianisme et aux missionnaires. Chassé 

du Shandong par I’action énergique de Yuan Shikai, le soulévement gagne au début de 

1900 le Shanxi et le Hebei. La présence des insurgés dans la région Tianjin-Pékin-Baoding 

ou les étrangers sont nombreux précipite les événements : les menaces qui pésent sur leurs 

ressortissants aménent les puissances étrangéres a intervenir. Les partisans du soutien aux 

Boxeurs |’emportent alors 4 la Cour et c’est la déclaration de guerre officielle de 1’empire 

des Qing aux nations occidentales. Mais les principaux responsables de la politique chi- 

noise dans les provinces, soucieux de maintenir intacts leurs pouvoirs régionaux et ne 

voyant sans doute dans le soutien apporté par la Cour aux Boxeurs qu’un acte de désespoir, 

se tiennent a l’écart du conflit. Entre juin et aodt 1900, les troupes alliées reprennent Tianjin 

et marchent sur Pékin. L’empereur et l’impératrice Cixi (qui ne reviendra a la capitale que 

le 6 janvier 1902) s’enfuient 4 Xi’an au Shenxi. Pékin est pillé et des expéditions punitives 

sont organisées par les troupes allemandes dans les villes de la Chine du Nord. Le protocole 

signé 4 Pékin en 1901 impose a la Chine une formidable indemnité de guerre de 450 millions 

de dollars d’argent, l’interdiction de toutes activités hostiles aux étrangers, l’arrét des impor- 

tations d’armes, le démantélement des forts de Dagu, le contréle par les troupes étrangéres 

du chemin de fer Tianjin-Pékin, l’exécution de hauts dignitaires et des ambassades d’expia- 

tion a ]’étranger. 

L’affaire des Boxeurs qui marque un nouveau progrés de la sujétion de la Chine aux 

étrangers avait été l’occasion pour la Russie d’occuper la Mandchourie : |’installation des 

Russes dans le Nord-Est sera 4 l’origine du conflit russo-japonais de 1904-1905 au cours 

duquel les armées du Tsar seront écrasées par la nouvelle puissance militaire du Japon. 
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létariat, les idées nouvelles qui se répandent dans l’intelligentsia, les mouvements 

et partis politiques, tels sont les aspects qui retiennent le plus |’attention des histo- 

riens de la Chine des années 1895-1949. C’est qu’en effet ces développements 

modernes évoquent a leurs yeux ceux qu’ont connus les pays occidentaux : la Chine parait 

étre engagée dans le méme processus qui avait provoqué beaucoup plus tét 1’évolution des 

pays industrialisés de l’Europe et de l’Amérique. Mais en accordant a ces aspects de l’histoire 

récente de la Chine un intérét et une signification privilégiés, ils sont amenés a négliger 

certaines données fondamentales qui excluent tout rapprochement avec l’histoire antérieure 

de l’Occident : ces données sont l’épuisement économique de la Chine, sa dépendance a 

Végard de |’étranger et le rdle politique de plus en plus déterminant joué par des armées 

équipées grace a de cofiteux emprunts internationaux. Le contexte méme dans lequel 

apparait et se développe ce qu’on considére volontiers comme des preuves de la « moder- 

nisation »» de la Chine devrait interdire toute analogie avec l’histoire de l’Occident. Mieux 

encore, il invite 4 mettre en doute une interprétation unanimement acceptée : les aspects 

« modernes » de la Chine des années 1895-1949, loin de représenter un progrés et l’amorce 

d’une évolution pleine de promesses, pourraient étre considérés 4 beaucoup plus juste titre 

comme les signes évidents de son aliénation et de la décomposition de la société chinoise. 

Il s’agit en effet de développements parasitaires et quasi pathologiques, liés 4 l’implantation 

des capitaux et des industries étrangéres en Chine méme et 4 une paupérisation générale 
dont le poids le plus lourd est retombé sur les masses rurales. Ce n’est que par abus de 

| FORMATION D’UNE BOURGEOISIE D’AFFAIRES, l’apparition d’un pro- 
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langage que l’on considére comm: des « classes sociales »» correspondantes a celles des pays 
occidentaux une intelligentsia déracinée, une bourgeoisie qui est un sous-produit de la 
colonisation étrangére dans les ports ouverts et dans les pays d’immigration chinoise en 
Asie du Sud-Est, un prolétariat misérable qui ne se distingue guére de la masse des personnes 
Sams ressources que la misére a poussées vers les grandes villes. La croissance de Shanghai 

avec ses gratte-ciel de style américain, ses banques et ses usines étrangéres et chinoises 

est comme le développement d’une tumeur cancéreuse. Elle n’est pas la preuve des progrés 

du monde chinois, mais le symbole manifeste de son aliénation. 

Tandis que les masses rurales sont plongées peu a peu dans une misére si effroyable qu’elles 

ne peuvent avoir d’autre préoccupation que leur survie immédiate et au jour le jour, les 

nouveaux groupes sociaux nés de la décomposition de la société chinoise connaissent, il 

est vrai, de grands accés de patriotisme qui unissent provisoirement ces fractions étrangéres 

les unes aux autres. Mais la faiblesse et l’impuissance de la bourgeoisie, de |’intelligentsia 

et du prolétariat chinois sont évidentes. Les hommes d’affaires chinois, propriétaires de 

banques, d’usines ou d’entreprises d’import-export, sont tiraillés entre l’amour de leur pays, 

leur désir d’indépendance économique et leur sujétion de fait aux grandes banques et aux 

entreprises étrangéres établies en Chine; les conditions de vie et la faiblesse numérique du 

prolétariat l*empéchent de jouer un r6le efficace jusqu’aux jours de 1927 ow les premiéres 

organisations ouvriéres sont décapitées par Jiang Jieshi (Chiang Kai-shek); 1l’intelligentsia* 

désunie et traversée de courants contradictoires, est dans un tel désarroi moral qu’elle en 

vient a rejeter comme néfastes toutes les traditions chinoises; révolutionnaires et libéraux 

sont pourchassés et souvent contraints 4 l’exil. Cette société agonisante est secouée de 

soubresauts qui ne peuvent aboutir a des transformations fondamentales. Tous ses espoirs 

sont successivement décus, car la seule force réelle appartient aux chefs d’armée, a ces 

« hommes forts » auxquels les banques et les gouvernements étrangers acceptent de consentir 

des préts. 

Il est absurde de comparer l’éphémére révolution républicaine de 1911-1912 a une révo- 

lution bourgeoise d’un type analogue 4a celle qu’avait connue la France a la fin du 

xvure siécle. La réalité du pouvoir n’a jamais appartenu 4 la bourgeoisie : elle est aux mains 

de ceux qui disposent de la puissance des armes. Et c’est grace a la formation d’un autre 

type d’armée, non plus parasitaire, mais développé en symbiose avec les populations rurales 

que la Chine devait se libérer 4 la fois de l’invasion étrangére et des pouvoirs militaires. 

La vie politique chinoise — mais aussi la vie intellectuelle — présente donc dans la 

premiére moitié du xx® siécle un aspect artificiel que renforce le caractére marginal 

des mouvements politiques : c’est au Japon, dans les colonies chinoises de 1’Asie du Sud-Est 

et dans les ports ouverts, sortes d’enclaves occidentales en Chine — dans une intelligentsia 

déracinée et une bourgeoisie convertie au genre de vie des étrangers — qu’ils ont pris nais- 

sance. Cette agitation politique ne peut fournir les cadres d’une histoire qui est marquée 

en fait par la succession au pouvoir de chefs militaires : 

— les années 1895-1916 au cours desquelles s’effondre et disparait l’ancien régime sont 
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dominées par la suprématie politique de Yuan Shikai, chef des armées de la zone nord 

(Beiyang lujun); 

— les gouverneurs militaires que Yuan Shikai avait mis en place dans les provinces avant 

sa mort entrent en lutte en 1916 et se partagent la Chine avec l’appui des différentes puis- 

sances étrangéres qui possédent en Chine des « sphéres d’influence » (Japon, Grande- 

Bretagne, France...) : c’est la période des Warlords (1916-1928); 

— l’avénement de Jiang Jieshi (Chiang Kai-shek), favorisé par le mouvement patriotique 

qui s’était renforcé depuis 1919, marque une nouvelle étape dans l’histoire de la Chine 

contemporaine; héritier des Warlords, Jiang Jieshi impose sa dictature avec l’appui de la 

bourgeoisie d’affaires chinoise liée aux intéréts étrangers en Chine : c’est la « décennie de 

Nankin » (1928-1937); 

— l’invasion japonaise oblige Jiang 4 se réfugier au Sichuan. Coupé de Shanghai, le 

gouvernement nationaliste voit son économie se détériorer rapidement, cependant que 

l’invasion japonaise favorise l’essor de la guérilla sous le contréle des communistes. La 

lutte finale, entre la capitulation du Japon en 1945 et les derniers mois de 1949, tourne tout 

naturellement a l’avantage des milices populaires : la Chine a trouvé le secret de sa libé- 

ration dans la constitution d’une armée paysanne animée par un profond élan patriotique. 

|. La ruine de l’économie chinoise 

La formidable pression des indemnités de guerre 

La dépréciation de l’argent chinois par rapport a l’or du commerce mondial dominé 

par les nations occidentales s’accentue a la fin du xix® siécle, au moment méme ot la Chine 

va étre contrainte de payer a ses agresseurs d’écrasantes indemnités de guerre. Le Jiang 

de 38 grammes d’argent qui valait 1,20 dollar américain en 1887 a perdu la moitié de sa 

valeur quinze ans plus tard et ne vaut plus que 0,62 dollar américain en 1902. Cette baisse 

du prix de l’argent continuera malgré une légére reprise vers la fin de la premiére guerre 

mondiale. Cette faiblesse fondamentale de la monnaie chinoise est aggravée par le déficit 

de la balance commerciale et par ces ponctions que constituent les indemnités de guerre. 

Encore limitées 4 des sommes supportables pour 1’économie chinoise jusqu’au traité de 

Shimonoseki, ces indemnités vont ruiner la Chine a partir des environs de 1900. Celle que 

lui impose le Japon au lendemain de sa victoire représente déja trois fois les revenus annuels 

de l’Etat. Mais l’indemnité des Boxeurs qui intervient six ans plus tard condamne défini- 
tivement la Chine a la faillite et au chaos. Ces 450 millions de dollars d’argent constituent 
en fait une charge de 982 millions si on y ajoute les intéréts trés élevés que la Chine est tenue 
de verser pour éponger ses dettes. En 1911, la dette publique chinoise s’éléve a 200 millions 
de dollars d’argent. Elle atteindra 800 millions de dollars américains en 1924. Il apparait 
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de plus en plus clairement que ce pays qui est plongé dans la plus profonde misére ne pourra 

jamais s’acquitter de la charge démesurée que lui ont imposée les nations les plus riches 

et les plus prospéres du monde. 

Indemnités de guerre imposées a la Chine 
par les nations étrangéres 

1841 6 millions de liang aux Anglais qui menacent Canton. 
1842 21 millions de liang 4 la Grande-Bretagne. 
1858 4 millions de Jiang 4 la Grande-Bretagne. 

2 millions de /iang a la France. 
1860 16 millions de Jiang dont moitié 4 la Grande-Bretagne et moitié 4 la France. 

1862-1869 400 000 Jiang d’indemnité environ a la suite d’incidents entre missionnaires et population 
chinoise. 

1870 490 000 liang d’indemnité a la suite de ,l’incident de Tianjin. 
1873 500 000 /iang a la suite de l’incursion japonaise 4 Taiwan. 
1878 5 millions de Jiang 4 la Russie (traité de Livadia). 
bE:t:3 9 millions de liang versés 4 la Russie, cette indemnité permettant 4 la Chine de reprendre 

possession d’une partie de ses territoires du bassin de 1’Ili. 
1895 200 millions de Jiang au Japon 4a la suite de la défaite chinoise. 
1897 30 millions de Jiang au Japon en échange de 1’évacuation de la péninsule du Liaodong par 

les troupes japonaises. 
1901 450 millions de dollars d’argent aux nations occidentales alliées au moment de 1|’invasion 

du Hebei. 
1922 66 millions de francs-or au Japon en échange de |’évacuation du territoire de Jiaozhou 

au Shandong. 
De nombreuses indemnités exigées de la Chine a la suite d’incidents entre missionnaires 

et population chinoise ne sont pas mentionnées dans cette liste pour les années posté- 
rieures a 1870. 

Dés le lendemain du traité de Shimonoseki, la Chine contracte auprés d’un consortium 

franco-russe un emprunt de 400 millions de francs garanti sur les revenus des douanes 

maritimes. En 1896 et 1898 s’y ajoutent deux nouveaux emprunts de 16 millions de livres 

sterling 4 un autre consortium de banques étrangéres. Entre 1902 et 1910, le gouvernement 

de Pékin parviendra 4 payer 225 millions de Jiang au titre de l’indemnité des Boxeurs en 

prélevant sur ses revenus et en usant dans les provinces des menaces que font peser les 

nations étrangéres en cas de non-paiement. Les revenus des douanes maritimes se révélent 

trés insuffisants et c’est tout le systéme fiscal chinois (/ijin et gabelle) qui passe sous le contréle 

des étrangers qui s’en approprient tous les revenus. 

A partir de 1895, la Chine est soumise a la triple charge des indemnités de guerre, des 

emprunts contractés auprés des banques étrangéres et des dépenses destinées a la reconsti- 

tution d’armées modernes. A cet effet de masse, s’ajoute l’action de facteurs plus spécifiques 

qui contribuent a la fois 4 modifier et a affaiblir l’économie chinoise. Cette économie devient 

en effet de plus en plus dépendante des variations du marché mondial et par suite beaucoup 

plus vulnérable. L’artisanat et l’agriculture s’adaptent a la demande extérieure en déve- 

loppant de nouvelles cultures, au détriment’ des cultures vivriéres, ou de nouveaux types 

de travail a facon (ainsi, le tissage des filés de coton importés). De 1a, dans certains secteurs, 
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des périodes de prospérité qui sont suivies de brutales récessions. Les importations de 

filés de coton qui étaient passées de 33 000 4 387 000 piculs au cours des années 1870-1880 

se réduisent ensuite en raison des importations massives de cotonnades 4 bon marché. 

L’artisanat chinois du coton est ruiné par l’invasion des textiles européens et surtout anglais 

en 1893-1899 et par celle des cotonnades américaines en 1899-1900. Les importations de 

cotonnades atteindront leur chiffre le plus élevé en 1920, puis régresseront par suite de la 

misére. Les exportations de thé avaient progressé rapidement entre 1830 et 1880, passant 

de 30 millions de livres poids 4 150 millions. Mais, du fait de la plantation de théiers en 

Inde, 4 Ceylan et au Japon ow l’on s’oriente vers des techniques de production industrielle, 

le prix du thé baisse a partir de 1880. Sept ans plus tard, les 8/10 des collines 4 thé en Chine 

sont déja en friche : c’est la ruine de tout un secteur jusqu’alors prospére de 1’économie 

chinoise. Une évolution analogue touche la production des soieries : alors que les exportations 

de soieries accusaient une nette reprise en 1885-1887, elles souffrent bientdt de la concurrence 

des soieries produites au Japon, 4 Lyon et en Italie. 

L’aliénation économique 

A la suite du traité de Shimonoseki qui ouvre la Chine aux industries étrangéres, il se 

produit un afflux de capitaux occidentaux et japonais dans les ports ouverts et les terri- 

toires a bail : les compagnies étrangéres espérent en effet 4 la fois profiter d’une main- 

d’ceuvre misérable et 4 bon marché et se trouver dans de meilleures conditions pour écouler 

leurs produits. Suivant certaines estimations, les capitaux étrangers en Chine seraient passés 

de 787 millions de dollars or en 1896 a 1 610 millions en 1914. On comptait 499 entreprises 

étrangéres sur le sol chinois en 1890 : on en comptera 6 865 en 1923. 

L’économie chinoise semble revigorée par cet apport d’argent et ce développement 

industriel. Les villes ot: se sont établis les étrangers sont en plein essor : Shanghai surtout, 

mais aussi Tianjin, Qingdao, Wuhan, Hongkong... Les industries nouvelles procurent du 

travail 4 un grand nombre de gens sans ressources, redonnent vie aux campagnes envi- 

ronnantes; la grande ville constitue un milieu favorable au développement d’une foule 

de petits métiers et de trafics. Mais cette prospérité est artificielle et trompeuse. L’implan- 

tation des capitaux étrangers a pour effet d’aggraver le déséquilibre entre les centres 

industrialisés situés sur les cétes et un immense arriére-pays ot les conditions de vie ne 

cessent de se détériorer. Si les 300 000 étrangers qui résident en Chine vers 1920 y dépensent 
une partie de leurs revenus, c’est pourtant la plus grande partie de leurs bénéfices qui est 
rapatriée par les compagnies étrangéres. D’ou une nouvelle ponction sur les maigres richesses 
de la Chine. Enfin, l’implantation des capitaux occidentaux et japonais a pour effet d’accroitre 

la sujétion de l’économie chinoise 4 1’étranger. 

Aux environs de 1920, toute l’économie chinoise est sous la dépendance des grandes 
banques étrangéres établies 4 Shanghai, Hongkong, Qingdao et Hankou, ainsi que de 
puissantes compagnies telles que la Kailan Mining Association 4 capitaux japonais. Les 
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douanes, l’administration du sel, la poste sont gérées par les étrangers qui en conservent 
tous les bénéfices. Les flottes de guerre et de commerce occidentales et japonaises sont 
partout, dans les ports, sur les cétes, sur le réseau fluvial du Yangzi. Si on excepte quelques 
entreprises chinoises qui parviennent difficilement a4 lutter contre la concurrence a laquelle 
elles sont soumises, tout le secteur moderne de |’industrie (tissages, manufactures de tabac, 
chemins de fer, marine, cimenteries, fabriques de savon, meuneries et, dans les villes, distri- 
bution du gaz, de l’eau, de l’électricité, transports en commun) est sous le contréle de compa- 
gnies étrangéres. Le capital bancaire, industriel et commercial chinois est trés inférieur aux 
Capitaux anglais, américains, russes, japonais et francais investis en Chine. Ce sont les 
grandes banques occidentales de Shanghai qui contrélent l’essentiel des revenus chinois : 
douanes maritimes et gabelle. Elles regoivent en outre tous les capitaux privés qui cherchent 

Vabri sir qu’ils ne peuvent trouver auprés des banques chinoises. 

Soumises a une trés sévére concurrence, les entreprises chinoises n’ont connu un mieux 

relatif qu’au moment de la premiére guerre mondiale. Les importations anglaises diminuent 

de 51,5 %, celles de la France de 29,6 % entre 1913 et 1918, celles de 1’Allemagne cessent 

complétement en 1917 a la suite de l’entrée en guerre de la Chine contre |’Allemagne. La 

position du Japon, seule en progrés a cette époque, est cependant compromise par de 

nombreux boycottages des produits japonais. Le nombre des broches chinoises s’accroit 

de 125% entre 1914 et 1921. L’amélioration relative de 1’économie chinoise se traduit 

en 1918-1919 par une reprise des affaires et par une hausse de la valeur du dollar d’argent 

chinois. Mais le répit est de courte durée : la concurrence se fait de nouveau sentir aprés 1919 

et provoque la faillite de nombreuses entreprises chinoises. Les broches japonaises qui étaient 

au nombre de 111 926 en 1913 et de 621 828 en 1922 passent a 1 268 176 trois ans plus tard. 

Or le cas des textiles qui représentent un des secteurs économiques les plus importants 

est particuliérement instructif. Alors que les entrepreneurs chinois ont le plus grand mal 

& trouver des fonds sur un marché extrémement étroit, les industries japonaises disposent 

de capitaux abondants qui leur sont avancés contre un intérét de 3 % bien inférieur aux 10 % 

des banques chinoises. En outre, grace a une entente avec les compagnies de navigation, 

les entreprises textiles japonaises paient 30% moins cher le transport du coton brut en 

provenance de 1’Inde. Enfin, leurs produits sont exemptés en Chine de la lourde taxe de 

transit — le lijin — qui frappe tous les produits chinois. Plus grandes facilités bancaires, 

moindre taux d’intérét, exemptions fiscales et allégement des charges, meilleure organi- 

sation, tout cela explique la différence des cofits de fabrication : les cotonnades chinoises 

reviennent 114° plus cher que les cotonnades fabriquées en Chine par les entreprises 

japonaises. 

Grande exportatrice de produits finis au xvu® siécle, la Chine était demeurée quelque 

temps encore le pays des fines cotonnades et, jusqu’aux environs de 1880, celui des soieries 

et du thé. A partir de la fin du x1x® siécle, elle en vient 4 importer, non plus seulement des 

aciers, des machines, du matériel de chemin defer, des armes..., mais des produits de consom- 

mation courante. Limitées tout d’abord aux marchés urbains, les cotonnades américaines 
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et anglaises importées en masse dans les derniéres années du x1x® siécle finissent par gagner 

toutes les campagnes. Méme I’huile d’éclairage est importée : le petit artisanat chinois 

de I’huile de tong n’a pas résisté aux importations de kéroséne qui atteignent déja 

7 309 000 hectolitres en 1910 et s’élévent 4 9 761 000 hectolitres en 1923. Mais cet immense 

pays, ou les masses rurales, contraintes 4 une trés stricte économie de subsistance, souffrent 

d’une sous-alimentation de plus en plus grave, doit méme importer une partie de sa nour- 

riture du dehors : sucre, riz, farine. Les grandes famines l’obligent a des achats massifs : 

ainsi la Chine achéte-t-elle du riz en Asie du Sud-Est pour 5,3 millions de dollars d’argent 

en 1920 et de nouveau en 1922 pour la somme énorme de 80 millions. 

Les nations occidentales ont mis longtemps a4 revenir de leur erreur : la Chine n’était 

pas cette source inépuisable de richesses, ce nouvel Eldorado qu’elles avaient imaginé 

aux environs de 1840 et qu’elle aurait pu devenir en effet si son économie s’était développée. 

A la fin du x1x® siécle, le total de leurs échanges commerciaux avec l’Empire chinois ne 

dépasse pas 50 millions de livres sterling, c’est-a-dire beaucoup moins que le commerce 

extérieur de petits pays. L’appauvrissement de la Chine est la cause fondamentale de la 

faiblesse de ces échanges. Mais lorsque l1’économie chinoise sera ruinée entre les derniéres 

années du xIx® siécle et le début de la premiére guerre mondiale, les nations occidentales 

commenceront a se désintéresser de la Chine. La grande hécatombe de 1914-1918 et les 

difficultés qui l’ont suivie en Occident ont contribué a ce désintérét, en méme temps que le 

chaos et la misére dans lesquels s’est trouvé plongé le monde chinois. Aprés le grand essor 

qu’ils avaient connu aux environs de 1900, les investissements se ralentissent. Certains pays 

renonceront aux priviléges acquis en Chine en faveur du gouvernement de Jiang Jieshi 

(Chiang Kai-shek) 4 Nankin, d’autres au cours de la seconde guerre mondiale. Les Occi- 

dentaux abandonneront au Japon cette proie misérable. 

Calamités naturelles 

A mesure que l’on approche de la fin du x1x® siécle, la Chine semble devenir le jouet 

d’un destin contre lequel elle n’a plus aucun recours. C’est une conjuration universelle des 

hommes et des éléments. La Chine des années 1850-1950, celle des plus formidables insur- 

rections de l’histoire, des canonnades étrangéres, des invasions et des guerres civiles est 

aussi celle des grands cataclysmes naturels. Jamais sans doute dans l’histoire du monde le 

nombre des victimes n’avait été aussi élevé. 

Alors que, du milieu du xvue siécle a la fin du xvut®, la Chine avait connu peu de famines 
et d’inondations, les calamités naturelles se multiplient 4 partir de la premiére moitié du 
XIx® siécle et surtout elles prennent une ampleur sans précédent. C’est qu’en effet, la densité 
du peuplement dans les grandes régions agricoles, la baisse générale du niveau de vie, 
l’imprévoyance et l’incapacité d’une administration corrompue se conjuguent pour trans- 
former les moindres imprévus climatiques en catastrophes. L’absence de réserves, la mau- 
vaise organisation des secours et les difficultés de transport expliquent la gravité des famines 
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consécutives aux sécheresses en Chine du Nord. Le mauvais entretien des digues et |’exhaus- 
sement du lit des cours d’eau sont a l’origine des grandes inondations des années 1850-1950. 
La faim et la misére ont incité en effet une masse considérable de paysans pauvres 4 mettre 
en valeur les hautes terres et 4 y étendre en particulier les plantations de mais. Mais le 
déboisement intensif au xIx® siécle provoque |’érosion des sols dont les alluvions élévent 
le lit des riviéres. Les digues, mal entretenues, ne suffisent plus 4 contenir la masse des eaux 
au moment des grandes crues. Cet enchainement de causes dont la premiére est la faim de 
terres qu’€prouve la paysannerie chinoise 4 partir de la premiére moitié du xix® siécle, a été 
compris par |’ historien Lin Zexu (1785-1850), le geographe Wei Yuan (1794-1856) et 1’expert 
en hydrographie Wang Shiduo (1802-1889). Il est a l’origine de terribles inondations qui ne 
touchent plus seulement le bassin inférieur du fleuve Jaune mais, pour la premiére fois dans 
Vhistoire, la basse vallée de la Han et le cours inférieur du Yangzi. Ces inondations meur- 
triéres et destructrices sur le moment sont aussi génératrices d’épidémies. Le fleuve Jaune 

rompt ses digues a l’ouest de Kaifeng en 1855 et déplace son cours de la région de la Huai 

a celle de Jinan. En 1938, il se frayera un nouveau cours vers le Nord du Anhui qu’il aban- 

donnera en 1947. De trés graves inondations se produiront dans la vallée inférieure du 

Yangzi en 1931 et 1935. 

Mais les grandes sécheresses ont en Chine du Nord des effets plus terribles encore. Celle 

des années 1876-1879 au Shenxi, au Shanxi, au Hebei, au Henan et dans une partie du 

Shandong provoque la mort de 9 a 13 millions d’hommes; celle des années 1892-1894 fait 

un million de victimes environ. L’extension des réseaux de chemins de fer a partir des envi- 

rons de 1900 ne suffit pas a réduire les conséquences dramatiques des grandes famines : 

on compte un demi-million de morts en 1920-1921 et prés de 3 millions dans la seule province 

du Shenxi en 1928. Pendant la deuxiéme guerre mondiale, quand la plus grande partie du 

territoire est occupée par les armées japonaises, en 1942-1943, la famine fait prés de 2 mil- 

lions de victimes au Henan. 
La Chine des années 1919-1935 est un pays démoralisé qui a perdu tout espoir, un monde 

ou la pitié et la justice n’ont plus de sens, ot l’horreur est devenue quotidienne : en 1938, 

les armé2s nationalistes ouvrent des bréches dans les digues du fleuve Jaune pour retarder 

l’avance des troupes japonaises et l’inondation fait plusieurs centaines de milliers de morts 

parmi les paysans chinois. 
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2. Mouvements de population et 

transformations sociales 

Exode et émigration 

Les déséquilibres provoqués par les importations et par l’implantation des capitaux 

étrangers dans les ports ouverts et les territoires a bail, la pression exercée par les indemnités 

de guerre et le remboursement des dettes ont eu des effets destructeurs sur les communautés 

rurales. Ils ont amené dans de nombreuses régions leur éclatement et la dispersion des 

familles. La paupérisation des campagnes a rendu en effet insupportables les charges qui 

étaient imposées a la paysannerie : impéts, fermages, préts a intérét au moment des semailles 

et au moment de la soudure d’hiver. De 14, des mouvements d’exode et d’émigration qui 

ont modifié assez sensiblement la répartition des populations chinoises en Asie orientale. 

On note, d’une part, un mouvement de concentration dans les villes industrialisées et dans 

les campagnes environnantes, d’autre part, en Chine du Nord et spécialement au Shandong, 

un exode vers les terres inhospitaliéres du Nord-Est (la Mandchourie) et une importante 

émigration des provinces méridionales du Guangdong et du Fujian vers les pays d’outre-mer. 

Ces tendances centrifuges que provoque un surcroit de misére sont a vrai dire plus anciennes, 

mais elles s’affirment au cours de la premiére moitié du xx® siécle* 

La Chine était apparue aux Occidentaux dés l’époque du traité de Nankin comme un 

réservoir inépuisable de main-d’ceuvre a bon marché. A partir des environs de 1845 avait 

été organisé 4 Xiamen (Amoy), port du Sud du Fujian, et 4a Shantou (Swatow), port du Nord- 

Est du Guangdong, un réseau d’exportation de coolies vers l’Amérique et plus spécialement 

vers les mines d’argent du Pérou et les plantations de canne 4 sucre de Cuba. Ces régions 

de la Chine maritime, qui vivaient au xvmte siécle de leurs activités artisanales et dont la 

production agricole était déja déficitaire, avaient été en effet particuliérement touchées 

par la récession économique au milieu du x1x® siécle. Alléchés par l’espoir d’une vie meilleure, 

les malheureux étaient parqués dans des baraquements avant leur départ et entassés 4 fond 

de cale dans des conditions si effroyables que beaucoup mouraient en route : les cargos 

qui assuraient ce fructueux commerce d’esclaves étaient connus sous le nom d’« enfers 

flottants ». En 1866, le gouvernement chinois avait présenté un projet de convention. Il 

avait été repoussé par les Puissances occidentales. Le grand essor de la production d’or des 

années 1850-1873 avait redonné vigueur au mouvement d’émigration et on avait assisté 
a partir de 1867 4 un recrutement massif de coolies cantonais pour la Californie (en chinois, 
les « Anciennes montagnes de l’or », Jiujinshan) ot des gisements auriféres avaient été 
découverts en 1848, puis vers |’Australie (les « Nouvelles montagnes de 1’or », Xinjinshan) 
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ou l’or est signalé dés 1851. Ces émigrations suscitées ou spontanées provoquérent cepen- 

dant I’hostilité des syndicats ouvriers aux Etats-Unis ot montait la haine raciale. Dés 1880, 

le gouvernement américain avait dai suspendre sous la pression des syndicats les immi- 

grations de Chinois. Cing ans plus tard, en 1885, les émeutes de Rock Springs (Wyoming) 

font 29 morts parmi les mineurs chinois. La Chine éléve une nouvelle et vaine protestation 

contre les sévices dont sont victimes ses ressortissants. Les traitements infligés aux émigrés 

chinois aux Etats-Unis et l’interdiction de toute immigration provoquent en Chine en 1905 

un vaste mouvement de boycottage des produits américains._C’est l’année ov parait un 

roman chinois qui décrit la vie misérable des coolies dans les provinces du Sud des Etats- 

Unis (La Société de la misére, Kushehui). 

Les émigrations en Amérique et en Australie se ralentissent donc au commencement 

du xxé siécle. Le seul fait notable dans l’histoire de l’émigration chinoise dans les pays 

occidentaux au xx® siécle est l’envoi en 1917-1918 de 140 000 travailleurs chinois en France. 

Ils devaient y aider 4 l’effort de guerre et ils revinrent ensuite dans leur pays. Avec |’instal- 

lation de paysans chinois du Shandong et de la vallée inférieure du fleuve Jaune dans le 

Nord-Est, ot! la population passe de 15 millions en 1910 4 44 millions en 1940, le grand 

mouvement d’exode des Cantonais, Hakka et Foukiénois vers les colonies frangaises, 

britanniques et hollandaises de 1’Asie du Sud-Est constitue le phénoméne démographique 

le plus important de l’histoire de la Chine dans la premiére moitié du xx® siécle. La popu- 

lation chinoise de Singapour était passée de 54 000 habitants en 1866 4 224 000 en 1911; 

celle de 1’Indonésie néerlandaise, de 175 000 4 295 000 aux mémes dates. Mais c’est dans 

le courant de la premiére moitié du xx® siécle que le mouvement d’émigration vers 1’Asie 

du Sud-Est s’amplifie. L’accroissement général est de 50 4 60% entre 1900 et 1930. Ce 

nouvel afflux submerge l’ancienne colonisation chinoise et c’est alors que Singapour, 

Malaka, Penang, Cholon (fondée par des exilés a l’époque de l’invasion mandchoue) devien- 

nent des villes presque entiérement chinoises, et que la péninsule malaise se peuple presque 

pour moitié d’anciens paysans et coolies du Guangdong et du Fujian, gens de Chaozhou, 

Amoy, Fuzhou, Canton ou des communautés hakka de la Chine du Sud. 

Attirés par l’activité économique que provoque l’essor du systéme colonial et capitaliste 

en Asie du Sud-Est, ces immigrants s’y intégrent et y jouent un réle d’intermédiaires. On 

les trouve dans les mines d’étain, les plantations de caoutchouc, de thé, d’ananas, la rizi- 

culture, le jardinage, la pharmacie, le batiment, les banques. Le plus grand nombre doit se 

contenter de petits métiers : petits commergants et artisans, agriculteurs et ouvriers des 
plantations... Plus actifs et plus entreprenants que les populations au milieu desquelles ils 
vivent, certains parviennent a se constituer de grosses fortunes : on peut citer nombre de 
grands hommes d’affaires chinois, homologues des self-made men américains du début du 
siécle, qui finirent par occuper une place importante dans la vie économique locale en 
Malaisie, en Thailande, en Birmanie ou en Indochine frangaise. Vers 1936, le capital détenu 
par les Chinois immigrés (Huagiao) en Asie du Sud-Est est évalué a 644 millions de 
dollars américains. 

536 



La désagrégation de l’économie et de la société 

Ainsi s’est constituée outre-mer une sorte de bourgeoisie chinoise analogue A celle des 

ports ouverts, liée aux intéréts étrangers, plus ou moins convertie aux modes de vie et aux 

idées occidentales. Son influence et son rédle dans la vaine tentative d’institution d’une 

démocratie parlementaire en Chine sont loin d’avoir été négligeables. Elle a apporté son 

soutien moral et financier aux républicains et 4 la Société de la conjuration (Tongmenghui) 

fondée 4 Tdky6 en 1905 par Sun Wen (Sun Yat-sen) et Huang Xing. Plus généralement, 

l’aide apportée par les émigrés chinois d’outre-mer a leurs familles au Guangdong et au 

Fujian a soulagé quelque peu leur misére. 

La richesse et l’influence d’une partie de ces colons, la pratique de l’usure expliquent 

aussi la jalousie, la méfiance ou l’hostilité des populations locales : l’accés a l’indépendance 

des anciennes colonies anglaises, frangaises et hollandaises de l’Asie du Sud-Est aprés la 

seconde guerre mondiale et les sursauts nationalistes qui l’ont accompagné leur ont été 

défavorables. : 

On notera aussi que la misére des provinces maritimes de la Chine du Sud a provoqué 

un mouvement d’émigration vers Madagascar, l’Afrique, |’Asie centrale, 1’Inde, 1’Océanie... 

La diaspora chinoise s’est étendue au monde entier. 

Les statistiques récentes sur la colonisation chinoise en Asie du Sud-Est sont d’inter- 

prétation difficile en raison des régles adoptées par les pays d’immigration qui ont souvent 

contraint les Chinois a changer de nationalité, mais aussi en raison des métissages et des 

phénoménes d’acculturation. Les chiffres officiels ne fournissent donc qu’une approxi- 

mation : 

Les Chinois en Asie du Sud-Est 
(Statistiques de 1958 d’aprés 1’East Economic Review, mars 1958) 

e ; 

Pays Population chinoise 7o\pat ee population 

AL HatlLANUG feeder ta ee east sce atte. 3 500 000 18 
MiaaIsiene ee Aetecpet oot oteteto.ce nets ahetosene 3 013 000 44 
lint Chi ee ees Soe Seer or oan 1 598 000 2 

Vietnam, Laos et Cambodge.......... 1 221 000 4 

Singapoure. cack eee ers ena aie' 861 000 TH 

i Feta itn Cup ce pene ee nen oe mee etait 400 000 2 

Sarawak (Bornéo N-O)............--- 164 000 27 

IPHilippinesie me states ote Sevavee mele are 154 000 1 

INOrGIBOLNCO dh yarson oie pete tetetennte a 83 000 
TRO tale casein tienes 10 994 000 

(Les chiffres donnés par V. Purcell pour 1960 aboutissent 4 un total légérement supérieur : 11 227000.) 
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Décomposition de la société chinoise 

Le mouvement centrifuge qui vide les provinces de l’intérieur au profit des ports ouverts 

et des régions périphériques (Nord-Est et Asie du Sud-Est) ‘s’accompagne d’une décom- 

position de la société chinoise. En méme temps que les capitaux, ce sont les hommes de 

valeur qui désertent les grandes zones rurales de l’intérieur. La paysannerie sur laquelle 

retombe en fin de compte tout le poids de la paupérisation générale est abandonnée a son 

effroyable sort. Plus personne n’est 14 pour parler en son nom. Les anciennes élites avaient 

de fortes attaches provinciales et gardaient malgré tout quelque contact avec le monde 

rural. Par tradition, elles avaient quelque souci de son bien-étre. Il n’en est plus de méme 

avec la bourgeoisie d’affaires et l’intelligentsia des ports ouverts : leur genre de vie, le cadre 

de leur existence, leurs idées profondément influencées par l’Occident les éloignent de plus 

en plus de la paysannerie et les rendent aveugles au probléme, fondamental a tous points 

de vue, des campagnes et de l’agriculture chinoise. Tout les incite 4 mépriser ce monde de 

misére et de superstitions : il représente pour eux le passé. L’Occident, devenu pour la 

plupart un modéle, ne se montre-t-il pas 4 eux sous les aspects de la puissance industrielle 

et commerciale? 

Mais cette coupure entre paysannerie de |’intérieur et privilégiés de la Chine marginale 

des ports ouverts n’est qu’une des caractéristiques de la Chine de la premiére moitié du 

xx® siécle : on peut dire qu’une sorte d’atomisation générale affecte la société chinoise de 

cette Epoque. « Nous sommes comme du sable dispersé » dira Sun Wen (Sun Yat-sen), le 

fondateur de la république. Les nouveaux groupes qui apparaissent a la faveur de 1’alié- 

nation politique et économique sont hétérogénes, étrangers les uns aux autres, divisés 

souvent en fractions ennemies. Ils ont dans leur ensemble une vue moins large de la situation 

et une conscience nationale moins claire que les anciennes élites chinoises. Alors que des 

lettrés fonctionnaires de la vieille école tels que Zhang Zhidong (1837-1909) au Hunan et 

Zhang Jian (1853-1926) dans la région pauvre de Nantong au nord du cours inférieur du 

Yangzi s’étaient efforcés de lutter contre l’emprise étrangére en développant dans leurs 

provinces la production de l’acier, en créant des usines textiles et des écoles modernes, la 

nouvelle bourgeoisie chinoise, issue de milieux mercantiles dépourvus de culture générale 

(anciens agents commerciaux — compradores — des grandes compagnies étrangéres ou mar- 

chands enrichis dans le commerce avec |’étranger), ne poursuit que des fins égoistes. Il 

est vrai qu’elle souffre de sa dépendance et de la concurrence des firmes japonaises et occi- 
dentales, et que, par-la méme, elle est capable de patriotisme. Mais prise au piége, sans vue 
générale de la situation, elle ne peut se dégager du systéme d’exploitation coloniale mis 
en place par les étrangers. Ses activités ne contribuent guére d’ailleurs a libérer l’économie 
chinoise de sa sujétion : a cause de la rareté des capitaux et de l’4preté de la concurrence, 
les entreprises industrielles de la bourgeoisie chinoise sont peu nombreuses. Les conditions 
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économiques et politiques de l’époque |’incitent 4 se tourner vers les activités bancaires 

et la spéculation. 

Plus ouverts et plus sensibles a la déchéance de plus en plus grave de leur pays, les hommes 

formés au Japon ou dans les pays occidentaux, sont en mesure de juger et de comparer. 

Leur patriotisme est plus vif et plus généreux que celui de la bourgeoisie d’affaires. Le 

sursaut des intellectuels et de la jeunesse des écoles au lendemain de la premiére guerre 

mondiale — le célébre mouvement du 4 mai 1919 — a surpris par sa violence et son ampleur. 

Mais les intellectuels et les nouveaux « cadres » n’échappent pas a la démoralisation géné- 

rale. Leurs conditions de vie sont extrémement précaires (on compte nombre d’ingénieurs 

chinois au chémage) et ils n’ont d’autres issues que la politique ou l’enseignement. A demi 

déracinés, devenus pour une part étrangers a leur propre pays, ils vivent-dans un monde 

ou régne la loi de la jungle : survivre ou faire fortune sont les seuls buts de l’existence quand 

la cohésion sociale s’est défaite. Ainsi s’explique en partie le succés que rencontrent dans 

intelligentsia chinoise les thémes de la pensée bourgeoise de 1’Occident : 1’exaltation 

romantique de l’individu, la lutte pour la vie, la sélection des plus aptes... Le marxisme lui 

apparaitra de plus en plus a partir de 1927 comme la seule doctrine de salut. 

Reste le nouveau prolétariat chinois : il est le produit de l’invasion des capitaux étrangers 

et de la paupérisation des campagnes. Mines, entreprises ferroviaires, docks, usines des 

centres industriels ont attiré les surplus d’une paysannerie misérable. Mais ce prolétariat 

se distingue mal de la masse des personnes sans ressources fixes qui cherchent a trouver 

de quoi vivre dans les occupations les plus diverses et parfois ‘les moins honorables 

(mendicité, jeux, prostitution, rackett, crime, trafic de l’opium...). Le nombre des chémeurs 

est considérable. La masse des déclassés, anciens paysans ou soldats licenciés, a pu étre 

évaluée a 20 millions d’>hommes aux environs de 1926. 

Les conditions de vie du prolétariat industriel en Chine sont pires que celles des ouvriers 

européens dans les premiers temps de l’industrialisation : journée de 12 heures, aucune 

garantie d’emploi, absence d’assurance en cas de maladie ou d’accident, travail des femmes 

et des enfants... Sous la dépendance entiére des agents recruteurs, ce prolétariat ne connait 

jusque vers 1920 d’autres formes d’organisation que celle des groupements d’entraide tra- 

ditionnels : associations des personnes originaires du méme village ou de la méme région. 

Comme les coolies émigrés en Asie du Sud-Est, les ouvriers gardent des liens avec leur 

canton d’origine et envoient 4 leur famille une partie de leurs maigres gains. Les organisa- 

tions ouvriéres ne commenceront 4 apparaitre que dans les années 1919-1921, a la faveur 

du grand mouvement patriotique et révolutionnaire qui fait suite au traité de Paris. Mais 

elles seront décapitées par Jiang Jieshi en 1927. Contrélés par la pégre et par la police, 

les nouveaux syndicats officiels créés par le gouvernement nationaliste. empécheront le 

faible prolétariat chinois de jouer aucun réle politique dans les années 1928-1949. 

A ces fractions désunies, il convient d’ajouter un petit groupe formé de chefs militai- 

res et de leurs subordonnés, gens d’un niveau de culture généralement assez médiocre 

mais auxquels revient le réle principal dans l’histoire de la Chine au cours de la premiére 

moitié du xx® siécle. 
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L’une des raisons fondamentales de l’impuissance de la Chine face a la pression étran- 

gére, puis l’une des causes principales de ses malheurs dans la premiére moitié du xx® siécle 

a été le recours, traditionnel depuis les x°-x1® siécles, au mercenariat et aux armées de 

métier. Les milices paysannes qui s’étaient formées au Guangdong au moment des attaques 

anglaises des années 1840-1842 étaient l’expression d’une réaction spontanée qui n’avait 

pas eu de suite parce que les conceptions politiques de l’empire des Qing, o les questions 

militaires relevaient, par tradition, de l’aristocratie mandchoue, excluaient le recours direct 

aux initiatives populaires. De méme, la formation de milices constituées de volontaires 

et organisées par les fonctionnaires locaux du Hunan, du Jiangsu et du Anhui au moment 

de la rébellion des Taiping n’avait pu entrainer une transformation des conceptions et des 

pratiques. Les armées formées a cette époque étaient donc devenues, avec |’affaiblissement 

du pouvoir central, des forces indépendantes sous le contrdéle direct de leurs chefs. De 1a 

une absence d’unité de commandement, dont les effets se sont fait sentir en particulier lors 

des attaques frangaises de 1884-1885 et le développement de tendances régionales auto- 

nomistes qui ont fait des armées chinoises, non plus |’instrument d’une politique générale 

dont le premier objectif aurait été la défense de l1’Empire, mais des organismes relativement 

autonomes et indépendants du pouvoir central. Il était donc inévitable qu’avec le déclin 

de l’Etat les armées et leurs chefs apparaissent comme les véritables arbitres de la vie poli- 

tique chinoise. Le désarroi et le vide politique qui font suite au traité de Shimonoseki, 

la mise a l’écart de Li Hongzhang, expliquent l’ascendant pris par un simple militaire comme 

Yuan Shikai, chef des armées les mieux équipées et les mieux entrainées aux environs de 

1900. Une évolution qui remonte a la guerre des Taiping aboutira donc a faire des armées 

chinoises dans la premiére moitié du xx® siécle des corps étrangers et parasitaires dont la 

fonction n’est nullement de lutter contre l’emprise et les agressions de 1’étranger, mais au 

contraire d’assumer, sur le plan de la politique intérieure, un rdle qui n’est plus rempli 

par aucun autre pouvoir. 

Le mécanisme qui permettra a la Chine de refaire son unité et de se libérer a la fois de 

ces corps parasitaires et de l’invasion ne pouvait étre qu’un nouveau recours au volon- 

tariat et la constitution village par village, canton par canton, de milices paysannes. C’est 
la solution au déclin de l’unité nationale qu’un homme comme Wang Tao avait envisagée 

dés les environs de 1870, dans le cadre des institutions impériales. 
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|. L’époque de Yuan Shikai 

La disparition de l’ancien régime 

des Boxeurs, le gouvernement des Qing s’oriente 4 partir des années 1901-1903 

vers une série de réformes qui évoquent celles qu’avaient préconisées Kang 

Youwei et ses amis en 1898 : création de ministéres entre 1903 et 1906, publicité 

du budget de l’Etat a partir de 1908, abolition des concours traditionnels (1905) et réforme 

de l’enseignement, création d’assemblées provinciales (1909), proclamation d’un nouveau 

Code (1910), ceuvre de |’éminent juriste Shen Jiaben (1837-1910), inspirée par les législations 

occidentales. La dynastie moribonde se met au goft du jour. Elle manifeste méme quelques 

velléités de centralisation qui cachent en réalité son dramatique besoin d’argent. C’est un 

retour en force de l’aristocratie mandchoue et un effort pour mettre la main sur les seules 

entreprises rentables qui aient subsisté dans les provinces. Yuan Shikai dont la puissance 

inquiéte Pékin est démis de ses fonctions a la téte des armées de la zone nord (Beiyang 

lujun) en 1907 et nommé ministre des Affaires étrangéres. Au méme moment, le gouver- 

neur des deux Hu (Hunan et Hubei), Zhang Zhidong, est appelé a la capitale et doit quitter 
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son empire du Moyen-Yangzi. Sheng Xuanhuai (1849-1916), fonctionnaire corrompu, 

ancien protégé de Li Hongzhang puis de Zhang Zhidong s’assure en 1908, grace a des 

préts japonais, le contréle de la Compagnie chinoise de navigation 4 vapeur et celui de la 

Compagnie Hanyeping (aciéries de Hanyang, mines de fer de Daye au Hubei et mines de 

charbon de Pingxiang au Jiangxi qui étaient l’ceuvre de Zhang Zhidong). C’est le méme 

Sheng Xuanhuai qu’on retrouve en mai 1911 a la téte de la vaste opération d’emprunts 

aux banques étrangéres, de rachat et de nationalisation des chemins de fer qui devait pro- 

voquer une réaction a la fois patriotique et régionaliste dans les provinces et entrainer la 

chute de la dynastie. Beaucoup plus que par ses maladresses et ses inconséquences, l’ancien 

régime était condamné par |’effondrement économique et par la nécessité ow il se trouvait 

de faire pression sur les provinces et de « vendre la Chine aux étrangers » en empruntant 

aux banques occidentales et japonaises. De 1a, une désaffection grandissante des anciennes 

classes dirigeantes et de la bourgeoisie des ports ouverts, des conservateurs et des modernistes. 

A cette cause fondamentale de faiblesse s’ajoute l’action secondaire de courants anti- 

mandchous et antimonarchistes qui se sont développés dans différents milieux : étudiants 

et intellectuels émigrés au Japon, nouvelle bourgeoisie chinoise de l’Asie du Sud-Est, 

sociétés secrétes de la Chine du Sud et du Hunan, officiers des nouvelles armées formés dans 

des écoles militaires que dirigent des instructeurs étrangers. Le Japon, pris pour modéle 

depuis 1896 et trés admiré depuis sa victoire sur la flotte russe 4 Tsushima en 1905, joue 

un réle capital dans cette évolution. Différentes associations y apportent en effet aux divers 

groupes de réfugiés politiques un soutien qui n’est pas toujours désintéressé. Le courant 

le plus important parmi les émigrés est celui des partisans d’une monarchie constitutionnelle 

imitée de celle du Japon. Son porte-parole, l’ancien réformiste Liang Qichao, servi par 

une plume alerte, jouit d’une trés large audience dans les élites intellectuelles. Moins 

authentiquement chinoise est la tendance républicaine représentée par Sun Wen (1866-1925), 

plus connu en Occident sous son appellation cantonaise de Sun Yat-sen. A la différence 

de Liang Qichao, Sun Wen n’a ni formation classique ni tournure d’esprit historique et 

philosophique. C’est un déraciné qui passera la plus grande partie de sa vie a l’étranger 

a chercher des appuis et des subsides. Né prés de Macao, élevé a Honolulu, étudiant en 

médecine a Hongkong, Sun Wen fait tout d’abord figure de petit conspirateur lié aux sociétés 

secrétes du Guangdong. Les associations qu’il fonde en 1894 (le Xingzhonghui, Société 

pour la renaissance de la Chine) et en 1905 4 Téky6 (le Tongmenghui, Société de la conju- 

ration) s’apparentent beaucoup plus a des associations de conspirateurs qu’a de véritables 

partis politiques. Les actions consistent en complots et en coups de main qui sont tous voués 

a l’échec. Le plus célébre essai de soulévement est celui qui a lieu 4 Canton le 27 avril 1911 

et qui fait 72 victimes (les « 72 martyrs »). L’idéologie républicaine de Sun Wen est assez 
sommaire : ses trois thémes fondamentaux (le Sanminzhuyi) mettent l’accent sur le natio- 
nalisme, la démocratie libérale et la justice sociale. Mais les doctrines importent peu au 
regard de l’action et les partisans de Sun Wen (son ami Huang Xing, un Hounanais lié 
aux sociétés secrétes de sa province et en relation avec les milieux révolutionnaires des 
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nouvelles armées, Wang Jingwei, 1883-1944, Hu Hanmin, 1879-1936, Zhang Binglin, 1868- 
1936) croient naivement que le salut de la Chine est entre leurs mains. 

L’ancien régime s’effondre sans que le groupe hétéroclite des révolutionnaires républi- 
cains y ait véritablement contribué, sinon comme une force d’appoint relativement 
négligeable. La « révolution » de 1911 n’est pas, comme on I1’a prétendu afin de |’insérer 
dans le schéma d’une évolution historique dont le modéle a été fourni par l’Europe ou par 
la théorie marxiste des cing stades de l’humanité (communisme primitif, esclavagisme, 
féodalisme, capitalisme et socialisme), une révolution « bourgeoise »», Mais un simple inter- 
méde dans la décomposition du pouvoir politique en Chine. Le succés des républicains 
est inattendu : une révolte militaire 4 Wuchang (Hubei) le 10 octobre 1911 déclenche un 
vaste mouvement de sécession qui gagne la plupart des provinces. Au début de décembre, 
la Chine du Sud, du Centre et du Nord-Ouest a rompu avec Pékin, a la suite d’une alliance 
entre assemblées provinciales et militaires. Sun Wen revient des Etats-Unis et de Grande- 
Bretagne juste 4 temps pour étre élu président de la République 4 Nankin et prend ses 

fonctions le 1*T janvier 1912. Mais en méme temps, il offre 4 Yuan Shikai la présidence 

de la République pour le cas oi il serait prét 4 défendre le nouveau régime, et cela méme 

révéle bien |’extréme faiblesse de cette République dépourvue de force militaire et de revenus. 

La République n’est en fin de compte, avec l’appoint des groupes d’émigrés politiques, que 

la continuation des anciennes assemblées provinciales de notables débarrassées de ce sem- 

blant de pouvoir central que constituait le gouvernement de Pékin. En fait, bien que les 

notables soient d’accord pour que leurs provinces soient représentées dans un Parlement 

national, tous les yeux sont tournés vers Yuan Shikai, le seul homme a disposer d’une 

armée bien entrainée et bien équipée, le seul aussi 4 avoir quelque audience auprés des 

nations étrangéres. La révolution, qui se fait pratiquement sans effusion de sang, est avant 

tout le résultat de l’effacement inéluctable d’une dynastie qui ne pouvait plus se maintenir 

qu’a l’aide de ponctions financiéres sur les provinces et d’emprunts aux banques étrangéres. 

La dictature de Yuan Shikai 

Rappelé par la Cour en octobre 1911, Yuan Shikai profite des troubles pour se faire 

octroyer un pouvoir de décision trés étendu dont il use lors des marchandages avec le faible 

gouvernement de Nankin. Deux jours aprés l’abdication de Puyi (l’empereur Xuantong, 

Agé de six ans), le 14 février 1912, ces pourparlers aboutissent : Yuan Shikai remplace 

Sun Wen 4 la téte de la République et le gouvernement est transféré 4 Pékin. L’abolition 

des institutions parlementaires et la dictature de Yuan Shikai qui devaient suivre sont le 

résultat inévitable des forces en présence. La coalition républicaine qui triomphe en Chine 

du Sud et dans le bassin du Yangzi manque en effet, non seulement d’appui militaire et de 

finances, mais de cohésion. Elle est formée par les notables des provinces qui appartien- 

nent aux anciennes classes dirigeantes en voie de disparition, par des cadres militaires 

gagnés aux nouvelles idées, et par cet appoint extérieur que constituent les groupes de 
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monarchistes constitutionnels ralliés 4 la République ainsi que par les républicains. Les 

pouvoirs déja trés étendus de Yuan Shikai s’affirment au cours des mois. Le 22 mars 1913, 

Song Jiaoren, organisateur du nouveau parti républicain et nationaliste du Guomindang 

et défenseur convaincu des institutions parlementaires, est assassiné en gare de Shanghai. 

Quelques mois plus tard, Huang Xing et Sun Wen sont contraints de regagnér le Japon. 

Le 10 janvier 1914 Yuan Shikai dissout le Parlement. En mai, est proclamée une consti- 

tution qui lui donne pratiquement tous les pouvoirs. Le 1° janvier 1916, il rétablit la monar- 

chie a son profit. Il ne s’agit évidemment pas d’un retour a l’ancien régime, car ses insti- 

tutions et ses classes lettrées déja trés atteintes aprés 1895 ont définitivement disparu. En 

outre, les tendances régionalistes et la pression étrangére — celle du Japon principalement — 

sont toujours aussi puissantes et cette dictature militaire est tout aussi faible et menacée 

que l’avait été la dynastie moribonde des années 1901-1911. Au cours des mois de juillet 

et aofit 1913, sept gouverneurs provinciaux de la Chine du Sud et du Centre s’étaient rebellés 

contre les efforts de Yuan Shikai pour étendre son emprise sur les provinces. Appuyée par 

le p2tit groupe des partisans de la démocratie parlementaire dégus par les méthodes auto- 

ritaires de Yuan Shikai, cette tentative de sécession est connue dans l’histoire sous le nom 

de « seconde révolution ». Les hommes que Yuan Shikai met en place a cette occasion 

dans les provinces du Centre, Feng Guozhang a Nankin, Duan Qirui a Anging (au Anhui), 

Li Zhun a Nanchang ne devaient pas tarder 4 manifester a leur tour leur désir d’indépen- 

dance a l’égard de leur protecteur. Les conditions restent d’autant plus favorables a un 

émiettement du pouvoir que Yuan Shikai est soumis a la pression du Japon et qu’amené 

a céder devant cette pression, il s’aliéne du méme coup une grande partie de l’opinion 

publique. Dés le début de la premiére guerre mondiale, le Japon s’empare des lignes de 

chemins de fer, des bases militaires et des territoires que 1’Allemagne détenait jusqu’alors 

au Shandong. En janvier 1915, l’ambassade du Japon a Pékin présente 4 Yuan Shikai une 

liste de 21 demandes qui reviennent pratiquement a faire de la Chine un protectorat japonais. 

Yuan Shikai est obligé de reconnaitre comme un fait accompli l’emprise japonaise en 

Mandchourie, en Mongolie et au Shandong. II céde au Japon la seule entreprise industrielle 

chinoise qui ait quelque importance, celle de la Compagnie Hanyeping, avec les hauts 

fourneaux de Hanyang, les mines de fer et de charbon de Daye et de Pingxiang. 

Dés le début de 1916, six mois avant sa mort, le dictateur commence a rencontrer des 

résistances de la part de ses créatures. Duan Qirui en Chine du Nord et Feng Guozhang 
a Nankin apparaissent déja comme ses rivaux. Tang Jiyao, gouverneur du Yunnan, fort 
du soutien du Japon, se proclame indépendant et bient6ét huit provinces du Sud et de l’Ouest 
font sécession. C’est le début de la période des Warlords, au cours de laquelle dix des 
anciens officiers des armées de la zone nord, protégés de Yuan Shikai, deviennent des 
chefs d’armée indépendants. 
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2. La période des Warlords 

Politique intérieure et présence étrangére 

Comme la dynastie moribonde des années 1901-1911, Yuan Shikai et ses successeurs 
des années 1916-1928 ne pouvaient se maintenir au pouvoir que par des emprunts a des 
consortiums de banques étrangéres. Le contréle de ressources réguliéres (droits de douane 
et droits sur le sel, bénéfices de la poste) assurait aux banques le remboursement de leurs 
préts. Mais ces préts ne pouvaient étre accordés qu’en fonction des garanties que parais- 
saient présenter les pouvoirs politiques chinois aux yeux des nations étrangéres. II était 
logique qu’elles refusent au faible gouvernement’ républicain de Sun Wen les avances 

qu’elles accordérent peu de temps aprés 4 Yuan Shikai, considéré comme « Il’homme fort » 

de la Chine dans les années 1912-1916. Le prét le plus important avait été consenti en 1913 : 

25 millions de livres sterling avec une retenue initiale de 4 millions et un remboursement 

de prés de 68 millions prévu entre 1913 et 1960. Le consortium de banques allemandes, 

anglaises, francgaises, japonaises et russes qui avanca a Yuan Shikai cette somme de 

21 millions de livres sterling put s’assurer en échange le contréle des revenus du sel et 

celui des capitaux déposés dans les banques chinoises. II était évidemment exclu que de 

tels préts fussent consentis 4 un pouvoir politique qui aurait menacé, comme tentera de 

le faire celui que dirigera Sun Wen a Canton entre 1923 et 1925, de mettre un terme aux 

priviléges exorbitants acquis en Chine par les nations étrangéres. 

Tel fut donc le mécanisme fondamental de la vie politique pendant les trente premiéres 

années du xx® siécle : sans aucune intervention directe dans les affaires intérieures de ce 

pays a bout de ressources et plongé dans le plus profond chaos, les nations étrangéres ont 

empéché radicalement toute solution d’avenir. 

La fin de la premiére guerre mondiale devait faire renaitre les rivalités entre les nations 

qui s’étaient partagé l’ancien Empire en sphéres d’influence et favoriser le morcellement 

politique : de 1a, l’ascension de ceux que la presse anglo-saxonne a qualifiés de Warlords, 

gouverneurs militaires (dujun) indépendants qui disposaient de leurs propres ressources 

et de leurs propres armées; de 1a, un jeu complexe d’alliances entre chefs de guerre et la 

formation de cliques militaires opposées les unes aux autres. Ces armées tiennent des 

troupes modernes par leur équipement (les nations occidentales purent écouler en Chine 

une partie de leurs stocks inutilisés a la fin de la premiére guerre mondiale) et par leurs 

facilités de transport (chemins de fer, navires 4 vapeur), mais des bandes de pirates par 

leur conduite. Vivant sur les campagnes au cours de leurs déplacements, elles se livrent 

au pillage et a toutes les formes d’exaction. Les armes politiques.des chefs de guerre sont, 

au dehors, la ruse, les marchandages, les retournements imprévus, a |’intérieur, la corrup- 

tion et la terreur. Pendant toute la période des Warlords, la situation intérieure de la Chine 

0. La Chine urbaine et industrielle de I’époque de Jiang Jieshi (Chiang Kai-shek) : 545 
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ne cesse d’empirer. C’est l’inflation, le développement du banditisme, |’arrét total du com- 

merce, l’essor des plantations d’opium, principale source de revenus des Warlords, et de 

usage des narcotiques. La paysannerie chinoise descend un nouveau degré dans 1’échelle 

de la misére et des souffrances. 

L’échiquier politique se modifie au gré des combinaisons entre chefs de guerre et des 

influences extérieures. Dans les années qui suivent la mort de Yuan Shikai, la Mandchourie, 

zone d’influence japonaise, est le fief de Zhang Zuolin (1875-1928), chef de la clique mili- 

taire du Fengtian (Liaoning). Duan Qirui (1865-1936) et Xu Shuzheng (1880-1925) dominent 

dans la Chine centrale et jusqu’au Fujian avec l’appui du Japon dont Duan Qirui obtient 

en 1918 une aide trés importante (préts Nishihara). C’est la clique dite du Anfu (Anhui- 

Fujian). La vallée du Yangzi, zone britannique, est tenue par la clique dite du Zhili (Cao 

Kun, 1862-1938, et Wu Peifu, 1872-1939). Mais la Grande-Bretagne veille aussi sur la Chine 

du Sud, dont la situation politique peut influer sur l’activité de Hongkong. Quant 4 la 

France qui n’a pas renoncé a son réve de pénétration dans le Sud-Ouest, elle soutient au 

Yunnan |’ancien client du Japon, Tang Jiyao (1882-1927). 

En juillet 1920, la clique du Anfu est défaite par celles du Fengtian et du Zhili. En hiver 

1921-1922, la conférence de Washington, en provoquant un coup d’arrét a l’expansion 

japonaise en Asie orientale, améne une nouvelle redistribution des forces politiques et un 

conflit armé entre Zhang Zuolin, représentant des intéréts japonais, et Wu Peifu, client de 

la Grande-Bretagne. Mais il ne peut étre question de suivre dans le détail ces transformations 

incessantes d’une situation extrémement complexe. Le fait essentiel est la relation générale 

qui unit la vie politique chinoise dans la premiére moitié du xx® siécle aux rivalités entre 

nations étrangéres et a la pression de leurs intéréts économiques, politiques et militaires. 

Des efforts de Sun Wen (Sun Yat-sen) au triomphe de 
Jiang Jieshi (Chiang Kai-shek) 

Dans ces conditions, il est évident que les sursauts patriotiques des milieux urbains, les 

manifestations d’étudiants, les gréves d’ouvriers et de dockers, les boycottages de produits 

étrangers ne peuvent avoir aucun effet sensible et durable. Aussi bien les efforts de ceux 

qui songeaient a sauver la Chine du chaos étaient-ils voués a l’échec, puisqu’ils étaient 
contraints de chercher a l’étranger des appuis qui ne pouvaient étre désintéressés et l’alliance 
toujours temporaire des chefs de guerre. Ainsi s’expliquent les vaines tentatives de Sun Wen 
(Sun Yat-sen). 

Contraint 4 un nouvel exil au Japon en aodt 1913, Sun Wen regagne Shanghai au cours 
de |’été 1916, aprés la mort de Yuan Shikai. En juillet de l’année suivante, caressant lespoir 
de rallier 4 sa cause les chefs militaires de la Chine du Sud, il débarque a Canton, mais, 
vite dégu, il repart pour Shanghai en 1918. Le 4 mai 1919, une immense émotion agite les 
milieux des écoles, l’intelligentsia et une grande partie de la bourgeoisie quand sont connues 
les dispositions du traité de Paris qui accorde au Japon tous les droits et les territoires 
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acquis en Chine par |’Allemagne, le Japon apparaissant alors aux puissances occidentales 

comme leur meilleur allié contre le régime bolchevik. Le mouvement, parti de l’université 

de Pékin, gagne toutes les grandes villes. Il est suivi par un boycottage des produits japonais, 

des gréves des marins, des cheminots, des ouvriers des cotonniéres... En décembre 1920, 

Sun Wen cherche a profiter des événements qui se sont produits deux mois plus t6t en Chine 

du Sud ot un nouveau chef militaire, Chen Jiongming (1875-1933), est parvenu a chasser 

de Canton la clique du Jiangxi qui y était jusqu’alors toute-puissante. Entré en triompha- 

teur 4 Canton, il est élu président de cette République locale le 5 mai 1921 et s’efforce d’y 

instaurer un régime conforme a ses aspirations démocratiques. Mais l’hostilité de la Grande- 

Bretagne et le conflit de plus en plus ouvert avec Chen Jiongming |’obligent 4 quitter de nou- 

veau sa province natale : la redistribution des forces politiques consécutive a la conférence 

de Washington a joué a l’encontre de Sun Wen. De retour 4 Shanghai en juin 1922, il 

attendra un nouveau retournement de la situation 4 Canton pour y revenir au début de 

l’année suivante. C’est alors qu’il trouve au dehors un nouvel allié : 1’Union soviétique 

dont l’intérét est d’affaiblir la position des nations occidentales en Extréme-Orient. En 

été 1923, le jeune beau-frére de Sun Wen, Jiang Jieshi (Chiang Kai-chek), militaire formé 

au Japon, est envoyé 4 Moscou pour un stage dans l’Armée rouge. Une mission sovié- 

tique (Borodine, conseiller politique, et Galen, conseiller militaire) parvient en méme 

temps 4 Canton. En janvier 1924, le parti nationaliste (Guomindang) est réorganisé sur 

le modéle soviétique et devient un parti centralisé, hiérarchisé, bureaucratique et omni- 

potent, appelé 4 étendre son contréle sur tous les rouages de 1’Etat et de l’armée. En mai 

1924 est créée, avec l’aide de conseillers soviétiques, l’Académie militaire de Huangpu 

(Whampoa), dans la banlieue de Canton. Elle fournira les cadres d’une nouvelle armée 

qui se développera peu 4 peu et sera placée sous le commandement de Jiang Jieshi. En 

octobre 1924, un retournement inattendu de la situation 4 Pékin ot est parvenu a s’ins- 

taller le « général chrétien » Feng Yuxiang (1880-1948) incite Sun Wen a rechercher une 

entente avec le nouveau maitre de la Chine du Nord. Venu 4 Pékin discuter d’une alliance, 

Sun Wen y meurt le 12 mars 1925. 

Le Guomindang qui est parvenu a se maintenir 4 Canton grace au développement de 

son armée — elle compte 85 000 hommes et 6 000 officiers issus de l’Académie de Huangpu — 

tente enfin en juillet 1926 l’expédition vers le Nord ( beifa) 4 laquelle Sun Wen avait si 

souvent songé. Associée 4 d’importantes forces des Warlords (sur les six armées que 

commande Jiang Jieshi, cing sont constituées par des troupes de Warlords réorganisées; 

la sixiéme est formée par les nouvelles recrues de l’armée du Guomindang), elle progresse 

sans grandes difficultés vers la vallée du Yangzi, ralliant a elle une partie des armées locales. 

Tout le Bas-Yangzi est occupé en février-mars 1927. 

C’est alors que Jiang Jieshi profite de sa situation a la téte des armées pour s’assurer une 

position dominante vis-a-vis de la coalition hétéroclite que constituait le gouvernement 

nationaliste. Sir de l’appui de la grande bourgeoisie d’affaires chinoise de Shanghai, liée 

aux intéréts étrangers, il rompt avec le pouvoir légal qui s’est installé a Wuhan, sur le Moyen- 
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Yangzi, et noie dans le sang le 12 avril 1927 l’insurrection populaire qui s’était déclarée 

4 Shanghai a l’approche des armées du Guomindang. Les nations étrangéres qui ont des 

intéréts en Chine peuvent étre dés lors assurées contre tout risque de révolution et sont 

prétes 4 soutenir le nouveau régime que Jiang Jieshi établit 4 Nankin le 18 avril 1927. 

3. La décennie de Nankin 

Le succés de Jiang Jieshi est di pour une part a son aptitude remarquable a tirer parti des 

circonstances, a un génie de la tactique et du marchandage qui en fait l’égal des plus habiles 

Warlords. Mais les causes profondes de sa victoire tiennent a la faiblesse et a la division 

de ses adversaires ainsi qu’au jeu naturel des forces économiques et politiques dont dépen- 

dait en fait le destin de la Chine. En s’assurant par |’intermédiaire de la pégre le contréle 

de la police de Shanghai et en noyant dans le sang l’insurrection de la grande métropole 

du Jiangsu, véritable capitale économique de la Chine, Jiang Jieshi s’était acquis du méme 

coup la neutralité bienveillante des grandes compagnies étrangéres installées 4 Shanghai 

et la sympathie de la bourgeoisie d’affaires chinoise lasse des conflits entre Warlords et 

inquiéte des tendances révolutioni.aires qui s’étaient fait jour au sein du Guomindang. Le 

nouveau régime qui s’installe 4 Nankin ne tarde pas a faire l’unanimité du monde de la 

finance dans la mesure ow il apparait capable de faire régner l’ordre indispensable a la 

poursuite des affaires. De son cété, le gouvernement de Nankin a tout avantage 4 colla- 

borer avec les puissances qui ont en Chine d’importants intéréts : il y est poussé par son 

hostilité aux révolutionnaires et par les liens qui unissent la bourgeoisie d’affaires chinoise 

aux grandes compagnies étrangéres. Héritier des Warlords qu’il s’efforcera de rallier ou 

d’éliminer sans y parvenir entiérement, il doit aussi beaucoup de sa force a la puissante 

organisation centralisée mise en place par les conseillers soviétiques au cours des années 

1924-1925 : le systéme du parti unique assure un contréle absolu du gouvernement, de 

l’administration, de l’armée et de la police politique; il permettra 4 Jiang Jieshi de tenir 

le pouvoir d’une main ferme. A ce régime fort, si longtemps appelé de leurs veeux, les nations 

étrangéres se montreront prétes a consentir les moyens indispensables 4 son équilibre éco- 

nomique. La Chine de Jiang Jieshi reconquerra entre 1928 et 1931 une partie des droits 

que l’Empire mandchou avait été contraint d’aliéner : le nombre des concessions étrangéres 

dans les ports ouverts se réduit et les recettes de l’administration des douanes, du sel, de 

la poste font retour au gouvernement nationaliste. Le « généralissime » dispose ainsi de 
ressources réguliéres dont les douanes maritimes constituent prés de la moitié, le restant 

étant assuré par des taxes sur le sel, la farine, le kéroséne, le tabac. 

L’unification fait de rapides progrés : dés 1928, les armées nationalistes occupent Pékin 
qui est déchu de son titre de capitale et rebaptisé Beiping, tandis que le maitre des provinces 
du Nord-Est, Zhang Xueliang, |’héritier de son pére Zhang Zuolin, se rallie 4 Jiang Jieshi. 
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En 1930, Jiang Jieshi rétablit son autorité un moment compromise en Chine du Nord par 

une coalition dirigée par l’ancien Warlord du Shanxi, Yan Xishan, et par le « général chré- 

tien » Feng Yuxiang. 

Fondements et caractéristiques du régime nationaliste 

Jiang Jieshi apparait donc dés le début de la période de Nankin (1927-1937) comme le 

plus puissant des chefs de guerre. Il a sur ses rivaux |’avantage d’une solide organisation 

politique (le parti unique de modéle soviétique), d’une bonne assise financiére qu’il s’effor- 

cera de consolider en associant étroitement les milieux bancaires au gouvernement, et du 

prestige que lui vaut la reconnaissance officielle de toutes les nations étrangéres. Mais, 

par-la méme, Ie régime de Nankin se distingue.de celui des Warlords : il est beaucoup 

plus lié que ne |’étaient ses prédécesseurs au monde des affaires — et tout spécialement a 

celui de Shanghai ot sont concentrés 90 % du capital bancaire chinois —, beaucoup plus 

ouvert aussi aux influences occidentales. La plupart de ses fonctionnaires et de ses agents 

ont été en contact avec les étrangers ou formés a |’étranger. Il est une émanation de la bour- 

geoisie occidentalisée des ports ouverts et cela méme explique qu’en dépit de ses intentions 

affichées de promotion agricole, il se désintéressera pratiquement du sort tragique de la 

paysannerie. 

Mais le régime de Nankin doit aussi 4 son époque sa coloration particuliére : il se cons- 

titue au moment ow 1’on assiste 4 l’essor du fascisme italien, du national-socialisme alle- 

mand, du militarisme japonais, tandis que les démocraties parlementaires sont atteintes 

par la grande dépression économique américaine et que sévit en U.R.S.S. le systéme bureau- 

cratique et policier que dirige Staline. Violemment hostile aux mouvements révolutionnaires 

et grand admirateur des régimes forts, Jiang Jieshi s’efforcera d’imiter leurs méthodes de 

propagande et de diffuser un « confucianisme » remis au goat du jour. Ce sera le « Mou- 

vement de la vie nouvelle » (Xinshenghuo yundong), sorte d’ordre moral associé au culte 

de Confucius et a l’exaltation du fondateur de la République chinoise. Une police politique, 

les « Chemises bleues », sera chargée de faire la chasse aux libéraux et aux révolutionnaires. 

Le principal mérite de Jiang Jieshi fut d’assurer grace 4 un contréle de plus en plus 

étroit du secteur bancaire la stabilité financiére du régime. 

Créées par des hommes d’affaires liés au gouvernement impérial, puis au régime de 

Yuan Shikai et aux gouvernements dominés par les Warlords, les banques chinoises avaient 

joué un réle capital dans le financement des dépenses de guerre. Par-la méme, elles repré- 

sentaient une sorte de pouvoir relativement indépendant qui avait joué en faveur de Jiang 

Jieshi au moment de son coup d’Etat. Leur puissance était alors en plein développement 

en raison du drainage des capitaux de l’intérieur vers le grand centre économique de 

Shanghai ow les dépéts bancaires s’accroissent de 245 °% entre 1921 et 1932. Le nombre des 

banques chinoises dans la grande métropolé était passé de 20 en 1919 a 34 en 1923 et a 

67 en 1927. Il atteindra le chiffre de 164 en 1937. Mais dés son installation a Nankin, le 
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Guomindang impose une collaboration de plus en plus étroite au secteur bancaire, lui 

accordant, en échange du soutien qu’il en exige pour assurer ses finances et combler 

son déficit, de gros avantages et de plus larges facilités de spéculation. Ainsi, se constitue 

une sorte de capitalisme d’Etat qui permet au gouvernement nationaliste de s’assurer en 

tout temps le soutien des milieux d’affaires et d’imposer sa loi aux capitalistes. trop indé- 

pendants. Toutes les finances du régime ne tardent pas a étre dominées par quelques familles 

propriétaires de grandes banques étroitement liées au gouvernement de Nankin : les Song 

(T.V. Sung: Song Ziwen, ancien dipl6mé de Harvard et beau-frére de Jiang Jieshi), les 

Kong (H.H. Kung : Kong Xiangxi, d’une famille d’hommes d’affaires du Shanxi), les Chen 

(Chen Guofu et son frére Chen Lifu, issus de la bourgeoisie d’affaires du Jiangsu). Le Guo- 

mindang profite en 1934-1935 des nombreuses faillites bancaires consécutives aux achats 

massifs d’argent décidés par les Etats-Unis au cours de l’hiver 1933-1934 pour resserrer 

son étreinte. Grace a4 la nationalisation de l’argent décrétée le 3 novembre 1935, le dollar 

chinois se stabilise, les billets de banque émis par le gouvernement nationaliste sont acceptés 

partout et les prix cessent de monter. Quatre banques d’Etat dominent alors le marché 

des finances : elles ont pour fonction principale de financer les dépenses de guerre et le 

déficit du Trésor par des émissions de bons dont les intéréts varient de 20 a 40 % et dont les 

principaux bénéficiaires sont de hauts fonctionnaires du gouvernement. 

Ces liens étroits entre les milieux d’affaires et le parti nationaliste, cette prospérité arti- 

ficielle expliquent la stabilité du régime en dépit de la profonde misére des campagnes. 

La plupart des historiens de la Chine contemporaine voient dans la classe des proprié- 

taires fonciers des années 1927-1949 la continuation de la classe lettrée de l’ancien régime 

et la principale responsable de la misére paysanne. Mais la nouvelle bourgeoisie d’affaires 

qui tient les leviers de commande sous le régime nationaliste n’a plus rien de commun avec 

l’ancienne classe dirigeante de |’Empire mandchou. Si 3 % de notables ruraux et de pro- 

priétaires résidant 4 la ville possédent 26 % du total des terres cultivées (cette situation 

vaut surtout pour les grandes plaines a riziéres du bassin du Yangzi et de la Chine du Sud), 

le cliché qui met en relation pouvoir politique et propriété terrienne ne peut s’appliquer 

a une époque ot les profits de l’agriculture sont si peu rentables que tous les capitaux s’en 

détournent. La vérité est que les charges qui pésent sur la paysannerie sont tellement écra- 

santes que la moindre inégalité de richesse devient le moyen d’une exploitation. Au sein 

des communautés rurales, les plus riches exploiteurs n’ont méme pas l’aisance des plus 

pauvres paysans d’Europe et les fermiers ne sont pas toujours les plus démunis. Si les fer- 

mages et les préts a intérét pésent trés lourdement sur l’économie paysanne, que dire des 

impots, des taxes, des exactions de toutes sortes et des réquisitions des armées qui sont 
le fait du pouvoir d’Etat et de ses représentants dans les provinces? La paysannerie chinoise 

des années 1927-1949 touche bien souvent au fond de la détresse humaine. Mais a un tel 
degré de misére, comment accuser principalement le systéme social et les inévitables iné- 

galités entre pauvres et moins pauvres? Ces souffrances que les classes privilégiées des 
villes s’efforcent d’ignorer, sont le résultat, non pas d’un systéme social qui aurait été 
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propre a la Chine de l’ancien régime et qui n’était pas pire que bien d’autres, mais le point 

d’aboutissement d’une cinquantaine d’années d’histoire : elles sont le résultat de la fuite 

des hommes et des richesses vers les ports ouverts, de la conversion des activités produc- 

trices de jadis en activités improductives (opium, tabac, spéculation, armées...), de 1’exis- 

tence d’un systéme politique artificiel lié a l’implantation des capitaux étrangers et, en fin 

de compte, le produit de l’aliénation progressive du monde chinois depuis la fin du x1x® siécle- 

Révolutionnaires paysans et invasion japonaise 
en Mandchourie 

Les objectifs principaux de Jiang Jieshi sont d’une part |’extension et le maintien de son 

contréle sur le parti et sur l’ensemble de l’appareil d’Etat, les armées, la police, les finances, 

d’autre part l’instauration pour le nouveau régime d’une puissante force militaire. La moitié 

des dépenses de I’Etat sont consacrées 4 1’équipement des armées et a la lutte contre les 

Warlords indépendants qui subsistent en Chine du Sud et de l’Ouest. Mais un autre ennemi 

ne tarde pas a apparaitre. Ce sont les unions paysannes dirigées par des communistes 

dissidents qui se forment au sud du Yangzi puis les soviets ruraux qui se constituent 

dans le Sud-Est de la province du Jiangxi, dans la région de Ruijin. De 1931 a 1934, Jiang 

Jieshi dirigera, avec l’aide de conseillers allemands et grace a des préts étrangers, une série 

de campagnes contre la République soviétique de Ruijin qui permettront finalement de 

l’anéantir. 

C’est au début de cette période que se produit un événement capital dans l’histoire de 

la Chine contemporaine : l’invasion et l’occupation des provinces du Nord-Est par le 

Japon en 1931-1932. Tout entier a la lutte contre les « bandits communistes », Jiang Jieshi 

accepte comme un événement inéluctable la perte de ces territoires depuis longtemps pénétrés 

par les capitaux japonais et dont les Warlords avaient toujours eu partie liée avec le Japon. 

Le ralliement de Zhang Xueliang était d’ailleurs tout récent. En outre, les armées du Guo- 

mindang, en voie de constitution, n’auraient sans doute pas résisté a un affrontement 

direct avec les troupes bien entrainées et bien équipées des envahisseurs. Un conflit aurait 

pu étre fatal 4 un régime qui commengait seulement 4 se consolider. Mais l’occupation 

de ces territoires plus étendus que la France, peuplés de prés de 40 millions d’hommes, 

pourvus de bons ports, de mines de charbon et du réseau ferroviaire le plus dense de toute 

l’Asie orientale devait accroitre trés sensiblement la puissance économique du Japon. Elle 

lui assurait une formidable base stratégique pour sa conquéte de la Chine et allait 

contraindre le gouvernement nationaliste 4 temporiser et a reculer devant les progrés 

de l’invasion japonaise en Chine du Nord. 

Par la menace qu’elle faisait peser sur les destins du régime de Jiang Jieshi et par les 

effets qu’elle devait avoir sur la vie politique chinoise, l’invasion de la Mandchourie par 

les troupes japonaises mérite d’étre considérée comme l’événement le plus important de 

cette période de l’histoire de la Chine. 
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Conduit par la logique méme des choses 4 confirmer ses options réactionnaires, le régime 

nationaliste devait favoriser par ses attaques contre les libéraux et les révolutionnaires 

le succés des tendaneces les plus radicales. Il est en effet remarquable qu’a l’essor des courants 

politiques et intellectuels les plus divers qui s’étaient exprimés pendant la période d’anarchie 

des Warlords succéde a partir de 1928 une période ow s’affirme de plus en plus la prédo- 

minance des communistes dans l’opposition politique et celle du marxisme dans la vie 

intellectuelle. La tactique de temporisation adoptée par le gouvernement nationaliste face 

a l’invasion japonaise et la lutte patriotique des milices paysannes devait rallier finalement 

aux communistes la masse de plus en plus large des opposants. 

C’est le-succés final des communistes qui a conduit 4 leur attribuer rétrospectivement 

une importance qu’ils étaient loin d’avoir au moment de la fondation du parti et pendant 

la période de Canton, en 1923-1926. Petit groupement politique fondé en 1921 par quelques 

intellectuels soucieux d’organiser et de développer l’action ouvriére dans les ports ouverts, 

le parti communiste n’aurait jamais triomphé s’il était resté fidéle aux normes qui lui étaient 

imposées par ses conseillers soviétiques et aux directives lointaines de Moscou, parfaitement 

ignorant des réalités chinoises. Ce furent en effet des conceptions a priori qui dominérent 

au cours 4 cette premiére période et l’idée arrétée qu’il n’existait qu’une seule voie qui 

pat mener 4 la révolution : celle-la méme qu’avait connue la Russie. Une foi absolue dans 

la vocation révolutionnaire du prolétariat jointe 4 une méfiance profonde a l’égard de la 

paysannerie étaient a la base de l’orthodoxie communiste. D’ou la nécessité d’une alliance 

provisoire du parti communiste avec la bourgeoisie nationale du Guomindang en attendant 

que miirrissent en Chine les fruits amers du capitalisme industriel. Une telle politique avait 

conduit tout naturellement a 1’écrasement du parti communiste et au massacre des diri- 

geants ouvriers. Et c’est en infraction avec les directives soviétiques, en contradiction avec 

Vorthodoxie affichée que devait se développer dans les zones rurales un mouvement révo- 

lutionnaire paysan. Au lieu du brusque soulévement urbain, conforme a une vieille tradition 

occidentale, qui avait assuré a la révolution d’Octobre tous les leviers de commande, on 

assista en Chine au long investissement des villes par les campagnes. 

A la différence des premiers dirigeants du parti communiste chinois qui étaient des 

intellectuels et des citadins (Chen Duxiu, 1880-1942, avait étudié au Japon et en France; 

Li Dazhao, 1889-1927, avait été formé dans une école de guerre des armées de la zone nord 
puis au Japon), les principaux chefs des unions paysannes et des soviets ruraux qui se 
constituent a partir de 1927 sont des hommes des provinces de l’intérieur qui n’ont jamais 
été a l’étranger : Zhu De était né en 1886 dans une famille de fermiers du Sichuan, Mao 

Zedong en 1893 chez des paysans aisés des environs de Changsha au Hunan. La seule 

exception est Zhou Enlai (Tcheou En-lai), né en 1896, ancien étudiant au Japon, en France 

et en Allemagne. Loin du milieu artificiel des grandes villes pénétrées par les influences 
de l’Occident, le mouvement communiste paysan devait renouer avec les traditions révo- 
lutionnaires les plus authentiques du monde chinois. A la théorie, s’est substituée la pra- 
tique, au raisonnement, |’intuition des liens étroits qui unissaient le systéme d’exploitation 
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des campagnes a la domination politique de la bourgeoisie des ports ouverts, indissociable 
elle-méme de l’emprise des capitaux étrangers. Pour briser ce cercle vicieux, il fallait donc 
assurer sur le monde des villes le triomphe du monde rural, victime de la double pression 
des capitaux étrangers et de la bourgeoisie chinoise. Pour parvenir a cette fin, il fallait, 
au travers des nécessités tactiques imposées par les circonstances — l’accent est mis sur 

la justice sociale au cours des années d’affrontement avec le régime nationaliste en 1927- 

1934, puis sur la lutte patriotique contre l’envahisseur japonais —, une direction ferme 

et une énergie indomptable. II fallait que se forgent peu a peu dans les combats les hommes 

les plus aptes aux fonctions de direction. II fallait instruire et endoctriner de facon inlas- 

sable. Ainsi s’explique en méme temps que par une aversion typiquement chinoise pour 

les abstractions et les théories, le caractére essentiellement pratique de la pensée commu- 

niste en Chine et sa faiblesse apparente aux yeux des Occidentaux. 

4. De l’invasion japonaise a l’avénement 
de la République populaire 

Le déclenchement de la grande invasion japonaise a partir.des provinces du Nord-Est 

en juillet 1937 et le bombardement sans préavis de Shanghai au mois d’aofit marquent le 

commencement de la derniére période : celle du déclin du régime nationaliste et de l’essor 

du mouvement de résistance au Japon. 

L’époque de Chongqing 

Le gouvernement du Guomindang se replie sur Hankou 4 la fin de 1937, puis de Hankou 

sur Chongqing, dans le lointain Sichuan, au-dela des gorges du Yangzi, cependant que les 

armées japonaises occupent toutes les provinces situées a l’est et au nord du fleuve Jaune, 

toute la vallée du Yangzi jusqu’au lac Dongting et toutes les grandes villes situées a l’est 

de la ligne Zhengzhou-Canton. L’invasion et les campagnes qui lui font suite provoquent 

»xodes et mouvements de panique. Entre la fin de 1938 et le milieu de 1939, la population 

de Chongqing, vieille cité provinciale sur laquelle s’acharne l’aviation japonaise, passe de 

200 000 habitants a plus d’un million. Pour le régime, la rupture est brutale : il est privé 

soudain de ses principales sources de revenus, droits de douane et taxes prélevées dans les 

régions maintenant occupées par le Japon. Il est coupé de la grande métropole économique 

de Shanghai, des milieux bancaires et internationaux qui formaient son assise politique et 

sa clientéle. Il est véritablement émigré 4 Chongqing, dans cette Chine de l’intérieur qui 

lui est pratiquement étrangére. Il ne dispose plus que des capitaux rapatriés par les banques 

chinoises et de l’aide tout d’abord limitée que lui apportent les nations étrangéres : ]’Union 
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soviétique surtout qui ignorera jusqu’a leur victoire finale les communistes paysans (son 

aide s’éléve A 250 millions de dollars américains entre 1937 et 1939), les Etats-Unis, la 

Grande-Bretagne et-la France. Mais l’attaque japonaise sur Pearl Harbour, le 7 décembre 

1941, va lui assurer 4 partir de cette date un soutien substantiel des Etats-Unis. Sans doute 

l’aide américaine de plus de deux billions de dollars qu’il recevra au cours de la seconde 

guerre mondiale — auxquels s’ajouteront deux autres billions dans les années 1945-1949 — 

est-elle relativement peu importante par rapport au total des 50 billions alloués par les 

Etats-Unis a l’ensemble des nations en guerre contre 1’Allemagne et ses alliés, mais cette 

masse d’argent représente un énorme apport dans une économie aussi misérable que celle 

de la Chine nationaliste de Chongqing. Et, tout en assurant la survie du régime, elle aura 

sur lui de profonds effets corrupteurs. 

Le systéme accuse sa nature parasitaire avec le développement d’une énorme bureau- 

cratie et d’une armée pléthorique dont les effectifs atteindront un moment cinq millions 

d’hommes. Il s’abandonne aux facilités de l’inflation. De 14, une hausse des prix de plus 

en plus rapide et une chute accélérée de la valeur du dollar chinois. Dés 1944, le dollar 

vaut 500 fois moins qu’il ne valait a la veille de l’invasion japonaise. Cet effondrement 

monétaire en méme temps que l’aide extérieure et une présence américaine plus importante 

que jamais, avec ses bases, son aviation, ses dép6ts, ses moyens de transport, ses installa- 

tions de radio, favorisent la spéculation, les trafics d’influence, la corruption. Une partie 

des anciens privilégiés, les petits cadres du régime, les enseignants, tous ceux en fin de 

compte que leur situation ne met pas en mesure de s’enrichir par des procédés illicites sont 

dans la misére et éprouvent une désaffection de plus en plus grande a |’égard du régime. 

Cette désaffection est renforcée par le peu de succés des opérations militaires et l’hos- 

tilité persistante de Jiang Jieshi a l’égard des partisans communistes en lutte contre l’enva- 

hisseur. Réduits par les campagnes d’encerclement des années 1931-1934, les combattants 

et cadres de la République soviétique chinoise du Jiangxi s’étaient repliés vers l’ouest en 

octobre 1934 et avaient gagné le Nord du Shenxi a travers les chaines de montagnes du 

Sichuan occidental. Pourchassés par les armées nationalistes, contraints de se frayer un che- 

min dans les régions les plus inhospitaliéres, ceux qui entreprirent cette « Longue Marche » 

(changzheng) de 12 000 km, grande épopée du communisme chinois, étaient partis a prés 

de 100 000 : 7 4 8 000 hommes seulement parvinrent au but. Les rescapés avaient fait bie..: 
tot de Yan’an le centre d’une nouvelle base soviétique, organisant la lutte contre l’occupan. 
et recrutant sans cesse de nouveaux partisans dans la paysannerie. Contraint en 1936 dum, 
ses efforts 4 ceux des communistes, Jiang Jieshi lance deux ans plus tard une grande offen- 
sive contre les bases des révolutionnaires dans le Nord-Ouest et c’est A contrecceur et avec 
réticence qu’il acceptera le principe du front commun sous la pression des Etats-Unis au 
cours de la seconde guerre mondiale. 
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La guerre civile des années 1946-1949 

Mais la capitulation du Japon en aofit 1945 change soudain toutes les données du pro- 

bléme et semble donner un nouveau souffle au régime de Jiang Jieshi. La reconquéte d’une 

grande partie des territoires évacués par les armées japonaises, le retour 4 Nankin, la recon- 

naissance officielle de la Chine nationaliste comme l’un des vainqueurs de la seconde guerre 

mondiale, associé aux conférences internationales, provoque un moment d’euphorie. II ne 

reste plus au régime, qui dispose de l’appui de toutes les nations et de grandes armées 

fort bien équipées par les Etats-Unis, qu’a se débarrasser une fois pour toutes des « bandits 

communistes ». Ainsi s’engage en 1946 l’une des plus grandes guerres civiles de |’histoire 

contemporaine. 

Les ennemis en présence sont radicalement différents 1’un de |’autre. Aux grandes armées 

de type classique qui vivent sur le pays a la facgon de parasites, pillant et ranconnant les 

campagnes, s’opposent des milices paysannes trois fois moins nombreuses qui se confondent 

avec la masse anonyme des campagnes, menant une guerre d’usure, de coups de main et 

d’opérations localisées. La défaite du Japon leur a été relativement moins favorable qu’aux 

armées du Guomindang qui disposaient de grandes facilités de transport. Méme dans le 

Nord-Est ot les communistes s’étaient implantés au cours de la lutte clandestine contre 

l’occupant japonais, les troupes nationalistes avaient pu s’emparer des principaux centres 

au moment ou les armées de |’Union soviétique se retiraient aprés avoir démonté et expédié 

vers l’ouest, par piéces détachées, les usines de cette zone industrielle. Cependant, les avan- 

tages des nationalistes sont plus apparents que réels : leurs lignes de communication sont 

trop étendues et leurs armées ne tiennent que les villes. Le régime ne s’est pas corrigé de 

ses vices. A mesure que se prolongeront les combats et que s’affirmera la supériorité tac- 

tique des partisans, il sera miné par une démoralisation de plus en plus profonde et, lorsque 

les milices paysannes se regrouperont pour former de grandes armées dont la discipline 

et les qualités guerriéres permettront les premiéres victoires importantes, c’est toute Vopinion 

publique qui basculera en faveur des communistes. Au milieu de 1947, l’Armée rouge prend 

offensive dans le Nord-Est, isolant les forces du Guomindang. En 1948, elle s’empare de 

Luoyang et de Kaifeng au Henan, puis de Jinan au Shandong. Elle passe alors a la der- 

niére phase de son offensive : le déploiement d’importantes unités dont tout l’armement 

provient de prises de guerre et dont une partie des effectifs est formée de déserteurs passés 

& l’ennemi avec armes et bagages. Au cours de l’offensive de septembre-octobre 1948, tout 

le Nord-Est est conquis et les nationalistes perdent 400 000 hommes, dont une partie de 

leurs meilleures troupes. La bataille décisive a lieu au cours de I’hiver 1948-1949 dans la 

région de Xuzhou (nord du Jiangsu). 550 000 hommes des armées nationalistes sont mis 

hors de combat. Les troupes communistes qui avaient fait leur entrée a Pékin et a Tianjin 

sont a Shanghai en mai, 4 Canton en octobre, a Chongging en novembre. Pendant que le 
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gouvernement nationaliste cherche refuge 4 Taiwan, la République populaire de Chine 

est proclamée le 1&7 octobre 1949. 

On a dit que le sentiment national a été le grand moteur de l’histoire de la Chine contem- 

poraine. A vrai dire, la formule ne vaut que pour la derniére période, celle de Ja lutte contre 

l’occupant : le patriotisme chinois est resté une aspiration impuissante, incarnée surtout 

par la jeunesse des écoles et l’intelligentsia, aussi longtemps qu’il a été privé du seul moyen 

qui devait lui permettre de s’exprimer : une armée populaire, indépendante des intéréts 

étrangers. L’union des paysans et des soldats de 1’Armée rouge s’est forgée au cours de 

la lutte contre les envahisseurs japonais, dans les territoires occupés par le Japon. De la 

sa force, ses succés, les sympathies trés larges que le mouvement de libération a rencontrées. 

Il y a un abime entre |’agitation politique des trente premiéres années du xx® siécle et l’or- 

ganisation des soviets paysans du Jiangxi et de la période de Yan’an : celui qui sépare 

le réve du réel, le désarroi d’intellectuels en quéte de théories salvatrices dans le fatras 

des idées importées, de l’assurance de combattants qui sont retournés aux sources mémes 

des traditions révolutionnaires autochtones. Ce que les communistes.chinois doivent surtout 

au marxisme est d’avoir redécouvert 4 travers lui des conceptions proprement chinoises. 

Ainsi, la boucle est fermée et la Chine, débarrassée des apports factices de l’Occident dus 

a une aliénation transitoire, renoue, non pas avec le passé car |’évolution n’a jamais cessé 

au cours de l’histoire, mais tout simplement avec elle-méme. 
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diffuse au xJx® siécle, stimulant une sorte de réforme confucéenne et une 

réaction orthodoxe, toute l’histoire des idées au cours de la premiére moitié 

du xx® siécle est dominée par les apports de 1’Occident. Mais on ne doit pas se 

méprendre sur la signification de ce phénoméne : cette intrusion massive de traditions 

profondément étrangéres 4 celles de la Chine n’est qu’un des aspects de l’aliénation du 

monde chinois. En outre, elle est indissociable du contexte d’humiliation et de désarroi 

qui caractérise toute cette période. L’intelligentsia chinoise est victime d’un complexe 

d’infériorité nourri par toutes les avanies qui sont infligées 4 la Chine : traité de Shimonoseki, 

occupation des « territoires 4 bail », protocole des Boxeurs, emprunts gagés sur les seules 

ressources réguliéres de la Chine, concessions de lignes de chemins de fer aux étrangers, 

octroi au Japon des anciennes possessions allemandes du Shandong lors du traité de Paris, 

fusillades de la police des concessions le 30 mai 1925 4 Shanghai (13 morts) et le 23 juin 

de la méme année a Canton (52 morts), occupation des provinces du Nord-Est par le Japon..., 

sans parler des humiliations quotidiennes endurées par les Chinois en Chine et a ]’étranger. 

La vie intellectuelle de cette période est étroitement mélée a |’histoire politique. 

L’intrusion des idées occidentales, déja sensible dans le domaine philosophique au début 

du xx siécle, s’aggrave avec la disparition des classes lettrées de l’ancien régime et le déve- 

LORS QUE LES INFLUENCES OCCIDENTALES avaient agi de fagon 
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loppement d’une intelligentsia formée au Japon, aux Etats-Unis et en Europe, ou en Chine 

méme dans des écoles et des institutions oul enseignent des étrangers. Plus ou moins convertis 

au genre de vie des Occidentaux, résidant dans les ports ouverts ou régne la prospérité 

artificielle qu’y entretient la présence étrangére, de nombreux intellectuels chinois et, avec 

eux, la jeunesse des écoles en viendront a penser que le salut de la Chine est dans le rejet 

total de toutes ses traditions et dans l’imitation systématique de l’Occident. De 1a, une 

grande fiévre de savoir et un bouillonnement anarchique des-idées et des théories. Ce qui 

arrive de l’Occident en vrac, au hasard des circonstances et dans la plus grande confusion 

est accueilli avec enthousiasme. Mais on ne peut prendre contact avec tout un héritage 

intellectuel en quelques décennies : la part du déracinement et de l’engouement passager 

une fois faite, on constate que la lecture s’est faite 4 travers le prisme des traditions autoch- 

tones. Il n’est sans doute guére d’emprunt qui ne puisse apparaitre comme le prolonge- 

ment de courants de pensée proprement chinois. 

Trois périodes qui correspondent aux étapes de l’histoire politique se laissent assez 

aisément discerner dans l’histoire intellectuelle de la premiére moitié du xx® siécle. La 

premiére, des environs de 1900 a la disparition de l’ancien régime est caractérisée par un 

effort d’adaptation qui fait écho aux tendances réformistes plus ou moins radicales dont le 

succés est alors le plus grand. Les plus célébres intellectuels de cette €poque appartiennent 

encore aux anciennes classes lettrées en voie de disparition. La deuxiéme période est au 

contraire celle du grand désarroi et du raz de marée des influences occidentales dans la 

Chine des ports ouverts. Cette étonnante effervescence intellectuelle se calmera peu a peu 

au cours de la derniére période qui correspond a la dictature de Jiang Jieshi : l’individua- 

lisme romantique, l’imitation indiscréte de l’Occident bourgeois céderont devant les pro- 

grés lents et siirs du marxisme. L’art et la littérature passeront au service de la révolution. 

La décantation s’est faite, favorisée par |’évolution politique : la Chine semble avoir retrouvé 

le chemin de sa cohésion morale. 

L’influence du Japon et Ila découverte de la philosophie 
évolutionniste 

Ce sont des tendances au syncrétisme qui caractérisent le mouvement politique, phi- 

losophique et littéraire des dix premiéres années du xx® siécle. C’est 1’Epoque ot triomphe 
un réformisme plus ou moins radical dont les défenseurs et les interprétes appartiennent 

encore a cette classe en voie de disparition que sont les lettrés de l’ancien régime. Ne pou- 

vant comprendre que depuis Shimonoseki, depuis le partage de la Chine en sphéres d’in- 
fluence et depuis l’affaire des Boxeurs, le tragique destin de la Chine est définitivement 
scellé, les meilleurs esprits pensent que la voie japonaise — celle du compromis entre tra- 
dition et modernisation — est encore possible. L’illusion vient sans doute de ce que les 
institutions politiques ne se sont pas encore écroulées. Il] existe encore une Chine de |’inté- 
rieur. Pour les réformistes de toutes tendances et de toutes origines, le Japon, pays proche 
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par sa situation géographique et par sa culture, apparait alors comme un modéle dans 
tous les domaines : éducation, armées, institutions, morale publique. L’influence japo- 
naise est renforcée par le grand nombre des étudiants chinois qui vont compléter leur for- 
mation au Japon dans les universités, les écoles techniques, les académies militaires — 

on estime ce nombre a 15 000 environ en 1906 —, par l’accueil que regoivent les émigrés 

politiques de la part de différentes associations japonaises et du gouvernement de Meiji 

— dés 1898, a été créé le Téa bunkai, « Association culturelle d’Asie orientale », afin 

d’étendre |’influence japonaise en Extréme-Orient —, par le prestige accru du Japon 

aprés sa victoire sur les armées et les flottes russes en 1905. C’est au travers des traductions 

japonaises que les étudiants chinois prennent le plus souvent contact a cette époque avec 

les ceuvres littéraires et philosophiques de 1’Occident. 

Les révolutionnaires et conspirateurs républicains qui trouvent eux aussi des encoura- 

gements au Japon ne représentent qu’un courant marginal, minoritaire et clandestin. Ce 

sont au contraire les réformistes, partisans d’une monarchie constitutionnelle de type 

japonais qui ont alors la plus large audience dans les milieux intellectuels et dans la jeu- 

nesse. Leur porte-parole est Liang Qichao qui se révéle comme le meilleur écrivain de 

cette époque. Réfugié au Japon depuis l’échec des Cent jours de réformes en 1898, il y 

déploie une activité inlassable, cherchant, par ses articles de presse, ses pamphlets, ses 

Ouvrages, 4 galvaniser ses compatriotes, analysant les causes du déclin de la Chine, assi- 

milant et adaptant a Ja tradition chinoise les idées nouvelles de son époque : évolution- 

nisme, libéralisme, esprit d’entreprise, vénération de la science... Il importe de forger un 

nouvel homme, car le mal vient de ce qu’on s’est accoutumé aux humiliations. A la dou- 

ceur, a la soumission, a l’esprit de tolérance, 4 la morale traditionnelle liée 4 un type de 

civilisation et 4 un systéme politique disparus et dépassés, il faut substituer l’esprit de 

compétition, de lutte, le nationalisme et l’intransigeance, toutes les qualités dont font 

preuve les nations occidentales et le Japon. 

On retrouve cette insistance sur la nécessité d’une transformation en profondeur de la 

morale publique chez un contemporain de Liang Qichao, Yan Fu (1853-1921), un Fou- 

kiénois qui, aprés avoir regu une éducation classique, avait fait ses études a l’Ecole de 

l’arsenal de Fuzhou ou il avait appris l’anglais et acquis une formation technique et scien- 

tifique. Lors d’un stage en Grande-Bretagne, dans la Royal Navy, Yan Fu avait découvert 

les ceuvres de Darwin et de Spencer. Il s’était intéressé au droit et a l’administration bri- 

tanniques. Il devait devenir, 4 son retour en Chine dans les derniéres années du xIx® siécle, 

l’un des premiers traducteurs des philosophes évolutionnistes anglais. Sa traduction d’Evo- 

lution and Ethics (Tianyanlun) de T.H. Huxley en 1898 lui avait valu une soudaine renommée 

et avait été suivie par toute une série d’autres traductions entre 1900 et 1910 : The Study 

of Sociology (Qunxue siyan) de H. Spencer, Wealth of Nations ( Yuanfu) d’Adam Smith, 

On Liberty (Qunjiquan jielun) de Stuart Mill, L’Esprit des lois (Fayi) de Montesquieu. 

Rédigées en langue classique dans un style raffiné, riches en allusions littéraires et parfois 

obscures, les traductions de Yan Fu sont accompagnées de commentaires personnels. Elles 

ont une influence considérable, imposant |’idée que la sélection naturelle et la lutte pour 
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la vie sont des lois qui s’imposent non seulement aux espéces animales, mais aux nations. 

Cet intérét de Yan Fu et de ses contemporains pour l’évolutionnisme darwinien et pour 

la sociologie anglo-saxonne a en effet un arriére-plan politique : ils apportent une 

justification a la diffusion d’une nouvelle morale publique inspirée de l’Occident; l’indi- 

vidualisme, la liberté, la démocratie doivent pénétrer peu 4 peu dans les meeurs et dans les 

institutions chinoises. 

Il ne s’agit pas de copier 1’Occident, mais de s’en inspirer et cette intention est sensible 

dans la forme méme. Si les traductions de Yan Fu sont rédigées en langue classique et 

mélées de réflexions personnelles, c’est aussi en langue classique que paraissent les pre- 

miéres traductions d’ceuvres littéraires occidentales. Et, 4 vrai dire, il s’agit beaucoup plus 

d’adaptations que de traductions proprement dites. Elles sont dues 4 un contemporain 

de Yan Fu, Foukiénois lui aussi, du nom de Lin Shu (1852-1924). Parvenu soudain a la 

célébrité dans les derniéres années du xIx® siécle, grace 4 une traduction de la Dame aux 

camélias d’Alexandre Dumas, Lin Shu qui ignorait toute langue étrangére, devait adapter 

trés librement, d’aprés les traductions qui lui étaient faites oralement, plus de 160 romans 

occidentaux d’auteurs aussi différents que Walter Scott, Defoe, Dickens, Cervantés, Ibsen, 

Victor Hugo... 

Cette combinaison d’un contenu nouveau avec des formes traditionnelles qui est carac- 

téristique de l’ceuvre des deux principaux traducteurs des premiéres années du xx® siécle 

se retrouve dans la production littéraire. Plus de mille romans paraissent entre 1900 et 

1910. Tous sont en rapport avec le mouvement réformiste, s*inspirent de préoccupations 

nationales, visent a la critique sociale et politique. Mais ils restent fidéles aux grands modéles 

du roman chinois des xvmi® et xIx® siécles par leur division en épisodes, la multiplicité 

des personnages, leur réalisme. Les plus célébres sont celui du grand lettré Liu E (1857- 

1909), le Laocan youji (Récit de voyage de maitre Can) (1902), ceux de Wu Woyao (Wu 

Jianren) (1866-1910) qui écrit plus de trente romans dans les années 1900-1910, de Li Baojia 

(Li Boyuan) (1867-1906), auteur du célébre Guanchang xianxingji qui prend pour cible les 

milieux de fonctionnaires corrompus de son époque. 

L’invasion de l’Occident 

Le climat politique et intellectuel se modifie 4 partir des années 1915-1917 et c’est alors 
qu’apparaissent les premiers signes avant-coureurs de la grande période de désarroi moral, 
d’effervescence intellectuelle et d’invasion des modes et des idées occidentales. Le phé- 
noméne atteindra 4 son apogée a partir de 1919. Les causes de cette transformation de la 
vie intellectuelle sont sans doute multiples et il convient de faire leur part aux contrecoups 
de la disparition de la dynastie et des anciennes classes lettrées, aux manifestations de 
'impérialisme japonais (occupation des territoires du Shandong, vingt et une demandes, 
progres de l’emprise économique du Japon en Chine), a la déception qu’entrainent les 
parodies de démocratie parlementaire et la dictature de Yuan Shikai qui tente une res- 
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tauration et cherche 4 remettre en honneur le culte de Confucius, 4 l’accroissement du 
nombre des étudiants formés a 1’étranger et surtout dans les pays occidentaux. Mais il 
semble avant tout qu’il s’est produit a cette €poque une profonde coupure entre géné- 
tations. Le mouvement est déclenché et mené par la jeunesse des écoles et par les étudiants 
revenus de 1’étranger. 

Les Chinois de plus en plus nombreux qui ont fait leurs études au Japon, en Europe 
et aux Etats-Unis éprouvent a l’égard de leur propre pays et de ses traditions un profond 
sentiment de honte. Dans l’état de déchéance ou est tombée la Chine, les meeurs tradi- 
tionnelles, les coutumes, les lettres et les arts du lettré, tout ce qui subsiste de l’ancienne 
Chine leur apparait comme une odieuse caricature. Tout compromis est devenu impossible 
avec le passé : il faut rompre définitivement avec toutes les traditions chinoises et, pour 
sortir la Chine de son état de prostration, éveiller les consciences, toucher le plus large 
public possible. 

Les premiéres manifestations de ce mouvement radical qui allait entrainer la jeunesse 
des écoles et la nouvelle intelligentsia plus ou moins occidentalisée des ports ouverts — les 
régions de |’intérieur restent pratiquement a l’écart en raison de leur misére et de leur 
isolement — sont la fondation de revues et de sociétés littéraires. La plus ancienne et la 
principale revue est créée 4 Shanghai en 1915 par Chen Duxiu (1880-1942), un ancien 
boursier d’études au Japon et en France qui sera, en 1921, l’un des fondateurs du parti 
communiste chinois. Elle porte le titre significatif de Xingingnian et le sous-titre francais 

de La Nouvelle Jeunesse. Le premier article de Chen Duxiu est un « Appel ala jeunesse » 

qui sonne comme une déclaration de guerre aux traditions morales de la Chine, opposées 

de fagon systématique au dynamisme et a l’esprit d’entreprise de 1’Occident. Deux ans plus 

tard, paraissent les « Suggestions pour une réforme littéraire » d’un jeune Chinois formé 

aux Etats-Unis du nom de Hu Shi (1891-1962). L’article vise A une réforme radicale des 

usages littéraires et préconise l’abandon de la langue classique dans les domaines ot son 

usage était de tradition, la suppression des clichés et des allusions littéraires, 1’emploi d’une 

langue simple et directe inspirée de la langue parlée (baihua). L’emploi du baihua fera 

a partir de cette époque de trés rapides progrés. De son cété, Chen Duxiu appelle de 

ses veeux le développement d’une littérature révolutionnaire, vivante et réaliste. 

Le mouvement du 4 mai 1919 déclenché par les étudiants de Pékin a l’annonce de 1’octroi 

au Japon des anciennes possessions allemandes en Chine donne une impulsion décisive 

au développement des courants politiques et littéraires les plus radicaux. Suivie d’autres 

manifestations, de gréves et de boycottages qui témoignent du ressentiment provoqué par 

cette nouvelle atteinte aux droits de la Chine entrée en guerre contre 1’Allemagne en 1917, 

l’initiative des étudiants de Pékin marque le début d’une période d’agitation politique que 

renforcent les mesures de répression prises par les gouvernements des Warlords. Les cercles 

politiques et littéraires se multiplient ainsi que les revues plus ou moins éphéméres. Les 

influences occidentales sont de plus en plus sensibles. Les traductions se font plus nom- 

breuses; des controverses opposent les tenants de conceptions philosophiques opposées et 

un nouveau roman, imité des modéles européens, apparait et se développe. 

“ 
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Cette effervescence intellectuelle est, dans ses profondeurs, beaucoup plus trouble et 

plus complexe qu’un jugement superficiel ne pourrait le laisser croire : elle ne se résume 

pas.en un sursaut patriotique inspiré par les idées occidentales (science, démocratie, indi- 

vidualisme, nationalisme). Née de l’aliénation du monde chinois, elle traduit le déracine- 

ment et l’inadaptation d’une jeunesse et d’une intelligentsia qui ressentent trés. profondé- 

ment les contradictions dont elles sont elles-mémes les victimes. Tout autant que la volonté 

d’action, c’est la fuite devant une situation sans issue, le désespoir, le repli sur soi-méme 

et un romantisme morbide qui s’expriment dans les options philosophiques et les ceuvres 

littéraires. La diversité des tempéraments et des formations, celle des courants de pensée 

hérités de la tradition chinoise, celle des influences étrangéres expliquent les variations 

individuelles et le foisonnement des écoles et des tendances. 

Les conditions mémes dans lesquelles se produit cette invasion des modes et des idées 

occidentales expliquent pourquoi, la fiévre une fois retombée, il n’en restera pas de marques 

trés profondes. Bien des courants intellectuels de la période 1917-1928 se signalent par leur 

caractére éphémére et artificiel. Leur succés a été di le plus souvent a certaines conjonctions 

entre traditions chinoises et occidentales. C’est ainsi qu’on entrevoit certaines affinités 

entre la philosophie de Bergson et l’intuitionnisme de Wang Yangming, entre la théorie 

anglo-saxonne de l’art pour l’art et certaines attitudes typiques des milieux lettrés chinois, 

entre taoisme et darwinisme... et ces affinités sont soulignées par les auteurs eux-mémes. 

Comme dans les premiéres années du xx® siécle, ce sont les influences anglo-saxonnes 

qui prédominent en raison de |’implantation britannique en Chine et du grand nombre 

des étudiants formés aux Etats-Unis. Hu Shi, Chinois américanisé, fait connaitre la phi- 

losophie pragmatiste de son maitre John Dewey (1859-1952), invité lui-méme en Chine en 

1919-1921. Le néo-réaliste et logicien anglais Bertrand Russell y séjourne lui aussi en 1920- 

1921. Les influences allemandes et frangaises sont moins sensibles. Cai Yuanpei (1868- 

1940), réformateur de l’université de Pékin en 1917, ancien étudiant 4 Berlin et 4 Leipzig, 

traduit le Systéme de morale de F. Paulsen et rédige une Histoire de l’éthique chinoise 

(Zhongguo lunli xueshi) (1917). Son action vient renforcer celle de 1’érudit et historien 

Wang Guowei qui avait été, au début du siécle, l’un des premiers a faire connaitre le volon- 

tarisme allemand de Nietzsche et Schopenhauer dans ses Essais de Jing’an (Jing’an wenji) 

(1905). On doit signaler aussi l’existence d’un courant anarchiste qui renoue avec les concep- 

tions égalitaristes des sociétés secrétes. Il s’était manifesté trés tét parmi les étudiants 

chinois de Paris par la création d’une revue, Le Siécle nouveau (Xin shiji) (1907-1908) 

dont un des fondateurs est un étudiant en biologie de Montpellier, Li Shizeng, né en 1882, 

traducteur de Kropotkine. L’écrivain Bajin, venu 4 Paris en 1922, se convertira lui aussi 

dans sa jeunesse au mouvement anarchiste, adoptant pour son nom de plume la premiére 

et la derniére syllabe du nom de ses écrivains préférés, Bakounine et Kropotkine. 

A Vunanimité qui s’était faite au moment du mouvement du 4 mai 1919 succéde une 
période de discussions passionnées. Moralistes et partisans d’une conception purement 
scientifique de la société s’affrontent. Des critiques s’élévent contre la civilisation mer- 
cantile et machiniste de l’Occident. Les premiéres sont formulées par Liang Qichao aprés 
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son retour d’Europe en 1919. Elles sont reprises et approfondies par Liang Souming, né 
en 1893, dans une étude comparée des civilisations de 1’Orient et de 1’Occident et de leurs 
philosophies (Dongxi wenhua ji qi zhexue), ou l’auteur voit dans la tradition chinoise de 
l’adaptation des désirs aux nécessités économiques et sociales une forme supérieure d’huma- 
nisme par opposition a leur exacerbation qui caractérise selon lui la civilisation occidentale 
et par opposition a l’excés inverse qu’il estime typique du monde indien, dont les traditions 

visent 4 l’anéantissement du moi et a l’abolition des désirs. Mais ces controverses aca- 

démiques laissent bientét la place 4 une opposition plus fondamentale entre révolution- 

naires et purs universitaires. En 1928, Hu Shi dont |’influence avait été si prépondérante 

depuis 1917 aura fait son temps. La reléve est prise par Guo Moruo (né en 1892), l’un des 

premiers convertis au marxisme. 

Une évolution paralléle se produit dans le domaine littéraire, marqué lui aussi dans les 

années 1917-1928 par un foisonnement des tendances les plus diverses. Le plus grand 

romancier de l’époque est Lu Xun (1881-1936), critique, polémiste et traducteur de Gogol, 

Plekhanov, Lunartcharski, Jules Verne, ainsi que d’auteurs japonais, polonais, hongrois... 

Mais on compte a ses cétés nombre d’écrivains de valeur : Ye Shengtao (né en 1892), 

Yu Dafu (1896-1945), Maodun (né en 1896), Bajin (né en 1904), la romanciére Dingling 

(née en 1907)... dont les ceuvres sombres et souvent mélodramatiques expriment la révolte 

ou le désespoir. 

Le triomphe du marxisme 

La grande découverte, celle qui met en relation l’oppression subie par la Chine, pays 

a demi colonisé, et le systéme capitaliste générateur de l’impérialisme, a lieu dans les années 

1919-1920. Elle est le fait d’un petit groupe d’intellectuels dont les chefs de file sont Chen 

Duxiu et Li Dazhao (1889-1927). La clef de l’histoire particuliére du monde chinois depuis 

les premiéres attaques de la guerre de l’opium est fournie par une interprétation générale 

de I’histoire de l’"humanité. La Chine retrouve ce sens universel qu’elle avait perdu avec 

la ruine de son éthique et de ses conceptions traditionnelles. Les caractéristiques des pays 

capitalistes et impérialistes — culte de l’individu, intolérance religieuse, recherche du pro- 

fit pour lui-méme, libre entreprise — s’éclairent soudain d’un jour nouveau en méme temps 

que les raisons de leur antinomie avec les tendances profondes du monde chinois. Sans doute 

de nombreuses affinités expliquent-elles l’attrait exercé trés rapidement en Chine par le 

marxisme. Par sa négation de toute réalité transcendante, il semble rejoindre l’une des 

constantes de la pensée chinoise. La théorie des cing stades qui, par le jeu d’une dialectique 

socio-économique, ménent l’humanité du communisme primitif au socialisme de l’avenir 

rappelle les visions eschatologiques de la « grande harmonie » ( datong) de l’école du 

Gongyang illustrée par Kang Youwei dont l’époque n’est pas si lointaine. Elle évoque 

aussi certaines conceptions historiques des philosophes chinois du xvu® siécle dont 1’in- 

fluence n’a jamais cessé de se faire sentir. L’abolition de la propriété privée, mise en pra- 
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tique par les Taiping au milieu du x1x® siécle, répond a une des aspirations profondes de 

la tradition révolutionnaire chinoise et rejoint certaines traditions étatiques plus anciennes. 

De toutes les philosophies occidentales, le marxisme est sans doute la moins éloignée des 

orientations générales de la pensée chinoise. De son cété, le communisme laisse entrevoir 

une possibilité d’action et fournit un modéle d’organisation révolutionnaire analogue a 

celui des sociétés secrétes de la Chine. L’aide de 1’Union soviétique semble confirmer ces 

espoirs. 

Il reste que le communisme a dii s’adapter en Chine a des conditions trés particuliéres : 

celles d’un immense pays rural, privé de son indépendance économique et victime d’une 

terrible paupérisation, d’une Chine 4 demi colonisée ow le prolétariat industriel, trop faible 

et trop misérable, ne devait jouer aucun réle décisif; celles aussi d’une lutte armée qui 

devait se poursuivre de fagon incessante depuis 1927 jusqu’a la victoire finale de 1949, 

contre les armées nationalistes avant et aprés l’invasion japonaise, et contre les armées 

de l’occupant. Si le communisme chinois apparait avant tout comme paysan, militaire et 

patriotique, c’est a ces conditions particuliéres qu’il le doit. 

Il a fallu que fussent sacrifiés tout d’abord les premiers adeptes de la nouvelle foi : ceux 

qui, convaincus de la possibilité d’une action ouvriére dans les ports ouverts, se heur- 

térent a la coalition de la bourgoisie chinoise et du capital étranger et qui, contraints par 

les directives de Moscou, durent accepter de gré ou de force |’alliance avec leurs ennemis 

naturels. Deux ans aprés |’exécution en 1927 de Li Dazhao par le gouvernement des Warlords 

de Pékin, Chen Duxiu sera exclu du parti et rendu responsable de la politique qui lui avait 

été imposée malgré lui par le Kremlin. Il a fallu que les intellectuels des villes cédent le 

pas aux obscurs combattants des zones rurales et que la pratique quotidienne se substitue 

aux théories de la doctrine orthodoxe. 

Tout devait jouer en faveur des communistes a partir de l’avénement de Jiang Jieshi : 

les persécutions de la police du Guomindang contre les libéraux, la passivité du gouver- 

nement nationaliste face a l’invasion japonaise, la lutte contre le mouvement de résistance 

incarné par les communistes, la corruption et la décrépitude de plus en plus rapides du 

régime de Jiang Jieshi. Les intellectuels chinois se convertissent au marxisme de plus en 

plus au cours des années. Tous se rapprochent des communistes. Les publications mar- 
xistes se multiplient entre 1935 et 1945 et les auteurs les plus demandés sont Marx, Engels, 
Lénine et Boukharine. La littérature se dépouille des influences qu’elle devait 4 l’Occident 
« bourgeois » : l’introspection, le doute, l’exaltation romantique de l’individu ne sont plus 
de mise. Elle tend 4 devenir une arme au service de la révolution et est encouragée dans 
cette voie par les initiatives de Yan’an. C’est ainsi que Mao Zedong définit en 1942 les fonc- 
tions révolutionnaires de la création littéraire et artistique, et suggére aux auteurs de s’ins- 
pirer a l’occasion de ce qui, dans les anciennes traditions chinoises, peut étre adapté aux 
besoins de la lutte présente. 
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Sciences historiques et sciences exactes 

Il est remarquable qu’en dépit des tragédies de l’époque et malgré des conditions de 
vie extrémement précaires, les érudits et savants chinois aient poursuivi leurs recherches 
et leurs efforts pour développer en Chine les enseignements scientifiques. Les contacts 
vivifiants entre traditions chinoises et occidentales et les liens noués avec les savants d’Europe 
et d’Amérique furent pour une part dans cette étonnante résistance des études désintéressées 

au milieu du chaos et de la misére. Mais c’est surtout au patriotisme de ses savants et de 

ses érudits que la Chine a da de préserver ses traditions scientifiques. 

Dans le domaine des sciences historiques (histoire, épigraphie, archéologie) et philolo- 

giques ou la Chine s’était montrée particuliérement précoce et possédait depuis les xvie et 

Xvin® siécles une solide tradition scientifique, d’importantes découvertes devaient donner un 

nouvel élan aux recherches : ce furent, a partir de 1899, la révélation des inscriptions sur os 

et écailles de tortue de la fin du m¢ millénaire, les fouilles de Anyang au Henan sur le site de 

la derniére capitale des Shang (xIv®-xI® siécle) a partir de 1927, la découverte du trés riche 

fonds de manuscrits sur papier des v®-x® siécles signalé dés 1900 prés de Dunhuang au Gansu 

occidental, la mise au jour des fiches sur bois et sur bambou d’époque Han a partir de 1906 

dans les régions de Dunhuang et de Juyan en Mongolie occidentale (1® siécle avant et 1°T 

siécle aprés notre ére), l’ouverture des archives des Ming et des Qing (xv®-xIx® siécle) au 

Palais impérial de Pékin. Il y avait 1a de quoi renouveler profondément toutes les perspec- 

tives historiques sur le plus lointain passé du monde chinois, les connaissances épigraphiques 

et archéologiques, l’histoire de la littérature, des religions et de 1’art. 

Ceux qui collaborérent a l’exploitation de ces nouveaux documents et s’efforcérent de 

retrouver dans le trés riche héritage de la civilisation chinoise certaines traditions négligées 

qui présentaient des analogies avec les traditions occidentales (littérature populaire, théatre, 

sophistique, logique, métaphysique bouddhique...) sont venus de tous les milieux et appar- 

tiennent 4 tous les horizons politiques. Mais c’est a 1’école du Zhejiang, héritiére de 1’école 

des études critiques (kaozhengxue) du xvui® siécle, que se rattachent les plus éminents 

d’entre eux. Aux environs de 1900, cette école est représentée par Yu Yue (1821-1907), 

historien, homme de lettres et spécialiste des philosophes chinois des 1v°-m® siécles avant 

notre ére dont la renommée s’était étendue jusqu’au Japon, et par Sun Yirang (1848-1908), 

l’un des premiers spécialistes des inscriptions de la fin du 1° millénaire, bibliographe 4 

la recherche des ouvrages chinois conservés au Japon, éditeur de 1’ceuvre du philosophe Mozi, 

promoteur d’écoles modernes au Zhejiang. Le plus célébre et le dernier représentant de 

L’école des études critiques dans la premiére moitié du xx® siécle est Zhang Binglin (1869- 

1936). Natif de Hangzhou, ami et associé de Sun Wen et de Huang Xing — considérés a 

eux trois comme les « trois patriarches de la révolution » (geming sanzun) —, il avait été 

le disciple de Yu Yue. Séduit un moment par les idées réformistes de Kang Youwei, il ne 
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devait pas tarder a passer 4 l’opposition antimonarchiste lors de son séjour au Japon ou 

il arrive en 1899 et ow il fait la connaissance de Sun Wen. 

A la méme école du Zhejiang peuvent étre rattachés Luo Zhenyu (1866-1940) et Wang 

Guowei (1877-1927). Préoccupé dans sa jeunesse par les questions d’agronomie qu’il 

considérait comme fondamentales, Luo Zhenyu avait créé 4 Shanghai, aprés Shimonoseki, 

une Association pour l’étude des civilisations de l’Asie orientale (Dongwen xueshe) qui 

avait des buts pratiques et ou il avait invité des professeurs japonais. Directeur de l’Institut 

d’agronomie de Pékin en 1909, il quitte la Chine au moment de la révolution de 1911 et 

se réfugie au Japon de 1912 a 1919. Précepteur de l’ancien empereur Xuantong, le jeune 

Puyi, 4 Tianjin en 1925-1929, Luo Zhenyu acceptera des postes officiels dans le nouvel Etat 

de Mandchourie créé par les Japonais. Ce fut 1’un des pionniers des études sur les manuscrits 

de Dunhuang, sur les inscriptions sur os et écailles, et sur les archives du Palais impérial. 

Autre monarchiste convaincu, Wang Guowei était entré au Dongwen xueshe de Shanghai 

en 1898 et il y avait appris le japonais et l’anglais. Aprés des études de physique au Japon 

en 1902, il avait enseigné la philosophie dans les écoles normales de Nantong puis de Suzhou 

au Jiangsu, faisant 4 cette époque la découverte des philosophes allemands (Kant, Scho- 

penhauer et Nietzsche). Trés affecté par la chute de la dynastie en 1911, il se réfugie au 

Japon comme son ami Luo Zhenyu. Il abandonne alors la philosophie occidentale et 

retourne a la tradition des études critiques, publiant des travaux sur |*histoire du théatre 

des Song et des Yuan (1915), les Classiques, les historiens, les inscriptions sur bronze de 

1’époque des Zhou. On lui doit aussi des études sur les documents Han retrouvés 4 Dunhuang 

et Juyan, les inscriptions de Anyang et les manuscrits de Dunhuang. 

Moins connu, mais sans doute plus remarquable encore, est le développement de |’ensei- 

gnement et des recherches dans le domaine des sciences exactes. Il est di a l’impulsion 

de savants formés en partie en Chine et en partie a l’étranger (aux Etats-Unis principalement 

aprés 1927) qui s’efforcérent de former des disciples et de créer des écoles et des laboratoires. 

Dans plusieurs secteurs, la science chinoise a atteint, grace 4 eux, au niveau international. 

Des hommes tels que Ding Wenjiang (V.K. Ting, 1887-1936), éminent géologue fondateur 

de la Société chinoise de géologie en 1922 et de la Société chinoise de paléontologie en 1929 

(l’année de la découverte de l’Homme de Pékin), les mathématiciens Chen Xingshen 

(Shiing-shen Chern, né en 1911) et Zhou Weiliang (Chow Wei-liang, né en 1911), un des 

pionniers de la géométrie algébrique, le biochimiste Xian Wu (Hsien Wu, 1893-1959) ou les 

physiciens Yan Jici (Ny Tsi-ze, né en 1900) et Wu Dayou (Wu Ta-yu, né en 1907), maitre 
de Tsung-dao Lee, prix Nobel de physique, ont apporté au développement scientifique 
international une contribution reconnue par les savants du monde entier. Certains, tel 
le physicien atomiste Qian Sanqgiang (né en 1910), disciple de Frédéric et Iréne Joliot-Curie, 
jouent aujourd’hui un réle capital dans l’organisation de la recherche et dans le renfor- 
cement militaire de la République populaire de Chine. 
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1€™ octobre 1949, de la République populaire de Chine et se termine avec la 

mort de son fondateur et inspirateur en septembre 1976, a toutes chances de 

rester dans l’histoire comme une période exceptionnelle. Elle a été marquée 

par une extraordinaire agitation, une profonde évolution et de violentes secousses. Mais 

il est encore trop tot pour dire quelle sera sa place dans |’histoire, puisque cette histoire 

est encore en gestation. 

ee QUART DE SIECLE, QUI COMMENCE avec la proclamation a Pékin, ie 

La rupture est évidente avec la période antérieure et il ne peut étre question de nier tout 

ce qui distingue la Chine actuelle de celle des années 1919-1945, et encore moins de celle du 

xIx® siécle. Mais ce qui parait nouveau au profane l’est parfois moins qu’il ne l’imagine. 

Il y a des liens multiples avec le passé le plus récent : la génération qui a connu la décennie 

de Nankin et la guerre sino-japonaise est seulement en train de disparaitre de nos jours 

et les principaux dirigeants des années 1950-1975 ont tous été formés du temps ou Jiang 

Jieshi (Chiang Kai-chek) présidait aux destinées de la Chine. Mao Zedong lui-méme, 

né en 1893, est resté jusqu’a sa mort l’>homme des soviets du Jiangxi, de la longue Marche 

et de Yan’an. Mais il y a aussi des liens, plus subtils sans doute, mais non moins forts, 

avec un passé plus_ancien. Les aspirations révolutionnaires, égalitaristes et utopistes de 

la tradition chinoise semblent avoir continué a inspirer les dirigeants de la Chine nouvelle. 

D/’autre part, le sens de l’organisation, la discipline collective, 1’endoctrinement, les grands 

travaux d’une ampleur gigantesque et méme le passage si surprenant du chaos et de l’anarchie 

a V’ordre ne sont pas choses si nouvelles en Chine. Dans un cadre entiérement nouveau 

sans doute, certaines traditions étatiques et certaines traditions morales semblent s’étre 

perpétuées jusqu’a nos jours. Bien que les références soient tout autres que celles de jadis 

et le contexte international trés différent, il se pourrait cependant qu’avec le recul du temps, 

ce qui relie la Chine actuelle 4 son passé apparaisse avec plus de netteté : nous sommes 

encore trop sensibles a ce que le présent peut avoir d’anecdotique. Tout compte fait, 1’his- 

toire de la Chine actuelle reléve plus du journaliste et du « politologue » que de l’historien. 

Les caractéres originaux du nouveau régime 

Le profond désaccord qui, dans tous les domaines, oppose la Chine 4 l’Union soviétique 
depuis 1961 ne doit pas faire oublier que toutes les institutions de la nouvelle Chine ont 
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été copiées sur celles de 1’U.R.S.S., ni que le parti communiste chinois est une fidéle 
réplique du parti bolchevique (ce qui est vrai aussi du parti nationaliste, le Guomindang). 
L’influence soviétique a été trés profonde en Chine au moment méme ou ont été mis en 
place les fondements du nouveau régime. En Chine comme en Union soviétique, les orga- 
nismes d’Etat sont entiérement contrélés par le parti. Le parti est partout présent et dirige 
tout, méme s’il n’a pas compétence pour le faire : administrations, entreprises, communes 
rurales, usines, hépitaux, écoles, universités... Si les membres du parti ne jouissent pas de 
priviléges aussi grands qu’en Union soviétique — et si la vie des petits cadres en particulier 
est assez pénible —, l’appartenance au parti implique tout de méme de nombreux avantages. 
L’élite dirigeante est formée par les plus anciens membres du parti, ceux qui ont participé 
aux luttes d’avant la Libération. Ces membres Agés (le méme phénoméne de vieillissement 
des cadres se retrouve en U.R.S.S.) se distinguent de la masse des nouveaux venus qui 
n’occupent que des postes de responsabilité moins élevée ou n’accomplissent que des taches 
d’exécutants. Dans cette pesante hiérarchie, le seul critére d’avancement est le dévouement 
au parti et l’orthodoxie politique. Il y a donc des analogies fondamentales dans les systémes 

politiques de la Chine et de 1’U.R.S.S. C’est ce qui a conduit certains spécialistes des 

questions contemporaines a prévoir que la Chine, une fois calmés les remous des années 

1950-1975, pourrait connaitre une évolution analogue a celle de I’Union soviétique. 

Cependant, pendant toute la période récente, le nouveau régime chinois est apparu 

profondément original en raison de l’importance accordée 4 l’endoctrinement et a la 

conversion des esprits d’une part, en raison d’un certain romantisme révolutionnaire 

d’autre part. Depuis 1950, la vie des Chinois a été sans cesse agitée et parfois bouleversée 

par une série continuelle de « mouvements » destinés 4 mobiliser tout ou partie de la popu- 

lation par un recours obsédant a tous les moyens de communication : affiches, journaux, 

radio, exposés et discussions. Dans les innombrables réunions organisées sur les lieux de 

travail, c’est pour chacun un devoir patriotique que de critiquer et de dénoncer, parmi ses 

proches compagnons, les opposants, les tiédes, les esprits trop indépendants. C’est un 

devoir aussi que de s’accuser soi-méme de ses fautes, méme les plus futiles, et de son manque 

de dévouement au parti. Les séances d’études qui portent généralement sur les ceuvres 

de Mao Zedong ou les éditoriaux du Quotidien du Peuple, \’examen de conscience, la 

confession et le repentir, |">humiliation, permettent de maintenir un haut niveau de conscience 

« politique » et de briser la résistance des mauvais esprits. C’est ainsi que la population 

élimine d’elle-méme de son sein les « éléments contre-révolutionnaires » et se réforme par 

le moyen d’une émulation et d’une surenchére continuelles. 

On peut dire que, depuis 1950, l’activité principale de la nouvelle Chine a été une activité 

de propagande et d’endoctrinement, activité dont le cofit matériel et humain ne pourra 

sans doute jamais étre évalué, mais qui doit étre considérable. Depuis la fondation de la 

République populaire de Chine, la tranformation de la société a presque toujours eu le 

pas sur le développement économique et les problémes de gestion. Comment expliquer 

cette priorité de la « politique » sur l’économie? L’histoire du parti communiste chinois 
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n’y est peut-étre pas étrangére : c’est en préchant d’exemple et en cherchant a convaincre 

que l’Armée rouge s’est implantée dans les campagnes, et les assemblées villageoises ou 

était dressé le procés des anciens paysans riches ont fourni sans doute le modéle d’une 

pratique plus générale, destinée 4 promouvoir la révolution sous le contréle du parti et a 

changer les mentalités. Mais il faut faire aussi une large place au tempérament et a l’influence 

prépondérante de Mao Zedong en méme temps qu’a certaines tendances propres, deés les 

origines, au parti communiste chinois. Dés la fondation du parti se sont affirmées des 

aspirations utopistes qui prolongent une trés ancienne tradition révolutionnaire : celle 

de la Grande Unité (datong) ou de la Grande Paix (taiping), qui avait inspiré 4 ses débuts 

la rébellion des Taiping et qui s’était exprimée dans le Datongshu de Kang Youwei a la 

fin du x1x® siécle. La société sans classe, unanime, ot tout appartient a tous — l’envers 

de la société mandarinale — est un vieux mythe qui a pris, avec le temps, des couleurs 

trés modernes. Ces aspirations reposent sur la conviction que tout est possible et qu’il 

suffit de vouloir. La foi passe avant la connaissance, l’avis du parti avant celui des experts. 

Ce volontarisme était particuliérement marqué chez Li Dachao : il a été aussi l’un des 

éléments fondamentaux du tempérament de Mao Zedong. 

Les conflits et les crises que la République populaire de Chine a connus depuis sa fonda- 

tion ont eu le plus souvent pour origine les difficultés rencontrées dans l’application de 

directives trop ambitieuses. Ces difficultés ont provoqué des retours en arriére, des varia- 

tions de « la ligne politique » et révélé des divergences de conceptions aux plus hauts 

échelons. Aux tenants d’une transformation rapide et radicale de la société se sont opposés 

trés tot les gestionnaires conscients des dangers de l’improvisation et partisans d’un rythme 

de développement mieux adapté aux forces humaines. Les oppositions de tendances ont 

abouti a des luttes de factions au sein du parti, chacun cherchant a exploiter 4 son avantage 

Virritation provoquée dans la population par l’autoritarisme et l’incompétence des cadres. 

Ces conflits ont dégénéré en une véritable anarchie au moment de la Révolution culturelle, 

moment ou est apparue en pleine clarté la contradiction entre la toute-puissance de l’appareil 

du parti et les aspirations révolutionnaires de la jeunesse. Dans ces conflits comme dans la 

pratique quotidienne, il est fait le plus libre usage du vocabulaire marxiste, les termes 

employés visant 4 exprimer des jugements moraux sur l’adversaire du moment, non pas 

a traduire une analyse objective de la société. 

I. De Palliance a la rupture avec l?Union 
soviétique 

La guerre civile, qui avait duré douze ans, s’est achevée trés vite au profit des commu- 
nistes 4 cause du vide créé par l’effondrement du régime de Jiang Jieshi et de Vaspiration 
de tous a la paix aprés de si longues années de souffrances. L’Armée rouge bénéficiait 
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d’ailleurs d’un préjugé favorable dans une partie de la population et chez un bon nombre 
d’intellectuels. Loin de piller et de réquisitionner les Ppaysans comme les troupes nationa- 
listes, les communistes vivaient en contact étroit avec la paysannerie et organisaient le 
partage des terres, mettant fin ainsi a l’exploitation des plus démunis. En outre, les troupes 
communistes furent les. seules a lutter efficacement contre Voccupant japonais. Discipline, 
justice sociale et patriotisme leur attirérent des sympathies. Mais il semble que la corruption 
du régime nationaliste, l’inflation monétaire et la lassitude générale aient eu des effets 
plus déterminants encore sur le ralliement a peu prés général de la population au nouveau 
régime. 

Bien que les cadres communistes aient eu le temps de se préparer a leurs nouvelles 
responsabilités, la victoire est venue pour eux presque trop vite. Leur expérience était 
limitée au monde rural et aux actions de guérilla. En quelques mois, ce furent d’immenses 
territoires et de trés grandes villes dont il leur fallut prendre en charge l’administration. 
Ils héritaient d’une Chine misérable, souffrant 4 la fois d’un des niveaux de vie les plus 

bas du monde et d’un grave retard industriel; la guerre civile et étrangére y avait fait rage 

depuis 1937 et les esprits y étaient depuis longtemps accoutumés 4 |’injustice et a la corrup- 

tion. Cependant, les nouveaux dirigeants parvinrent trés rapidement a éliminer toute 

opposition, a faire régner partout |’ordre et la discipline; 4 mettre un terme a l’inflation, 

a faire en sorte que chacun ait au moins de quoi se nourrir et se vétir; 4 remettre en marche 

les usines et a rétablir toutes les lignes de chemin de fer. Dés 1952, la reconstruction est 

achevée. Comment expliquer ce redressement si rapide et les progrés qui ont suivi jusqu’en 

1958 et qui contrastent avec les longues difficultés de 1’U.R.S.S. aprés 1917? Certaines 

qualités chinoises — l’endurance au travail, l’ingéniosité, le sens de l’entraide et de l’orga- 

nisation — n’y sont pas étrangéres, mais aussi la passion et l’orgueil de l’indépendance, 

le patriotisme d’un grand peuple longtemps et injustement méprisé, les espoirs mis par 

beaucoup dans le nouveau régime, enfin le dévouement et la discipline des cadres, la fermeté 

et, en méme temps, la prudence de la prise en main. 

Compte tenu de I’importance de la population (600 millions d’habitants environ), la 

révolution communiste ne fut pas aussi sanglante qu’on aurait pu s’y attendre. Si la 

répression a l’égard des opposants fut sans pitié, le nouveau régime semble par contre 

avoir tenu a ne pas s’aliéner les anciennes classes bourgeoises qui furent associées dans les 

commencements a l’effort de reconstruction dans des entreprises semi-privées et semi- 

publiques. D’autre part, les dirigeants étendaient a toute la Chine des campagnes les 

mesures prises dans les zones contrélées par 1’Armée rouge avant la Libération. Répartis 

en cing catégories dés le 30 juin 1950 (propriétaires fonciers, paysans riches, moyennement 

riches, pauvres, ouvriers agricoles), les villageois étaient partout incités 4 exposer les injus- 

tices qu’ils avaient subies de la part des propriétaires et des usuriers et 4 exiger le chatiment 

des coupables au cours d’assemblées houleuses qui aboutissaient parfois a des violences 

et a des exécutions sommaires. Mais la redistribution des terres, faisant de chacun un petit 

propriétaire, semble avoir été bien accueillie par le plus grand nombre. Cette prudence des 

; 571 



LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE 

débuts a été souvent soulignée et elle témoigne d’une certaine souplesse chinoise. Elle 

était en fait imposée par les circonstances : la Chine populaire devait bient6t s’orienter 

vers une imitation assez exacte du modeéle soviétique. 

Le modéle soviétique 

Dés 1952, les exploitations généralement trop petites qui étaient issues de la réforme 

agraire commencent a étre regroupées. A partir de 1954 apparaissent les premiéres « coopé- 

ratives de production », équivalents des kolkhozes soviétiques. Mais, en méme temps que 

la collectivisation des terres est progressivement généralisée, un trés gros effort est fourni 

en 1955-1957 afin de développer |’industrie lourde : acier, charbon, pétrole, électricité... 

En accordant une priorité absolue au développement de |’industrie lourde, la Chine prend 

modéle sur 1’Union soviétique. Les conseillers et techniciens venus d’U.R.S.S. sont d’ailleurs 

nombreux en Chine a cette époque. Un énorme effort est exigé de la paysannerie, qui doit 

tout a la fois changer ses habitudes et nourrir les villes dont la population s’accroit rapide- 

ment du fait de l’émigration rurale, payer les équipements vendus par 1’U.R.S.S. et les 

pays de l’Est et approvisionner certaines usines en produits d’origine agricole. Mais, pour 

la premiére fois de son histoire, la Chine commence a se doter d’industries de base, indis- 

pensables 4 son indépendance. C’est une mise en valeur qui n’intéresse plus seulement 

les c6tes et la région de Shanghai, comme au temps de la période semi-coloniale, mais |’inté- 

rieur, et ne se limite plus comme alors aux industries de consommation. L’effort fourni 

en faveur de l’extension du réseau de chemins de fer dans les provinces de |’intérieur allait 

dans le méme sens. 

Cependant, la tension a été excessive au cours des années 1955-1957 et la nécessité d’un 

certain relachement des contraintes semble s’imposer dans les milieux dirigeants. Le 

malaise provoqué dans les campagnes par la collectivisation des terres s’est traduit en effet 

par une baisse de la production. On décide donc de laisser plus d’indépendance et d’ini- 

tiative aux paysans, souvent irrités par l’incompétence et le comportement autoritaire 

des cadres envoyés de la ville. On permet de nouveau I|’existence d’un marché libre. C’est 

un vent de libéralisme qui souffle dans l’ensemble des pays communistes depuis le xx® congrés 

du parti communiste de l’Union soviétique : la Chine de l’époque y est d’autant moins 

insensible que le relachement des contraintes est devenu pour elle une nécessité. Partout, 

on laisse s’exprimer les revendications de la base. Surtout, l’on s’efforce de regagner 

V’adhésion des intellectuels dont prés de la moitié sont soit hostiles, soit trés réservés a 

l’égard du régime. Rendus trés prudents par les nombreuses séances de « réforme de la 

pensée » auxquelles ils ont été soumis, ils refusent tout d’abord de critiquer comme on les 

invite instamment ce qui ne va pas dans les méthodes du parti. Il faudra de nombreuses 
et pressantes exhortations pour les y décider. Mais, une fois lancé, le mouvement dit des 
« Cents fleurs » aboutit en mai 1957 a une véritable mise en accusation du régime. Etudiants 
et intellectuels dénoncent la parodie de démocratie a laquelle on assiste A tous les niveaux; 
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tout le pouvoir est détenu par les six membres du comité permanent et tout est partout 
décidé d’avance; l’immixtion constante du parti dans tous les domaines entrave tout 
travail sérieux; ceux qui tranchent sont le plus souvent des incapables qui n’ont d’autre 
mérite que d’avoir su se faire valoir en faisant preuve de docilité et en clamant leur orthodoxie 
politique; le travail et la compétence sont moins bien récompensés que I’hypocrisie. On 
attaque méme |’Union soviétique qui a démonté les usines du Nord-Est et se fait payer 
jusqu’au dernier kopek l’aide qu’elle fournit a l’un des plus pauvres pays du monde. Le 
mouvement préfigure la période de la Révolution culturelle ow la jeunesse se déchainera 
contre la tyrannie étouffante du parti. Cependant, la surprise est totale chez les dirigeants : 
ils n’imaginaient pas un tel mécontentement et une aspiration si profonde a la liberté. 
L’agitation des étudiants et l’émeute qui se produit fin juin 1957 4 Wuhan rendent urgente 
une reprise en main. L’autorité du parti est réaffirmée de facon brutale et l’expérience des 
« Cents fleurs » est définitivement close. Elle aura duré au total cinq semaines. 

La tentative de libéralisation dans les milieux intellectuels s’était done retournée contre 
le régime. Mais il en était de méme dans les campagnes : le relachement général des 
contraintes et de la centralisation, la renaissance d’un marché libre amenaient les paysans 
a négliger le secteur collectivisé pour reporter tous leurs soins sur toutes les sources de profit 
individuel. La aussi un coup d’arrét a l’effondrement du systéme était indispensable. Ce 
sera, non pas un retour a la situation antérieure, mais une expérience d’une extraordinaire 
audace. 

Le Grand Bond en avant 

Si intellectuels et paysans avaient profité des mesures de libéralisation pour se retourner 

contre le régime et revenir 4 des comportements traditionnels, c’est que la réforme des 

mentalités n’avait pas été assez profonde et qu’un nouvel et vigoureux effort était indis- 

pensable pour changer radicalement toute la société chinoise. Telles sont sans doute les 

considérations qui sont a l’origine de ce vaste mouvement de refonte compléte des commu- 

nautés rurales et urbaines qui porte le nom de Grand Bond en avant et dans lequel s’est 

exprimé de facon éclatante le romantisme révolutionnaire de Mao Zedong. Ce fut, au cours 

des années 1958 et 1959, une extraordinaire mobilisation de toutes les énergies. L’effort 

de propagande et d’encadrement a dépassé tout ce qu’on avait vu jusqu’alors. Le kolkhoze 

de type soviétique est abandonné au profit d’unités autonomes beaucoup plus vastes qui 

prennent le nom de Communes populaires. Ces Communes, qui regroupent plus de 

20 000 habitants, doivent s’administrer elles-mémes et régler toutes les questions qui les 

concernent : agriculture, industrie, commerce, affaires sociales, défense... Tout est collec- 

tivisé, méme les petits lopins individuels que les paysans avaient été autorisés a agrandir 

en 1957. Toute propriété individuelle, méme celle qui intéresse les objets d’usage courant 

est abolie. La vie de famille disparait au profit de la vie en collectivité. En méme temps, 

on veut supprimer tout ce qui distingue la ville de la campagne et, a cette fin, un grand 
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effort est fourni pour industrialiser les campagnes, en construisant de petits hauts-fourneaux 

et en faisant appel au génie inventif de tous ainsi qu’aux techniques traditionnelles. On 

s’efforce aussi d’accroitre trés rapidement la production agricole en tirant parti de toutes 

les terres et en multipliant les projets d’irrigation. Les oiseaux qui nuisent aux récoltes 

sont systématiquement détruits et, dans toutes les campagnes, le mot d’ordre est aux 

labours profonds et aux semis plus serrés. II s’agit tout a la fois d’accomplir en deux ans 

ce que proposait le deuxiéme plan quinquennal et de parvenir d’un seul coup a la société 

socialiste. Il semble que tout soit possible. 

L’excellente récolte de 1958 parait confirmer tous les espoirs et, dans le climat d’émulation 

qui régne alors, les statistiques établies sur des chiffres grossis 4 chaque échelon par des 

cadres désireux de se faire bien voir sont plus qu’encourageantes. Mais la récolte de 1959 

est médiocre, et l’enthousiasme commence a décliner. Les deux années suivantes sont les 

plus sombres de l’histoire de la République populaire : a la suite d’une sécheresse telle 

qu’on n’en avait pas connue depuis un siécle, la Chine redécouvre un fléau qu’elle pouvait 

croire définitivement conjuré; certaines régions sont frappées par la famine et les récoltes 

catastrophiques de 1960 et 1961 aggravent les conséquences des fautes commises pendant le 

Grand Bond en avant : partout on avait improvisé, ignoré toute coordination, imposé de 

nouveaux modes de culture au mépris de l’expérience paysanne. I] y avait eu un immense 

gaspillage de biens et d’énergie. Mais un autre facteur contribue a approfondir la crise : 

inquiéte et irritée par les manifestations d’indépendance de la Chine, 17?Union soviétique 

interrompt soudain son aide en 1960, rompt les contrats de coopération technique et scien- 

tifique et rappelle tous ses techniciens. 

2. De la rupture avec I’U.R.S.S. a la mort 
de Mao Zedong 

Suivant le point de vue d’ow I’on envisage I’histoire de la République populaire de Chine 

depuis sa fondation, la vision est différente. Mais c’est peut-étre dans le mouvement continu 

qui a porté la Chine a se libérer de la tutelle et du modéle soviétiques qu’on trouve un des 
éléments les plus éclairants de cette histoire. 

C’est tout d’abord son alliance avec 1’U.R.S.S. qui a engagé la Chine malgré elle, dés 
le lendemain de la Libération, au moment méme ou les taches de la reconstruction étaient 
le plus urgentes, dans la sanglante guerre de Corée. Mais ce conflit, en aggravant la guerre 
froide, a contribué efficacement a resserrer les liens qui unissaient les deux nations et a 
rejeter la Chine du cété des pays dominés par l’Union soviétique. L’invasion de la Corée 
du Sud, le 25 juin 1950, eut pour effet immédiat la neutralisation du détroit de Formose 
par les Etats-Unis. En accordant une aide massive en armes et en capitaux aux survivants 
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du régime nationaliste réfugiés A Taiwan, les Etats-Unis devaient prolonger artificiellement 
le régime moribond de Jiang Jieshi sur une ile qui venait de faire partie pendant cinquante ans 
de l’empire japonais. C’est le commencement de la fiction des deux Chines et il faudra 
attendre jusqu’en 1971 pour qu’un pays de 800 millions d’habitants ait accés A |’ O.N.U. 
et aux autres organismes internationaux. En mettant la Chine au ban des nations et en orga- 
nisant autour d’elle-un vaste blocus de la Corée et du Japon jusqu’a |’Asie du Sud-est, 
les Etats-Unis ont renforcé les tendances chinoises a 1’ isolement, durci le régime et accru 
la sujétion de la Chine a l’égard de 1’°U.R.S.S. Dans tous les domaines — industries, sciences, 
techniques, enseignement, politique extérieure... —, la Chine est alors entigrement dépen- 
dante de |l’Union soviétique, 4 laquelle la lie depuis 1950 et pour trente ans un 
pacte « d’amitié, alliance et assistance mutuelle ». Il est vrai que les avances remboursables 
de 1’U.R.S.S. et le concours de ses techniciens et de ceux des pays de l’Est ont contribué 
a la reconstruction et a la reprise économique. Mais il est clair que le modéle soviétique 
était fort mal adapté au cas chinois (des investissements cofiteux dans de grands combinats 
industriels ne convenaient guére a un pays pauvre dont la main-d’ceuvre était pléthorique) 

et que la situation de dépendance de la Chine a l’égard de I’U.R.S.S. constituait en soi 

une aberration. II était inévitable que t6t ou tard elle prit fin. Le grand tournant se situe 

aux environs de 1959. Rappelons pour mémoire que c’est a partir de la brouille entre la 

Chine et 1°U.R.S.S. que sont nés en Occident les mouvements maoistes. 

La premiére manifestation d’indépendance chinoise a été précisément le Grand Bond 

en avant : décider de briler les étapes qui menaient au socialisme et recourir 4 toute une 

série d’expériences jamais encore tentées (communes populaires, collectivisation poussée 

a son dernier degré, industrialisation des campagnes...), c’était renier le modéle soviétique 

et entrer en dissidence. Le xx® congrés du P.C.U.S., la déstalinisation, la coexistence 

pacifique, tout le grand mouvement de dégel qui commengait a se manifester en Union 

soviétique et dans les pays de l’Est depuis 1956 était particuli¢rement inopportun pour les 

dirigeants chinois : il ne pouvait étre question pour eux de démobiliser au moment ou ils 

imposaient a la Chine un formidable effort. Parallélement, du cdté soviétique, la méfiance 

et irritation n’ont fait que croitre. Dés le 15 octobre 1957, avant méme que ne soit lancé 

le Grand Bond en avant, Khrouchtchev avait dénoncé l’accord secret qui engageait 1’U.R.S.S., 

a fournir a la Chine les moyens nécessaires a la fabrication des armes nucléaires (dénon- 

ciation qui ne sera notifiée 4 Pékin qu’en juin 1959). Mais le Grand Bond apparait aux 

Soviétiques comme une folie. Ils s’inquiétent d’autre part de l’humeur agressive des Chinois, 

de leurs efforts pour reconquérir |’ile de Quemoy a |’intérieur des cétes du Fujian et de leur 

différend avec I’Inde, leur alliée. Avant les attaques lancées contre Quemoy, en 1959, avait 

eu lieu le grand soulévement du Tibet qui avait été aussit6t noyé dans le sang : c’est cette 

affaire tibétaine qui devait mener au conflit avec I’Inde en 1962. Et bientdt, c’est avec 

1’U.R.S.S. elle-méme que la Chine entrera en lutte, a propos des territoires enlevés a la 

Chine par la Russie tsariste. Alors que la guerre froide avait resserré les liens entre 1’Union 

soviétique et la Chine, la « coexistence pacifique » a eu des effets inverses : aussi bien en 
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politique intérieure — a propos des voies de la révolution et du socialisme — qu’en matiére 

de relations internationales, les dirigeants chinois ne pouvaient que se dissocier de ceux 

qu’ils qualifieront bient6t de « révisionnistes » et de nouveaux tsars. 

L’interméde des années 1960-1965 

En 1960, il fallait tout a la fois tirer les conséquences de I’échec du Grand Bond en avant 

et faire face 4 ce nouveau défi que constituait, au moment le plus critique, l’interruption 

brutale de l’aide des pays socialistes. Quasiment isolée, la Chine saura faire face a l’adver- 

sité, sans l’aide de personne, et montrera de nouveau un juste sens de la mesure. Dés 1960, 

on renonce a certaines innovations impopulaires, on réduit la taille des communes et l’on 

revient aux « stimulants matériels », c’est-a-dire qu’on autorise de nouveau |’existence 

d’un marché libre; on donne la parole aux techniciens et spécialistes et |’on tient compte 

de leurs avis. Ce changement d’orientation s’accompagne de changements dans la compo- 

sition de l’équipe dirigeante et par la mise a l’écart de fait de Mao Zedong, lequel est remplacé 

depuis avril 1959 par Liu Shaoqi comme président de la République. En haut lieu et chez 

certains intellectuels, on critique 4 mots couverts la politique aventuriste de Mao Zedong. 

C’est elle, estime-t-on, qui a mené a la catastrophe. II était temps de redresser la barre et 

de rendre a |’agriculture une priorité qui n’aurait jamais dt lui étre contestée. C’est au déve- 

loppement agricole, a l’implantation d’une industrie des engrais, a l’industrie légére et a 

la mécanisation de l’agriculture qu’est portée désormais toute l’attention. Tout n’a pas 

été perdu des inspirations du Grand Bond en avant : ateliers et petites usines rurales 

témoignent toujours d’un méme souci de décentralisation, a l’inverse de la tradition sovié- 

tique. Dés 1963, la Chine est sortie de la disette et les paysans, sur qui avait jusqu’alors 

reposé tout le poids de l’industrialisation, voient leur niveau de vie s’améliorer légérement. 

Enfin, c’est a partir de 1962 que commence a étre appliquée pour la premiére fois une véri- 

table politique de limitation des naissances, dont les effets se feront sans doute sentir aux 

environs de 1985. Il faut donc reconnaitre les mérites des dirigeants de cette époque qui 

seront |’objet des plus violentes attaques au moment de la Révolution culturelle : ils surent 

sauver la Chine d’une situation dramatique et périlleuse. 

L’équipe au pouvoir ne régne cependant pas dans une tranquillité absolue. Mis a l’écart, 

Mao Zedong garde un immense prestige et il a de solides appuis dans l’armée ot I’un de 

ses anciens compagnons d’armes, Lin Biao, prend a tache, a partir de la fin de 1962, de 

diffuser l’étude de « la pensée de Mao Zedong ». C’est en septembre 1962, au x® Plenum 

du vm® Comité central, que commence la contre-offensive maoiste. L’armée populaire 

de libération et ses héros sont proposés en modéles, tandis que l’administration civile est 
pénétrée par des militaires qui constituent en son sein une hiérarchie paralléle vouée a 
Mao Zedong. Cependant, les « mouvements » lancés par Mao Zedong se heurtent a la 
résistance passive de l’appareil du parti. Mais a la fin de 1965, Mao Zedong oriente les 
attaques contre ceux qui l’avaient critiqué lors du Grand Bond en avant ou qui avaient 
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manifesté leur désaccord par leur attitude. Ce sont tout d’abord des intellectuels — Wu Han, 

Teng T’o et Liao Mosha principalement — et les étudiants sont invités 4 dénoncer les 

déviations idéologiques qui se cachent dans leurs ceuvres. Ce nouveau « mouvement » 

qui aurait pu échouer comme les précédents en se heurtant a la mauvaise volonté du parti 

trouve au contraire un large écho dans les écoles et les universités. C’est 4 cela qu’il devra 

son nom de Révolution culturelle, terme qui s’applique surtout a son point de départ. 

C’est parce qu’elle faisait appel a la jeunesse, 4 son enthousiasme et a ses passions, que la 

Révolution culturelle a abouti a la formidable explosion que l’on connait. Bientdt incités 

a diriger leurs attaques, non plus contre quelques écrivains, mais contre l|’appareil du parti 

tout entier et se trouvant dans l’opposition aux cétés du chef le plus prestigieux de la nouvelle 

Chine, étudiants et lycéens eurent |’impression enivrante de constituer une des plus grandes 

forces de la Chine et de disposer du pouvoir. 

La Révolution culturelle 

Inaugurée en novembre 1965 par des attaques contre certains écrivains, puis par la desti- 

tution du maire de Pékin, du ministre de la Culture et de son adjoint, la Révolution 

culturelle ne prendra véritablement I’allure d’une révolution qu’a partir de l’été 1966. 

Ce ne sont plus alors quelques intellectuels ou de hauts fonctionnaires qui sont l’objet 

des campagnes de critique et de dénigrement, mais les deux principaux personnages de 

V’Etat et du parti : Liu Shaoqi lui-méme et Deng Xiaoping, le secrétaire général du parti. 

Au mois d’aoait 1966, lors du x1® Plenum, des manceuvres habiles permettent de rétro- 

grader Liu Shaqi, cependant que Lin Biao est proclamé dauphin de Mao Zedong. Dans 

le méme temps, a l’appel de Mao Zedong, lycéens et étudiants se constituent dans toute la 

Chine en Gardes rouges. Chargés des destins de la révolution, ils traquent, harcélent, 

humilient et parfois brutalisent tous ceux qu’ils considérent comme contre-révolutionnaires 

— dirigeants locaux, intellectuels ou anciens bourgeois — confondant dans leur zéle victimes 

et bénéficiaires du régime. Lors de perquisitions 4 domicile, ils saisissent et détruisent livres 

anciens et ceuvres d’art. Prenant d’assaut les trains mis a leur libre disposition, ils viennent 

de toute la Chine par millions 4 Pékin pour y voir Mao Zedong et y passer devant lui en 

revue. La Révolution culturelle répond a toutes les aspirations de la jeunesse chinoise : 

4 ses désits de pureté et d’émancipation, a son besoin de dévouement et de dévotion a un 

personnage prestigieux. Elle est, au cours de 1’été et de l’automne 1966, sa grande féte, 

sa grande occasion de défoulement. 

Mais les choses se gatent dés la fin de 1966. Les attaques des Gardes rouges ont obligé 

bien souvent les dirigeants locaux 4 abandonner leurs postes et on ne sait plus ici ou la 

qui détient le pouvoir. L’anarchie se généralise et donne l’espoir aux populations de faire 

entendre leurs revendications : la révolution fait boule de neige. Excédés par les excés 

des Gardes rouges, certains constituent des groupes rivaux qui se réclament eux aussi de 
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Mao Zedong et les affrontements entre eux se multiplient. Des batailles de rues ont lieu 

4 Shanghai, immobilisé par des gréves en décembre 1966-janvier 1967. Alors que se précisent 

les menaces d’une guerre civile et les risques de sécession de provinces entiéres, le seul 

corps qui ait échappé a la décomposition générale est l’armée. C’est a elle que Mao Zedong 

et Lin Biao feront de plus en plus souvent appel pour rétablir l’ordre et pour mettre en 

place une nouvelle administration, a la fois civile et militaire qui prend le nom de Comités 

révolutionnaires. Exigeant partout la recherche de difficiles compromis, la tache de remise 

en ordre sera longue : commencée au cours de 1’été 1967, -aprés la grave mutinerie de 

Wuhan, en juillet, elle ne sera achevée qu’au printemps 1969. C’est toujours officiellement 

la Révolution culturelle, mais en fait cette longue période n’a plus rien de-révolutionnaire. 

Pour reconstituer |’Etat et le parti on fait appel 4 d’anciens cadres chassés par les Gardes 

rouges, ralliés depuis et blanchis, cependant que des campagnes sont lancées contre les 

« ultragauchistes », c’est-a-dire contre tous ceux qui avaient espéré une véritable révolution 

et qui cherchaient encore a la faire. Beaucoup sont décus devant le nouveau triomphe des 

opportunistes. Les Gardes rouges les plus indisciplinés sont ramenés a la raison et un petit 

nombre de nouveaux cadres issus de la Révolution culturelle sont intégrés a l’appareil. 

L’Etat et le parti, mis 4 bas en 1967, sont reconstruits tant bien que mal, avec des modifi- 

cations importantes dans l’équipe dirigeante et avec la prépondérance toute nouvelle de 

l’armée. Le xu1® Plenum d’octobre 1968 destitue Liu Shaoqi et confirme Lin Biao comme 

successeur de Mao Zedong. Un des buts principaux de la Révolution culturelle est atteint : 

l’autorité de Mao Zedong est restaurée et réaffirmée de facon éclatante. 

Mais la Révolution culturelle n’a pas été seulement une opération congue pour permettre 

a Mao Zedong de reprendre le pouvoir : elle s’est accompagnée d’un trés vaste mouvement 

de justification politique. L’un des buts les plus souvent proclamés était d’empécher la 

révolution de s’assoupir, d’arréter avant qu’il ne soit trop tard la formation d’une classe 

privilégiée de bureaucrates, de prévenir en somme une évolution semblable a celle de 

l’Union soviétique. Liu Shaogqi et les dirigeants qui avaient su remettre sur pied l’économie 

chinoise au lendemain du Grand Bond en avant sont représentés comme des « révision- 

nistes » dans les attaques qui sont lancées contre eux. C’est que la « politique » passe 

désormais avant l’économie. Dans les thémes mis en avant au cours de la Révolution 

culturelle, l’inspiration de Mao Zedong est sensible : le but a atteindre est toujours une 

mutation radicale de la société et des comportements, la suppression de toutes distinctions 

entre travail manuel et travail intellectuel, la disparition de tous priviléges et de toute classe. 
Au lendemain de la Révolution, il sera impossible 4 un fils d’anciens bourgeois d’entrer 
dans les universités. Mais un autre aspect, tout aussi important de la Révolution culturelle, 
a été le culte de Mao Zedong. Organisé par Lin Biao, ce culte a pris un prodigieux dévelop- 
pement et atteint, au cours de quelques années, 4 une sorte de paroxysme. La diffusion 
d’un recueil des pensées choisies de Mao Zedong, le Petit livre rouge, a dépassé tous les 
records jamais enregistrés. Mais c’est aussi l’image du « Grand Timonier », sa biographie, 
Ses ceuvres qui ont fait l’objet d’une véritable vénération. 
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Suite et conclusion 

La période qui s’étend de 1969 a la mort de Mao Zedong en 1976 peut étre considérée 

comme un prolongement de la Révolution culturelle. Ses effets s’°y font encore sentir dans 

tous les domaines. La crise sociale et politique avait été d’une extréme gravité et elle a 

marqué tous les esprits. La répression qui s’est abattue sur les révolutionnaires les plus 

convaincus a laissé beaucoup d’amertume. Lassitude et désaffection a l’égard du régime 

se sont étendues. Mais les effets de la Révolution culturelle sur |’économie chinoise ont 

été eux aussi trés sensibles. A la suite de la désorganisation des chemins de fer, des gréves 

et des troubles, de la destitution des responsables, il y a eu une chute brutale de la production. 

Le cofait global de la Révolution culturelle a été certainement trés élevé et si la Chine a pu 

supporter cette nouvelle et terrible épreuve, cela’ prouve son extraordinaire capacité de 

résistance. 

Dans le domaine de l’enseignement, des arts et des lettres, |’épuration a été si radicale 

que tout ce qui sortait du cadre de la propagande officielle a été supprimé. Ecoles et uni- 

versités ont été fermées pendant de longues années — les universités ne rouvriront que trés 

tardivement — et de nombreux enseignants ont été envoyés aux champs pour se réformer 

par le travail manuel. En matiére de musique et de théatre, seules furent admises quelques 

ceuvres pronées par Jiang Qing, l’épouse de Mao Zedong promue a la direction des affaires 

culturelles. 

La Révolution culturelle n’a pas été non plus sans effet sur l’évolution du pouvoir 

politique : d’une association de dignitaires qu’elle était, l’équipe dirigeante est devenue 

un petit groupe de favoris et de proches réunis autour de Mao Zedong vieillissant, dans une 

atmosphére de suspicion et de complot. La disparition mystérieuse en 1971, de Lin Biao, 

accusé d’une tentative d’usurpation, a été l’un des premiers signes de cette évolution du 

régime. 

Tout d’abord dépendante de I’Union soviétique et fidéle 4 son modéle en matiére d’ins- 

titutions et de développement économique, la Chine s’est libérée de cette tutelle. Elle est 

devenue indépendante en matiére de politique étrangére, de défense (les premiers essais 

nucléaires chinois datent de 1964) et de conceptions politiques. Elle a tenté deux grandes 

expériences — le Grand Bond en avant et la Révolution culturelle — qui ont constitué 

deux graves épreuves et ont laissé des marques profondes : ni l’une ni l’autre n’a permis 

cette transformation radicale de la société dont révait Mao Zedong. En fin de compte, 

le parti a été reconstitué 4 peu prés tel qu’il était avant la Révolution culturelle et le balan- 

cier a déja amorcé son mouvement en sens inverse. Le retour au pouvoir des gestionnaires 

et des économistes était prévisible. 

La Chine a réglé par d’immenses travaux collectifs le cours dévastateur de ses grands 

fleuves, rétabli entre le volume des subsistances et le nombre des hommes un équilibre 

encore fragile, mais qui pourra se consolider grace a la limitation des naissances, développé 

ses industries, ses transports et ses moyens de communication, reboisé ou irrigué d’immenses 
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espaces, généralisé l’instruction et les services de santé, élevé le niveau de vie de toute la 

population. Ces résultats teémoignent des qualités éminentes de son peuple : les 800 ou 

900 millions d’>hommes que compte la Chine représentent un immense potentiel de travail, 

d’énergie et d’intelligence. Et ce n’est qu’une partie de l’effort fourni depuis 1950 qui a 

permis ces progrés en puissance, richesse et indépendance. II faut compter en effet avec 

les erreurs, les tatonnements, l’incompétence des cadres, mais tenir compte aussi du colt 

trés élevé de la Révolution culturelle et des expériences en tout genre tentées lors du Grand 

Bond en avant. Tout au long de ces vingt-cing ans, réunions, assemblées, séances d’instruc- 

tion politique, manifestations diverses n’ont cessé de prendre sur le temps de travail. Le 

régime a été particuliérement dispendieux en richesses matérielles et humaines: Du strict 

point de vue économique, on pourrait parler d’un immense gaspillage d’énergie. Mais on 

aurait tort de se placer a ce point de vue, car aucune société humaine n’obéit a des régles 

rationnelles. 

Pour toute la partie contemporaine, j’ai bénéficié des conseils et des remarques de M. Lucien Bianco. 
Qu’il soit ici remercié bien vivement. 
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Tableaux 

Histoire Civilisation* 

xvue siécle. Fondation de la dynastie des Shang | xvue siécle. % Débuts du bronze dans le bassin 

ou Yin. du fleuve Jaune. 

— 1384. Etablissement des Shang dans leur |— 1384- — 1025 (environ). Inscriptions sur os 

derniére capitale prés de Anyang, -d’aprés et écailles de la fin des Shang a Anyang 

la chronologie de Dong Zuobin. (Henan). 

— 1025 (environ). Destruction des Shang par 

les Zhou; début des Zhou occidentaux. 

—1000 (environs de). Développement de la| x®-1x® siécles. Premiéres inscriptions sur vases 

technique du cheval monté dans les parties de bronze. Plus anciens hymnes religieux 

occidentales de 1’Asie. du Shijing. 

— 827- — 782 (régne du roi Xuan). Incursions | — 841. Début de l’histoire datée. 

de populations du Nord (premiers cavaliers 

nomades?). 

—771. Invasions barbares au Shenxi. Les Zhou | — 753. Début des Annales de Qin. 

quittent leur capitale de la vallée de la 

Wei et fixent leur résidence principale a 
Luoyang. Début des Zhou orientaux. 

— 722. Premiere année de la période Chungiu | — 722. Début des Annales de Lu, le. Chungiu. 

(« Printemps et Automnes »). 

— 704. Le royaume sinisé de Chu au Hubei et 

sur le moyen Yangzi s’étend jusque dans 

le Sud du Henan. 

— 688. Premiére mention du terme xian (cir- 

conscription), appliqué a un territoire 

conquis. 

— 667. Serment entre principautés qui fait de 

Qi, royaume du Shandong, le chef de la 

confédération chinoise contre les invasions 

barbares. Début de Il’hégémonie de Qi. 

— 632. Jin, royaume du Shanxi, accéde a |’hégé- 

monie. 

— 606. Chu menace le domaine royal des Zhou 

au Henan. 

— 597. Le roi Zhuang de Chu est reconnu comme 

hégémon 4 la suite de sa victoire sur Jin. 

— 594. Réforme fiscale dans la principauté de 
Lu au Shandong. 

— 589. Grande bataille entre Qi et Jin, principaux 

adversaires de l’époque. 

* Les mentions précédées du signe <> ‘intéressent I’histoire des religions, celles qui sont précédées du 
signe y intéressent l’histoire des sciences ou l’histoire des techniques. 
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chronologiques 
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— 562. Le prince de Lu est écarté du pouvoir 

et ne conserve que des prérogatives reli- 

gieuses. 

— 543. Réformes fiscales 4 Zheng. 

— 506. Offensive de Wu (sud du Jiangsu) contre | — 513. *% Premiére mention de la fonte du fer. 

Chu. Wu occupe Ying, capitale de Chu. — 501. * Mention de quatre procédés de 

— 494. Le royaume de Yue se reconnait vassal diagnostic médical : examen du teint et 

de celui de Wu. de la langue, formes primitives d’auscul- 
— 486- — 482. Wu relie le Yangzi par un tation, histoire médicale du patient, examen 

canal jusqu’au Sud du Shandong. du, pouls. 
— 481. Fin de la période Chungiu. 

— 473. Wu est détruit par Yue, son voisin | — 479. Date traditionnelle de la mort de Confu- 

méridional. cius (Kongzi). 

— 461. Qin fortifie le cours nord-sud du fleuve | — 467. * Observation de la cométe de Halley. 

Jaune. 

— 453. Division du royaume de Jin en trois 

principautés (Han, Wei et Zhao). Début 

de la période des Royaumes combattants 

(Zhanguo ). 

— 445. Expansion de Chu vers l’est aux dépens | — 444. * Calcul de l’année solaire : 365 jours 

de Wu. un quart. 

— 408. Les Barbares Di du Nord sont écrasés. 

Wei repousse Qin vers |’ouest et s’étend 

jusqu’a la Luo du Nord ot il construit une | — 395 (vers). Mort du légiste Li Kui (ou Li Ke), 

ligne de fortifications. ministre de Wei. 

— 367. Division de la maison royale des Zhou | — 381 (vers). Mort de Mozi. 

en deux principautés : Zhou occidental 

et Zhou oriental. 

“— 361. Arrivée & Qin du réformateur légiste 
Gongsun Yang (Shang Yang). 

— 358- — 352. Wei fortifie la vallée de la Luo 

du Nord et prolonge ses défenses jusqu’a 

la boucle des Ordos. 

— 356- — 348 (environ). Grandes réformes de} — 350 (vers). * Plus ancien catalogue d’étoiles. 

Shang Yang a Qin. 
— 354- — 351. Siége de Handan, capitale de 

Zhao dans le Sud-Ouest du Hebei. 

— 334. Chu absorbe Yue (Bas-Yangzi et Nord 

du Zhejiang). 

— 328. Institution d’un Premier ministre 4 Qin. | — 355 (vers). Mort de Yang Zhu, philosophe 

— 325. Le prince de Qin prend le titre de roi pessimiste, apdtre de l’égoisme. 

(wang). : 

— 318- —316. Qin pénétre dans la plaine de 

Chengdu au Sichuan. ; 
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— 307. Zhao, royaume du Nord du Shanxi, 

crée un corps de cavalerie contre les 
nomades de la steppe. 

— 300 (aux environs de). Qin, Zhao et Yan, 

royaumes du Nord, construisent des 

murailles de défense contre les cavaliers 

nomades en Mongolie et en Mandchourie. 

Travaux sur le cours supérieur du Minjiang 

au Sichuan. 

— 298- — 280 (vers). Expédition de Chu au 

Sichuan oriental et au Yunnan. 

— 286. Qi met fin a la principauté de Song 

au Henan oriental. 

— 280. Qin pénétre au Guizhou. 

— 278- — 287. Qin s’agrandit aux dépens de 

Chu au Hubei et au Hunan. 

— 277. Nouvelle expédition de Qin dans la 

région des gorges du Yangzi et au Guizhou. 

— 256. Qin met fin a la maison royale des Zhou. 
Fin des Zhou orientaux. 

— 246. Avénement 4 Qin du roi Zheng, futur 

Premier empereur de la dynastie des Qin. 

Construction a Qin d’un canal de 150 km 

au Shenxi. 

— 239- — 235. Transferts de population 4 Qin 

pour peupler la vallée de la Wei. 

— 237. Li Si succéde a Lii Buwei comme 

ministre de Qin. 

—221. Fondation de l’empire des Qin. 
— 221- — 214. Expéditions au Fujian, au Guang- 

dong, au Guangxi, dans le Nord du Vietnam. 

— 220. Construction d’un réseau de routes 

impériales. Reconstruction et prolongation 

des Grandes Murailles construites aux 
environs de — 300. 

— 215. Campagne de Meng Tian en Mongolie 

contre les Xiongnu. 

— 214. Expédition au Nanyue (région de Canton 

et de Hanoi). Transfert au Nanyue de 
500 000 condamnés. 

— 212. Construction des palais impériaux. 

— 210. Mort du Premier empereur. 

— 209. Début des soulévements et de la guerre 

civile. Fondation du premier Empire de 

la steppe par Maodun, chef des tribus de 

Xiongnu. 
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— 300 (vers). Mort du sophiste Hui Shi et 

du philosophe taoiste Zhuang Zhou 

(Zhuangzi), auteur du Zhuangzi. 

— 289 (vers). Mort de Mencius (Mengzi), conti- 

nuateur de Confucius. 

— 277 (vers). Mort du grand poéte Qu Yuan 

de Chu. 

— 250 (vers). Mort du sophiste Gongsun Long. 

— 240. *% Observation de la cométe de Halley. 

Vers — 240, mort de Zou Yan de Qi, 

spécialiste des Cinq Eléments (wuxing). 

— 239. Le Liishi chungiu, somme des connais- 

sances de l’époque. 

— 235. Mort du philosophe Xunzi, sociologue 
d’inspiration confucéenne influencé par le 
légisme. 

— 213. « L’incendie des livres. » 
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— 208. Rébellion populaire de Chen She. 

— 207. Assassinat du Deuxiéme empereur. 

— 206. Fin de la dynastie des Qin. 

— 203. Xiang Yu et Liu Bang se partagent 

Empire : Chu, royaume de Xiang Yu 

a VEst; Han, royaume de Liu Bang a 

louest. 

— 202. Liu Bang élimine Xiang Yu, et se pro- 

clame empereur des Han. 

— 201. Liu Bang céde en fiefs une partie des 

territoires de |’Empire a ses anciens compa- 

gnons_ d’armes. 

— 200. Liu Bang établit sa capitale 4 Chang’an, 

actuel Xi’an au Shenxi. Vers — 200. 

Retrait général des défenses chinoises au 

sud des Grandes Murailles. 

— 198. Transfert de riches familles de Qi (Shan- 

dong) et de Chu (Moyen-Yangzi) dans la 

région de Chang’an. Paix avec les Xiongnu. 

—191. Les lois les plus rigoureuses de Qin sont 

abolies. 

— 188. Adoucissement des lois contre les mar- 

chands. 

— 187. Nouvelles suppressions de lois pénales 

des Qin. 
— 180. Mort de l’impératrice Lii. Les membres 

de son clan sont exterminés. 

— 179. Le Nanyue se reconnait vassal des Han. 

—177. Avance des Xiongnu jusqu’au Henan. 

—175. Autorisation de fonte privée de monnaies. 

—174. Mort du shanyu Maodun, fondateur de |— 174. Jia Yi (200-168) présente a 1’empereur 

Vempire Xiongnu. son programme politique, le Zhi’ance. 
—167. Les mutilations pénales disparaissent 

du Code. Création de peines de travaux 

forcés. 
— 166. Premiére mention du systéme de code 

par signaux (feux et fumées) sur les fron- 
tiéres de la steppe. Incursions des Xiongnu. 

— 165. Premiéres épreuves officielles pour le 

choix des fonctionnaires. 

— 158. Premiére mention de colonies militaires|— 157. Mort de Lu Jia, lettré taoisant, auteur 

(tuntian) sur les frontiéres du Nord. du Xinyu. 

— 144, Incursion des Xiongnu au Shanxi et 

razzia des chevaux du pare impérial. 
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—141. Avénement de l’empereur Wu (Xiao-|— 140. * Premier ouvrage d’alchimie chinoise. 

wudi). 

— 139 (ou 135). Départ de Zhang Qian en Asie 

centrale a la recherche des grands Yuezhi. 

— 136. Début de l’exploration des routes du|— 135 (vers). * Premiére mention de la forme 
Sichuan vers la Birmanie et l’Inde sur a six pointes des cristaux de neige dans le 

Vinitiative de Tang Meng. Hanshi_ waizhuan. 

— 131. Effort de pénétration au Yunnan et au|— 133. < Envoi de magiciens (fangshi) a la 

Guizhou. recherche des iles des Immortels. 

— 130. Construction d’une route entre Sichuan 

et Guizhou. 

— 129. Construction d’un canal de 150 km entre 

Shenxi et Henan. 

— 128. Premiéres campagnes en Mandchourie et 

en Corée. 

— 127. Loi du partage des fiefs entre les fils. 

— 126. Zhang Qian est-de retour du Ferghana 

et de Bactriane. 

—124. Tentative de rébellion du prince Liu|— 124. Création d’un bureau de cinquante spé- 
An de Huainan. cialistes des Classiques en écriture nouvelle. 

— 122- — 109. Expansion des Han vers le Sud. | — 122. Suicide du prince Liu An de Huainan, a 

— 121. Les armées des Han pénétrent de 1 000 km la Cour duquel avait été composé le 
en Mongolie. Huainanzi, ouvrage de philosophie taoiste. 

—120. Plus de 700000 sinistrés du Shandong | — 120. Création du Yuefu, Bureau de la Musique 
sont transférés au Shenxi. chargé de recueillir les chansons populaires 

—119. Création du monopole d’Etat du sel et et exotiques. 
du fer. 

—117 et — 115. Création de commanderies au | — 117. Mort de Sima Xiangru, célébre auteur 

Gansu. de fu. 

— 115. Zhang Qian part de nouveau en Asie 

centrale, vers le pays des Wusun (vallée 

de I’Mli). 

—113. Grand effort d’irrigation et de mise en 
valeur des terres dans le Nord-Ouest. — 109. < Recherche des iles des Immortels. 

— 102. Création de postes fortifiés en Mongolie. | — 105. Mort de Dong Zhongshu, plus important 
Soldats et bagnards prolongent les Grandes commentateur des Classiques du u® siécle. 

Murailles de Lanzhou 4 Yumenguan. A la suite des ambassades des royaumes de 

— 101. Succés de la seconde expédition contre l’Asie centrale, la vigne et la luzerne sont 
le Ferghana. introduites en Chine. 

—99. Soulévements populaires dans les parties | — 104. + Réforme fondamentale du calendrier. 

orientales de |’Empire. 

— 98. Monopole d’Etat sur l’alcool. 
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— 95. Canal de 100 km reliant la Wei a la Jing | 93. Découverte de manuscrits des Classiques 

au Shenxi. en écriture ancienne. 

— 92. Début des procés de sorcellerie au Palais 

impérial. Vers — 92, mort du grand histo- 

rien Sima Qian, auteur des Mémoires 

historiques, Shiji. 

— 89. < Sacrifices feng et shan au Taishan. 

— 87. Mort de l’empereur Wu. * Zhao Guo invente de nouveaux instru- 

ments agricoles et um nouveau systeme 

d’assolement, le daitian. 

— 81. Discussions sur l’abandon ou le maintien 

des monopoles d’Etat sur le sel, le fer et 

alcool. Le contenu de ces discussions 

paraitra quelques années plus tard dans 

— 68. Abandon de la garde des fortins situés le Yantie lun, Discussions sur le sel et le 

au-dela des Grandes Murailles. fer. 

— 64. Les Han concentrent leurs efforts sur la|— 65. * Plus anciens moulins a eau en Asie 

défense de la route méridionale des oasis. mineure. 

—60. Début du déclin de la puissance des |—52. * Armille équatoriale de Guo Shouchang. 

Xiongnu. — 51. Conférence a la Cour sur l’interprétation 

des Classiques. 

—46. Recrutement de spécialistes du yin-yang 

et des présages. 

—41. Le nombre des étudiants de 1’Académie 

est porté a 1 000. 

— 28. * Début de la notation systématique des 

taches solaires. 

—26. Liu Xiang, bibliothécaire impérial, pré- 

sente son Commentaire aux Cinq Eléments 

— 18. Vente de titres officiels. dans le Hongfan, Hongfan wuxing zhuan. 

Recherche des livres perdus. 
—15. Le Fangyan, premier ouvrage sur les 

—14. Soulévements paysans. dialectes chinois. 

—7. Projet de limitation des propriétés privées. | — 8. Le nombre des étudiants de 1|’Académie 

est porté a 3 000. 

—7. Suppression de l’office de la Musique 

(Yuefuguan). Classement bibliographique 

de Liu Xiang, le Qilue. 

— 6. Mort de Liu Xiang, auteur du Xinxu et du 

Shuoyuan. 

— 3. Critique de Bao Xuan contre la politique —3. < Des amulettes de la Reine mére d’Occi- 

de l’époque et l’oppression dont souffre la dent (Xiwangmu) circulent chez les gens 

paysannerie. du peuple au Shandong. 

— 1, Début de la puissance de Wang Mang. —2. ~ Interdiction des suicides par fidélité au 

défunt (xunsi). 
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2. Premier recensement connu: 12 366 470 familles 

et 51 671 400 individus. 

6. Wang Mang, « empereur provisoire » a la 

mort de l’empereur Ping, exerce une sorte 

de régence. Rébellion d’un prince des Liu 

contre Wang Mang. 

7. Réforme monétaire de Wang Mang. 

9. Wang Mang fonde la dynastie des Xin. 

« Nationalisation » des terres. 

L’ancienne noblesse des Han est réduite 

au rang des simples particuliers. 

10. 

11. Le fleuve Jaune romp ses digues et change 

de cours. 

17. Extension des insurrections populaires a la 
suite des calamités naturelles et des réqui- 

sitions pour les armées. 

Constructions fastueuses de Wang Mang a 

Chang’an. 

Expéditions contre les insurgés du Shandong 

et du Hubei, qui prennent le nom de Sourcils 

rouges (Chimei). 

La dynastie fondée par Wang Mang est 

emportée par les soulévements populaires et 

les rébellions de l’ancienne noblesse impé- 

riale. 

Les Sourcils rouges entrent dans Chang’an. 

Liu Xiu se proclame empereur : début des 

seconds Han ou Han orientaux. La capi- 

tale est établie a Luoyang. 

27-28. Le nouvel empereur des Han élimine ses 

concurrents et réduit les soulévements des 
Sourcils rouges. 

36. Reconquéte du Sichuan et fin de l’empire 

des Cheng-Han. 

40. Soulévement des populations du bassin du 

fleuve Rouge et du Guangdong occidental. 

42-43. Expédition victorieuse de Ma Yuan 
contre la rébellion vietnamienne des sceurs 

Trung Thac et Trung Nhi. 

50. Installation des Xiongnu du Sud ralliés aux 

Han dans les commanderies du Nord du 
Shanxi et du Shenxi. 

20. 

22 

2S). 

Zo, 
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5. Mort de Kong Guang, spécialiste des insti- 
tutions et interpréte des Classiques. 

8. Mort de Yang Xiong, philosophe rationaliste 
et taoisant, partisan des traditions en 

caractéres anciens et auteur du Fayan et 

du Taixuanjing. 

20. *% Premiére mention de batteries de pilons 

mues par l’eau. 

23. Mort de Liu Xin, bibliothécaire impérial, 

éditeur de textes de l’Antiquité, dont le 
Zuozhuan et le Zhouli. 

31. *% Premiére mention de l’application de la 
force hydraulique 4 des souffiets de hauts 

fourneaux pour la fonte du fer. 

56 (vers). Mort du philosophe rationaliste Huan 
Tan. 
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57. Ambassade d’une principauté japonaise du 

Nord de Kydsha. 

69. Réparation des digues du fleuve Jaune sur 
plus de 500 km. 

70. Construction du canal de la Bian, au Henan. 

73-94. Le général Ban Chao reprend le contréle 

des oasis perdu depuis plus de 60 ans. 
77-91. Khotan devient le siége du gouvernement 

général des Han en Asie centrale. 

87. Ambassade des Kushanes 4 Luoyang (envoi 

de lions). 

88. Suppression du monopole du sel et du fer. 

89-105. Ambassades indiennes a Luoyang. 

97. Gan Ying, envoyé par Ban Chao dans 

l’Orient romain, est retenu aux frontiéres 

de 1’Empire parthe. 
101. Ambassade des Parthes. 

106. Réduction des dépenses de la Cour et des 
traitements de certains fonctionnaires. 

107. Ambassade d’une principauté japonaise. 

120. Une ambassade du royaume Shan de 

Birmanie offre 4 la Cour de Luoyang des 
danseurs et jongleurs de |’Orient romain. 

125 (vers). Progrés de la puissance des eunuques. 

125-150 (environ). Les Han rétablissent leur 

domination en Asie centrale. 

Premiére mention de relations officielles 

entre la Chine et Java. 
. Les eunuques sont autorisés 4 adopter des 

fils. 

. Travaux d’irrigation dans la région de 

Guiji au Zhejiang. Les incursions des 

Xianbei obligent les Han a leur céder un 

important territoire. 

132, 

65. <> Premiére mention d’une communauté 

bouddhique 4 Pengcheng, dans le Nord du 

Jiangsu. 

78. Mort de Du Du, auteur de fu (descriptions 

poétiques) et d’un essai politique, le 
Mingshilun. 

79. Conférence 4 la Cour sur 1|’interprétation des 

Classiques. Son compte rendu fournit la 

matiére du Baihutong. 

82 (vers). L’Histoire des Han (Hanshu) de 

Ban Gu et de sa sceur Ban Zhao. 

83. Le Lunheng de Wang Chong : critique des 

superstitions et ‘des opinions admises, 
explications naturalistes des phénoménes 

physiques. Choix de spécialistes du Zuo- 

zhuan, du Guliangzhuan, du Shangshu en 

caractéres anciens et du Shijing de Mao. 

100. Le Shuowen jiezi, premier dictionnaire de 

caractéres (9353 articles). <> Premiére 
adaptation en chinois d’un texte bouddhique 

indien. 

Mort de Jia Kui, commentateur des Clas- 

siques en caractéres anciens. 

* L’eunuque Cai Lun présente a l’empe- 

reur les premiers types de papier. 

101. 

105. 

118 (vers). * Le Lingxian de Zhang Heng, 
ouvrage d’astronomie. 

124. 
127: 

% Sphére armillaire de Zhang Heng. 

Fan Ying, spécialiste des sciences ésoté- 

riques, est appelé a Ja Cour. 

* Sismographe et sphére armillaire animée 

par un mouvement rotatif diurne construits 

par Zhang Heng. 

* Mort de Zhang Heng, 

mathématicien et poéte. 
Le Zhouyi cantong ji, ouvrage d’alchimie. 

132. 

139. astronome, 

142. 
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. Recensement : 

. Ambassade indienne venue en Chine par 

. Ambassade de marchands 

56 486 856 individus. 

Asie du Sud-Est. 
de 1’Orient 

romain. 

. Grande victoire sur les Qiang. 

. Extension du pouvoir des eunuques. 

. Vente des offices. 

. Grande insurrection des Turbans jaunes 

dont les troupes s’élévent a plus de 

300 000 hommes dés les commencements. 

. Massacre des eunuques. Sac de Luoyang 

par les troupes de Dong. Zhuo. 

. Début de la puissance de Cao Cao. Vers 

190, les adeptes de la secte taoiste des 

Cinq boisseaux de riz créent un Etat 
indépendant au Sichuan et dans le Sud du 

Shenxi. A partir de 190, les communications 

sont coupées avec |’ Asie centrale. 

. Famine a Chang’an. 

. Sun Ce occupe le Bas-Yangzi. 

. Mort de Sun Ce auquel succéde son frére 

Sun Quan. 

> Cao Cao est maitre de presque toute la 

Chine du Nord. 

. Alliance entre Liu Bei et Sun Quan contre 

Cao Cao. Célébre défaite des troupes de 

Cao Cao sur le Yangzi (bataille de la 
Falaise Rouge). 

. Liu Bei s’installe au Sichuan. 

. Sun Quan s’installe 4 Nankin qu’il fortifie et 

baptise Jiankang. 
. Mort de Cao Cao. Son fils Cao Pei prend 

le titre d’empereur de Wei. Fin de la dynastie 

des Han. Début de la période des Trois 
Royaumes. 

. Liu Bei fonde l’empire des Shu-Han au 

Sichuan et fixe sa capitale 4 Chengdu. 

. Sun Quan se proclame empereur de Wu. 

. Expéditions maritimes de Wu. 

147 

SY Ue 

165 

166. 

Wk 

175. 

182. 

190. 

192. 

193. 

200. 

220. 

<~ Arrivée & Luoyang du moine parthe 
An Shigao, premier traducteur connu de 

textes bouddhiques indiens en chinois. 

Le Zhenglun, Discussions politiques, 

Cui Shi, auteur de tendance légiste. 

de 

(vers). Mort de Wang Fu, auteur du Qian- 

fulun, ouvrage de critique sociale et poli- 

tique. 

<> Premiére mention de cérémonies boud- 

dhiques 4 la Cour de Luoyang. Mort de 

Ma Rong, grand commentateur des Clas- 

siques. 

* Invention de la grille de visée pour 

arbaleéte. 

Le texte des Classiques est gravé en trois 

types d’écriture par Cai Yong 4 la capitale. 

Mort de He Xiu, seul représentant 4 son 

époque des traditions en écriture nouvelle, 

continuateur de Dong Zhongshu. 

Les collections et les archives des Han 

disparaissent dans le sac de Luoyang par 
les armées de Dong Zhuo. * Vers 190, le 

Shushu jiyi, Traditions mathématiques, attri- 

bué a Xu Yue. 

Mort de Cai Yong, auteur du Duduan sur 

les institutions des Han. Mort de Lu Zhi, 

auteur d’un mémoire sur les coutumes de 

~ la région de l’actuel Pékin et d’un commen- 
taire au Liji. 

<> Temple bouddhique 4 Pengcheng, dans 

le nord du Jiangsu. 

Mort du grand commentateur des Classiques 
Zheng Xuan. 

Mort du poéte et général Cao Cao. 

220-225. <> Zhi Qian, moine de famille indo- 

226. 

229 

scythe de Luoyang, traduit 4 Nankin le 

sitra d’Amitabha et le Vimalakirti, textes 
du Grand Véhicule. 

Mort du poéte Cao Pei, fils de Cao Cao et 

premier empereur des Cao-Wei. 

(vers). Mémoire de l’"ambassadeur Zhu Ying 
de Wu sur le Cambodge, le Funan yiwu zhi. 
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234. Mort de Zhuge Liang, conseiller des 

Shu-Han. 240-248 (vers). Gravure sur stéles du texte des 
243. Ambassade du Funan (Cambodge) a trois Classiques (Shijing, Chunqiu et Zuoshi- 

Nankin. zhuan) a Luoyang. 

249. A Wei, coup d’Etat du général Sima Yi. 247. <> Arrivée a Nankin du moine lettré 

Kang Senghui, d’une famille sogdienne 

du Vietnam. 

249. Mort des philosophes He Yan et Wang Bi, 

de l’Ecole des Mystéres (xuanxue). 
255 (vers). <> Mort du moine Zhi Qian, tra- 

ducteur de textes bouddhiques. 

256. Mort de Wang Su, commentateur des 

Classiques de tendance légiste. 

259. <> Départ du premier pélerin chinois connu 

vers 1’Asie centrale. 

260 (vers). Mort de Sun Yan auquel est attribuée 
l’invention des fangie (notation de la pro- 

263. Fin de l’empire des Shu-Han qui est annexé nonciation des mots par initiale et finale). 
par Wei. 262. Mort du poéte et musicien taoisant Xi Kang. 

265. Sima Yan fonde la dynastie des Jin (Tsin) | 263. Mort du poéte Ruan Ji. 
a Luoyang. 265. * Mort du célébre médecin Hua Tuo auquel 

268. Code de l’ére Taishi (2 926 articles) chez remonteraient la gymnastique médicale, 

les Jin. les massages et la physiothérapie. 

280. Prise de Nankin et annexion de l’empire|271. * Mort de Pei Xiu, premier cartographe a 

de Wu par Jin. appliquer un systéme de paralléles nord-sud 

et est-ouest. 
279. Découverte dans une tombe du Henan de 

manuscrits sur bambou datant de l’époque 

des Royaumes combattants et contenant 

les Annales de Wei et le Mutianzi zhuan. 

282. % Mort de Huang Mifu, auteur du Zhenjiu 

jiayi jing, traité d’acuponcture et de moxi- 

bustion. 
284. % Mort de Du Yu, juriste et commenta- 

teur du Zuozhuan, ingénieur et inventeur 

de machines. 
285 (vers). Le Sanguozhi, Histoire des Trois 

Royaumes (220-280). 
286. < Premiére traduction du Lotus de la 

Bonne Loi a Chang’an par Dharmaraksha. 

300. Mort de Pei Wei et de Xiang Xiu, commen- 

tateurs du Zhuangzi, philosophes de ’Ecole 

des Mystéres. *% Vers 300, le Maijing, 

Traité du pouls, attribué 4 Wang Shuhe. 

613 
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304. 

310. 

aU 

313. 
316. 

317. 

319, 
347. 

351. 
354. 
357. 

364. 

373. 

376. 

385. 

386. 

389. 

614 

Li Xiong se proclame roi de Chengdu; le 

Sichuan et une partie du Yunnan forment 
un royaume indépendant. Liu Yuan, chef 

de tribus Xiongnu sinisées, fonde le royaume 

indépendant de Han au Shanxi. 

Exode massif des hautes classes chinoises 

vers le Sud. 
Luoyang est saccagé par les mercenaires 

Xiongnu. 

Fin de la commanderie de Lelang en Corée. 

Siége et prise de Chang’an par les Xiongnu 

de Liu Yao. Les Jin occidentaux succombent 

a l’anarchie et aux soulévements de Barbares 

sinisés. 
Sima Rui se proclame empereur a Nankin : 

début de la dynastie des Jin orientaux. 

Shi Le se proclame roi de Zhao au Hebei. 

Les Jin pénétrent jusqu’a Chengdu et 

annexent le territoire des Cheng-Han. 

Fondation du royaume de Qin a Chang’an. 

Fondation des Liang antérieurs au Gansu. 

Avénement de Fu Jian, troisitme souverain 

des Liang antérieurs. 

Création des « Registres jaunes » chez les 

Jin pour recenser les immigrés du Nord. 

Fu Jian occupe le Sichuan, le Yunnan et 

une partie du Guizhou. 

Fu Jian annexe le royaume de Liang au 

Gansu et étend son contréle en Asie cen- 

trale. Toute la Chine du Nord est unifiée. 

Mort de Fu Jian et déclin de son empire. 

Fondation des Tuoba-Wei ou Wei du Nord. 

Fondation des Liang postérieurs. 

310. <~ Arrivée a Chang’an du moine boud- 

dhique thaumaturge Fotudeng. * Premiére 

carte du ciel par Chen Zhuo. 
312. Mort de Guo Xiang, commentateur du 

Zhuangzi et philosophe de l’Ecole des 
Mysteres. 

317 (vers). * Le Baopuzi, ouvrage de techniques 
taoistes du maitre Ge Hong. 

320 (vers). *% Découverte de la précession des . 

équinoxes connue en Gréce dés — 134. 

324. Mort de Guo Pu chez les Jin orientaux, 

349. 

365. 

374. 

380, 

spécialiste de la divination, commentateur 

du Mutianzi zhuan et du Shanhaijing. 
* Guan Sui note qu’a la latitude de Nha- 
trang (Vietnam) l’ombre du gnomon est 

tournée vers le sud. 

< Le grand moine bouddhique Huiyuan, 

disciple de Dao’an, quitte Xianyang pour 

Jiangling. Vers 365, mort du calligraphe 

Wang Xizhi. < Mort du moine lettré 
Zhidun, spécialiste du Zhuangzi. <> Premiers 

travaux aux grottes des Mille Buddha prés 

de Dunhuang. 

< Catalogue bibliographique des traduc- 
tions bouddhiques en chinois par Dao’an 
(600 titres environ). 

~ Le grand maitre bouddhique Huiyuan 

s’installe au Lushan (région de Jiujiang 
au Jiangsu). 

384 (vers). <> Fondation du grand monastére 

Donglinsi au Lushan. 

386 (vers). <> Premier suicide par le feu d’un 

religieux bouddhique. 
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398. Les Wei s’emparent de Ye, capitale des 
Yan postérieurs. Transfert A Datong, 

capitale des Wei, de populations du Shan- 
dong et du Nord-Est. 

400-402. Soulévement de Sun En au Zhejiang 

402. 

439. 

450. 

478. 

479. 

485. 

et dans le Sud du Jiangsu. 

Huan Xuan, maitre des provinces centrales 

de l’empire des Jin, se rebelle et marche 
sur Nankin. 

. Chute du dictateur Huan Xuan et restau- 

ration des Jin orientaux a Nankin. 

. Premiéres mesures de centralisation admi- 

nistrative dans l’empire des Wei du Nord. 

. Les Jin entrent 4 Chang’an et mettent fin 

aux Qin postérieurs. 

. Usurpation de Liu Yu qui fonde la dynastie 

des Song a Nankin. 

. Attaques des Wei du Nord contre l’empire 
des Song. 

. Les Wei du Nord occupent Luoyang au 
Henan et construisent une muraille de 

.plus de 1 000 km contre les incursions des 
Rouran. Ambassade de Koguryo (Corée) 

chez les Song. 

Début de la période des dynasties du Sud 

et du Nord (Nanbeichao) (440-589). 

Mort du célébre ministre Cui Hao, principal 

artisan des réformes chez les Wei du Nord 

(méthodes administratives chinoises et droit 
pénal chinois). 

Interdiction des mariages entre aristocrates 

et roturiers chez les Wei. 

Xiao Daocheng se proclame empereur et 

fonde la dynastie des Qi 4 Nankin. 

Mise en application chez les Wei d’un 
systéme de répartition des terres (distinction 
entre terres de grande culture et champs a 

miariers). 

399. 

401-404 (vers). <> Séjour 

402. 

404. 

411. 

412. 

414. 

420. 

427. 

430 

433. 

435. 

444. 

456. 

460. 

477. 

Civilisation 

< Le moine Faxian part pour l’Inde a 
travers |’Asie centrale. 

au Cachemire du 
moine Zhiyan. 

<~ Arrivée a Chang’an du grand traducteur 

d’origine koutchéenne Kumiérajiva. 

< Zhimeng part avec quinze autres moines 

pour 1l’Asie centrale et l’Inde. Traité de 

Huiyuan affirmant |’indépendance des reli- 

‘gieux a lVégard du pouvoir laic. 

Mort de Gu Kaizhi, premier peintre célébre 
de Vhistoire. 

< Faxian, de retour des Indes, de Ceylan 

et de Sumatra, débarque sur les cOtes du 
Shandong. 

Le Foguoji (ou Faxianzhuan), Mémoire sur 

les royaumes bouddhiques de Faxian. 

< Mort de Gan Bao, auteur du Soushenji, 

folklore religieux taoiste. <> Départ pour 

l’Inde avec 25 autres religieux bouddhiques 
de Fayong. 

Mort du célébre poéte taoisant Tao Qian 

(Tao Yuanming). 
(vers). Le Houhanshu, Histoire des seconds 

Han. 

Mort du grand poéte Xie Lingyun, influencé 

par le bouddhisme. 
< Arrivée a Canton du moine 

Gunabhadra. 

<> Le taoisme est promu religion officielle 

chez les Wei du Nord sous !’influence de 
Kou Qianzhi. 

Mort du célébre poéte Yan Yanzhi chez 

les Song. 

<> Le moine Tanyao est nommé directeur 

général du clergé bouddhique chez les 

Wei du Nord. 
% Premiére description de |’étrier dans un 

texte chinois. 

indien 
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493. Les Wei déplacent leur capitale 4 Luoyang. 

502. Xiao Yan se proclame empereur 4 Nankin 

et fonde la dynastie des Liang. 

518. Song Yun est envoyé en mission aux Indes 

par l’impératrice -Hu des Wei. 

525-527. Soulévements de militaires et d’anciens 

nomades sur les frontiéres septentrionales 

de l’empire des Wei. 

Gao Huan déplace la capitale 4 Ye (fon- 

dation de l’empire des Wei orientaux). 

Début des Wei occidentaux a Chang’an. 

Construction par les Wei orientaux de 

murailles de défense contre les Turcs. 

Proclamation au Vietnam du royaume de 

Viet. 

Siége de Nankin par Hou Jing. 

Gao Yang prend le pouvoir a 

la dynastie des Qi du Nord. 

Les Turcs créent, entre 552 et 555, un nouvel 

empire de la steppe. 

534. 

535% 
543. 

544. 

548. 

550. a Ye et fonde 

552. 

Spl 

616 

Les Wei occidentaux occupent le Sichuan. 554 

488. Le Songshi, Histoire des Song de Nankin 

(420-479). 
< Début des travaux aux grottes boud- 

dhiques de Yungang pres de Datong. 

< Début des travaux aux grottes boud- 

dhiques de Longmen prés de Luoyang, 

nouvelle capitale des Wei du Nord. 

<> Fondation du Shaolinsi, célébre monas- 

tére bouddhique du Songshan au Henan 

qui deviendra sous les Tang un des grands 

centres de la secte chinoise du chan. 

500 (vers). Le Wenxin diaolong, célébre ouvrage 
de critique littéraire. Le Guhua pinlu, plus 

ancien ouvrage de critique picturale. Le 

Qianziwen, manuel d’instruction élémen- 

taire. 

502-549. <> L’empereur Bodhisattva Wu _ des 

Liang, fervent bouddhiste. 

508-525. <> Période de grande activité aux 

grottes bouddhiques de Longmen, chez les 
Wei du Nord. 

Le Shuijingzhu, Commentaire au classique 

des eaux (géographie et folklore). 

Mort du phonéticien Shen Yue, conseiller 

de l’empereur Wu des Liang. 

< Le Chusanzang jiji, catalogue des tra- 

ductions bouddhiques en chinois par 

Sengyou. <> Entre 515 et 518 sans doute, le 

Hongmingji, recueil d’écrits apologétiques 

en faveur du bouddhisme. 
530 yee, <> Le Gaoseng zhuan, Biographies des 

moines éminents par Huijiao des Liang. 

536. <> Mort du maitre taoiste Tao Hongjing 
chez les Liang. 

540 (vers). * Le Qimin yaoshu, célébre ouvrage 

sur les techniques agricoles (Chine du Nord). 

489. 

495. 

496. 

510. 

513: 

S35. 

547. Le Luoyang qielan ji, description de Luoyang 
et de ses monastéres. 

. Le Weishu, Histoire des Wei de Wei Shou 
chez les Qi du Nord. 
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555-556. Levée de 1800000 hommes pour la 

S57. 

564. 

STT. 

581. 

583. 

construction de Grandes Murailles dans le 

Nord de l’empire des Qi septentrionaux; 

la longueur des ouvrages construits depuis 

543 atteint 1500 km. 

Yuwen Jiao fonde l’empire des Zhou du 

Nord a Chang’an. Chen Baxian fonde 

Vempire des Chen a Nankin. 

Code des Qi du Nord, ancétre des Codes des 

Sui et des Tang. 

Les Zhou annexent le territoire des Qi. 

Toute la Chine du Nord est unifiée. 

Le général Yang Jian 4 Chang’an fonde la 

dynastie des Sui. 

Victoires des Sui sur les Turcs et sur les 

Tuyuhun. 

585-587. Construction de Grandes Murailles dans 

589. 

604. 
605. 

606. 

614. 

617. 

618. 

619. 

624. 

630. 

le Nord et d’un canal dans la région de 

Yangzhou. 

Les armées des Sui entrent a Nankin. Fin de 

l’empire des Chen. 

Avénement de l’empereur Yang des Sui. 

Achévement du systeme des grands canaux. 

Censtruction de Luoyang. 
Construction des grands entrep6ts de grain 

de Luoyang. 

Troisiéme expédition de l’empereur Yang 

en Corée. 
Li Yuan, gouverneur de Taiyuan au Shanxi, 

fait alliance avec les Turcs et marche sur 

Chang’an. 
Assassinat de l’empereur Yang des Sui a 

Yangzhou. Li Yuan fonde la dynastie des 

Tang a Chang’an. 

Les Tang instituent le systeme des trois 

574. <> Mesures contre le clergé bouddhique 

chez les Zhou du Nord. 

594. <> Le Zhongjing mulu de Fajing, catalogue 

des traductions bouddhiques en chinois. 

597. < Mort de Zhiyi, fondateur de la secte 

bouddhique Tiantai. 

600 (vers). *% Les premiers ponts suspendus a 

chaines de fer. 

imp6ts : imp6ts en grain, corvées et livrai- | 620. Plus anciennes monnaies chinoises retrouvées 
sons de tissus. 
Promulgation des lois agraires (systeme de 

répartition des terres de grande culture a 

titre viager). 
Victoire décisive des Tang sur les Turcs 

sur les cétes orientales de 1’Afrique. 

orientaux. Premiére ambassade japonaise 629. <> Le moine Xuanzang part de Chang’an 

a la Cour des Tang. 

630-645. Les Tang pénétrent en Asie centrale et 

638. 
643. 

contrélent les voies de communication. 

Ambassade de Perse sassanide 4 Chang’an. 

Ambassade de Byzance 4 Chang’an. 

\- 

pour |’Inde a travers |’Asie centrale. 

631. <> Les Evangiles sont introduits 4 Chang’an 

par des nestoriens venus d’Iran. 
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644. Offensive des Tang par terre et par mer|645. <> Le Xu gaoseng zhuan, biographies de 

655. 

657. 

661. 

663. 

665. 

contre le Koguryo. 

Expédition en Corée au secours de Silla, 

attaqué par Koguryo et Paekche. 

Tang et Ouigours infligent une grave défaite 

aux Turcs occidentaux. 
Administration chinoise au Cachemire, dans 

le bassin de |’Amu-Darya, au Tokhara 

et dans les confins de |’Iran oriental. 

Victoire des armées chinoises sur les troupes 

japonaises venues au secours de Paekche. 

Les Tang disposent de 700000 chevaux 

dans les élevages d’Etat. 
666-668. Victoires chinoises en Corée. Fin des 

680. 

684. 

690. 

691. 

692. 

694. 
705. 

710. 

wi. 
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royaumes de Koguryo et Paekche. Mand- 

chourie et Corée sous contrdle chinois. 

Unification de la Corée du Sud par le 

royaume de Silla, allié des Tang. 

Les incursions tibétaines se multiplient dans 

le Nord-Ouest et en Asie centrale. 

L’impératrice Wu accapare la direction de 
Etat. 
L’impératrice Wu fonde la nouvelle dynastie 
des Zhou (690-705). 

Transfert de plusieurs centaines de milliers 

de familles de la vallée de la Wei a la région 

de Luoyang. 

Développement des recrutements de fonc- 

tionnaires par examens. Rétablissement du 

gouvernement général de l’Asie centrale a 
Kucha. 

Victoire sur les Tibétains et les Turcs. 

Rétablissement de la dynastie des Tang. 

Début de J ’institution de commissaires 

impériaux au commandement de régions 
militaires (jiedushi). 

Avénement de l’empereur Xuanzong. 

652 

656. 

659. 
664. 

667. 

668. 

670. 

671. 

672. 
673. 

681. 

690 

692. 

694. 

710. 

Wink 

moines éminents des vi® et vue siécles. 

< Retour des Indes 4 Chang’an du moine 
Xuanzang. < Le Datang xiyu ji, Mémoire 

sur les contrées occidentales a l’époque des 

Tang. 

(vers). *% L’Indien Jiashe Xiaowei 
employé-.au bureau astronomique. 

Histoire des Sui (Suishu). * Le Suanjing 

shishu, Dix Traités de mathématiques. 

Histoire des dynasties du Sud (Nanshi). 

< Mort du grand maitre bouddhique 

Xuanzang. <> Le Guang hongmingji, recueil 

de textes apologétiques en faveur du 

bouddhisme. 
<> Mort du moine Daoxuan, spécialiste de 

la discipline monacale (Vinaya) et de 

l’histoire du bouddhisme chinois. 

< Le Fayuan zhulin, encyclopédie boud- 

dhique. 

* Le Shiliao bencao, traité de diététique. 

* Mort de l’astronome Li Chunfeng. 

<~ Le moine Yijing quitte la Chine a 

Canton pour |’Asie du Sud-Est et |’Inde. 

* Carte du ciel. 
Mort du grand peintre Yan Liben, conti- 

nuateur des traditions médiévales. 

< Mort de Shandao, premier patriarche de 

la secte bouddhique de la Terre pure. 

(vers). <> Le Datang xiyuqiufa gaoseng zhuan, 

relation de Yijing sur les pélerins des Tang 

qui se rendirent aux Indes. 

<> Le Nanhai jigui neifa zhuan de Yijing, 
relation sur |’état du bouddhisme en Inde 
et en Asie du Sud-Est. 

< Le culte manichéen est autorisé par 
V’impératrice Wu Zetian. 

Le Shitong, Généralités sur Thistoire de 
Liu Zhiji. 

<~ Mort du moine cantonais Huineng, 
fondateur de la secte chan. 

est 

716-746. <> Voyage en Chine du moine japonais 

718. 
Gembé. 

* Le Jiuzhili, ouvrage d’astronomie indien 
traduit par Gautama Siddhartha, chef du] 
service astronomique a Chang’an. * Le 

Kaiyuan zhanjing, collection de textes 

d’astronomie ow figure le symbole du zéro. 
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725. 

7133; 

734. 

742. 

La reconstitution des élevages d’Etat depuis 
705 permet de disposer de 420 000 chevaux. 

Le nombre des fonctionnaires impériaux 

s’éléve a 17680, celui des employés de 
recrutement local a 57 416. 

Réforme du systéme des transports par 

canaux par Pei Yaoging. 

La défense des frontiéres est sous la res- 

ponsabilité de dix commissaires impériaux. 
An Lushan contr6le les armées du Hebei, 

du Shanxi, du Shandong et de la Mand- 

chourie méridionale. 
745-751. Contre-offensive chinoise contre les 

751. 

Arabes en Transoxiane et dans les régions 

situées au sud du lac Balkhash. 

Les armées chinoises commandées par le 
général coréen Gao Xianzhi sont vaincues 

par les Arabes prés d’Alma Ata, sur la 

riviére Talas. 

755-763. Rébellion de An Lushan et Shi Siming. 

756. 

763. 

An Lushan se proclame empereur. Fuite 

de l’empereur Xuanzong au Sichuan. 

. Mort de An Lushan. Shi Siming lui succéde 

a la téte de la rébellion. 

. Institution du monopole du sel. 

. Les Ouigours pillent Chang’an et massacrent 

la population. 

Fin de la rébellion de An Lushan. L’empe- 

reur Suzong rentre 4 Chang’an. 

768 (aprés). Les gouvernements militaires des 

778. 

780. 

787. 

790. 
- territoires situés 4 l’ouest de Yumenguan 

jiedushi agissent de fagon de plus en plus 

autonome. 
Les recettes provenant du monopole du 

sel dépassent la moitié du total des revenus 

des Tang. 
Réforme fondamentale des impdéts par Yang 
Yan : substitution des impositions sur les 781. 
récoltes aux imp6ts sur les familles. 

Traité de paix entre les Tang et les Tibétains. 

- Alliance des Tang avec les Ouigours et le 

Nanzhao contre les Tibétains. 

Les Tang ont perdu le contréle de tous les 

(Gansu occidental). 

721-725. %* Expéditions scientifiques du moine 
Yixing pour la mesure de l’ombre des 

solstices depuis le 40° jusqu’au 17¢ degré 
de latitude. 

761. Mort de Wang Wei, peintre et poéte. Vers 

761 le Manyoshu au Japon. 

770. Mort du poéte Du Fu. 

<> Stéle nestorienne de Chang’an en chinois 

et en syriaque. 

797. <> Controverse a Lhassa entre moines 
chinois et indiens. 
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806-820. Les eunuques contrélent le gouver- 

nement. 

821. Traité sino-tibétain conclu a Chang’an et 

ratifié 4 Lhassa l’année suivante qui recon- 

nait l’indépendance du Tibet et l’occupa- 

tion du Gansu par les Tibétains. 

Un clan d’eunuques porte au pouvoir 

l’?empereur Wenzong. 

Dispersion et division des tribus ouigoures. 

A la suite de la grande proscription du 

bouddhisme, récupération du cuivre, des 

terres et des serfs de 1’Eglise. 

826. 

840. 
845. 

863. Prise de Hanoi par les troupes du Nanzhao. 

Incursion du Nanzhao au Sichuan. 

Le Nanzhao évacue le Nord du Vietnam 

devant les attaques chinoises. 

874-884. Rébellion itinérante de Huang Chao 

et Wang Xianzhi. 

Sac de Canton par les troupes de Huang 

Chao. 

Retour au Henan des troupes de Huang 

Chao. Luoyang a feu et a sang. 

Fin de la rébellion de Huang Chao. 

Le fleuve Jaune rompt ses digues et change 

de cours. 

Dix-neuviéme et derniére ambassade japo- 

naise chez les Tang. 

895. Anarchie 4 Chang’an. 

902-909. Morcellement de l’empire entre plusieurs 

royaumes indépendants. 

907. Zhu Quanzhong fonde la dynastie des 

Liang 4 Kaifeng. Début des Cing Dynasties. 

916. Fondation du royaume turco-mongol des 

866. 

879. 

880. 

884. 
893. 

894. 

800 (vers). Le Tongdian de Du You, histoire des 

institutions de 1l’Antiquité aux environs 

de 800. 
805. Mort du célébre geographe Jia Dan et de 

Vhistorien Lu Zhi. 
806-820. Premiers billets 4 ordre (la « monnaie 

volante », feiqian). 
819. <> Réquisitoire de Han Yu contre le boud- 

dhisme. Mort de Liu Zongyuan, premier 

défenseur du « style antique » (guwen) avec 

Han Yu. 

841 (vers). Le Tangchao minghua lu, ouvrage de 

critique picturale de Zhu Jingyuan. 

842-845. <> Proscription des religions étrangéres 

et du bouddhisme. 

844 (vers). Mort de Li Ao, précurseur des philo- 

sophes « néo-confucéens » du xI® siécle. 

846. Mort du poéte Bai Juyi. 

847. Notices sur les peintres célébres du passé, 

Lidai minghua ji, de Zhang Yanyuan. 

858. Mort du poéte Li Shangyin. 
860 (vers). Le Manshu, monographie sur le 

Yunnan (histoire, _ethnographie, bota- 

nique...). 

862-866. <> Voyage en Chine du moine japonais 
Shiei. 

Kitan en Mongolie orientale et Mand-| 920 (ou 923?). Les Kitan adoptent pour noter 
chourie. 

923. Fondation des Tang postérieurs. 
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leur langue une écriture imitée de l’écriture 
chinoise. 
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. Fondation des Jin postérieurs 4 Kaifeng. 

. Le Vietnam se rend indépendant. 

. Grande invasion des Kitan dans l’empire 

des Jin. Prise de Kaifeng et chute des Jin. 

Les Kitan prennent le titre dynastique de 

Liao. Fondation d2s Han postérieurs a 
Kaifeng. 

. Fondation des Zhou postérieurs 4 Kaifeng. 

. Fondation des Song par Zhao Kuangyin a 

Kaifeng. 

. Substitution progressive de fonctionnaires 

civils aux fonctionnaires militaires dans les 

provinces. 

. Entrée des armées des Song a Canton. Fin 

du royaume des Han du Sud. 

. Premiers concours de recrutement chez les 

Song. 

. Les Song entrent 4 Nankin. Fin du royaume 

de Jiangnan (Tang du Sud). 

. Les Song annexent le royaume de Wu-Yue. 

. L’ensemble des pays chinois est unifié par 

les Song. 

. Création des trois Directions de 1’économie 
(Sansi) : monopoles d’Etat, imp6ts agraires 
et budget. 

Création de commissariats au sel et au thé 

dans les grandes régions de |’empire des 

Song. 
1004. Paix de Shanyuan entre les Song et les 

Kitan qui oblige les Song au versement 

d’un lourd tribut annuel en soieries et en 

argent. 

1012. Premiére importation massive de variétés de 

riz précoce du Champa chez les Song. 

EB 

1038. Les Tangut fondent l’empire des Xia ou 

Xixia (Xia occidentaux). 

1044. Traité de paix entre les Song et les Xia qui 

oblige les Song au versement d’un lourd 

tribut annuel en soieries, en argent et en|— 

thé. 

932-952. Impression xylographique des neuf Clas- 

siques a Kaifeng. 

940. *% Premiére allusion au gouvernail dans 

un texte chinois. 

955. <> Mesures contre le clergé bouddhique 

chez les Zhou du Nord. 

966-976. <> Dernier pélerinage important de 

moines chinois en Asie centrale et en Inde. 

967. Le Jiu wudai shi, Histoire des Cing Dynasties 

*(907-960). Mort du peintre Li Cheng, 

innovateur en mati¢re de technique pic- 

turale. 

970 (dés). * Interconversion des mouvements 

alternatif et rotatif par excentrique, bielle 
et tige de piston (vers 1450 en Europe). 

971-983. <> Impression du canon bouddhique a 
Chengdu. 
* Premier emploi probable de la chaine 

sans fin pour la transmission de la force 

(au x1x® siecle en Europe). 
Premiére impression du Taiping guangji, 

vaste recueil de contes des Han aux Song. 

. Encyclopédie Taiping yulan. 

. * Premiére écluse de canal. 

. Le Wenyuan yinghua, anthologie littéraire 

des vie-x® siécles. Dictionnaire Longkan 

shoujian chez les Kitan. 
990 (vers). * Mention de la boussole dans un 

ouvrage de géomancie. 

1004. <> Le Jingde chuandeng lu, biographies de 

moines de la secte chan. 

1010. Le Zhudao tujing, géographie illustrée de 

l’empire des Song en 1 566 chapitres. 

1013. Le Cefu yuangui, collection de textes et 

d’essais politiques. 
1022 (vers). < Le Yunji qigian, grande compi- 

lation taoiste. 

1024. Premiers assignats, émis au Sichuan. 

1027 * Construction d’un véhicule odométre. 
1034-1036. Catalogue de la bibliothéque impé- 

riale par Fan Zhongyan et Ouyang Xiu. 

1040. * Le Wujing zongyao, grand traité d’art 

militaire (décrit V’aimantation par réma- 

nence). 

978. 

O35 ie 
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1068. Mise en vigueur des nouvelles lois (xinfa) 

fiscales, administratives et militaires de 

Wang Anshi. 

1073. Six milliards de piéces de monnaie de 

cuivre sont fondues au cours de la seule 

année 1073. 
1077. Le fleuve Jaune rompt ses digues en aval 

de Kaifeng. 

1085. Le conservateur Sima Guang est appelé au 

gouvernement. Abolition des nouvelles lois 

de Wang Anshi. 

1086. Mort de Wang Anshi et de Sima Guang. 

1087. Création d’un commissariat aux bateaux 

marchands a Quanzhou. 

1094. Les nouvelles lois de Wang Anshi sont 

progressivement remises en vigueur et les 

réformistes rappelés de leur exil. 

1115. Les Jiirchen fondent |’empire des Jin (Kin) 
en Mandchourie. 

1122. Les Jin et les Song prennent en tenaille 

l’empire des Liao. Prise de Pékin par les 
Jin. 

1125. Fin de l’empire kitan des Liao. Grande 

invasion des Jin en Chine du Nord. 

1127. Devant les attaques des Jin, les Song se 

réfugient au sud du Yangzi. Commencement 
des Song du Sud. 

1138. Traité de paix entre Song et Jin. 

622 

1041-1048. x Premiers essais de typographie en 

caractéres mobiles. 
1053. Mort du réformateur Fan Zhongyan. 

1054. *% Notation d’une supernova. 

1061. Le Xintangshu, Nouvelle histoire des Tang 

(618-907) par Ouyang Xiu. 

1063. Le Jigulu de Ouyang Xiu, ouvrage d’épi- 

graphie antique. ; 

1070 (vers). Le Xin wudai shi, Nouvelle histoire 

des Cing Dynasties par Ouyang Xiu. 

1073. Mort du philosophe Zhou Dunyi. 

1077. * Mort du mathématicien et naturaliste 

Shao Kangjie (Shao Yong). Mort du philo- 

sophe Zhang Zai. 

1080. * Le Mengqi bitan, recueil de notes 

diverses, l’une des principales sources pour 

histoire des sciences en Chine. 

1084. Le Zizhi tongjian de Sima Guang, célébre 
histoire générale de la Chine de — 403 

a + 959. * Impression des Suanjing shishu, 
collection d’ouvrages de mathématiques. 

1085. Mort du philosophe Cheng Hao. 

1086. * Carte du ciel de Su Song. 

1088. *% Horloge astronomique de Su Song 

animée par un systéme d’échappement et 

mue par l’eau. 

1090. % Premier usage attesté de la boussole 

sur les navires chinois. 

1101. Mort du célébre poéte Su Shi (Su Dongpo). 
1103. % Le Yingzao fashi, grand traité d’archi- 

tecture. 
1105. Mort du célébre poéte Huang Tingijian. 

1107. Mort de Mi Fu, peintre et esthéte, auteur 

d’une histoire de la peinture, le Huashi. 
1108. Mort du philosophe Cheng Yi. 

1123. Le Xwuanhe shuhua pu, catalogue des 

peintures et calligraphies de la collection 
impériale. 

1124. > Le Biyanlu, collection de gong’an 

' (thémes de méditation) de l’école du chan. 
1125. Fin du régne de l’empereur Huizong, 

peintre, esthéte et collectionneur. 

1141 (2). Mort de la poétesse Li Qingzhao. 
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1148. Le fleuve Jaune change de cours. 

1151. Les Jin transférent leur capitale A Pékin 

(Yanjing). 

1154. Premiére émission de papier-monnaie chez 
les Jin. 

1194. Le fleuve Jaune se déplace du nord au 

sud de la péninsule du Shandong. 

1206. Chinggis khan prend le pouvoir en Mon- 

golie. 
1214. Les Jin, sous la pression des Mongols, 

transférent leur capitale 4 Kaifeng. 

1227. Fin de l’empire des Xia occidentaux. Mort 

de Chinggis khan. 

1229. Yelii Chucai devient administrateur général 

de la Chine du Nord pour le compte des 

Mongols. 
1233. Les Mongols s’emparent de Kaifeng. 

1234. Fin des Jin sous l’action conjuguée des 

Mongols et des Song. 

1236. Premiére émission de papier-monnaie chez 

les Mongols. 
1239. Les Mongols confient 4 des musulmans 

d’Asie centrale la ferme des impots en 

Chine du Nord. 
1251. Début des réformes de Liu Bingzhong chez 

les Mongols. 
1253. Les armées mongoles pénétrent au Sichuan 

et au Yunnan. 

1257. Incursions mongoles au Vietnam. 

1260. Avénement de Qubilai. Les Mongols 

imposent l’usage des assignats a 1’exclusion 

de toute autre forme de monnaie. 

1264. Pékin devient la capitale des Mongols. 

1267. Début de la construction des remparts du 

Pékin mongol (Khanbalik). 
1271. L’ingénieur et mathématicien Guo Shoujing 

est chargé par les Mongols de tous les 

problémes de régulation des cours d’eau 
et d’irrigation. Les Mongols prennent le 

titre dynastique de Yuan. 

1147. Préface du Dongjing menghua lu, descrip- 

tion de Kaifeng au début du xue siécle. 

1162. Mort de Sheng Qiao, auteur du Tongzhi, 

encyclopédie historique d’un genre nouveau. 

1163..< Synagogue de Kaifeng. 

1178. Le Lingwai daida de Zhou Qufei, sur les 

pays de l’Asie du Sud-Est et de 1’océan 
Indien. 

1192. Mort du _ philosophe 

Jiuyuan. 

1193. % Planisphére céleste de Suzhou (pro- 

jection polaire). 

1196. Les interpretations de Zhu Xi sur les 

Classiques sont déclarées hétérodoxes par 

la Cour des Song. 

1200. Mort de Zhu Xi. 

1209. Mort du célébre poéte Lu You. 

intuitionniste Lu 

1227. <> Mort du maitre taoiste Changchun, 

conseiller religieux de Chinggis khan. 

1235. Chez les Song, mort de Yan Yu, auteur 

de Canglang shihua, célébre traité de 

poétique. 

1242. ~ Les faveurs des Mongols se portent 

sur la secte bouddhique du chan. * Le 

Xiyuanlu, premier traité de médecine légale 

chez les Song du Sud. 

1247. *% Le Shushu jiuzhang, traité de mathé- 

matiques par Qin Jiushao des Song, le 
premier 4 employer le symbole zéro. 

1260. <> Le moine tibétain ’Phags-pa est chargé 
de la direction des communautés religieuses 

en Chine du Nord. 
1261. <> Toutes les faveurs de la Cour mongole 

vont au lamaisme tibétain. 

1269. Adoption de l’écriture inventée par le 
lama tibétain "Phags-pa pour la transcrip- 

tion du mongol. 
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1274. Premiére tentative d’invasion du Japon | 1274. Préface du Menglianglu, grande descrip- 

par les Mongols. 

1276. Les armées mongoles entrent 4 Hangzhou. 

1279. Suicide du dernier empereur des Song du 

Sud. Occupation totale de la Chine par 

les Mongols. 

1279-1294. Seconde tentative d’invasion mongole 
au Japon. Le « vent des dieux » (kamikaze) 
détruit la flotte sino-coréenne dirigée par 

les Mongols. 

1285. Champa et Cambodge reconnaissent la 

suzeraineté mongole. 

1287. Nouvelle expédition au Vietnam. 

1288. Le Vietnam reconnait la _ suzeraineté 

mongole. 

1289. Le fleuve Jaune change de cours. 

1292-193. Expédition mongole contre Java. 

1294. Mort de Qubilai. 

1315. Premiers concours de recrutement. 

1324. Le fleuve Jaune change de cours. 

1336. Le fleuve Jaune reprend son ancien cours. 

1346. Insurrections paysannes dans les provinces 

touchées par la famine. 

1351. Les soulévements antimongols s’étendent. 

Premiére mention des Turbans rouges 

(Hongijin). 
1355. Han Liner, chef d’insurgés, se proclame 

empereur des Song. Une grande partie de 

Empire échappe dés cette époque au 

contréle des Mongols. 

1364. Zhu Yuanzhang se proclame roi de Wu. 

Fondation du royaume shan d’Ava en 
haute Birmanie. 

1368. Proclamation de la dynastie des Ming par 

Zhu Yuanzhang. Pékin libéré. 

1369. Les armées mongoles encerclées en Mon- 

golie orientale. 

1369-1370. Ambassades au Champa, au Cam- 

bodge, 4 Bornéo, Sumatra (Palenibang) et 
Java. 

1380. Grandes purges politiques. Procés de 

Hu Weiyong, ancien compagnon d’armes 

du fondateur des Ming. 

1387. Toute la Chine est 

général de l’Empire. 
libérée. Cadastre 
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tion de Hangzhou, capitale des Song du 

Sud. 
1275. <> Archevéché nestorien de Pekin. 

* Ouvrages du mathématicien Yang Hui 

des Song du Sud. 

1277. <> Un lama tibétain est nommé adminis- 

trateur général des communautés religieuses 

en Chine du Sud. 
1279. * Guo Shoujing construit 4 Pékin des 

instruments astronomiques. * Mort du 

mathématicien des Song Li Ye (ou Li Zhi). 

1289. *% Fondation de l’Académie islamique de 
Pékin a la suggestion du ministre Moiz 

al-Din. 

1296. Mort de Wang Yinglin, auteur de la 

grande encyclopédie Yuhai. 

1300 (vers). Mort du dramaturge pékinois Wang 

Shifu, auteur de la célébre piéce de théatre 

Xixiangji. %* Mort de l’astronome géographe 
de la Cour mongole Jamal al-Din. 

1303. % Le Siyuan yujian, grand traité d’algébre 

de Zhu Shijie. Les Yuan déclarent officielles 
la doctrine et les interprétations « néo- 

confucéennes » des Classiques. 
1307. < Jean de Montcorvin est nommé arche- 

véque de Khanbalik (le Pékin des Yuan). 
1317. Le Wenxian tongkao, histoire des institu- 

tions de l’Antiquité 4 l’époque des Song. 
1320. Le grand atlas Yuditu. 

1337. Mort du grand géographe Zhu Siben. 

1344-1345. Histoires  offficielles des Song 

(Songshi), des Liao (Liaoshi) et des Jin 
(Jinshi). 

1365. Préface du Tuhui baojian, traité sur la 

peinture et biographies de 1 500 peintres 
du m1® au xiv® siécle. 

1366. Le Chuogenglu, Les labours interrompus, 

notes sur l’histoire sociale de la Chine 4 
l’époque mongole. 

1368. < Création d’un office astronomique 
musulman a Nankin, capitale des Ming. 

1370. Le Yuanshi, histoire officielle de 1’époque 
mongole. 
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1398. Mort de Zhu Yuanzhang, fondateur des | 1374. Mort du peintre classique Ni Zan. 
Ming (fin de l’ére Hongwu). 

1402. Zhu Di prend Nankin et se proclame 

empereur. Début de l’ére Yongle : 1403- 
1424. 

1403-1435. Construction de Grandes Murailles 
en Chine du Nord. 

1405-1433. Grandes expéditions maritimes des 

Ming en Asie du Sud-Est, dans 1’océan 

Indien, le golfe Persique, la mer Rouge, 

et sur les cétes orientales de 1’Afrique. 

1406. Occupation du Vietnam par les armées des | 1407. Le 
Ming. 

1378 (vers). La collection de contes Jiandeng 

xinhua est achevée. 

1387. Début des compositions en huit parties 

(bagu) aux concours officiels d’aprés 

Gu Yanwu. 

Yongle dadian, vaste collection de 
textes. 

1411-1415. Remise en état du grand canal de|1415. Le Xingli daquan, le Wujing daquan et le 

l’époque mongole. 

1421. Décision de transférer 

Nankin a Pékin. 

1426. Le conseil secret du Neige devient prépon- 

dérant; renforcement de |’absolutisme. 

1427. Le Vietnam recouvre son indépendance. 

1433. Retour de la derniére expédition maritime 

de Zheng He dans |’océan Indien et en 

mer Rouge. 

1440-1441. Construction des palais de Pékin. 

1449. Grave défaite chinoise 4 Tumu au Shanxi. 

L’empereur est fait prisonnier par les 

Mongols. 

1470-1480. Construction de Grandes Murailles 

en Chine du Nord. 

1505. L’eunuque Liu Jin devient tout-puissant. 

1514. Ouverture de mines d’argent au Yunnan. 

1528. Remise en état du grand canal. 

1530-1581. Extension de la fiscalité monétaire a 

base de lingots d’argent. 

la capitale de 

1540 (a partir de). Renouveau de la piraterie 

sur les cétes. 
1550. Pékin est assiégé pendant huit jours par 

les Mongols. 

Sishu daquan, manuels scolaires sur la 

philosophie « néo-confucéenne », les Clas- 

siques et les Quatre Livres. 

1500. Mort du _ philosophe cantonais Chen 

Xianzhang. 

1518. Premiére édition des entretiens philo- 

sophiques de Wang Shouren (Wang 
Yangming). 

1520. *% Premier emploi de canons achetés aux 
Portugais par les Ming. 

1529. Mort de Wang Yangming. Mort du prosa- 

teur et poéte Li Mengyang, partisan de 

l’imitation des anciens. 

1530-1540 (vers). Premiéres mentions de l’ara- 

chide. 
1541. Mort de Wang Gen, philosophe de 1’école 

de Wang Yangming. 

1543. Mei Zhuo dénonce le caractére apocryphe 

de certaines parties du Shangshu en caractéres 

anciens, l’un des Classiques. 

1550. Le Nanzhao yeshi, histoire des royaumes 

yunnanais de Nanzhao et de Dali (649-1253). 
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1555. Les pirates japonais attaquent Hangzhou 

et menacent Nankin. Tremblement de terre 

dans le Nord-Ouest : 830000 victimes. 

1570 (vers). Début des importations d’argent en 

provenance d’Ameérique. 

1570-1580. Généralisation de la fiscalité moné- 

taire a base de lingots d’argent. 

1584-1590. Construction du tombeau de l’empe- 

reur Wanli. 

1590-1605. La « fiévre miniére ». 

1592. Les Japonais débarquent en Corée sous le 

commandement de Hideyoshi. Défaite chi- 

noise a Pyongyang. 
1593. Victoire chinoise en Corée sur les Japonais. 

1596. Seconde invasion japonaise en Corée. A 

partir de 1596, multiplication des émeutes 
d’artisans et commergants dans les villes. 

1598. Retraite des Japonais hors de Corée. 

1615-1627. Conflit entre le parti des eunuques et 
le parti du Donglin. 

1621. Les Jiirchen prennent Shenyang (Mukden) 
et Liaoyang. 

1624. Les Hollandais s’installent sur les cdétes 
de Taiwan. 

1624-1627. Dictature 

Zhongxian. 
de leunuque Wei 
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1570 (vers). Le Voyage en Occident, Xiyouji, 

célébre roman rapportant les aventures 

du moine Xuanzang et du singe Sun 

Wukong. * La variolisation est d’un usage 

courant. 
1573. Premiére mention de la culture du mais. 

1573-1619 (ére Wanli). * Apogée de 1’imprimerie 

chinoise. 
1574. * Impression en caractéres mobiles de la 

grande collection de contes Taiping guangji. 

1578. * Le Bencao gangmu, grand et célébre 

traité de pharmacopée de Li Shizhen, est 

achevé. 

1583. <> Les missionnaires jésuites Ruggieri et 

Ricci s’installent au Guangdong. Le Shuyu 

zhouzi lu, sur les pays de |’Asie orientale et 

de |’Asie centrale. 
1584. * Le prince impérial Zhu Zaiyu définit la 

gamme tempérée. <> Le Tianzhu shengjiao 

shilu, premier catéchisme en chinois. * Pre- 

miére édition de la carte du monde de Ricci. 

1598. < Mort du Foukiénois Lin Zhao’en, 

fondateur de la secte syncrétiste Sanyijiao. 
1601. < Matteo Ricci s’installe 4 Pékin. 

1602. *% Atlas du monde en chinois de M. Ricci. 

Mort de Li Zhi, philosophe anti-conformiste. 
1606. * Le Jihe yuanben, traduction des six pre- 

miers livres des Eléments d’Euclide de 
Clavius. 

1607. <> Impression du canon taoiste. 
1609. Encyclopédie illustrée Sancai tuhui. 

1615. <> Mort du moine lettré Zhuhong. 

1619 (vers). Le Jinpingmei, célébre roman de 
; meeurs. 

1621. % Le Wubeizhi, grand traité d’art militaire. 

1623. * Le Zhifang waiji, géographie univer- 

selle du pére Aleni. 
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1625. Terrible répression contre les membres du | 1623-1632. Publication des grands recueils de parti Donglin. 
1626. Mort de Nurhaci, fondateur de la puissance 

jiirchen-mandchoue. 
1627. Début des grandes insurrections militaires 

et paysannes de la fin des Ming. 
1635. Les Jiirchen adoptent le nom de Mand- 

chous. 

1644. Li Zicheng entre 4 Pékin ot l’empereur 
des Ming se suicide. Il en est chassé par les 
Mandchous. Début de la dynastie des Qing. 

Zhang Xianzhong envahit le Sichuan. 
1645. Les Mandchous imposent aux Chinois le 

port de la natte et du costume mandchou, 
et créent des enclaves en Chine du Nord. 

1646. Les Mandchous occupent le Zhejiang, le 
Fujian et le Sichuan. 

1647. Prise de Canton par les Mandchous. 

1649-1662. Activités de piraterie de Zheng 

Chenggong (Coxinga) sur les cétes du 

Fujian et 4 Taiwan. 

1657. Réouverture des concours officiels. 

1661. Avénement de l’empereur Kangxi. Débar- 

quement de Coxinga a Taiwan d’ou il 

chasse les Hollandais. Fin de la résistance 
des Ming du Sud. 

1662. Les Qing ordonnent l’évacuation de toutes 

les régions cOtiéres. 

1668. Fermeture de la Mandchourie aux Chinois. 

1673. Rébellion de Wu Sangui contre les Qing 

et sécession des provinces du Sud. 

1677. Les Qing reprennent le Fujian et les pro- 
vinces du Nord-Ouest. 

1680. Les Qing occupent de nouveau le Sichuan. 

1681. Les Qing reprennent le Guizhou. 

1683. Occupation définitive de Taiwan par les 
Qing. 

1685. Toute nouvelle confiscation des terres au 
profit des banniéres est interdite. 

1689. Traité de Nerchinsk entre Qing et. Russes. 

Civilisation 

contes Sanyan et Erpai. 

1635. %* Le Chongzhen lishu, collection d’ceuvres 
scientifiques rédigées en collaboration par 
des missionnaires jésuites et par des lettrés 
chinois. 

1636. Mort du peintre Dong Qichang. 
1637. * Le Tiangong kaiwu, grand traité sur 

les techniques. . 
1639. % Publication du Nongzheng quanshu, 

traité d’agriculture de Xu Guanggi. 
1640. % Mort du célébre géographe Xu Hongzu 

(Xu Xiake). 

1650. < Premiére église catholique de Pékin, le 

Nantang. * Aprés 1650, le Wuli xiaozhi 
de Fang Yizhi sur la philosophie de la 
nature. 

1656. Le Huangshu de Wang Fuzhi, philosophie 

politique et théorie du nationalisme chinois. 

1663. Le Mingyi daifang lu de Huang Zongxi, 

critique des institutions absolutistes. 

1664. <> L’Intolérable, pamphlet antichrétien de 

Yang Guangxian. Les missionnaires jésuites 
en difficulté. 

1670. Les Seize Maximes 

. Instructions) de Kangxi. 

1676. Le Rizhilu de Gu Yanwu, recueil de notes 

historiques. Le Mingru xuean de Huang 

Zongxi, histoire intellectuelle de l’époque 
_ des Ming. 

1679. Choix des compilateurs de l’Histoire des 
Ming. 

morales (Saintes 
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1697. Les armées des Qing occupent la Mongolie 

extérieure. 

1723. Avénement de l’empereur Yongzheng. 

1727. Traité de Kiakhta entre Chine et Russie. 

1729. Création du Junjichu, organe supréme du 

gouvernement (progrés de la centralisation). 

1735. Avénement de l’empereur Qianlong. 

1746-1749. Soulévement des populations des 

Jinchuan dans le Nord-Ouest du Sichuan. 

1751. Installation définitive des Qing au Tibet. 
1756-1757. Extermination des Dzoungares par 

les armées des Qing. Conquéte de la vallée 

de I’Ili. 

1758-1759. Conquéte par les Qing du bassin du 

Tarim. 

1762. 200 millions d’habitants recensés. 

1766. Reprise des troubles. 

1767-1771. Guerre de Birmanie. 

1775. Heshen, jeune général des _ Banniéres, 

devient favori de l’empereur Qianlong. 

Progrés de la corruption. 264 millions 
d’habitants recensés. 

1776. Fin des insurrections des Jinchuan. 

1781-1784. Soulévements de musulmans au Gansu 

a la suite de la création d’une nouvelle 

secte par Ma Mingxin. 

1782. Plus de 10 000 colons chinois sont massacrés 

par les Vietnamiens. 

1787-1788. Répression sanglante du soulévement 

de Taiwan. 

1788-1789. Expédition des Qing au Vietnam. 
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1692. Mort du philosophe Wang Fuzhi. 

1700 (vers). Le Liaozhai zhiyi de Pu Songling, 
recueil de contes en langue classique. 

1703. Le Quantangshi, collection compléte des 

poétes des Tang. 
1704. Mort du philosophe anticonformiste Yan 

Yuan. 
1707. < Mgr de Tournon lance a Nankin 1|’ana- 

théme sur les pratiques et les coutumes des 

Chinois. 
1710. * Les PP. de Mailla et Régis sont chargés 

par Kangxi de dresser une carte générale de 

|’Empire. 

1714. Mort du philosophe Hu Wei. 
1716. Le Peiwen yunfu, grand dictionnaire de 

rimes, et le Kangxi zidian, dictionnaire de 
caractéres. 

1721. * Mort du mathématicien Mei Wending. 

1729. Impression en caractéres mobiles de 

l’encyclopédie Tushu jicheng. Le Daiyi juemi 

lu, ouvrage de lempereur Yongzheng 

défendant la légitimité de la dynastie 

mandchoue. 

1735. L’ Histoire des Ming ( Mingshi) est achevée. 

1745-1749 (vers). La Forét des lettrés, Rulin 
waishi, grand roman de critique sociale. 

1747. Le Yuanmingyuan, palais d’été de l’empe- 

reur Qianlong, est aménagé a |l’occidentale. 

1758. Mort de Hui Dong, spécialiste des com- 

mentateurs des Han. 

1763. Cao Xueqin laisse inachevé 4 sa mort son 

grand roman de meeurs, romanesque et 

psychologique, le Réve du pavillon rouge 

(Hongloumeng ou Shitouji). 

1769. % L’Atlas de Qianlong, ceuvre collective 

de missionnaires jésuites et de géographes 
chinois. 

1774-1789. Grande « inquisition littéraire » de 
Vére Qianlong. 

1777. Mort de Dai Zhen, mathématicien, philo- 

logue et philosophe, plus éminent représen- 

tant de l’école des études critiques (kao- 

zhengxue). 

1782. Achévement du Siku quanshu, collection 

compléte de toutes les ceuvres écrites en 

chinois, et des notices bibliographiques du 
Siku quanshu. 
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1791-1792. Expédition des armées mandchoues au 
Népal contre les Gurkha. 

1795-1803. Soulévements du Lotus 

Chine du Nord. 

1796. Qianlong abdique en faveur de Jiaqing 

mais continue en fait 4 régner. 

1799. Mort de l’empereur Qianlong et de son 

favori Heshen. 

blanc en 

1811-1814. Soulévement de la secte de |’Ordre 

Céleste (Tianlijiao) au Shandong et au 

Hebei. 

1812. Recensement : 361 millions d’habitants. 

1816. L’East India Company décide de déve- 

lopper les importations d’opium en Chine. 

1820-1825. Les importations d’opium provo- 

quent le déficit de la balance commerciale 

chinoise. 

1830. Recensement : 394780000 habitants. A 

partir de 1830, accroissement trés rapide 

des importations clandestines d’opium. 

1839. Lin Zexu, nommé gouverneur des deux 

Guang, prend contre les importations 

d’opium a Canton des mesures radicales 

qui provoquent des actes de piraterie de 

la part des Anglais. 

1842. Traité de Nankin (Hongkong a la Grande- 
Bretagne; Canton, Shanghai, Amoy, Fuzhou 

et Ningbo ouverts aux importations 

d’opium). 
1843. Premiers droits d’exterritorialité en faveur 

des étrangers. Hong Xiuquan fonde la 

Société des adorateurs de Dieu (Baishang- 

dihui). 
1846. Recensement 421 340000 habitants. 

1850. Début de la rébellion des Taiping au 

Guangxi oriental. 
1851. Recensement : 432 millions d’habitants. 

Hong Xiuquan se proclame Roi du 

Royaume du Ciel. 
1853. Nankin, occupée par les Taiping, devient 

« capitale céleste » (Tianjing). Grands 

soulévements des Nian. 

1799. * Le Chourenzhuan de Ruan Yuan, 

notices sur les mathématiciens et calendé- 
ristes-astronomes chinois. 

1801. Mort de l’historien et philosophe Zhang 

Xuecheng. 

1804. Mort de Qian Daxin, auteur de travaux de 

mathématiques, géographie, histoire, épi- 

graphie... 

1814. Le Quantangwen, collection compléte des 

ceuvres en prose de l’époque des Tang 
(1 000 chapitres). 

1825. Le Jinghuayuan, roman féministe du 

linguiste Li Ruzhen (imprimé en 1828). 
1825-1829. Publication des Huanggqin jinjie, grande 

ceuyre critique de Ruan Yuan sur les com- 

mentaires des Classiques. 

1829. Mort de Liu Fenglu, fondateur de la 

grande école réformiste des Classiques en 
écriture nouvelle (école du Gongyang). 

1841. Mort de Gong Zizhen, disciple et conti- 

nuateur de Liu Fenglu. 

1844. Le Haiguo tuzhi de Wei Yuan. 
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1854. Les Taiping menacent Pékin. Zeng Guofan 

organise au Hunan l’armée de la Xiang. 

1855. Le fleuve Jaune se déplace du nord au sud 

de la péninsule du Shandong. Soulévement 

des musulmans du Yunnan. 

1858. Li Hongzhang organise l’armée de la 

Huai. Traité de Tianjin. Traité d’Aigun 

qui attribue a la Russie les territoires 

situés a l’est de l’Oussouri. 

1860. Pillage de Pékin par les Franco-Anglais. 

1861. Soulévement des musulmans du Shenxi et 

du Gansu. Création du Zongli yamen, pour 

les relations avec les étrangers. 

1862. Les territoires musulmans du Xinjiang 

font sécession. Extension du /ijin, taxe sur 

les transits, 4 toutes les provinces. 

1864. Zuo Zongtang reprend Hangzhou. Siége 

et chute de Nankin. Suicide de Hong 

Xiuquan et des principaux chefs des 

Taiping. 

1866. Arsenal de Mawei, prés de Fuzhou. 

1867. Les Nian menacent Pékin, mais Li Hong- 

zhang en triomphe. Académie navale du 

Fujian. 

1868. Zuo Zongtang est chargé de réduire les 

soulévements musulmans dans le Nord- 

Ouest. 

1870. Incidents de Tianjin. L’arsenal du Jiangnan 

a Shanghai est l’un des plus grands du monde 

vers 1870. 

Record des importations d’opium en 

Chine. La rébellion des musulmans du 

Yunnan est réduite a la suite de massacres 

et de destructions généralisées. L’ensemble 

du Xinjiang est en rébellion. 

L’impératrice Cixi dirige seule le gouver- 

nement, 

1876. Convention de Zhifu qui ouvre six nouvelles 

villes aux étrangers. 

'878. L’ensemble du Xinjiang est pacifié. 

1880. Début de la construction d’une nouvelle 

flotte de guerre sous la direction de Li 
Hongzhang. ; 

1883-1885. Conflit entre la Chine et la France. 
1890. Fonderies de Hanyang. 

1873. 

1875. 
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1859. *% Traduction d’ouvrages d’algébre, de 

géométrie analytique et de botanique occi- 

dentaux. 
1862. Création du Tongwenguan de Pékin, école 

de langues et sciences occidentales. 

1872. Premier envoi 

Etats-Unis. 

1874. Mort du réformiste Feng Guifen. 

d@’étudiants chinois aux 

1891. Le Xinxue weijing kao de Kang Youwei 
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1894. Le soulévement du Tonghak en Corée] 1893. Kang Youwei crée 4 Wuhan une école 
déclenche la guerre sino-japonaise. Chemin 

de fer Tianjin-Shanghai. 

Traité de Shimonoseki : Taiwan et les 

iles Penghu (Pescadores) au Japon, indem- 

nité de guerre de 200 millions de Jiang. 

Manifeste réformiste de Kang Youwei. 

. L’Allemagne annexe la région de Qingdao 

au Shandong. 

. Les Anglais annexent la région de Weihai 

au Shandong, les Russes celles de Dalian et 

Liishun au Liaodong. Les Cent jours de 

réforme se terminent par un échec. Exécution 

du réformiste Tan Sitong. 

Les Francais annexent la région de 

Zhanjiang (Guangzhouwan) au Guangdong 

occidental. ; 

1900. Les Boxeurs occupent Pékin et font le 

siége des ambassades occidentales. Expé- 

dition internationale sur Pékin et déclaration 

de guerre a la Chine. 

1901. L’indemnité des Boxeurs : 450 millions de 

dollars d’argent. Mort de Li Hongzhang. 

1903. L’ Armée de la Révolution, par Zou Rong. 

1904-1905. La guerre russo-japonaise se termine 

par la victoire éclatante du Japon. 

1905. Sun Wen fond a Tékyé6 la « Société de la 

conjuration » (Tongmenghui). La ligne de 

chemin de fer Pékin-Hangzhou est achevée. 

1910. Partage du Nord-Est en zones d’influence 

russe et japonaise. 
1911. 10 octobre, insurrection républicaine a 

Wuchang. La Mongolie extérieure passe 

sous contrdle russe. 
1912. 1e7 janvier, Sun Wen inaugure la Répu- 

blique chinoise 4 Nankin. Sun Wen céde 
le pouvoir 4 Yuan Shikai qui transfére le 

gouvernement républicain a Pékin. 
1914. Yuan Shikai dissout le parlement. Début 

de la premiére guerre mondiale. Les Japo- 

nais occupent les possessions allemandes du 

Shandong. 
1915. « 21 demandes » du Japon. 
1916. Mort de Yuan Shikai. Début de la période 

des Warlords. 

1895. 

1899. 

moderne comportant quatre sections 
langues étrangéres, mathématiques, sciences 
naturelles et commerce. 

1895. Kang ‘Youwei crée a Shanghai le 

Qiangxuehui (Société pour l’étude du 
renforcement). 

1897. Le Kongzi gaizhi kao de Kang Youwei. 

Yan Fu traduit Evolution and Ethics de 
T. Huxley. 

1898. Découverte des inscriptions de la fin du 

Il¢ millénaire. Le Yanjing suishi ji, sur les 
: fétes et coutumes de Pékin. 

1900. Traduction de Wealth of Nations d’Adam 

Smith par Yan Fu. Découverte des manus- 

crits sur papier de Dunhuang (v®-x® siécles). 

1906 (vers). 1300 étudiants chinois environ au 

Japon. 

1908. Mort du philologue Sun Yirang. 

1912. Réforme générale du systéme d’enseigne- 

ment. L’Ecole supérieure de Pékin (Jingshi 
daxuetang) est transformée en Université. 

1915. Création de la revue Nouvelle jeunesse a 

Shanghai. 
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1919, La conférence de la paix a Paris attribue | 1919. Mouvement du 4 mai. 

au Japon les anciennes possessions alle- 

mandes en Chine. 
Fondation 4 Shanghai du parti commu- 

niste chinois par quelques intellectuels. 
Formation a Canton d’un gouvernement 

nationaliste présidé par Sun Wen. 

1923. La Russie soviétique décide de soutenir 

le gouvernement nationaliste de Canton, 

1925. 12 mars, mort a Pékin de Sun Wen 

venu en vue de pourpalers avec la clique 

des généraux. 

1926. Départ de l’expédition vers le Nord (beifa). 

1921. 

1924. Mort de Lin Shu, traducteur et adaptateur 

en chinois d’ceuvres littéraires occidentales. 
1927. Jiang Jieshi écrase la révolution 4 Shanghai | 1927. Suicide du philologue et historien Wang 

et crée son propre gouvernement a Nankin. Guowei. 

1928. Jiang Jieshi organise la seconde expédition | 1927-1937. Fouilles scientifiques sur le site de 
vers le Nord. 

1929. République soviétique du Sud du Jiangxi. 

1930-1934. Campagnes d’encerclement de la zone 

soviétique du Jiangxi. 

1931. Les Japonais envahissent la Mandchourie. 

1932. Attaque japonaise sur Shanghai. Création 

par les Japonais de l’Etat de Manshaikoku 
(Mandchoukouo). 

1933-1935. Progrés des Japonais en Chine du 

Nord. 

1934. Début de la « Longue marche » (chang- 

zheng). Jiang Jieshi lance le « Mouvement 

de la vie nouvelle ». 
1935. Conférence de Zunyi (nord Guizhou) qui 

rétablit Mao Zedong comme chef du parti 

communiste. 

1936. 6 décembre, Jiang Jieshi est capturé a 

Xi’an et contraint de porter ses efforts contre 

les Japonais. 

1937. Gouvernement soviétique de Yan’an 

(confins du Shenxi, du Ningxia et du Gansu). 

Les Japonais déclenchent une offensive 

générale en Chine du Nord et s’emparent 

de toutes les grandes villes. 

1938. Le gouvernement nationaliste se replie sur 

Chongging. 
1940. Wang Jingwei crée 4 Nankin un gouver- 

nement a la solde des Japonais. 
1942-1943. Famine au Henan (estimation 

2 millions de morts). 

1945. 14 aofit, capitulation du Japon. 
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la derniére capitale des Shang prés de 

Anyang (xiIv®-x1® siécle avant notre ére). 

1936. Mort du grand romancier Lu Xun (Zhou 
Shuren), du philologue et historien Wang 

Shunan et de |’érudit révolutionnaire Zhang 
Bingling. x Mort du géologue Ding 

Wenjiang. 

1940. Mort du philologue Luo Zhenyu, du philo- 

sophe Cai Yuanpei. Le Congshu jicheng, 
grande collection de textes anciens. 

1942. Intervention aux causeries sur la littérature 

et sur l’art de Mao Zedong a Yan’an. 
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1947. Succés militaires des nationalistes qui 

prennent Yan’an et Nankin. Progrés des 
communistes en Mandchourie. 

1948. Fomation d’un gouvernement populaire 

en Chine du Nord. Le fieuve Jaune reprend 

son cours de 1855 et se déplace du sud au 
nord du Shandong. 

1949. Les communistes occupent toute la Chine 

du Nord. L’armée populaire franchit le 

Yangzi et occupe Shanghai et Nankin. 

République populaire de Chine proclamée 

a Pékin le 1& octobre. Le gouvernement 

nationaliste se réfugie a Taiwan. 

1950. Traité entre I’Union soviétique et la 

République populaire de Chine. Début de 

la guerre de Corée et de l’intervention 

chinoise en Corée. 

1951. Campagne de suppression des contre- 

révolutionnaires. 

1953. Premier plan quinquennal. Fin de la 

guerre de Corée. Recensement : 582 millions 

d’habitants. 

1954. Pacte défensif entre les Etats-Unis et la 
République de Chine a Taiwan. 

1955. Conférence de Bandung. 1955. Campagne contre les intellectuels dévia- 

tionnistes. 

1957. Afflux de ruraux dans les villes. 1956-1957. Les « Cent fleurs ». 

1958. Début du « Grand Bond en avant »| 1958-1961. Période difficile pour les scientifiques 
(dayuejin). Mise en place des communes au moment du « Grand Bond en avant »». 

populaires. Deuxiéme plan quinquennal. 

Aoit-octobre, attaque sur Quemoy, ile 

du continent occupée par les nationalistes. 

1959. Soulévement au Tibet. Liu Shaogi rem- 

place Mao Zedong 4 la téte de |’Etat. 
1960. Aoat, I’Union soviétique retire de Chine 

tous ses techniciens et arréte son aide 

économique. Les années 1960 et 1961 sont 

une époque de disette générale. 

1961. La priorité est de nouveau donnée a 

l’agriculture. 

1962. Conflit entre Inde et Chine 4 propos des | 1962. Mort de Hu Shi. 

frontiéres de |’Himalaya. 
1963. Début du reflux des villes vers les| 1963. Réforme du théatre. 

campagnes. 
1964. Octobre, premier essai nucléaire chinois. 
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1966. Début de la « Grande révolution culturelle 

prolétarienne ». 

1967. Début des troubles. Recul de la production. 

Bombe H. 

1969. Incidents sino-soviétiques sur 1’Oussouri. 

IX Congrés du P.C.C. 

1971. Elimination de Lin Biao. Accés de la Chine 

a V’O.N.U. 
1972. Visite 4 Pékin du président Nixon. 

1973. X® Congrés du P.C.C. 

1976. Mort de Zhou Enlai (janvier) et de Mao 

Zedong (septembre). 
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1966. La « Grande révolution culturelle prolé- 

tarienne » met fin a toute activité dans le 

domaine des sciences humaines et provoque 

des difficultés pour les spécialistes des 

sciences exactes. 



Notes complémentaires 
ef errata 

ee 

8 : *ligne — 5: lire : « sauf aprés y, j et q ». 

17 : 4 derniéres lignes : remplacer « République » par « Région ». 

17: Les chiffres de population fournis ici sont les chiffres officiels de 1957. D’autres chiffres 
ont été donnés depuis cette date, mais ils présentent moins de garantie que ceux de 1957, 
dont ils ne sont que des extrapolations. L’accroissement de population depuis 1957 a 
été de toute fagon considérable, puisqu’on admet en 1980 que la population de la Répu- 
blique populaire de Chine est voisine du milliard. 

La population de Taiwan a connu elle aussi un accroissement continu : de 12,5 millions 
en 1957, elle est passée 4 15,5 millions en 1972 et a 16,1 millions en 1975. 

45 : ligne — 14 : « la vallée inférieure du Huanghe » au lieu de « la vallée inférieure du 
Yangzi ». 

64: ligne — 17 : « Iv® et mi® » au lieu de « vie et me ». 

95 : ligne — 11 : « l’expansion de la Perse achéménide » au lieu de « l’expansion de la Perse 
séleucide ». 

108 : ligne — 11 : « Sous le régne de Gaohou » au lieu de « Sous le régne de Gaozu ». 

116 

127 

127 

137 

138 

144 

157 

158 

168 

- 108-109 : « Dés 127 avant notre ére » au lieu de « Au début du 1° siécle avant notre ére ». 

: ligne 16 : « Zhaodi (87-74) » au lieu de « Zhaodi (87-76) ». 

: ligne 3 : « dés le m®@ siécle de notre ére » au lieu de « dés le 11° siécle avant notre ére ». 

: ligne 9 : « (23-79) » au lieu de « (37-39) ». 

: ligne 11 : lire « Yuan Shao, membre d’une grande famille du Henan qui, aprés s’étre 

emparé de Luoyang, massacre plus de 2 000 eunuques ». 

: ligne — 8 : lire « Cao Cao (155-220), petit-fils adoptif d’un eunuque ». 

: ligne 5 : « Dong Zhongshu » au lieu de « Dong Zhongsu ». 

: ligne 21 : lire « Petit-fils adoptif d’un eunuque ». 

: ligne — 12 : « 229 » au lieu de « 231 ». 

: ligne — 15 : « Tuoba » au lieu de « Toba », 

* ligne — 5 renvoie a la 5¢ ligne en remontant du bas de la page. 
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P. 180 
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185 : 

188 : 

192 : 

204 : 

241 : 

: ligne 13 : « 406 » au lieu de « 411 ». 

ligne 13: « (345-406) » au lieu de « (345-411) ». 

lignes 16-17 : lire « le début du x1®, par son influence secréte mais profonde sur |’histoire 

intellectuelle jusqu’a l’époque contemporaine ». 

ligne — 4 : « les pratiques de recueillement » au lieu de « les pratiques de transe et d’extase ». 

ligne 5 : « (mort vers 260) » au lieu de « (mort en 260) ». 

: ligne 19 : « Zhexi » au lieu de « Xizhe ». 

lignes 8-9 : lire : « Li Shan publie en 658 son célébre commentaire qui sera inclus en 

719 dans le Wenxuan aux cing commentateurs ». 

ligne — 5 : « confins de 1’Inde et de I’Iran, Inde » au lieu de « confins de I’Inde et de 

l’Iran, Perse ». 

ligne 16.: « Ja mort des deux principaux adversaires » au lieu de « la mort de deux prin- 

cipaux adversaires ». 

: ligne 3 : lire « les conditions propres aux régions de culture mixte — blé et riz — de la 

vallée de la Huai ». 

: ligne 3 : « a la fin du xre siécle » au lieu de « a la fin du x® siécle ». 

: ligne 1 : « 1120-1174 » au lieu de « 1120-1274 ». 

: ligne — 8 : A propos des influences chinoises en Mongolie, il faut cependant noter |’im- 

portance de |’artillerie de jet chinoise chez les Mongols dés les débuts du xui® siécle. 

: ligne — 4 : « a l’ouest de I’actuel Ulanbator » au lieu de « au sud de |’actuel Ulanbator ». 

: ligne — 15 : lire « les « éthnies diverses » (semuren) ». 

: ligne — 8 : « en Asie du Sud-Est » au fenee «en Asie orientale ». 

: ligne 22 : « sultanat de Samudra-Pasai » au lieu de « royaume d’Atjeh ». 

: ligne 1 : « chinois du nom de » au lieu de « chinois du nom ». 

: A mesure que s’est consolidé le systéme social et politique de l’empire mandarinal qui 
s’était constitué au xI® siécle, il semble que la Chine n’ait plus connu de changements 

notables; tout au plus, les tendances autocratiques se sont-elles accentuées aprés |’inter- 
méde mongol. Malgré les troubles qui, au milieu du xvue® siécle, ont accompagné |’effon- 

drement de la dynastie des Ming et |’installation du pouvoir mandchou, on peut dire 

que c’est a peu prés le méme type d’Etat et de société qui se sont perpétués de la fin du 

xI® siécle jusqu’au début du xx®. Mais l’histoire n’est pas faite que de grandes transfor- 

mations du type de celles qui ont abouti a la royauté antique au II¢ millénaire avant notre 

ére ou a la formation de l’empire centralisé. Les changements qui se sont produits dans 

le courant du xvi¢ siécle sont assez nets et assez nombreux pour qu’on puisse situer a ce 

moment le commencement d’une nouvelle période. L’un des plus importants peut-étre 

par ses effets sur la société est la généralisation de l’argent comme moyen de paiement. 
Non seulement la masse d’argent en circulation en Chine s’est rapidement accrue au 
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P. 381 
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cours du xvi® siécle, mais elle continuera de s’accroitre sous les Mandchous jusqu’aux 
environs de 1820, et l’argent restera, au c6té des piéces de bronze qui servaient aux petits 
achats, Punique moyen de paiement pour les transactions importantes jusqu’au début 
du xx® siécle. La généralisation de l’argent aux xvi et xv siécles coincide avec un 
essor des trafics maritimes (commerce et piraterie) dans toutes les mers de 1’Asie orientale 
et avec un renouveau des villes et des activités urbaines. Certaines techniques artisanales 
(en particulier, celles du tissage, de la porcelaine et de l’imprimerie) sont perfectionnées 
et ces perfectionnements permettront a la Chine de confirmer, aprés la dépression du 
milieu du xvu® siécle, sa vocation de plus grand pays exportateur de produits de luxe. 
C’est dans ce contexte d’expansion économique et de renouveau urbain que se situe 

l’apparition, dans les mers de 1’Asie orientale, des premiers aventuriers de ]’Europe 

moderne : Portugais et Espagnols d’abord, puis Hollandais a partir du début du xvne siécle. 

Phénoméne sans grande portée pour |’Asie orientale, car ces nouveaux venus ne font 

que s’insérer dans les circuits commerciaux de l’Extréme-Orient et profiter de la prospérité 

que connait cette partie du monde. Mais ce phénoméne annonce déja les temps a venir. La 

Chine leur doit les premiers apports de l’Europe et de 1’Amérique : des armes a feu plus 

efficaces, la patate douce, l’arachide, le tabac — le mais sera de diffusion plus tardive —, 

et les premiéres piéces d’argent introduites en Extréme-Orient depuis Manille par le galion 

d’Acalpulco. Qu’on ajoute a cela les nouvelles orientations qui se dessinent dans la vie 
intellectuelle et se confirment au xvuie siécle ainsi que, secondairement, les premiers 

contacts avec les sciences, les techniques et la religion de 1’Europe a partir des environs 

de 1600, et on estimera peut-étre qu’il est permis de parler des commencements d’une 

période moderne en Chine et en Asie orientale. Au Japon aussi, la fin du xvie siécle 
marque un des grands tournants de l’histoire. Il est vrai que les historiens de la Chine 
du xx® siécle ont pris l"habitude de la qualifier de « moderne » par opposition a une Chine 
« traditionnelle » qui correspond, de facon indistincte, 4 toutes les périodes antérieures. 
Mais cette terminologie dissimule certains jugements de valeur : elle implique une coupure 

plus radicale qu’elle n’est en fait entre le présent et le passé de la Chine, et elle semble 
dénier en méme temps, par comparaison avec 1’évolution historique de l’Occident, toute 

signification a celle du monde chinois jusqu’a notre époque. 

ligne 7 : « l’empereur Chongzhen » au lieu de « |’empereur Chonzchen ». 

Il y a encore un demi-siécle, 4 une époque ou les recherches étaient moins avancées, 

on considérait que la dynastie des Ming avait été une période de stérilité et d’imitation 

servile. Il est vrai que les troubles qui ont occupé la plus grande partie du x1v® siécle ont 

entrainé un grave déclin, auquel n’a pas remédié l’avénement d’une dynastie dont le 

fondateur et la plupart des dirigeants étaient issus du peuple. Dans le domaine de la philo- 

sophie et des sciences — algébre, astronomie, géographie, archéologie... —, le recul a 

été net depuis l’apogée qu’elles avaient connu du x1® au xim® siécle. Le xv® siécle n’a pas 

été non plus assurément |’un des plus novateurs et des plus brillants de I’histoire. Cepen- 

dant on assiste a partir du début du xvie siécle a un réveil de la réflexion philosophique, qui 

ne cesse de s’amplifier 4 mesure que s’affirme le renouveau urbain. Les termes d’indivi- 

dualisme et d’anarchisme romantique seraient sans doute inadéquats dans la mesure ou ils 

renvoient a notre propre histoire, mais ils peuvent donner, par transposition, une idée des 

nouveautés d’une époque ou se mélent et s’opposent nouvelles tendances et courants plus 

traditionnels. En outre, la fin du xvi¢ siécle et la premiére moitié du xvm¢ se signalent par le 

développement remarquable du théatre, du conte et du roman, par I’essor d’une culture 

mi-savante mi-populaire, qui est celle d’une petite bourgeoisie urbaine avide de lecture 

et de distractions mais dont l’influence s’étend jusque dans les classes lettrées. Jamais 
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P. 396 
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P. 398 

P. 400 
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P. 405 

P. 406 

P. 416 

P. 419 

P. 425 

P. 430 

P. 446 
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V’industrie du livre n’avait été aussi prospére ni ses produits d’aussi bonne qualité. Bien 

des traits qui sont considérés comme typiques de l’époque mandchoue apparaissent déja : 

renouveau d’intérét pour les connaissances techniques et scientifiques (renouveau stimulé 

a partir des premiéres années du xvue siécle par les apports des premiers missionnaires 

jésuites), passion des livres rares et constitution de riches bibliothéques, recherches de 

phonologie historique et critique des textes. Surtout, la Chine de la fin des Ming redécouvre 

l’importance des réalités politiques, sociales et économiques trop longtemps délaissées 

par les tenants d’une philosophie quiétiste et du repli sur soi-méme : par-dela le change- 

ment de dynastie qui se produira en 1644, la continuité est sensible. 

Ainsi, non seulement 1’époque des Ming est-elle loin d’avoir été une période de stagna- 

tion, mais les tendances qui se manifestent dans sa derniére période annoncent déja une 

Chine qui est plus proche-de nous. L’histoire des connaissances, des arts et des lettres 

vient confirmer ce que suggére déja l’histoire sociale et économique : la période moderne 

commence en Chine 4 la fin des Ming. 

ligne — 1 : « Tycho Brahe » au lieu de « Copernic ». 

Si on fait exception d’un petit nombre de lettrés et de hauts fonctionnaires en relations 

intimes avec les missionnaires et convaincus de la parenté des traditions chinoises de 

l’Antiquité et du christianisme, les classes lettrées se montrérent dans leur ensemble 

hostiles 4 la nouvelle religion. En outre, le développement de communautés chrétiennes 

en milieu populaire paraissait menacer |’ordre public. Beaucoup ne virent dans le chris- 

tianisme qu’un tissu d’extravagances et de contradictions. 

ligne 1 : « 1620 » au lieu de « 1640 ». Remplacer la phrase suivante par : « le systéme de 

Copernic ne sera exposé en Chine pour la premiére fois qu’en 1760 ». 

lignes 10 et 11 : « dont la derniére préface est datée de décembre 1639 » au lieu de « qui 
parait.... a la fin de l’ére Wanli (1573-1619). 

ligne — 4 : « 1628 » au lieu de « 1615 ». 

ligne 7 : « était » au lieu de « étant ». 

A propos des conceptions astronomiques de Matteo Ricci, il faut noter que le fondateur 
de la mission de Chine, mort en 1610, était loin d’imaginer la révolution a venir de 

l’astronomie occidentale et que ses successeurs n’en ont pas tenu compte, la théorie 
héliocentrique étant frappée d’interdit. Seules des modifications mineures ont été apportées 
a l’astronomie de Tycho Brahe au cours des xvu® et xvul® siécles. 

ligne — 7 : « Mandchourie orientale » au lieu de « Mongolie orientale ». 

ligne 3 : « dans cette partie de la Mandchourie » au lieu de « dans cette partie de la 
Mongolie intérieure ». 

ligne — 6 : « Torbets » au lieu de « Borbets ». 

: ligne — 17 : « 13 millions » au lieu de « 11 millions ». 

: fin de la légende de la figure, ligne 4 : lire : « le milieu du x1x® siécle ». 

: ligne — 11 : « constituent » au lieu de « constitue ». 

: ligne — 2 : « Mei Zhuo » au lieu de « Mei Zu ». 
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: ligne 5 : lire : « l’Ecrit de la Luo (Luoshu) et le Tableau du fleuve (Hetu). 

: ligne — 10 : « 1821 » au lieu de « 1820 ». 

ligne — 6 : « moins de 20 % de citadins » au lieu de « moins de 2 % de citadins ». 

lignes 18 et 19 : « Zhang Xianzhong » au lieu de « Zhang Xiangzhong »». 

: ligne — 17 : « Zizheng » au lieu de « Zizhieng » (idem p. 492, 1. 2). 

: ligne 9 : « Ma Dexin » au lieu de « Ma Daxin ». 

: ligne 3 : « pour aider au gouvernement » au lieu de « pour aider le gouvernement ». 

: ligne 7 : « un renouveau » au lieu de « le point de départ ». 

: ligne 1 : « des Tang et des Cing dynasties » au lieu de « des Tang des Cing dynasties ». 

: ligne — 9 : « du sinologue écossais James Legge ». 

: ligne 14 : « philosophie positiviste » au lieu de « philosophie rationaliste ». 

: lignes — 12, — 13 : lire : « son recueil de notices sur les ceuvres de mathématiciens et 
astronomes chinois ». 

: Bien que le pouvoir de décision ait été entre les mains des chefs d’armée pendant toute la 
premiére moitié du xx® siécle, la pression continue exercée par les étudiants et les intel- 
lectuels n’a cependant pas été a la longue sans effets sur 1’évolution politique. Le mouve- 
ment du 4 mai 1919 marque en particulier le début d’une prise de conscience et d’une 
évolution des esprits qui dépasse largement le milieu relativement restreint des intellectuels, 
des écoles et des universités. 

: ligne 6 : « d’une sous-alimentation endémique » au lieu de « d’une sous-alimentation de 
plus en plus grave ». 

: lignes 11 et 12 : « plus fréquemment qu’autrefois » au lieu de « pour la premiére fois 

ee 
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dans l’histoire ». 

lignes — 11 4 — 8 : lire : « L’extension des réseaux de chemins de fer a partir des environs 

de 1900 a permis cependant de réduire les conséquences dramatiques des grandes famines : 

on ne compte qu’un demi-million de morts en 1920-1921 mais, par contre, en raison des 
circonstances politiques, 3 millions dans la seule province du Shenxi en 1928-1931. » 

ligne — 5: « 1919-1949 » au lieu de « 1919-1939 », 

« Huanghe (Fleuve jaune) » au lieu de « Huangue (Fleuve jaune) ». 

Il faut se garder de tout jugement catégorique qui serait facilement démenti par tel cas 

particulier : la Chine est trop vaste et trop diverse et elle a connu trop de péripéties au 

cours de la premiére moitié du xx® siécle pour qu’on puisse rien affirmer de facon générale. 

Ainsi en est-il de la misére paysanne, souvent effroyable : il est arrivé que des paysans 

chinois aient vécu dans certaines régions et a certains moments dans un bien-étre relatif. 

Tl en est de méme des conséquences de |’implantation d’industries étrangéres : n’en voir 

que les effets négatifs — ruine de certains artisanats et de certaines productions tradi- 
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tionnelles, exportation de capitaux, lutte inégale dans laquelle se trouvaient engagées 

les entreprises chinoises naissantes, conditions de vie inhumaines du prolétariat —, c’est 

oublier le développement de nouvelles cultures plus rentables et les nouveaux emplois 

fournis a une paysannerie pléthorique. Mais 4 défaut des innombrables monographies 

qui permettront peut-étre un jour une synthése mieux fondée, l’auteur d’une histoire 

générale est bien obligé de donner une vue d’ensemble, méme provisoire, et de prendre 

parti. 
La Chine de la premiére moitié du xx® siécle est un pays pauvre, dont la plupart des 

techniques de production n’ont guére évolué depuis le début du x1x® siécle (certaines 

méme semblent avoir régressé) et dont la plus grande partie de la population vit a la limite 

des possibilités de subsistance. A une exploitation qui ne connait pas de bornes s’ajoutent 

parfois des catastrophes naturelles (inondations, sécheresses, invasions de sauterelles, 

tremblements de terre) et les pillages et destructions auxquels se livrent les armées natio- 

nales ou étrangéres. Sans doute, rien de tout cela n’est-il radicalement nouveau en Chine: 

les paysans y ont souffert depuis longtemps des taux usuraires, des fermages qui atteignent 

jusqu’a la moitié de la récolte, des exactions des agents du fisc, des déréglements de la 

nature et des violences de la soldatesque. Mais jamais sans doute on n’avait vu une telle 

accumulation de malheurs. Il serait 4 coup sir tout aussi injuste d’en rendre uniquement 

responsables les traditions et le systéme social et politique de la Chine qu’il serait simpliste 

de désigner comme seule coupable |’impérialisme des nations étrangéres. Disons que 

ce sont les enchainements de I’histoire qui ont été la cause de tant d’épreuves. Un pays 

qui était parvenu a nourrir un si grand nombre d’hommes ne pouvait pas ne pas souffrir 

trés gravement du moindre déséquilibre de son économie. C’est la pression démographique 

qui parait bien avoir été le grand probléme de la Chine contemporaine. 

ligne 1 : « certaines campagnes » au lieu de « les provinces de I’intérieur ». 

ligne — 12 : « qui visent » au lieu de « qui reviennent pratiquement ». 

ligne — 1 : « les dispositions de la conférence de la paix tenue a Paris » au lieu de « les 
dispositions du traité de Paris ». 

ligne 16 : lire « A l’automne de 1923, le futur beau-frére de Sun Wen ». 

ligne — 1 : lire « il rompt avec la fraction du Guomindang qui s’est installé 4 Wuhan ». 

lignes 15 et 16 : lire « ne tarde pas 4 rallier la plupart des possédants dans la mesure ov ». 

ligne 17 : « est contraint 4 » au lieu de « a tout avantage a ». 

ligne 19 : lire « les liens qui unissent malgré elle la bourgeoisie d’affaires ». 

lignes — 6 et — 5 : supprimer « le restant étant assuré... le tabac ». 

Chiang Kai-shek (Jiang Jieshi) n’est bien vu des Puissances étrangéres que dans la mesure 
ou il fait régner l’ordre. Il serait, d’autre part, tout a fait inexact de le considérer comme le 
représentant des intéréts de la bourgeoisie d’affaires chinoise : il a imposé sa dictature 
en obtenant de gré ou de force l’appui de cette partie de la population. 

ligne 6 : lire : « d’une moins mauvaise assise financiére ». 

ligne 7 : lire : « en contrdélant ». 

ligne 16 : « le marché de l’argent » au lieu de « le marché des finances ». 
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: lignes 14 a 17 : lire « Seule la cinquiéme et derniére des campagnes menées par Jiang 
Jieshi contre la République soviétique de Ruijin a bénéficié de l’aide de conseillers 
allemands et de préts étrangers ». 

: ligne — 15 : « souvent » au lieu de « toujours ». 

: ligne 17 : « au cours de » au lieu de « au cours a ». 

: Il n’y a pas lieu d’établir de différence entre les premiers dirigeants du parti communiste 
chinois et ceux qui organisérent les premiéres unions paysannes. 

En outre, la part des traditions « révolutionnaires » du monde rural dans le mouvement 
communiste est bien difficile 4 évaluer. 

: lignes 5, 6 et 7 : « milliards » au lieu de billions ». 

: lignes — 6 4 — 1 : lire : « de combattants qut, tout en le maintenant sous leur contréle, 
ont repris contact avec le peuple des campagnes ». 

: ligne 7 : « Téa débunkai » au lieu de « Téa bunkai ». 

: lignes 16 et 17 : « qui se révéle comme un excellent pamphlétaire » au lieu de « qui se 

S00): 

. 561 

révéle comme... de cette époque ». 

ligne 8 : « méme : si » au lieu de « méme. Si ». 

: ligne 19 : supprimer « et en France ». 

: légende en bas de page : « République populaire de Chine »°au lieu de « République 
populaire en Chine ». 

: ligne 22 : « Hu Shi, l’un d’entre eux » au lieu de « Hu Shi, un Chinois américanisé ». 

S632 

563 : 

DOSee 

: ligne 12 : « victoire » au lieu de « victioire ». 

675 

ligne 1 : « Liang Shuming » au lieu de « Liang Souming ». 

ligne 15 : « Lounartcharski » au lieu de « Lunartcharski ». 

ligne — 15 : « 1888-1927 » au lieu de « 1889-1927 ». 

ligne 21 : lire : « Chen Duxiu, déja rendu responsable... le Kremlin, sera exclu du parti ». 

: Ajouter a la fin du 2¢ alinéa : « A la méme époque, un autre historien a beaucoup contribué 

par sa méthode critique et ses conceptions historiographiques 4 renouveler les perspectives 

relatives 4 la Chine ancienne. C’est Gu Jiegang, né en 1895, ami de Zhang Binglin et 

de Hu Shi ». 

: supprimer « Fang Yizhi; 436, 437 ». 

colonne de droite : Lire : « Li (famille) : 177, 207, 224 ». 

ligne — 8 : « Mei Zhuo » au lieu de « Mei Zu ». 

Index des sujets, au centre, ligne 10 : lire : moisme : 86, 130, 182. 
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Daoyi zhilue BS ze82% :332. 
Datang xiyu ji APS Pe eRe: 
245. 
Datang xiyu qiufa gaoseng zhuan 

ARS 2G BER ES BIE 3245. 
Datongshu X% [a]  :514, 515. 
Daxue XK :304, 447. 
Daxue yanyi K #77 3% :332. 
Dayijuemilu A PEM LE BR : 
415. 

De Bello Tartarico:400. 
De Christiana Expeditione apud 
Sinas:400. 

Description-de la Chine et de la 
Tartarie chinoise:455. 
Description générale de la 
Chine:455. 
Despotisme de la Chine:456. 
Dessin du fleuve: 143. 
Développements sur le Daxue: 
332. 

Devisement du monde:400. 
Dianlun 58 af :185. 
Discours des royaumes:145. 
Discussions sur le sel et le fer:131. 
Dix-neuf poémes anciens: 149. 

Dominus ac Redemptor:453. 
Dongxi wenhua ji qi zhexue 

RPEsC (LRA S :563. 
Dongxiyangkao RPETF*S :388. 
Dushi fangyu jiyao M5277 98, 
*E 3439. 

Ecrit de la Luo: 143. 
Ecrits: 82 
Ecrits sur bambou des 
Royaumes combattants: 148. 
Elements d’Euclide: 398. 
Entretiens de Confucius, v. 
Lunyu:85, 145, 304. 
Erjingfu — ARK :149. 
Ershisizhangjing ——+- 24 #e# : 
191. 

Erya Paxe :146. 

Esprit littéraire et la gravure des 
dragons:185. 
Essais de Jing’an: 562. 
Etude sur les océans orientaux 
et occidentaux: 388. 
Eventail aux fleurs de pécher:433. 
Explications illustrées sur les 
étranges machines de 
VExtréme-Occident: 386. 

Faguo zhilue 2B 75RS :516. 
Fahuajing %& #€€ :244, 433. 
Faxian zhuan 2: RA :198. 
Fayi #£3% :559. 
Fleurs de pécher dans un vase 
d’or: 390. 

Foguoji ##62sE :198. 
Fonctionnaires des Zhou:84, 133, 
448. 

Fozu lidai tongzai (#6 7H RE FS ME 
Saas 

Fozu tongji @BTHPCKE :259, 
S35: 

Fu des deux Capitales: 149. 
Fusheng liuji 4°42 7N #E :444. 
Funan tusu RS +f :175. 
Funan yiwu zhi KS 2s : 
175. 

Gekka seidan 5 Fis :392. 
Généralités sur histoire: 242. 
Gengzhitu #@RGM :454. 
Gongbu changku xuzhi _L S/R Bi 
FAN 3386. 
Gongyang zhuan 2?Z¥#{™ :84, 
143, 145, 146, 147, 511, 512, 
515. 

Gongyangchungiu Heshishili 
BEEK RRB 3512. 
Pte geyuan ji AAS Sl Bae : 



Grande étude: 304, 447. 
Guanchang xianxing ji ‘ 43h 
WZ aE :560. 
Guangdong haifang huilan Be 
HED Se BE 513. 
Guangdong tongzhi Ris : 
446. 

Guangyun / as :204. 
Guanzi &f :95. 
Guhuapin 4H 4m :185. 
Guitare (La):335. 
Guliang zhuan #222 {— :84, 147. 
Gujin tushu jicheng 4 il 
FERX 3295, 444, 

Guofeng BAL :82, 447. 
Guoyu Bass :95, 145, 148. 
Gushi shijiushou H#$+7LE : 
149, 184. 

Haidaojing #338 #€ :324. 
Haiguo jiwen #$62 *#@ RA :513. 

Haiguo tuzhi #360 A :512. 
Hailu ##2% :513. 
Han Feizi #43F f- :66, 88. 
Hangongqiu @® fk :335. 
Hanshu @# :148. 
Harmonie universelle: 514. 

Hetuwei 7") AM : 143, 447. 
Histoire de l’éthique chinoise: 
562. 
Histoire des Chen:242. 
Histoire des Dynasties du Nord: 
242. 
Histoire des Dynasties de Sud: 
242. 
Histoire des Han:118, 148, 301. 
Histoire des Jin:242, 321. 
Histoire des Liang:118, 242. 
Histoire des Liao:321. 
Histoire des Liao et des Jin: 321. 
Histoire des Ming:415, 434, 444. 
Histoire des Song:321. 
Histoire des Sui:242. 
Histoire des Trois Royaumes: 
176, 301. 

Histoire des Wei:176. 

Histoire des Zhou du Nord:242. 

Histoire non officielle de la 
forét des lettrés: 443. 
Histoires du Nord:177. 
Histoires officielles: 321. 
Historia de las cosas mas nota- 
bles, ritos y costumbres del gran 
Reyno de la China:400. 

Hongloumeng #L#8 = :443, 
445, 446. 
Hongmingji 5485 S€ :183. 
Huainanzi “£3 f :144, 148. 
Huangce #iAt :342. 
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Huangchao jingshi wenbian 
SS ARE HE 3c e513. 
Huangliangmeng 2% 222% 335, 
Huangging jingjie = 75 EF : 
446. 

Huangyu quanlantu = S82: BF 
453. 

Huayangguozhi 3=—S685& :174. 
Huayanjing 32 BRE 3244, 
Huayi yiyu #© 3225 :420. 
Huogi tushuo K 23 |@]#t 3516. 

Initiation aux mathématiques: 
332. 
Intolérable (L’):451. 
Invariable milieu: 304. 
Itinéraire du Nouveau Monde: 
401. 2 

Itinerario:401. 

Jiaoyoulun 36 Aa :384. 
Jianyanyilai xinianyaolu 
3B YS DISK SESE EE BR 3302. 
Jigulu %A2k :301. 
Jihe yuanben #€faJ RA :398. 
Jingangjing = FAKE :293. 
Jing’an wenji ##223C SE :562. 
Jingde chuandeng lu 42 (Ate 
BR 2259. 
Jinghuayuan S276 :443. 
Jingjiaobeiquan RAKE :398. 
Jingjing lingchi 2 S833 :518. 
Jingu qgiguan SH4x#R 392. 
Jinpingmei < #8 f= :390. 
Jinshi #52 :321. 
Jinshilu @ © 2& :301. 
Jinshi wenzi ji #2 H3CzE : 
438. 

Jinshu 4 :242. 
Jiyun £28 :204. 
Journal des dix jours de Yang- 
zhou:407. 
Julu t&2& :298. 

Kajyuan shijiao mulu FA7C FeF& 
BH 2 :200. 
Kangxi zidian 5 PR $2 :445. 
Kaogongji tuzhu #1 abe : 
448. 

Kaogutu 4 & [i 7300. 
Kojiki 43346 :254. 
Kongzi gaizhi kao FL F-ueill & 
3515. 
Kunyu wanguo quantu +1573 Ba 
4= [Hl :398. / 
Kushehui #7mt & :536. 

Labours interrompus: 322. 
Laocan youji 4485252 :560. 

Laozi daodejing & f-3H thE : 
90, 138, 182, 183, 186, 192, 
242, 244, 335. 

Lettres édifiantes et curieuses: 
455. 

Lettres familiales: 444. 
Li W@ :84, 147. 
Liangdufu PA AGAR :149. 
Liangshu 2 :242. 
Liaojinshi 3f 4 52 :321. 
Liaoshi 3£52 :321. 
Liaozhai zhiyi PU FtzES 3443, 
Lidai minghua ji Eft 44-4E : 
241. 

Liexianzhuan Yi {){ :186. 
Liezi 7I-f- :90. 
Liguozhuan FE Ba{R :198. 
Liji M@aE :84, 145, 146, 304, 
$15. 

Lingwai daida #49-f&& :289. 
Lisao BERR :433. 
Livre des merveilles:328. 
Livre des odes: 146, 447. 
Liyun We3# :515. 
Lotus de la bonne loi (ou vraie 
loi): 244, 433. 
Lunheng amt :146. 
Lunyu das :85,145, 146, 

304. 

Luoshuwei #3 ## :143, 447. 
Luoyang qielan ji 4 BS (PSE : 
171, 198. 
Lilu zhengyi # SIE 3#€ :454. 
Lushi chunqiu = FG ##K :141. 
Luxue xinshuo ## #1 a :386. 

Manuel des crabes:298. 
Maoshi guyin kao Gaede s : 
386. 

Massacre des Franciscains a 
Ceuta (tableau): 330. 
Mémoire illustré sur les pays 
d’outre-mer:512. 

Mémoire sur le royaume de 
Huayang: 174. 

Mémoire sur les bienséances: 146. 
Mémoire sur les contrées 
occidentales: 197. 
Mémoire sur les contrées 
occidentales a l’époque des 
grands Tang:245. 
Mémoire sur les coutumes du 
Cambodge: 330. 
Mémoire sur les curiosités du 
Funan:175. 

Mémoire sur les lieux de culte de 
Luoyang:171. 
Mémoire sur les royaumes 

barbares de la Sérinde: 346. 
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Mémoire sur les royaumes barba- 
res des océans occidentaux: 35 1. 
Mémoire sur les royaumes boud- 

dhiques: 198. 

Mémoire sur un voyage en 
Occident:329. 
Mémoires concernant les sciences, 
les arts, les moeurs et les usages 
des Chinois:455. 
Mémoires historiques: (Shiji) 
56 36 :51, 74, 83, 147-148, 

301, 302, 433, 450. 

Mémoires sur les monnaies: 301. 
Mémoires sur la recherche des 
esprits: 186. 
Mémoires sur les rites: 145, 304, 
515. 

Mencius:92, 257, 304, 376, 

383, 414, 476. 

Mengai bitan #32 3R% :295, 
298, 303. 

Mengzi, v. Mencius. 
Mengzi ziyi shuzheng mf 7% 
Bitalk 7449. 
Merveilles découvertes par le ba- 
teau a étoile:351. 
Merveilles des océans: 351. 
Minglii BAf# :345. 
Mingru xue’an BAAR Ss :435. 

Mingshi 8452 :415, 444, 446. 
Mingyi daifang lu 8A SSF ab BR: 
434, 

Miroir de jade des quatre princi- 
pes: 332. 
Monadologie:457. 
Mouzi lihuolun 4 -f- #2 ii: 
183. 

Mouzi ou les doutes levés: 183. 
Mudanting #tF¥5* :392. 
Mutations (Livre des): 
83, 146, 181, 183, 304. 

Mutianzi zhuan 48% -f (# :95. 
Mystére supréme: 142. 

Nanfang caomu zhuang FA 77 & 
ARAR 3174. 
Nanhai jigui neifa zhuan FA #82 
Bi PIER 2245. 
Nanshi Fas :242. 
Nihonshoki A Ax @#aE :254. 
Nongpu liushu # [FAI7S 3 :386. 
Nongshu ## :295, 332. 
Nongshuo Sait :386. 
Nongzheng quanshu SE 4 : 
386, 398. 
Notes sur les étapes d’un voyage 
en Sérinde: 346. 
Notes sur les graphies des inscrip- 
tions sur bronze et sur pierre: 
438. 
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Notices maritimes: 513. 
Notices par époques sur les 
peintres célébres: 241. 
Notices sur les Barbares des 
fles: 332. 
Notices sur les quatre continents: 

§12. 

Nouveau Code: 182. 
Nouveau Recueil de propos 
mondains: 183. 
Nouveaux Ecrits pour aider le 
gouvernement: 477, 492. 

Nouveaux Propos de 
musicologie: 386. 
Nouvelle Histoire des Cing 

Dynasties: 301. 
Nouvelle Histoire des Tang: 301. 
Nouvelles Traductions: 200. 
Nouvelle Jeunesse:561. 

Pai’an jingqi AERA 2390. 
Palais de longue vie: 433. 
Pavillon de l’Ouest: 335. 
Pavillon des pivoines: 392. 
Peiwen yunfu (M32 BAY :445. 
Perfection de sapience: 193. 
Pingding yili FF # :454. 
Pingzhou ketan 2EYNFT SE 2288. 
Pipaji #€%= 28 :335. 
Planches archéologiques: 300. 
Poxieji BLAS SE :397. 
Prajnaparamita: 192, 193, 335. 
Précis sur Macao: 397. 
Principes généraux du Classi- 
que de la guerre:273, 274. 
Printemps et automnes, v. Chun- 
qiu. 
Printemps et automnes de maitre 
Lu:141., 

Propos d’un ermite: 147. 
Propos d’un vieillard de la 
campagne qui se chauffe au 
soleil:443. 
Pufa zhanji #22 SR a6 :516. 

Qianfulun #4 af :147. 
Qieyun 8A :204. 
Quantangshi 2° #¥ :241, 445. 
Quantangwen 4°/# 32 :511. 
Quanzhi SR :301. 
Quatre grands livres des Song: 
298. 

Quatre livres 24 :304, 382, 
447, 516. 

Quatre recueils:83. 
Qunji quanjielun SCF wa : 
559. 

Qunxue siyan # SE? SS :559. 
Qu Yuan fuzhu J RARZE :448. 

Récit de voyage de Maitre Can: 
560. 
Recherches sur les Classiques 
apocryphes de 1’école de la 
dynastie des Xin:515. 
Recherche sur la réforme des 
institutions entreprise par Con- 
fucius:515. 
Recherches sur les rimes anciennes 
du Livre des Odes: 386. 
Recueil d’observations 
curieuses: 456. 
Recueil intégral des poétes des 
Tang:241. 
Recueil ot sont réfutées les 
hérésies: 397. 
Recueil sur la transmission de la 
lampe, redige a l’époque Jingde: 
259. ‘ 
Registres accompagnes de cartes 

en forme d’écailles de poisson: 342. 
Registres jaunes: 342. 

Relation: 400. 
Relation de Faxian:198. 
Relation de la Chine et de 
VInde:251. 
Relation sur le bouddhisme 
envoyée des mers du Sud:245. 
Relation sur les moines 
éminents qui allérent chercher la 
Loi dans les contrées 
occidentales a l’époque des 
grands Tang:245. 
Relation sur les pays étrangers: 198. 
Relation sur les royaumes 
étrangers a l’époque de Wu:175. 
Relation sur les royaumes 

visités: 198. 
Renwuzhi A #97& :182. 
Réponses aux questions sur les 
régions situées au sud des 
chaines: 289. 
Résumé des événements par 
années depuis l’ére Jianyan: 302. 
Réve du pavillon rouge: 443, 445. 

Rituel des Zhou: 84, 133, 145, 
446, 475. 

Rituels:84, 140. 
Rizhilu BH 402% :437. 
Roman des bords de l’eau: 384, 
433, 443. 
Roman des Trois Royaumes: 385, 
443. 
Rouputuan AYSES :434. 
Rulin waishi fR RAE SE 2443, 

Saintes Instructions: 415. 
Sanguozhi =[% 7 :176. 
Sanguozhi yanyi =Ba7syR3 : 
385, 390. 



Sanminzhuyi —=!¢ + 3€ :542. 
Sanyan ===S5 :415. 

Sens correct des cing Classiques: 
242. 

Shamen bujing wangzhe lun: 

VS PY Ask 1: Be ae 196. 
Shangjunshu rt #4 & :88. 
Shangshu fj # :82, 145, 146, 
385, 446. 

Shangshu guwen shuzheng fl # 
a Xt Bits 2446. 

Shangzi RF f :88,89. 
Shenbao ## :516. 
Shenshi nongshu 7 5C & @ :386. 
Shenxianzhuan W#(iL(# :187. 
Shengyu 225K :415. 
Shijia fangzhi F2fm7 & :198. 
Shiji #286 :51, 74, 147-148. 
Shijing s#M€ :47, 146, 447. 
Shipin avrur 2185. 

Shishuo xinyu th at#t a :183. 
Shitong 23% :242. 
Shu & :82, 147. 
Shuihuzhuan 7k 2 {# :384, 

390, 433. 

Shuijingzhu 7 :198. 
Shuowen jiezi i¢22 4F :146, 
516. 

Shushu jiuzhang 2% S/t = :300. 
Shuyu zhouzi lu int A Se : 
388. 

Siécle nouveau: 562. 
Siku quanshu 24 ii = & :382, 
441, 445, 448, 
Siku quanshu zongmu tiyao 
PO fe > BB ESE 445. 
Sishu B :304. 
Sishu daquan 24 BA @ :382. 
Six Classiques: 147, 181. 
Six récits au fil d’une vie 
errante:444. 

Siyuan yujian P4sc EE :332. 
Sizhouzhi PUYHAR :512. 
Société de la misére:5 36. 
Somme des philosophes de la 
nature humaine et de la raison: 
382. 

Songshi A :321. 
Song si dashu APUK SB :298. 
Songyuan xue’an K7C#E& : 
435. 

Songyun jiaji A Z=2 aE :198. 
Soushenji 4#m#ZE :186. 
Stratagemes des Royaumes 
combattants: 148. 
Suanxue qimeng #25 :332. 
Suishu $4 @ :242. 
Sur les origines du bien:449. 
Sutra de diamant:293. 
Sitra en 42 articles: 191. 
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Taiping guangji A“ Wal :295, 
298. 

Taiping huanyu ji A 7 ESSE : 
300 

Taipingjing A: 7 #& :138. 
Taiping yulan A 1“ fel & :298. 
Taixi shuifa 48 74 7K HE :398. 
Taixuan A :142. 
Tanglu shuyi [2 (ft BFE 3215, 
Tangyun |: 8A :204. 
Taohuashan E{EbS :433. 
Tenants et aboutissants du 

“Miroir complet’’ classés par 
rubriques: 302. 

Terre des maitres de yoga :244, 
246. 

Tiangong kaiwu KX _I_6A99 : 386. 
Tianxia junguo libingshu *K F 
ESBS FG BS :437. 

Tianyanlun XK 7 a 3559. 
Tianzhu shiyi K + @ 3 :384. 

Tongdian 5 #8 :243, 302. 

Tongjian gangmu 38 $644 H :302. 
Tongjian jishi benmo i8 #0 
AS AR 3302. 
Tongzhi 3% 4 :302. 
Traditions de Zuo:55. 

Traductions anciennes:200. 
Traductions antiques:200. 
Traité: 400. 
Traité d’agriculture:295. 
Traité de caractérologie: 182. 
Traité de l’4me: 398. 
Traité de politique: 147. 
Traité des agrumes:298. 
Traité exposant les raisons pour 
lesquelles les religieux n’ont pas 
a rendre hommage aux souverains. 
196. 

Traité sur la prééminence de 
l’étre: 183. 
Traité sur le stéle nestorienne: 
399. 

Traité sur le non-agir: 183. 
Traité sur le sans-nom: 183. 
Trésor de 1’Il-khan sur les 
sciences du Cathay:330, 457. 
Tushu jicheng il BRC :295, 
444. 

Vimalakirti nirdega: 192. 
Voyage fait par terre depuis Paris 

jusqu’ a la Chine:456. 
Voyage en Occident: 385, 390, 
443. 

Waiguozhuan Ba {# :198. 
Wanyanshu & & & :321. 
Weishu #2 :176. 

Wenxian tongkao 32.(>lZ AE :302. 
Wenxin diaolong 4z Bir 4% :185. 
Wenxuan 50338 :185, 241, 298. 
Wenxuan aux cing 

commentateurs: 241. 

Wenyuan yinghua 30 90 #2 # : 
298. 

Wenzhou fuzhi (Ji AFZE 3446. 
Wubeizhi 2 fm t& :388. 
Wuchenzhu wenxuan #4. faye 
S3C338 2241. 
Wujing daquan 7 #&A = :382. 
Wujing zhengyi # &1E 3% :242. 
Wujing zongyao 1X RE HEE : 
273, 274, 388. 

Wuminglun #& 4348 :183. 
Wushi waiguo zhuan Sey 9+ Be 
3175: 

Wuyin jiyun AS #38 :204. 
Wuweilun #53 fa : 183. 
Wuzi 4 fF :95 

Xiaojing ##E :145, 335. 
Xiepu AER :298. 
Xingcha shenglan += B® :351. 
Xingli daquan EFHA & :382, 
439. 

Xinlu #1f# :182. 

Xinqgingnian #1 73 *F :561. 
Xinshiji #1 t+ #2 :562. 
Xintangshu #1/# #& :301. 
Xinwudaishi #77 fK# :301. 
Xinxue weijing kao #1 #(8K 
shoe 

Xinyu #fas :142. 
Xishiji 74 fab :329. 
Xixiangji Pais :335, 433. 
Xiyang fanguo zhi 7474 GBI ae 
eS A le 

Xiyouji P4i% aE :385, 390. 
Xiyuanlu 72 £% :300. 
Xiyu fanguo zhi 73 BSBA : 
346. 

Xiyu tudi renwu lue 7& jak + tte 
A 4D 8 388. 

Xiyu xingcheng ji 75 Sky #4aE : 
346. 

Xiyuzhi Pa KEE 3197, 
Xu guhuapin #4 Biv : 185. 
Xunhuan ribao 432A #R 516. 
Xu zizhitongjian changbian 

GBs He :302. 

Dull jen Yangzhou shiriji #/)'—+- A 
407. 

Yantielun 24 Bisa :131. 
Yanzi chunqiu & f- ###K :95. 
Yesou buyan #F&8R= :443., 
Yijianzhi 787 :301. 
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Yi (jing) 53 ( #& ): 83, 147, 181, 
183, 186, 242, 304. 
Yili @&i@ :84, 146. 
Yingya shenglan BAvE :351. 
Yingzao fashi £345 t& SF :298. 
Yinxue wushu & #4 @ :438. 
Yogacaryabhimigastra:244. 
Yongle dadian: 7% SX $2 :382, 
445. 

Ystoria Mongalorum: 327. 
Yuanfu RB :559. 
Yuanshan FR :449. 
Yuanxi giqi tushuo 3&8 74 4F 25 
im we 3386. 

Yuditu S&H ff :332. 
Yue # :84, 147. 
Yueling 54 :140. 
Yueweicaotang biji Bate Stat 
3 36 :443. 
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Yueyatang congshu Bt # SB 
:$11, 

Yuhai =e 4 :332. 
Yulin tuce Mel :342. 
Yugie shidilun «(MEM Hb 2a : 
244. 

Zhanguoce BRBA FE :95, 148. 
Zhengdian Ex $8 :242. 
Zhenglun Exam :147. 
Zhenla fengtu ji ABA aE :_ 
330. 
Zhifang waiji Hk 77 H+ BE :398. 
Zhongguo lunli xueshi + Ba (fa F2 
BP 3562. 
Zhongyong “-/H :304. 
Zhouguan lB :84, 133,448. 
Zhouli AM :84, 132, 133, 145, 

146, 225, 448, 475, 476. 

Zhoushu A :242. 
Zhouyi | & :183, 446. 
Zhouyi cantong qi A BB: 
186. 

Zhuangzi #£-f :80, 182, 183, 
186, 192. 
Zhudao tujing 7435 M€ :300. 
Zhufanzhi 37 :289. 
Zhushu jinian 77 Be :83, 
182. 

Zibuyu -$-7-a4e : 443. 
Zihui =~ :386. 
Zizheng xinpian 2543 fA: 
477, 492. 

Zizhi tongjian BAivaiH FZ :302. 
Zongli zhongjing mulu *#REBSRE 
BB :193. 
Zuo (shi) zhuan A (Fe ) 4m : 55, 
84, 145, 147, 158, 242. 
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absolutisme: 344-45, 381; v. au- 
tocrates. 

Academia Sinica: 50. 

Académie du Donglin:376 sq. 
Académie d’histoire: 321. 
Académie impériale: 141, 181, 
208, 267, 382. 
Académie islamique: 344. 
académies privées: 296, 376-77, 
441. 

achillée: 83. 
acier: 67, 126, 136, 186, 422, 
$29, 538. 
aciéries:490, 492. 
acrobates: 148, 282. 
actes de guerre et empiétements 
des étrangers: 506 sq. 
acteurs:241, 292. 
acuponcture: 386. 
administration: 88, 90, 102, 108, 
112, 129, 148, 162, 171, 173, 

182, 208, 209; Tang:213-14, 
221-22, 225, 229, 231, 234, 262; 
Song: 267:sq., 277, 281, 292, 

314-15; Yuan: 320-321, 325, 328, 
339-40; Ming: 342-45, 355 sq. 
371, 376-77, 378; Qing: 404, 
406-07, 419-20, 427, 429, 
430-31, 437-38, 441, 460-61, 

467-68, 471, 473, 477, 480, 

482-83, 488-89, 513, 522, 530. 

adoption:236. 
Adorateurs de Dieu:475 sq. 
agate:118. 
agriculteurs-combattants:79, 
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nouvelles lois:270-71. 
Nuage Blanc: 326. 
nubi 4x## :134, 161, 206, 275. 
numeration: 50. 
numismatique: 301. 

oasis d’ Asie centrale: 111-12, 
121-23, 126, 136, 156, 164, 

171, 177-78, 188, 189, 197-201, 

209, 221-24, 226, 229, 238, 

241, 245, 247-50, 312-13, 

325-26, 328, 395, 418-19, 427, 

463, 483. 
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496, 499, 511-12; 1©T guerre de 
1’-: 466-68, 487, 498, 511; 2° 
guerre del’-:499, ~ 
optique: 518. 
or:118, 186, 283, 314, 325, 

340, 358, 363, 367, 411, 424, 
468, 526, 534. 
ordonnances agraires: 216. 
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382 sq. 

orthodoxie confucéenne: 142;- 
néo-confucéenne:92, 488, 511-13 
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pétrole:471. 
‘phags - pa: 329. 

pharmacie:293, 386, 464. 
pharmacopée: 187, 386, 388, 464; 

philologie: 245, 302, 381, 384-86, 
445-49, 512, 516. 
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270, 495; - usuraires: 129, 256, 
270, 325, 383, 421, 425, 432, 

$37, 568. 
principautés archaiques: 55-58; 
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rhétorique: 86, 94. 
rhubarbe: 455. 

rimes: 204, 241, 295, 445. 
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rituels: 84, 85. 

riz: 127, 129, 155, 209, abit, 

232, 281-82, 285, 372-73, 420, 

423, 530. 

riziculture: 23, 211, 217, 230-31, 
238, 275, 277, 281, 324, 36250. 
373, 536, 550, 572. 

roman: 203, 292, 296, 334, 381, 

383, 390 sq., 415, 433-34, 443, 
560. 

ronins R A 3365. 
roquettes: 274. 

roturiers: 160, 162. 
routes commerciales: 

102, 105, 107-08, 113,120-21, 

155, 169, 188-89, 195, 209, 

221, 226, 238, 245, 251, 305, 

313, 325 (v. relations écono- 
miques, trafics, circuits 
commerciaux);- du continent 
eurasien: 26, 305, 313, 325-26, 

328, 395;- en encorbellement: 
108, 173;- maritimes: 118, 176, 
188, 207, 324, 327, 393;-des 

oasis: 27, 238, 251, 256, 325 

(v. Oasis); - de la soie: 122, 123, 
325. 

Royaume du Ciel: 474-80, 

482-85. 

royaumes 1236. 
royaumes barbares: 164 sq., 

220-21, 266-69, 416-18. 

Royaumes combattants Ried : 
55,58, 60, 61, 65 sq., 88, 94-95, 

113, 116, 120, 126, 147-48, 165, 

182, 184, 186, 437, 446, 516. 
royaumes dépendants: 124. 
royaumes maritimes antiques: 

60. 
royauté archaique:42, 45-52. 

ru ff :141. 
rue: 279-80. 
rujia f@2X :85. 

sabres: 367. 
sacrifices: 46, 49, 51-52, 56, 82 

(humains: 51). 
salpétre: 274. 
sanbaomiao —fRBA :351. 
Sanfanzhiluan = #2 &l :412. 
Sanguo =64 :156 sq. 
Sanhehui = @& :463, 474. 
sanscrit: 189, 200, 244. 
sansi =] :267. 
santal: 283. 
sanyi =? :276. 
sapan: 367. 
sapéques de cuivre: 469. 
sauterelles: 159. 
sceaux: 123, 175, 293. 
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séparation des pouvoirs: 268. 
sept puissances: 62. 
serfs: 258-59. 
sériciculture: 455; v. soie. 
services économiques: 268; - 
astronomiques: 45 1;- d’ ost: 60, 
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shaomaiyin #228 :323. 
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321, 365, 367, 371-72, 407, 422, 
427, 455, 466, 513, 520, 
528-29. 

soja: 127. 

soldats-cultivateurs: v. 
agriculteurs-combattants. 
Song AX , dynastie: 86, 92, 
181, 202, 213, 219, 231, 236-38, 

242, 249, 251, 257, 259, 325-26, 

330, 332, 335-36, 340, 342, 344, 

430, 435, 438, 444, 447, 465, 
467, 513, 566; avénement et 
institutions: 265 sq.; société et 
économie: 275-281 sq.; 
civilisation: 290 sq.; guerres: 
308 sq., (Song du Sud: 
266 sq., 314 sq.). 
Song du Sud FAX (dynastie, 
420-479): 160, 161-63, 174-75, 
198. 

sophistes: 94, 141, 565. 
sorgho: 23, 217, 272, 420. 

soufre: 365, 367. 
soufflet: 67, 128, 282. 

soulévements urbains: 542, 546, 
547, 552. 
soupapes: 67. 

Sourcils Rouges: 133, 156. 
soviets ruraux: 551-52, 556, 569. 
spécialisation économique: 372; 
v. centres économiques. 
spéculation: 325, 538, 549-50. 
sphére armillaire: 143. 
spheres d’ influence: 520, 526, 
545, 558. 
sports: 291. 
statues: 190-91, 195, 201-02, 
225, 247, 258, 265, 336. 
stéle: 293, 295, 311, 315, 347, 

350;-nestorienne: 248, 328, 399. 
sténographie: 40. 
steppe: v. nomades de la steppe, 
frontiéres avec la steppe, limes, 
Empires barbares, invasions. 
stockage: 270. 
stratagemes secrets: 89, 90, 385. 
stratégie: 86, 87, 95, 158, 273, 
309, 384, 385, 437, 439, 476, 

481, 512-13, 517. 

stipa: 189, 191, 195, 202. 
“style antique”: 145, 257, 300, 
303. 
sucre: 282, 372, 422, 530. 

Sui 4 dynastie: 109, 146,152, 
154, 163-64, 170, 173, 177, 180, 

196, 201, 207 sq.,‘217, 221, 227, 
242-43, 249, 324, 354. 
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suicides collectifs: 161, 277;- 

mystiques: 195. 
suotou 34538 :408. 
superficies cultivées: 28 1-82; - 
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surpeuplement: 362, 421, 423, 
460, 495, 530. 
stra: 194, 200-03, 244, 433. 

suwang #€-— :512. 

symboles: 457. 
syndicats: 539. 

syriaque: 329. 
systéme des examens: 456, 
v. concours; fiscal: v. imp6ts. 

ta S$ : 195, 202. 

tabac: 371-72, 476, 529, 548, 

550. 
tableaux symboliques: 143. 

tables lunaires: 334. 
tabous: 344, 441. 
taches solaires: 143. 
Taiping A7A REY :435, 460, 
462, 466-67, 472, 474-80, 

482-89, 491-92, 494, 503-04, 

411-14, 516, 540, 563. 

taiping AZ :137, 142. 
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taishou ASF :63. 
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152, 154-55, 170, 173, 177, 

180, 186, 196-97, 200-02, 

206-07, 275, 280, 290-92, 301, 

308, 312, 399, 400, 415, 445, 
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220 sq., déclin:228 sq., partage 
de l’ Empire: 236 sq., 
culture: 240 sq., influences 
étrangeres: 246 sq. 
Tang postérieurs (#/aF :234, 
236. ‘ 
Tao: v. dao 3 , v. taoisme. 
taoisme: 90 sq., 106, 137, 
141-42, 144, 147, 148, 161, 

182-85, 186 sq., 190, 192, 195, 
197, 249, 259, 274, 329, 
334-35, 383, 397, 476, 480, 562. 

taomin YKEE :343, 361. 
tarare: 455. 

tatouages: 323. 
taxes: 68, 106, 131, 171, 231, 

270, 361, 375-76, 485, 548, 553; 
-en argent: 361, 363; - commer- 
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ciales: 163, 231, 284, 342, 351, 

371, 375, 423-24, 466, 477, 
485-86, 494, 504, 527, 529; 
v. aussi impOts, douanes, lijin. 
techniques: 34, 65 sq., 125, 231, 
249-50, 262, 278, 282, 290, 

293, 296, 298, 305-06, 330, 

332 sq., 358, 372, 386-87, 396, 
399, 400-01, 420-22, 445, 448, 

454, 455-56, 470, 490-91, 495, 

505, 512, 513 sq., 516-18, 570, 
572-73; v. aussi inventions, 
sciences; - agricoles: 231, 272, 

386, 420, 455;-de la cérami- 
que: 386;-de commerce: 231, 
238;-de dressage: 176; - d’ élevage: 
176;-d’ extase: 190-92, 197, 

243-44; - d’ imprimerie: 239, 
292 sq., 372;-militaires: 64-65, 
273-74, 309, 388; - navales: 
287-89, 388;-d’ orfévrerie: 248; 
progrés des-: 125 sq.;- de tissage: 
372, 386. 
teinturerie: 371. 
télégraphe: 492-93, 495. 
Tendai: K # ,secte jap.: 254. 
tente: 309. 
terres: abandon des-: 375; 
concentration des-: 129, 132, 
277, 358, 463;-faim de-: 

531; partage des-: 475, 477, 

568; - publiques: 278, 324, 395; 
rendement des-: 232, 281, 
284; répartition des-: 170 
216-17, 229 sq., 238, 275-77, 

320, 323, 359-60, 408, 436, 

475. 568; superficie des-: 281-82. 

textes anciens: 81 sq.;-en carac- 
téres anciens: 145-46, 515; 
-en écriture nouvelle:5 11-13. 
territoires a bail: 520-21, 534, 
557. 

thé: 231-32, 237-38, 277, 
282-84, 313, 362, 371, 441, 
420, 422-23, 427, 466, 474, 
§20, 528-29. 

théories classificatrices: 84, 94. 
théatre: 203, 292, 334-35, 
392, 433-34, 565-66;- d’ombres: 
292. 

ti #8 3183. 

tian % :94, 452. 

Tiandihui Kith @ :463, 474. 
Tianguo KEM :475. 
tianjing KAT :476. 
Tianlijiao K HEF :462,473. 
tianling FA4> 216. 

tianming K @ :480. 
tianshi ffi :187. 
Tiantai *K @£ (école du): 244, 

Tianqi *K %& , ére: 376. 
tianwang K- :476. 
tianzi K-f :55. 
tichuopao #y + Fa :274. 
tiepao Sktw :274. 
tir al’ arc: 82, 111, 439. 
tissage: 250, 311, 329, 371, 422, 

492-93, 527, 529, 538. 
tissus: 120, 122, 126, 129-30, 
171, 202, 237, 247, 283, 311, 

373, 422, 499, 522, 529; 

imp6t en-: 216, 283, 323;- 
imprimés: 330. 
Téa bunkai #2 S25c @:559. 
toile de ramie: 362. 
tombeaux impériaux: 374, 376. 
tombes royales:51; viol des-: 
326, 336. 

tong #-] :529. 
Tonghak B= :508. 
Tongmenghui [=] 24 @ :537, 542. 
tongxing [AJ RE :57. 
Tongzhi #i4 , ére: 484-85, 
488, 494. 
tongzi Hf :126. 
tons: 204. 
tour de potier: 43-44. 
tourbillons corpusculaires: 458. 
tours a étages: 195, 202. 
traction animale: 67. 
tradition des Xe-Vle siécles: 82, 
84;- confucéenne: 85, 255, 
511-12; retour 4 la-:255 sq., 
262, 290. 
traductions: 189-195, 197, 200, 
203, 243-44, 245-46, 313, 315, 
321-22, 384, 395, 398-99, 400, 
418-19, 453, 514, 518, 

559-60, 561, 563. 
trafics clandestins: 364-65, 
366-67, 371, 409, 464-67;- 
commerciaux: 121 sq., 281 sq., 
284, 421-23, 427, 440;- fluviaux: 

386, 474, 476, 506; - maritimes: 
113, 118, 188, 190, 208, 211, 
237-38, 250-5 1, 255, 280, 283-84, 
287 sq., 330, 364, 366 sq., 371, 

373, 393, 410, 423, 463, 503, 
504-05; v. aussi commerce, 
économie, relations, routes. 
traités (politiques) de 
Nertchinsk: 427; - de Kiakhta: 
427; - de Shimonoseki: 460, 
493, 509, 514, 520-21, 526-28, 
540, 557-58, 566;- de Nankin: 
467-68, 474, 499; -de Pékin: 489, 
492, 499 502, 508;- de Tianjin: 
499, 502-05;- de Zhifu: 502;-.de 
Livadia: 503, 507, 527;-de 
Paris: 539, 557;-de Versailles:546. 



traités (techniques et 
scientifiques): 296, 298,334, 
371-72, 386, 388, 448, 454, 477, 

$16. 

transcription des mots chinois: 8; 
- des mots indiens: 203. 
transe collective: 137. 
transfert de crédits: 231, 286; 
- de populations: v. déplacement. 
transports: 128, 209-10, 232, 
280-81, 324, 359, 474, 490, 

495, 513, 522, 529;- fluviaux: 
386, 476, 506; - maritimes: 

324, 503. 

travail collectif: 76, 126;-a4 gages: 
276, 360, 422; - manuel: 439. 
trébuchet a contrepoids:275, 306. 
trempe de l’acier: 186. 
Trésor public: 122, 134-35, 
230-31, 270, 284-85, 342; v. 
aussi budget, confiscations, 
imp6ts, revenu, taxes. 
trésors: 56. 
tributs: 121, 123-24, 177, 266, 

311, 313-14, 350, 356, 363. 
trigonométrie: 398. 
trigrammes: 140. 
tripode: 300. 
Trois Royaumes: 156 sq. 
troupes d’ élite:217, 219, 238, 
242: 
tu i :143. 
tu t€ :56, 64, 65. 
tubing += :360. 
tuntian 4£—A :107, 112, 131, 
157, 159 (v. colonies militaires). 
Turbans Jaunes: 121, 137-38, 

142, 158, 175. 

Turbans Rouges: 326, 340-41. 
tusi -—- =] :427. 
tuyaux sonores: 79. 

typographie: 292, 295, 306. 

unification des pays chinois: 99, 
108, 122; - de la Chine du Nord: 

168, 221, 265;-en 589 de notre 
ére: 17.3, 207, 221;- par les 
Song: 236, 265;-de 1’ Asie par 
les Mongols: 322 sq.;- de la Chine 
par les Ming: 341; - des tribus 
des steppes: 548. 
unions villageoises: 383. 
urbanisation: 230, 249 (v. villes). 
usines: 488, 490, 490, 492-93, 
494-95, 520, 523, 525, 529, 567. 

vaccination: 455. 
variolisation: 388, 455. 
vases cultuels: 47, 48, 49, 56. 

végétarianisme: 277, 326. 

véhicule odométre: 300. 
vendetta: 106. 
vente des offices: 486. 
verre:118. 

vétements de coton: 372. 
Vijnanavada: 246, 304. 
ville murée: 49, 56;- antiques 
(plans) 69-73; croissance des-: 
69-72, 171-72, 178, 262;- Tang: 

211, 230, 238, 249;-Song: 
271, 278, 305; essor urbain: 
279 sq., 291-92; - Yuan:334-35; 
- Qing: 471, 485; grandes- 
modernes: 525, 528, 534, 571; - 
flottantes: 283, 410. 
Vingt-et-une demandes: 544, 560. 
voies navigables: 238, 324. 
voyages maritimes: 250-51, 
287-88, 289, 346-351. 
voy ageurs: 175, 190, 197-200, 

244-45, 287, 289, 318-19, 
327-30, 346 sq., 400, 437, 439. 

waigi 7+ BX :136. 
wang -f:177. 
Wanli S&F , ére: 296, 372-76, 
422, 433. 

Warlords: 526, 544, 545 sq., 
549, 551, 561, 564. 
washi JLT :292. 
wazi Fu-f :279, 292. 
Wei fai , royaume de: 57, 62, 65, 

,royaume de: 55, 60, 
62, 69, 73, 75,78, 156-58. 

Wei du Nord 4b %%@ , Empire 
Tuoba: 153, 155, 162, 168 sq., 
176, 178, 180, 187, 196, 197-98, 

201, 211,216; 221,313: 

Wei occidentaux 74% :163-64, 
172-73, 207. 

Wei orientaux Fe :172. 
wei fa :406. 
weiqun f@i # :436. 
weitian HAF :282. 
wen 2 :50, 86, 87. 
wo :175, 365. 

Wonuwang 4% £ :175. 
Wu 42 ,royaume de: 60, 64, 
148, 157, 158-59, 176, 190. 

wu 4K :52, 91. 
wu ZX :87. 
wudoumidao 7 +} 3 :138, 
142, 161, 186. 

Wuhu shiliuguo 4 45 +N Ba : 
164 sq. 
wujing boshi @ t+ :141. 
Wujun dudufu 7 BAS : 
344. 

wuxing 777 :242. 
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Wu-Yue 4s , dynastie: 235, 
237, 259, 293. 
Wuchan jieji wenhua da geming 
9 EBS ARSC {LK HE Ap 2568. 

xénophilie: 246 sq. 
xénophobie: 256, 258, 505-06, 
508, 522. 

Xia § , dynastie néolithique: 
46, 92. 

Xia occidental (Xixia Fa & ), 
Empire: 266, 269, 273, 283-84, 
312 sq., 332. 
xian ## :63, 78, 106, 213, 
267, 276, 343. 

xian Ali, #4 :282. 
xiang #5 :276. 
xiang #8 :64. 
xiang fi :279. 
xiangbing #68££ :273. 
xiangjun #AH :272. 
xiangyue #8#9 :383. 
xianjiao KF :249. 
xianling #A47 :63. 
xiaozi /J\= :315. 
xiaozong /J\ax :56. 
xichang 75% :356. 
Xin #7 , dynastie: 132. 
xin -C»:257, 304, 438. 

xinfujun #1 B= :332. 
xinfuren #76 A :322. 
xing t :92, 257, 438. 
xinglixue HEHE :304. 
Xingzhonghui S2-P & :542. 
Xinlu #17 :157, 182. 
Xinshenghuo yundong 

AE (Hi Bh 3549. 
xinxue -() :382. 
xinyi #1Ta= :200. 
xiong [4 :144. 
Xixia: v. Xia occidental. 
Xiyuduhu 74 i # :110. 
Xuande  f@ , ére: 350, 372. 
Xuantong  # , ére: 494. 
xuanxue + :183, 186, 
192, 242, 304. 
xuanye 7% :400. 
xueshiyuan $e : 267. 
xylographie: 202, 239, 

292-96, 306, 330. 

yamen “a7P4 :465. 
Yan ##€ , royaume de: 62, 66, 74, 
102, 109, 113, 120. 

Yan septentrionaux 4E#He :165, 
168, 169. 
yanglian #2 {2 :414. 
yangsheng #€4 :91, 186. 
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yinsi 427] :480. 
yinyang SEES :83, 84, 138, 
187. 
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Yuanfeng 70 , ere: 267. 
Yuanhe 3c #1 , ére: 256. 
Yuanjia 7c 3 ,ére: 162. 
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yuefu S24 :149, 184. 
yushitai 72 2 :213. 
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zhuhu =F :276. 
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Table des cartes et des plans 
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Tables et sources des figures dans le texte 

Différents types d’écriture de la Chine et de ses confins. 

1. Turc de l’Orkhon. — Ecritures dérivées de l’alphabet araméen : 2. Sogdien. — 

3. Ouigour. — 4. Mongol usuel. — 5. Mandchou. — Ecritures dérivées de la brahmi : 

6. Tibétain. — 7. Mongol ’phags-pa. — Ecritures dérivées de l’écriture chinoise < 

8. Chinois, écriture réguliére. — 9. Chinois, écriture cursive. — 10. Kitan. — II. Xixia. — 

Jiirchen. (Ces fragments d’écriture proviennent de manuscrits ou imprimés qui se 

trouvent a la Bibliothéque Nationale. Section orientale, Département des manuscrits, 

Photos Michel Cabaud, sauf les fragments I (British Museum) et 3 (Musée Guimet). . 

Différents types: de vases’ cultuels 7% °° PS"... ee eee 

A gauche, schéma d’un char du site d’Anyang (fin du m®¢ millénaire). — A droite schéma 

d’un char du site de Huixian (Henan) (ve siécle avant notre ére). . . ....... 

Outils en fonte des 1v®-11® siécles : houes, soc d’araire, faucilles, hache et couteau . 

Ecritures chinoises d’époques Qin et Han : A. Ecriture unifiée de l’empire des Qin 
(copies des ve et x® siécles). — B. Style officiel des seconds Han (1®-11® siécle). . . 
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Salué par la Revue historique comme “une grande ceuvre, la premiere 
histoire générale de la Chine en langue occidentale ou orientale, une synthése 
solide, étincelante et fine”, Le Monde chinois propose en 600 pages la meil- 
leure initiation aux trois millénaires de la civilisation chinoise quipermettent 
d’expliquer la Chine d’aujourd’hui, incompréhensible sans sa formidable 
dimension historique. 

Jacques Gernet nous présente les transformations successives de ce monde 
immense et rend sensibles les liens qui, a chaque moment, ont existé 
entre société, formes politiques, économie, techniques, religions, vie intel- 
lectuelle. I] souligne Pimportance des relations qu’ont entretenues les pays 
chinois avec les civilisations du Moyen-Orient, ?’Inde, Islam, Asie du 
Sud-Est, ’Europe médiévale, ’Amérique du XVI° siecle et l’Occident 
moderne. Sans les apports constants des autres parties du monde, la Chine ne 
serait pas aujourd’hui ce qu’elle est. Mais sans la Chine, le monde moderne 
ne serait pas non plus ce qu’il est. 

Ancien pensionnaire de Ecole frangaise d’Extréme-Orient, Jacques Gernet 
a été professeur a l'Universite de Paris VII et directeur d’études a l’Ecole 
Pratique des Hautes Etudes. II est aujourd’hui professeur au Collége de 
France : c’est le maitre incontesté des études @histoire chinoise en France. 

La premiére édition du Monde chinois date de 1972. Elle a été traduite 
en anglais, allemand, italien et portugais. Pour la présente édition, auteur 
a ecrit un nouveau et important chapitre sur la Chine de Mao Tsé-tung, 
mis a jour chronologies et bibliographies, ajouté des notes complémentaires 
qui rendent compte du dernier état des recherches sur histoire de la Chine 
et nuancent parfois Pinterprétation qu’il en avait donnée naguére. 
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