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EVOLUTION DE LA SOCIETE ET TRANSFORMATION DU POUVOIR

Tessin et Vaud, de l'Ancien Regime ä la souverainete cantonale

SandroGuzzi-HEEB

Liberte
et patrie »sont les formules emblematiques que le Grand Conseil vaudois inscrivit sur

son drapeau, comme symboles du nouvel Etat et de l'independance cantonale ä peine

conquise. Deux cents ans plus tard, le sens de ces mots peut sembler evident: en realite, il etait

tres different de ce que nous pourrions supposer aujourd'hui, et surtout, dans la Suisse de 1803,

il differait beaucoup dans la pratique d'une region ä l'autre. Cet ecart semantique vient du fait

que le concept meme de politique avait un sens different dans les societes d'Ancien Regime.

Cette difference de conception se pergoit de maniere particulierement claire dans les regions

catholiques des Alpes et des Prealpes, par exemple au Tessin. Rappeions brievement quelle etait

la situation politique de cette region avant 1798: en premier lieu, il n'y avait pas, au sud du Saint-

Gothard, d'Ltat ä proprement parier. Le territoire etait subdivise en huit bailliages, soumis ä

differentes seigneuries. Les conditions politiques de ces bailliages n'etaient pas exactement les

memes: l'influence des cantons souverains etait beaucoup plus sensible dans la Leventina, qui

appartenait au seul canton d'Uri, que dans le Sottoceneri et dans le Locarnese, qui dependaient
de douze des treize cantons suisses,' souvent en conflit les uns avec les autres.

De maniere generale, il n'y avait pas non plus d'appareil d'Etat digne de ce nom: la

Seigneurie helvetique ne disposait ni de ses propres milices locales, ni d'un appareil pokier, ni

d'une veritable administration. Les baillis n'etaient en charge que pour deux ans, et les affaires

courantes etaient le plus souvent confiees aux instances locales.

Dans ces conditions, les termes de «liberte » et « patrie » revetaient une signification tout
autre que dans un contexte etatique: la «patrie» etait essentiellement representee par la

commune, ou la paroisse ä laquelle on appartenait, ou tout au plus par le district. Ces

1 Blenio, RivieraetBellinzoneappartenaientquantäeux,
aux trois cantons primitifs Cf Elsa Pozzi-Molo,
L'amministrazione delta giustizia nei baliaggi appar-
tenenti ai cantoniprimitiv/ Bellinzona, Riviera, Blenio e
Leventina, Bellinzona, 1953, Otto Weiss, Die tessmi-

schen Landvogteien der XII Orte im 18. Jahrhundert,
Zürich, 1914, Fritz Billeter, Die Landvogtei Mainthal
(Valle Maggia und Lavizzara). Die eidgenössische
Herrschaftvon 1513bisl798, Zürich, 1977.
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circonscriptions etaient les protagonistes de Taction politique et deleguaient rarement leurs

competences ä leurs superieurs que ce soit dans le domaine temporel ou spirituel2

Les libertes — terme utilise au pluriel —, consistaient essentiellement dans les privileges et

les droits a Tautonomie garants de Tindependance des communautes locales qui leur permet-

taient de s'autogerer. Ces libertes etaient en general regulierement confirmees par les souverains

La vie politique qui s'organisait autour d'une telle patrie et liberte avait une forme qui lui etait

propre il fallait surtout gerer les problemes et les conflits lies ä la communaute locale, ä son

fonctionnement economique et social, ä la lutte eternelle pour la delimitation des espaces

economiques et juridiques — done pour la definition precise des frontieres II fallait aussi

naturellement defendre sa propre autonomie face aux pouvoirs exterieurs

Cette politique avait une structure particuliere, consistant ä gerer et ä reproduire un espace

social et temporel extremement fragmente, segmente ä differents niveaux tant concret que

symbolique et conceptuel Une articulation spatiale ä laquelle correspondait une representation
du temps congu comme circulaire, cyclique et non homogene 3 La situation de la Suisse italienne

etait, ä certains egards, extreme, en ce sens qu'il s'y etait conserve, sans grand changement, des

structures politiques moyenägeuses tres fragmentees Dans leurs caracteristiques essentielles,

elles se rapprochaient beaucoup des conditions politico-sociales des regions alpines voisines,

c'est-ä-dire celles des Grisons, du Valais et de la Suisse centrale

L'importance de telles structures tient au fait qu'elles ont profondement influence les modali-

tes du passage ä des formes etatiques ulterieures plus uniformes, elles ont done influence de

maniere decisive le processus de construction et de consolidation des nouveaux cantons, nes de

la Mediation

Le morcellement du territoire a ete une caracteristique generale des societes d'Ancien Regime

Meme les regions de plaine, plus urbanisees, tel que le pays de Vaud, y ont ete soumises elles

aussi L'existence de bailliages bernois et communs, les privileges locaux, les rivalites entre

communes, furent des traits recurrents qui influencerent profondement la vie politique locale4II

est indubitable que le degre de morcellement et de decentralisation spatiale differait, de sorte

qu'ä leur naissance Vaud et le Tessin constituaient des edifices formellement semblables edifies

sur des bases tres differentes, avec des dynamiques et des problematiques fondamentalement

differentes

2 En general voir Raffaello Ceschi (a cura di), Stona della
Svizzera itahana dal Cinquecento at Settecento,
Bellinzona, 2000, Otto Weiss, Die tessinischen Land-

vogteien.op cit ,d SandroGuzzi, «Autonomieslocales
et systemes politiques alpins la Suisse italienne aux
xvir et xviii1 siecles», in Jean-Francois Bergier, Sandro
Guzzi(ed La decouverte des Alpes, Bale, 1992

3 Sandro Guzzi, Logiche della rivolta rurale Insurrezioni
contro la Repubblica Elvetica nel Ticino meridionale
(1798-1803), Bologna, 1994 surtout partie IV, chap 1

«lmodellidinferimento»,p 377 411

4 Auguste Verdeil, Histoire du canton de Vaud,
Lausanne, 1850, t II, p 151-152
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Notre objectif n'est pas d'analyser systematiquerment ces differences, mais nous voudrions

concentrer notre attention sur deux elements qui nous semblent essentiels ä la comprehension

des similitudes et des differences entre les deux situations: le type d'organisation des structures

etatiques, ou plus generalement les systemes de pouvoir, et le probleme de la religion, c'est-ä-

dire les formes de la vie religieuse.

2.

S'agissant d'un aspect evident du probleme et qui a dejä ete traite, nous commencerons par

evoquer brievement le processus de construction d'un Etat homogene sous I'Ancien Regime. On

sait que certaines reformes avaienteu lieu dans le pays deVaud, mais non au Tessin. L'unification

du droit, parexemple, realisee habilement paries souverains bernois, avec la collaboration deju-
ristes romands, a eu une importance non negligeable. Le Coutumier de 1616 fut capital lui aussi,

car il contribua ä reduire le manque d'homogeneite territoriale jusque dans des domaines aussi

sensibles que le droit de succession, alors que dans d'autres regions, comme le Tessin et le Valais,

ce droit est reste soumis ä des privileges locaux ardemment defendus par les communautes.5

Les souverains bernois ameliorerent aussi considerablement le reseau routier et les

infrastructures, ce qui contribua ä faire d'eux le modele des bons dirigeants paternalistes, et permit
dans une certaine mesure d'unifier l'espace economique. Sans oublier l'experience de ['organisation

militaire et celle de mobilisations destinees ä defendre la «patrie» — pour revenir ä ce

terme emblematique — notamment en 1653, contre les paysans insurges.6

Le dernier element que nous mentionnerons est celui de la fiscalite; comme I'a montre

Patrick-R Monbaron, l'un des premiers actes de pouvoir des nouveaux seigneurs bernois apres
la conquete de 1536 fut de s'approprier une partie substantielle des dimes et des cens, ce qui —

probablement de maniere impropre — a ete defini comme «le capital feodal ».7 Ce fut un acte

extremement important, dans la mesure oü il imposait d'emblee les pretentions de I'Etat bernois

ä l'exercice de l'autorite territoriale, attributions qu'il reprenait tant ä I'Eglise catholique qu'en

partie ä des proprietaires laics. Ce faisant, on instaurait de nouveaux liens precis et de nouvelles

obligations des sujets envers l'autorite «de I'Etat» Mais n'idealisons pas la situation: le

processus d'imposition d'un regime fiscal coherent ne se fit certainement pas de manure

lineaire; il fallut tenir compte ä la fois de resistances de la part des sujets et de manque
d'efficacite administrative Cependant, par la prise en charge des droits appartenant ä I'Eglise

catholique, le processus d'enregistrement et de renovation fonciere, Berne ne se contentait pas

5 Andreas Heusler, Rechtsquellen des Kantons Tessin,
Basel, 1892-1916, Andreas Heusler, Rechtsquellen des
Kantons Wallis, Basel, 1890, voir aussi Anne-Marie
Dubler, «Erbrecht», dans DHS, versiondu 22 05 03

6 AugusteVerdeil, Histoire, op cif,p 243-249

7 Patrick-R Monbaron, «La conquete bernoise des

redevances vaudoises: la politique du "häte-toi
lentement" », in Francois Flouck et al, De TOurs ä la

Cocarde Regime bernois et revolution en pays de Vaud

(1536-1798), Lausanne, 1998, p 117-130
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d'exploiter les ressources fiscales de la population vaudoise, eile les soumettait aussi ä un

Systeme administratif qui, peu ä peu, devenait plus complexe et coherent.8

II faudrait bien sür relever encore toute une serie d'interventions importantes des autorites

bernoises au sein de la communaute vaudoise, comme l'organisation des ecoles, ou la politique

de ravitaillement, et ainsi de suite. mais ceci nous amenerait trop loin On se bornera ä

rappeler que dans tous les domaines susmentionnes, l'activite de I'Etat fut non seulement

pratiquement absente au sud du Saint-Gothard mais que chaque fois que les cantons souverains

tenterent d'imposer des innovations, les communautes locales leur opposerent une vive

resistance. Ces communautes voulaient en effet avant tout defendre leur autonomie et eviter les

depenses liees aux nouvelles täches des organes publics9 A quelques differences pres, on

retrouve une tendance conservatrice et une defense de I'autonomie similaires dans les regions

alpines voisines, en Valais par exemple.

Ces quelques remarques ne visent pas ä suggerer que I'Etat bernois füt plus « moderne » ou

plus «avance» que les seigneuries qui dominaient les bailliages italiens, ni que la construction

d'un Etat ne pouvait se faire que d'une seule maniere. En ce qui nous concerne, nous ne crayons

pas que la Republique de Berne — qui etait dirigee par un cercle restreint d'aristocrates — etait

un Etat particulierement «moderne». Mais les diverses formes de pouvoir, au contact de

structures sociales variees, engendrerent plusieurs dynamiques politiques, ainsi que des rapports

differents entre les sujets et les autorites politiques, religieuses et sociales. L'important est de

comprendre les divergences entre ces dynamiques et de voir de quelle maniere elles influen-

cerent la vie des cantons suisses du xixe siecle. Ce qui est crucial, nous semble-t-il, c'est que le

genre de pouvoir exerce par Berne a contribue d'une certaine maniere ä reduire et ä simplifier les

differences traditionnelles entre les regions La domination bernoise a ainsi contribue ä la

formation d'un territoire, d'une « patrie » plus vaste, davantage que la domination des cantons

suisses ne I'a fait au sud des Alpes.

L'Etat et I'administration n'ont pas ete seuls ä jouer un role dans ce processus; il faut y ajouter
les caracteristiques de la structure economique'0 et surtout la religion protestante

8 Ibid

9 C'est ainsi que Ton trouve, dans l'histoire des bailliages
Italiens, de nombreux exemples de resistance contre la

construction et l'amelioration de routes ou de ponts
SandroGuzzi, Logiche, op cit, p 292-94 Letermede
«nouveaute» avait en general une connotation
clairement negative dans le langage politique regional,
ce qui est une preuve que Ton avait une conception
circulaire du temps et que I'on etait tourne surtout vers
le passe Ibid, en particular p 389-396

10 II serait bien sür essentiel de parier des differences

economiques, mais ce n'est pas mon propos ici, en ce

qui concerne le Tessin, voir le travail recent de Roberto
Romano, II canton Ticino tra 800 e 900 La mancata
industrializzazione di una regione di frontiera, Milano,
2002, pour le canton de Vaud, les travaux les plus

importants sont ceux de Robert Jaccard, L'industrie et
le commerce du pays de Vaud a la fin de I'Ancien
Regime, (s I), 1956 et La revolution industrielle dans le

pays de Vaud, Lausanne, 1959
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3.

Cette constatation nous amene ainsi ä parier d'un second element essentiel: le röle de la

Reforme protestante et ses consequences sur l'organisation de la societe et de I'litat. Ce fait a

ete abondamment discute et etudie, par Max Weber d'abord, puis dans differents travaux recents,

mais en meme temps, il a ete sous-evalue dans les etudes de cas. Nous n'avons bien sür ni la

possibility ni les competences necessaires pour analyser en profondeur les differents aspects de

cette thematique, mais nous voudrions en souligner quelques elements qui ont des

consequences importantes pour le sujet qui nous occupe.

II est evident que la Reforme a modifie la relation entre l'Eglise et l'£tat. Mais, selon nous, son

role a etb plus important encore: en general, eile a eu une grande influence sur les rapports

entre les sujets et les differents pouvoirs politiques et sociaux. Pour mieux comprendre ce raison-

nement, il vaut la peine de rappeler quelle etait la situation dans les cantons catholiques alpins:

pendant longtemps, l'Eglise catholique y a exerce un second pouvoir qui concurrengait et

contrecarrait meme souvent Paction de l'Etat et des pouvoirs temporeis.

Mais encore une fois, il faut etre prudent et se demander plus concretement qui est 1'Etat et

qui est l'Eglise? L'Eglise institutionnelle etait souvent un edifice lointain et abstrait; cependant,

par ses differents representants, eile etait souvent en contact etroit avec les communautes et les

institutions politiques locales, de telle maniere que, ä bien des egards, la commune politique (la

communaute) et la paroisse semblaient se fondre I'une dans l'autre. II y avait en effet de

nombreux liens. D'une part, les pretres etaient en general elus par les communautes: d'autre

part, les biens de la paroisse etaient frequemment administres par les communes — souvent

sans que I'on en rendit compte au pr§tre. En outre, par le biais des corporations pour la gestion

et l'entretien des eglises, des confreries et des caisses des pauvres, les laics avaient une influence

decisive sur la vie religieuse. Du reste, dans la plupart des cas, les obligations des pretres au sein

de la communaute etaient fixees par un contrat, ce qui a fait dire ä un observateurexterieur — et

Protestant — comme Hans Rudolf Schinz, que les cur£s Etaient de simples «serviteurs» de la

communaute." Paroisse et commune n'etaient done souvent de fait qu'une seule entite, dont

l'autorite et I'autonomie face aux pouvoirs superieurs se trouvaient ainsi renforcees et dont

I'identite etait soulignee au travers de nombreux actes symboliques et rituels: fetes des saints

patrons et des confreries, ou encore differentes formes de sanctification du territoire communal

et de ses frontieres.

Ainsi l'Eglise catholique etait-elle li£e etroitement ä la structure politique et sociale decentra-

lisee ä laquelle nous avons fait allusion plus haut et qu'elle perpetuait en la renforgant, soulignant

I'autonomie et l'identite des communautes locales. Et ce d'autant plus que tout au long du xvne

et du xviiie siecle, on assiste ä la fondation de nombreuses paroisses, dans les zones peripheriques

11 Hans-Rudolf Schinz, Descrizione delta Svizzera italiana allemande Beitrage zur näheren Kenntnis des

nelSettecento, Locarno, 1985, p 285 (edition originale Schweizerlandes, Zurich, 1783-1787)
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en particulier, qui renforqaient l'autonomie de villages de moindre importance face aux centres

religieux Et I'on pourrait encore mentionner ici la fondation de confreries, la construction

d'eglises et d'oratoires ainsi que l'augmentation du nombre d'ecclesiastiques qui vinrent enrichir

ulterieurement cette grande structure polycentrique 12

Des lors, il n'est pasetonnant qu'apres 1798, la defense de la religion catholique, ou — selon

une formule stereotypee — celle de la « religion de nos peres», soit devenue, dans bien des

regions rurales, l'un des slogans fondamentaux de la resistance contre la Republique Helvetique

Dans les zones passees ä la Reforme protestante, la situation eta it differente il est evident

que I'Eglise ne representait plus un pouvoir oppose ä celui de I'Etat, mais qu'elle etait plus

etroitement soumise ä I'autorite politique Et I'on sait que cette soumission etait devenue parti-

culierement forte dans le pays de Vaud oü il n'existait meme pas de hierarchie ecclesiastique, les

pasteurs dependant directement du Conseil de la ville de Berne 13

Grace aux pasteurs et ä la structure capillaire des consistoires, I'Etat pouvait ainsi exercer un

contröle effectif sur les personnes et sur leurs comportements et — du moins en partie — sur

leurs consciences Certes, il ne faut pas forcer Interpretation on ne pouvait pas non plus

exercer ce contröle ni « discipliner» les sujets sans collaboration de leur part, sans contrat ou

sans creer parfois un certain consensus Toutefois, il est interessant de relever comment la

Reforme a pu contribuer ä une certaine unification des pouvoirs et a permis en meme temps de

legitimer et de renforcer I'Etat — en l'occurrence Leurs Excellences de Berne

Par l'etatisation des dimes et des droits qui revenaient, comme nous l'avons dit plus haut, ä

I'Eglise catholique, I'Etat est devenu, dans une certaine mesure, une seigneurie dotee de droits

economiques et fiscaux etendus, ce qui a contribue ä developper son potentiel fiscal Ce pheno-

mene a probablement permis de centraliser en mains bernoises difförents droits seigneuriaux,
consolidant ainsi les competences du pouvoir central

II est clair que nous assistons dans le pays de Vaud ä un processus qui, par certains aspects,

s'oppose ä ce que nous pouvons observer en Suisse italienne On peut essayer de formaliser

cette evolution par un schema qui prend en consideration les differents niveaux de pouvoir
politique, religieux et economique et leur evolution (cf tableau ci-apres)

Bien entendu, il s'agit lä d'un schema qui suggere plus qu'il ne decrit, notre intention est de

montrer dans quelle mesure la Contre-Reforme, dans sa tentative de reconquerir la fidelite des

populations rurales, a cherche ä consolider les degres inferieurs de l'echelle du pouvoir En

fondant paroisses, confreries et eglises, de meme qu'ä travers les activites rituelles au niveau

local, la Contre-Reforme a soutenu les efforts d'autonomie des communautes et des corporations,

12 Danilo Baratti, « Clero secolare e societa nei secoli xvn
e xviii», in Raffaello Ceschi (ed Storia della Svizzera
italiana, op cit, avec bibliographie, cf Sandro Guzzi-
Heeb, Logiche, op cit, p 245-280

13 Auguste Verdeil, Histoire, op cif.p 107-109, Bernard
Reymond, «A la fois typique et atypique I'tglise
reformee vaudoise d'Ancien Regime», in Francois
Flouck et al, De I'Ours a la Cocarde, op cit, p 235-242
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StilSpa®

Pouvoir politique, religieux et economique dans le pays de Vaud et dans les bailliages
tessinois

accentuant ainsi le morcellement traditionnel du territoire Une fois encore, cette evolution
apparart de maniere particulierement evidente au Tessin, mais on peut constater des tendances
similaires en Valais et en Suisse centrale

Dans cette perspective, les effets de la Reforme ont ete tres differents dans les cantons qui
I'ont adoptee, non seulement on tend ä un certain degre de fusion et d'assimilation entre I'Eglise
et I'Etat, mais ce dernier se voit attribuer de nouveaux droits seigneuriaux, ses competences
pour intervenir dans la societe s'accroissent, notamment en matidre de contröle des comporte-
ments, mais aussi dans Sexploitation des revenus d'origine fiscale La Reforme conduisit done, a

des rythmes et sous des formes differentes, ä l'unification des pouvoirs, a la diminution de
l'autonomie de chacun et ä une reduction du morcellement du territoire typique des societes

pre-industrielles, si on n'abolit pas la pluralite des pouvoirs, on la limita incontestablement
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4.

A ce Stade, il est necessaire de faire un certain nombre d'observations, pour eviter de donner

l'impression qu'il n'existe qu'une voie royale qui mene ä la creation de l'Etat ou ä la « modernisation

». II est certain que les societes protestantes ne furent pas les seules ä se doter d'appareils

etatiques efficaces et repressifs, la France catholique, par exemple, a longtemps ete consideree

comme le modele de l'Etat absolutste et centralise En outre, il n'y a pas qu'une seule voie qui

conduise a l'Etat «moderne», il y a plusieurs sortes d'Etats, qui ont tous des caracteristiques

differentes.

Nous crayons cependant que dans la realite helvetique, composee de plusieurs entites

heterogenes, en general tres mefiantes ä l'egard de toute forme de pouvoir central, l'effet de la

Reforme a ete tres important, il a permis de transformer durablement certaines structures

fondamentales de la societe, sans qu'il y eüt de reformes politiques manifestes et sans que soit

renforce ouvertement et officiellement le pouvoir de l'Etat

Par consequent, ä la fin de I'Ancien Regime, les Vaudois avaient connu depuis longtemps un

Etat qui intervenait activement dans la vie sociale, et avait une legitimation ideologique et reli-

gieuse pour le faire Le mecontentement manifeste ä l'egard des autorites bernoises avait pour
cible le type de politique exerce par les seigneurs, mais non la legitimation de l'Etat en tant que
tel. A ce point de vue, la tradition politique de la Suisse italienne a ete tres differente, le pouvoir

exerce par les cantons helvetiques au sud des Alpes ressemblait davantage au pouvoir judiciaire

inherent ä une seigneurie medievale qu'ä celui d'un Etatsouverain A l'aube du xix'siecle, l'Etat,

au sens moderne du terme, c'est-ä-dire alliant souverainete territoriale et competences

politiques dans differents domaines de la vie sociale, n'avait aucune legitimite, sinon celle de la loi du

plus fort, avant et apres 1798, et encore longtemps apres 1803,1'opposition politique s'exprima

par le refus en bloc de l'Etat, par la defense infatigable et sans compromis de I'autonomie locale

D'autres observations sur le role politique de la religion peuvent aider ä comprendre

pourquoi les cantons ont evolue de maniere si differente et quelles en sont les consequences De

nombreux historiens ont dejä montre que la religion reformee legitimait l'Etat d'une autre

maniere que la religion catholique, et sur un plan theorique egalement En simplifiant, on peut

dire que, pour les theologiens protestants, l'Etat etait la manifestation terrestre de la volonte

divine, et que lui obeir etait le devoir du chretien, car il etait l'oeuvre de Dieu Pour les theoriciens

catholiques, par contre, l'Etat etait un edifice humain necessaire pour reglementer les evene-

ments de I'ordre temporel, cet ordre etait cependant different et ontologiquement inferieur ä

I'ordre divin, dont I'emanation pouvait eventuellement etre I'Eglise 14 De ce point de vue aussi,

14 Quentin Skinner, The Foundations of Modern Political
Thought, Cambridge, 1978, 2 vol repris dans Giovanni
Levi, « The Origins of the Modern State and the Micro-
historical Perspective», in Jürgen Schlumbohm (ed),

Microgeschichte - Makrogeschichte komplementär
oder inkommensurabel Mit Beitragen von Maurizio
Gribaudi, Giovanni Levi und Charles Tilly, Gottingen,
1998, p 73-75
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la culture de I'Etat, la morale du pouvoir, si Ton peut les appeler ainsi, etaient profondement

divergentes

Toutefois, les differences sont probablement encore plus profondes de recentes etudes ont

montre comment les populations catholiques et protestantes, meme lorsqu'elles etaient en

contact etroit, ont developpe des comportements differents dans un certain nombre de

domaines, par exemple en ce qui concerne le contröle des naissances, la famille, les rapports

entre hommes et femmes 15 A notre avis, l'etude de Kevin Mc Quillan sur I'Alsace, region oü

catholiques et protestants se cötoyaient, est tres revelatrice, I'auteur demontre que les catholiques

et les protestants, qui pourtant occupaient le meme espace, se sont comportäs tres

differemment en ce qui concerne la politique ou la regulation des naissances16 Nous ne pouvons

ici traiter ces sujets plus longuement, mais il y aurait probablement lä matiere ä recherche pour

comprendre le rapport entre influences culturelles et comportements sociaux

Des differences de ce type se sont manifestoes de maniere tangible en Suisse apres 1798 en

effet, sous la Republique Helvetique, catholiques et protestants ont eu une attitude tres difförente

ä l'egard du nouvel Etat

La Suisse est un terrain privilOgie pour l'etude d'un tel phenomene grace ä l'existence de

nombreuses zones confessionnellement mixtes et ä la proximite des deux religions Presque

partout, lorsque nous possedons des sources en nombre süffisant, nous observons que dans les

regions mixtes, la resistance la plus acharnee au nouvel ordre centralisateur provenait de groupes

catholiques ceci est valable tant pour I'Argovie que pour la Thurgovie, Glans, la vallee du Rhin

et, comme nous I'avons mentionne, pour I'Alsace voisine " II est vrai qu'ä cette epoque-lä, les

catholiques ont eu plus de motifs de s'opposer au regime en raison des mesures qui auraient pu

etre prises contre les couvents, les trOsors des eglises etc Cependant, une telle situation n'est

pas due au hasard: la philosophie du nouvel Etat s'opposait davantage ä l'ordre des choses dans

les societes catholiques que dans les societes protestantes Cet etat de fait fut releve par Tun des

plus grands theoriciens de la Restauration, le Bernois Karl Ludwig von Haller qui y trouva motif

d'une retentissante conversion au catholicisme Haller justifia son choix en expliquant que la

Reforme protestante avait anticipe les nombreux maux qui s'etaient par la suite manifestes avec

la Revolution franpaise.'8 II s'agit naturellement lä d'une interpretation subjective et suspecte

15 Voir notamment Lawrence Stone, The Family, Sex and
Marriage in England 1500-1800, New York et al,
1977, p 135-141,etsurtoutp 151-220, LuisaAccati,
II mostro e la bella Padre e madre nell'educazione
cattolica dei sentimenti, Milano, 1998, Giovanni Levi,
«The Origins», art cit Voir certaines observations a

propos du rapport entre le röle de la femme et la

religion catholique dans Sandro Guzzi-Heeb, «Marie
Julienne de Nuce, die Politik und die Religion Elemente
einer weiblichen Machtstrategie», Traverse, 2001/3,
p 132-140

16 Kevin Mc Quillan, Culture, Religion and Demographic
Behaviour Catholics and Lutheran in Alsace, 1750-
1870, Montreal et al, 1999

17 Sandro Guzzi, «Widerstand und Revolten gegen die

Republik Grundformen und Motive», in Andre
Schluchter, Christian Simon (dd), Helvetik - neue
Ansätze, Basel, 1993,p 84-104, en particulier p 88

18 Carl-Ludwig von Haller, Lettre de M Charles-Louis de
Haller, membre du conseil souverain de Berne, a sa
famille pour lui declarer son retour a l'eglise
catholique, apostolique etromaine, Paris-Lyon, 1821
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cependant, nous pouvons aussi la considerer comme le Symptome de la difference existant entre

les deux communautes religieuses.

5.

Bien qu'avant 1798 la Suisse italienne et le pays de Vaud fussent tous deux des pays sujets,

l'attitude de la majorite de la population nous montre que la vague revolutionnaire fut accueillie

tres differemment dans les deux regions.

En simplifiant, on peut dire qu'au Tessin, comme dans la plupart des regions alpines, la majorite

fut ouvertement et constamment hostile aux innovations apportees par les evenements de

1798; eile s'opposa autant ä I'Etat republicain qui venait d'etre cree, qu'aux mesures concretes

qu'il imposa. En revanche, dans le canton de Vaud, comme dans une bonne partie de la Suisse

occidentale — de Bale au Bas-Valais — I'accueil s'il ne fut peut-etre pas ä proprement parier

enthousiaste, n'en demeura pas moins majoritairement favorable. Malgre quelques mouvements

de protestation dans certaines regions, et malgre les disillusions dues ä I'experience republi-

caine, la population vaudoise resta en definitive loyale ä l'egard du nouveau pouvoir. L'elite de la

region, comme on le sait, participa activement ä l'instauration de ce nouveau regime, adherant

de maniere tres active ä l'idee d'unite, qui lui apparaissait etre la meilleure garantie contre les

pretentions de restauration du pouvoir bernois. Certes, les mecontents et les mouvements de

resistance active ne manquerent point, mais lis furent en definitive moins nombreux et plus

ephemeres que dans les zones alpines.19

La plus grande deception vint du fait que le nouveau regime fut incapable de maintenir sa

promesse de liberer les paysans des impöts les plus lourds, c'est-a-dire les dimes et les redevances

foncieres. Comme le remarqua Bonaparte lors des entretiens avec la delegation suisse ä Saint-

Cloud en 1802, ce fut un probleme crucial pour la Republique, car il revela l'incapacite de la

nouvelle classe dirigeante ä s'assurer le soutien de la population rurale et ä creer ainsi un

consensus pour soutenir le nouvel Etat:

Le parti republicain ne vous a point fait de mal [...] — declara Bonaparte, en s'adressant

aux deputes du parti « aristocrate » — il n'a meme pas aboli ni les dimes ni les censes S'il avait

aboli les censes le peuple se serait range de son cöte, et la popularity dont vous vous vantez

serait tout ä fait nulle C'est pour n'avoir point aboli les dimes, pour s'etre declare contre les

elections populaires que le parti unitaire ne s'est point attache la multitude.. .20

19 Voir Chantal Lafontant, La Resistance a la revolution
de 1798 dans le Jura vaudois, Lausanne, 1989, le

probleme des mouvements dits des Bourla-Papey nous
semble different, car il n'etait pas dirige contre la

Republique en elle-meme, mais etait plutöt dü au fait
que les promesses prevues dans le programme des
reformes n'avaient pas ete tenues (a ce sujet, I'ceuvre
d'EuGtNE Mottaz, Les Bourla-Papey et la Revolution

vaudoise, Lausanne, 1903 reste un classique), dans ce

cas, je dirais plutöt qu'il s'agit de Tun des nombreux
mouvements anti-feodaux Pour approfondir le sujet,
voirSANDRoGuzzi, Widerstand und Revolten, op. at

20 Johannes Strickler (ed Actensammlung aus der Zeit
der Helvetischen Republik (1798-1803), Bern, t IX,

1903, p 941-946
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Ce probleme ne concernait cependant qu'une partie de la Suisse de cette epoque-lä, c'est-ä-

dire les regions agricoles de la plaine, qui correspondent approximativement au Plateau La

question des dimes et des cens revetait une signification differente pour les vallees des Alpes et

des Prealpes; cette difference est fondamentale, car eile montre ä quel point les conditions

economiques et sociales etaient loin d'etre semblables dans tous les cantons nes en 1803 Les

cens, comme on le salt, n'avaient quasiment plus aucune importance dans les vallees, oü l'on

trouvait surtout de petits domaines appartenant ä des paysans et de grandes proprietes commu-

nales, les charges d'origine feodale avaient depuis longtemps ete rachetees ou eliminees

II restait certes les dimes, mais elles n'avaient pas la meme raison d'etre que sur le Plateau

Elles constituaient en regle generale un tribut modere paye en faveur des eglises ou des

paroisses locales, pendant la periode republicaine, elles furent en regle generale defendues par
la population catholique, qui les considerait comme un apport financier indispensable au fonc-

tionnement de la vie religieuse locale Elles assuraient done le maintien de cette «religion des

peres» que les populations alpines defendirent maintes fois La religion eta it associee ä la

paroisse, qui, comme nous l'avons mentionne ä plusieurs reprises, eta it etroitement liee ä

l'autonomie et ä l'identite regionale des differentes communes2'

La destinee des futurs cantons du Tessin et de Vaud a ete profondement influencee par ce

Substrat economique et social si different, en effet, bien que la Republique Helvetique n'ait pas

pu, ä bröve echeance, satisfaire les attentes des paysans, la leqon de la Revolution frangaise et du

4 aoüt 1789 n'avait pas ete oubliee C'est aussi gräce ä l'experience des Bourla-Papey que la

question des dimes et des cens resta au coeur du debat politique et trouva des appuis plus ou

moins declares au sein de la nouvelle elite22 La loi sur le rachat des dimes et des cens de 1804

etait certes un compromis, mais le nouveau canton de Vaud offrait ainsi des perspectives

economiques aux paysans dans un secteur cle. Malgre les conditions du rachat, ce dernier fournissait ä

la population une reelle possibility d'ameliorer son niveau de vie Cette loi, en trente ans environ,

changea en effet de maniere fondamentale les structures de la production agncole Certes, il est

encore tot pour evaluer toutes les consequences du rachat des dimes et des cens pour les

differents groupes de la societe, ainsi que les effets de celui-ci sur la repartition de la propriete et

sur la charge fiscale notamment. Toutefois, on peut penser que ces conditions ne furent pas trop

21 Encore une fois, nous schematisons en realite, les
dimes et les redevances payees aux eglises furent
parfois aussi contestees dans le Mendrisiotto et dans la

region de Lugano qui possedait un Systeme foncier
different de celui des Alpes et semblable a celui de la

plaine et des collines du nord de l'ltalie Cependant, la

encore, le probleme fondamental ne provenait pas des

impöts«feodaux » mais plutöt des rapports de propribtb
et des contrats de location de terres Voir Sandro Guzzi,
Agricoltura e societa nel Mendrisiotto del Settecento,

Bellinzona, 1990, ainsi que Stefania Bianchi, Le terre
dei Turconi IIcostituirsi delpatrimonio fondiario di una
famiglia lombarda nel Mendrisiotto, Locarno, 1999 A

propos du rapport entre structure de la dime et
resistance, voir aussi Marius Michaud, La contre-
revolution dans le canton de Fribourg, Fribourg, 1978

22 Jules Muret, par exemple, manifesta son appui
Daniele Tosato-Rigo, Portrait d'un pere de la patrie le
landamman Muret (1759-1847), Lausanne, 1988
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desavantageuses pour la population agricole et que la loi de 1804 a permis au nouvel Etat de

trouver un fort consensus au sein de diffdrents groupes sociaux.

Au sud des Alpes, par contre, la situation eta it fort differente. Les problemes economiques y

etaient incontestablement plus graves, mais I'Etat n'avait pas beaucoup de solutions ä offrir ä la

population, hormis les remedes liberaux appliques par les divers regimes de I'epoque, par

exemple la construction de routes, de nouvelles infrastructures ou I'instruction. Ces solutions ne

repondaienttoutefois pas aux exigences immediates de la population rurale; bien au contraire,

elles entraient en conflit avec les logiques cocistitutives de I'economie rurale traditionnelle

Certes, le nouveau gouvernement tessinois se mit ä I'oeuvre avec beaucoup de bonne volonte

en 1804 pour promouvoir le rachat des charges perpetuelles, mais dans le canton, les problemes

des paysans etaient tout autres: ils provenaient plutöt du morcellement des proprietes, des

structures de production archai'ques et de l'endettement. Dans les quelques zones de plaines et

une partie des regions de collines, ['augmentation de la productivity se heurtait ä de nombreux

obstacles ;les terres etaient concentrees entre les mains des notables, les fermages etaient

onereux.

Pour toutes ces questions, le nouveau regime, constitue essentiellement par des proprie-
taires terriens bourgeois, n'avait pas de solutions ä proposer. En un mot, I'Etat n'avait, dans

l'immediat, rien ä proposer au peuple; par consequent, surtout dans les vallees, les mesures qu'il

fit appliquer furent d'autant plus accueillies comme des impositions venues de I'exterieur. Elles

furent ressenties comme des obligations et des charges qui ne repondaient pas aux besoins reels

des «petites gens», introduites par de nouveaux «seigneurs», qui etaient des citadins aises.

L'Etat cantonal eut done du mal ä imposer sa legitimite, ce qui se pergoit pendant tout le xixe

siecle; les consequences de cet etat de fait sont encore perceptibles de nos jours.

Cette opposition de la part des populations rurales se manifesta longtemps encore par un

refus radical de I'Etat, de ses lois et des mesures qu'il prit; on trouve un exemple de cette attitude

dans la reponse donnee par les habitants de Crana au commissaire du gouvernement, lorsqu'ils

lui affirmaient en 1858 que, dans la commune, les lois, ils les faisaient tout seuls.23

6.

La Mediation donna done naissance ä deux Etats semblables du point de vue formel, mais en

fait, fondamentalement differents. Au Tessin, la legitimation de I'Etat restera un probleme crucial

pendant des decennies, alors que dans le canton de Vaud, l'existence et les caracteres de cet Etat

n'ont jamais ete remis en question. Cette difference fondamentale se manifeste dans I'ecart

23 Anecdote citee par Andrea Ghiringhelli, « La costru-
zione del Cantone (1803-1830)», in Rafeaello Ceschi
(ed Storia del cantone Ticino L'Ottocento, Bellinzona,
1998, p 33-62, en part p 40.
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entre les regimes fiscaux des deux cantons: le canton de Vaud a pu en effet, des le debut, assurer

son existence grace ä un impöt direct, ators que le Tessin a dü vivre du prelevement de droits et

de peages Selon nous, une telle difference fiscale est le signe d'un rapport tres different entre

I'Etat et la societe civile Nous ne voudrions pasdonner I'impression de porter ici unjugement de

valeur en suggerant que le canton de Vaud etait un litat« moderne » et bon en quelque sorte, et

que le Tessin etait un « mauvais» canton II s'agit plutot de relever qu'en raison de leurs specificites,

les structures economiques et sociales des deux cantons appelaient des reponses politiques

differentes Bien que le canton de Vaud füt un canton essentiellement agricole, son economie

etait nettement plus differenciee et dynamique que celle du Tessin du döbut du xixe siecle, et

l'influence de la ville y etait beaucoup plus sensible,24 le Tessin quant ä lui 6tait, sous plusieurs

aspects, arriere par rapport au reste de la Suisse II dut lutter pendant longtemps contre les pro-

blemes de pauvrete et de stagnation economique, problemes qui n'apparaissaient pas de la

meme maniere au nord des Alpes

Ceci dit, on peut etre surpris par le fait qu'au niveau politique, on note dans les deux cantons

des tendances fort semblables nous pensons en particular aux caracteristiques de la nouvelle

classe dirigeante et ä son evolution, ainsi qu'ä la Chronologie des bouleversements politiques

auxquelselle participa

Dans les deux cantons, une nouvelle classe dirigeante arrive au pouvoir en 1803 Cette

derniere, forte d'une certaine experience gouvernementale au niveau local, s'etait formee

surtout pendant la pöriode republicaine et etait dominee par quelques protagonistes qui se

maintiendront au pouvoir pendant environ trente ans Ses figures les plus emblematiques furent

Jules Muret dans le canton de Vaud et Giovan Battista Quadri au Tessin, et dans une moindre

mesure d'autres personnes telles que Giovan Battista Maggi, Vincenzo Dalberti, Henri Monod

ou Auguste Pidou

On a beaucoup parle de ces personnages politiques, et en particular de Giovan Battista

Quadri, qui a souvent ete considere a posteriori comme un despote opportuniste, comme un

petit Talleyrand de la politique tessinoise Cependant, il me semble important de souligner que,

si I'on fait abstraction de leurs caracteristiques psychologies, ces hommes politiques ne furent

pas les seuls de leur espece dans la Suisse de I'epoque Dans le Valais voisin, Charles-Emmanuel

de Rivaz ou certains de ses collogues comme Anton d'Augustini eurent une carriere politique

semblable ä de nombreux egards Et de tels exemples ne manquent pas non plus au niveau de la

Confederation le premier chancelier federal, Marc Mousson — qui etait du reste vaudois —

joua lui aussi un role politique essentiel ä la meme epoque, entre 1798 et 1830 25

24 Voir RobertJaccard, L'industrie et le commerce, op cit
et La revolution industrielle, op at, voir aussi I'ouvrage
classique de Georges-AndrE Chevallaz, Aspects de
I'agriculture vaudoise a la fin de I'Ancien Regime,
Lausanne, 1949

25 Daniele Tosato-Rigo, Portrait d'un pere de la patne, op
at, Alfred Comtesse, « Charles-Emmanuel de Rivaz et
les evenements de 1790 », Annales valaisannes, n 1-2,
1952, p 193-202, SandroGuzzi-Heeb, «Giovan Battista
Quadri la politics come professione » in Antonio Gili
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On trouve aussi de nombreuses similitudes dans leur evolution politique ou ideologique

tant Quadri que Muret et de Rivaz, qui etaient au depart des reformistes moderns, adopterent

petit ä petit des positions de plus en plus conservatrices, et tous trois devinrent d'ardents

defenseurs de la legality de I'Etat Comment peut-on expliquer de telles ressemblances7

II est probable d'une part que tout jeune £tat a besoin de personnalites fortes, qui
represented rorganisme public avec une certaine visibility et permanence Tant que les institutions ne

sont pas encore consolidees, que les procedures ne sont pas solidement etablies, la continuity

est assuree par des personnes qui se sont forgees une experience gouvernementale En 1809

dejä, le representant de la France en Suisse, Auguste de Talleyrand decrivait en ces termes

I'importance determinante du chancelier Mousson — « homme si precieux ä la Confederation »

— au sein du gouvernement de la jeune Suisse de la Mediation

Les fonctions de Chancelier durent deux ans, mais cet officer pouvant etre reelu, Mr
Mousson I'a toujours ete [ ] Le Gouvernement Suisse a toujours fait le plus grand cas de ses

talents, et I'a regarde comme un homme d'autant plus necessaire qu'il faut au cöte du

Landammann, qui change tous les ans, un homme qui conserve la tradition des affaires, et qui
soit comme une archive vivante qu'on puisse consulter26

L'existence de « peres de la patrie » repondait done en partie aux exigences structurelles des

nouveaux Etats nes de la Mediation; mais de telles exigences venaient aussi du fait qu'en 1798,

ce n'etait pas seulement le regime qui avait changy, c'etait aussi les regies memes du jeu

politique D'une part, chaque politicien suisse devait tenir compte des interets europeens, et le

succes durable de Muret, Quadri, Mousson et consorts est partiellement dQ au fait qu'ils etaient

connus et acceptes ä I'etranger. lis representaient une garantie de stability et d'ordre pour les

puissances voisines, en premier lieu Napoleon maitre de l'Europe de 1803 ä 1814, puis pour les

monarques qui l'avaient vaincu, Metternich et la Sainte-Alliance D'autre part, les politiciens

devaient aussi tenir compte des populations qui — aprys l'experience tourmentee de la Repu-

blique helvetique — n'etaient plus disposees ä accepter une quelconque imposition, il faut

rappeler que durant la periode 1798-1803, on avait assiste ä une mobilisation de la population

sans precedents qui avait debouche sur une serie extraordinaire de mouvements sociaux et

insurrectionnels La politisation generale se traduisit aussi par la naissance de nombreuxjournaux,

publications, pamphlets et feuilles volantes qui introduisirent un nouveau rapport entre la

societe et la « grande » politique etatique, les ex-sujets et I'Etat

Ce n'est pas un hasard si certains des nouveaux leaders politiques de I'ypoque avaient acquis

leur prestige et leur pouvoir en se faisant les herauts des revendications et des dysirs de la population

Giovan Battista Quadri avait ete ä la tete des mouvements populaires de protestation en

(ed), Lugano dopo il 1798 L'ex-baliaggio tra 1798 e Voir aussi Pierre-AndrE Bovard, Le gouvernement
1803, Lugano, 1999, Elsi Meier, Markus Mousson vaudoisde 1803ä 1962, Morges, 1962.

Kanzler der Eidgenossenschaft, Affoltern a A, 1952 26 Elsi Meier, Markus Mousson, op cif,p 61-62
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1798 et en 1802, Charles-Emmanuel de Rivaz, quant a lui, avait ete en 1790, l'un des represen-

tants moderns des rebelles du district de Monthey, Jules Muret devait son ascendant sur la

population en partie au fait qu'il avait pris position en faveur des revendications paysannes,

adherant partiellement ä Celles des Bourla-Papey D'autres leaders, comme Jean-Henri Potterat,

s'engagerent encore plus ä fond dans les mouvements sociaux

Bien sür, la politique s'etait toujours accompagnee de la capacite a gerer les conflits et ä etre

le porte-parole des revendications sociales Mais grace aux bouleversements consecutifs ä 1798,

ä l'affaiblissement des structures traditionnelles, au nouveau brassage des classes dirigeantes et

ä la pression sociale venue du bas, une telle aptitude avait acquis une importance accrue

L'administration de la chose publique allait devenir pendant cette periode un jeu plus

complexe, d'autant plus que la concurrence pour acceder au pouvoir s'etait renforcee Elle se

deroulait maintenant dans un milieu qui avait change ä savoir le canton, partiellement unifie

Elle supposait une capacite de mediation ä divers niveaux de communication il s'agissait

d'entretenir des relations avec les autres cantons et avec la Confederation, mais aussi d'apporter
de nouvelles reponses aux pressions qui venaient du bas, il fallait done pouvoir creer un certain

consensus entre les notables du canton et parmi la population qui avait demontre apres 1798

qu'elle pouvait devenir une menace pour les dirigeants peu apprecies La popularity, la capacite

de se faire accepter par le peuple etaient devenus des elements plus importants dans la rivalite

pour acceder au pouvoir Les notables traditionnels, qui etaient souvent des politiciens amateurs,

n'etaient plus en mesure de gerer cette situation complexe Au Tessin et dans le canton de Vaud,

la combinaison des differents facteurs susmentionnes a, selon nous, donne naissance ä un

nouveau type d'homme politique Formes au sein de l'administration ou de I'armee, les

dirigeants de cette generation furent vraisemblablement les premiers professionnels de la politique,
l'administration de la chose publique devint leur activite principale Certes, dans leur maniere de

gerer concretement un tel pouvoir, des differences notables emergent, qu'il faudrait etudier de

maniere plus approfondie Le pouvoir exerce par le landamann au Tessin fit probablement davan-

tage appel aux relations personnelles et aux reseaux de clientele que ce ne fut le cas dans le

canton de Vaud En Valais, les dirigeants s'appuyerent peut-etre plus qu'ailleurs sur des reseaux

d'alliances et de solidarity familiale en partie preexistants. Les organisations sociales sur lesquelles

reposaient les nouveaux Etats etaient differentes, cependant les tendances generales auxquelles

nous avons fait allusion ont permis aux nouveaux professionnels de la politique de s'imposer ä

differents echelons Et ce, parce qu'ils surent se presenter comme les garants de la security et de

la continuity, soit ä l'egard de Napoleon — puis de la Sainte-Alliance — soit ä l'egard des

notables et de la population de leur propre canton. A cet egard aussi, la politique de I'apres 1798

avait connu une profonde mutation

Traduction Anne Baudraz



168 CREER UN NOUVEAU CANTON A L ERE DES REVOLUTIONS - VAUD ET TESSIN DANS L EUROPE NAPOLEONIENNE

Riassunto Evoluzione sociale e trasformazione del potere Ticino e Vaud, dall'antico regime alia

sovranitä cantonale

In occasione della promulgazione dell'Atto di Mediazione, il 28 gennaio 1803, Napoleone tenne ai

deputati svizzeri una sorta di lezione di storia e politica « Le parti republicain ne vous a point fait de

mal [ ] — sentenziö rivolto ai deputati di parte 'aristocratica' — il n'a meme pas aboli ni les dimes ni

les censes S'il avait aboli les censes le peuple se serait range de son cöte, et la popularity dont vous

vous vantez serait tout ä fait nulle C'est pour n'avoir point aboli les dimes, pour s'etre declare contre
les elections populaires que le parti unitaire ne s'est point attache la multitude » Se I'analisi del

mediatore era senz'altro lucida e fondata per quel che riguarda I'altipiano svizzero, compreso il pays
de Vaud e parte della Svizzera romanda, la situazione nella Svizzera alpina e nell'odierno Ticino era

completamente diversa Poiche qui i censi costituivano un fattore economico marginale, e le decime

avevano un significato completamente diverso che non nelle zone cerealicole dell'altipiano per

questo esse non furono combattute, ma piuttosto difese dalla popolazione delle valli, che le conside-

rarono una garanzia di conservazione della religione cattolica

Questo piccolo esempio mostra come il significato di alcuni grandi temi politici del periodo

napoleonico fosse sostanzialmente diverso a seconda del concreto substrata economico e sociale In

realtä il seme della rivoluzione e delle innovazioni del periodo napoleonico cadde nel Ticino su un

terreno sociale completamente diverso che non nel Vaud i problemi che la dirigenza politica del

tempo ebbe a risolvere furono in buona parte diversi

Ciö nonostante i due cantoni ebbero per altri aspetti un'evoluzione simile, non solo essi uscivano
da un lungo periodo di sudditanza, ma furono retti nei primi anni da una nuova classe dirigente con

caratteristiche simili II mio intervento si propone di riflettere su somiglianze e differenze fra le due

regioni, proponendo qualche pista interpretativa
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