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TEXT

e

Aux ra cines d’un enjeu di plo ma ti ‐
co‐po li tique, de 1829 à
l’entre‐deux‐guerres
En 2005, la vague d’émo tion sus ci tée par la pu bli ca tion des ca ri ca‐ 
tures de Ma ho met cible no tam ment les in té rêts di plo ma tiques da nois
dans le monde mu sul man : de Rabat à Dja kar ta, am bas sades, consu‐ 
lats, di plo mates sont pris à par tie. Dans cette ex plo sion de fièvre, se
joue quelque chose qui en dit beau coup du fonc tion ne ment contem‐ 
po rain des re la tions in ter na tio nales et de la place qu’y tiennent dé‐ 
sor mais les dif fé rentes formes d’opi nion pu blique (Klau sen, 2009).
Tou te fois, mal gré son in édite mé dia ti sa tion et son ca rac tère spec ta‐ 
cu laire, l’épi sode n’est pas sans pré cé dent dans sa na ture, du moins si
l’on donne à son ana lyse une pro fon deur his to rique. En effet, de puis
la gé né ra li sa tion du sys tème des re pré sen ta tions di plo ma tiques par le
Congrès de Vienne en 1815, un long pro ces sus a non seule ment fait de
ces re pré sen ta tions des ob jets de plus en plus ex po sés aux ma ni fes ta‐ 
tions d’émo tions de leurs po pu la tions d’ac cueil, mais éga le ment des
cibles de plus en plus sys té ma tiques de l’ex pres sion de ces émo tions.
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De Ben gha zi à Kiev en pas sant par le Caire ou Bag dad, l’ac tua li té la
plus ré cente donne à voir les ef fets contem po rains de cette évo lu tion.
Pour en sai sir les mé ca nismes et les en jeux, c’est donc à ce pre mier
tiers du 19  siècle, mo ment fon da teur de la sé di men ta tion du sys tème
di plo ma tique mo derne, que nous nous pro po sons de re mon ter. Sur
un long siècle qui s’étire jusque dans l’entre‐deux‐guerres, les dif fé‐ 
rentes formes d’émo tions di plo ma tiques 1 qui ap pa raissent alors dans
le pay sage in ter na tio nal consti tuent, à bien des égards, les ma trices
de ces mo ments de vio lence sou vent ri tua li sés que la se conde moi tié
du 20  siècle, jusqu’au jourd’hui, de vait voir se gé né ra li ser.

e

e

S’an crant dans un chan tier plus vaste de ré éva lua tion de la place des
émo tions dans l’ap pré hen sion his to rique des re la tions in ter na tio nales
(Frank, 2012 ; Marès et Rey, 2014), la confron ta tion des émo tions po‐ 
pu laires avec le sys tème di plo ma tique ap pa raît comme un champ
d’in ves ti ga tion dou ble ment sti mu lant. D’un point de vue em pi rique,
elle met en scène des épi sodes édi fiants qui sont au tant de mi roirs
gros sis sants et de ter rains fruc tueux pour ana ly ser l’évo lu tion du
contact in ter cul tu rel qu’in duit, par na ture, l’im mer sion di plo ma tique
(Wind ler, 2002 ; Badel et Jean nes son, 2014) ; d’un point de vue théo‐ 
rique en suite, elle ap pa raît comme in car nant par fai te ment le sché ma
clas sique (Elias, 1973) d’une op po si tion entre pul sion pri maire ou pri‐ 
mi tive – sou vent celle de po pu la tions consi dé rées comme telles – et
forme de contact ra tion na li sée : un sur moi di plo ma tique, ma té ria li sé
dans l’ar ti fice de codes ins ti tués pré ci sé ment pour per mettre un dia‐ 
logue ex pur gé des pas sions. Cette lec ture bi naire doit être confron‐ 
tée à l’ana lyse his to rique des évo lu tions sur la durée. Du tour nant des
an nées 1830 à la veille de la Se conde Guerre mon diale – pé riode mar‐ 
quant une forme de pré his toire du phé no mène –, cer taines émo tions
po pu laires ont in con tes ta ble ment pris l’ha bi tude de se cris tal li ser au‐ 
tour des in té rêts di plo ma tiques, avec une forme de ri tua li sa tion qui
per met d’iden ti fier une conti nui té. Tou te fois, sur la même pé riode, la
si gni fi ca tion et la forme de ces flam bées de vio lence ont éga le ment
évo lué dans une lo gique trans for ma tive et, sur tout, cu mu la tive. De
120 ans d’émo tions di plo ma tiques, nous re tien drons ici quelques épi‐ 
sodes mar quants, re pré sen tant trois mo ments de ma tu ra tion d’un
pro ces sus de longue durée abou tis sant à une vul né ra bi li té crois sante
de l’ins ti tu tion di plo ma tique ainsi qu’à une trans for ma tion fon da men‐ 
tale du sens de son im mer sion.
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Au 19  siècle, l’émo tion di plo ma ‐
tique comme jac que rie co lo niale

e

Au 19  siècle, mal gré leur ins ti tu tion na li sa tion dans le sys tème vien‐ 
nois, am bas sades et consu lats ne sont pas les exu toires pri vi lé giés
des grandes émo tions po pu laires. Sur ce ter rain peu ex plo ré, des re‐ 
cherches manquent en core pour per mettre de for mu ler des conclu‐ 
sions dé fi ni tives mais il pa raît déjà pos sible d’af fir mer que des an ta‐ 
go nismes aussi vio lents que les op po si tions anglo‐russe, aus tro‐ita‐ 
lienne ou fran co‐al le mande, qui tra versent le siècle et fa çonnent
alors le vi sage di plo ma tique eu ro péen, n’ont pas donné lieu à des ma‐ 
ni fes ta tions de res sen ti ment ci blant spé ci fi que ment les in té rêts di‐ 
plo ma tiques. Les accès de co lère ex ci tant les opi nions pu bliques
contre un pays étran ger – telle la vague d’an glo pho bie qui en flamme
la France au tour de la crise de Fa cho da en 1898, ou l’ex ci ta tion ré ci‐ 
proque des opi nions an glaise et al le mande du rant les guerres des
Boers – se sont ex pri més de ma nière pré fé ren tielle par d’autres ca‐ 
naux (presse, tracts, sta tues dé gra dées, chants na tio naux dé tour nés,
etc.). Faut‐il y voir le signe que la re pré sen ta ti vi té di plo ma tique, ar ti‐
fice conven tion nel adop té entre gou ver ne ments, n’est alors pas suf fi‐ 
sam ment in té grée par les po pu la tions pour qu’elles prennent à par tie
la di plo ma tie de ré si dence qui en est l’in car na tion ? Dans ce long 19
siècle, c’est en tout cas presque ex clu si ve ment hors d’Eu rope,
c’est‐à‐dire hors du ber ceau du sys tème di plo ma tique mon dial, que
de grandes émo tions po pu laires prennent pour cibles am bas sades ou
consu lats. Or, ces épi sodes marquent plus le rejet de l’ar ti fice di plo‐ 
ma tique que sa re con nais sance. Ils consti tuent ce que l’on peut ap pe‐ 
ler, faute de mieux, des jac que ries co lo niales. Dans leurs formes, mar‐ 
quées par le ren ver se ment des codes po li tiques et so ciaux dans une
vio lence sou vent car na va lesque, et par la prise à par tie d’in di vi dus
per çus comme l’in car na tion d’un sys tème dont les in té rêts sont
contraires à ceux de la foule, ces épi sodes tiennent plus des ré voltes
d’An cien Ré gime que des re ven di ca tions po li tiques mo dernes. Dans
leur géo gra phie, ils se concentrent sur des es paces semi‐co lo ni sés où
ils prennent à par tie l’Oc ci dent, dans un rejet des cadres et des codes
qu’il a tenté d’im po ser.
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Ainsi, le 30 jan vier 1829 à Té hé ran, lors de l’épi sode le plus violent et
le plus mar quant de la pre mière moi tié du 19  siècle (Kelly, 2006), l’at‐ 
taque de l’am bas sade russe par la po pu la tion per sane se solde par la
mort de 44 de ses agents – dont l’am bas sa deur Alexan der Gri boïe dov
– et par celle de plu sieurs di zaines d’as saillants. Pou ch kine a beau dé‐ 
crire comme « en viable » et « splen dide » la mort de son ami (Pou ch‐ 
kine, 1829), l’achar ne ment sur le ca davre mu ti lé de l’am bas sa deur té‐ 
moigne de l’ex trême vio lence, réelle comme sym bo lique, dé ployée par
la foule. Le dé clen che ment de la co lère qui s’est alors em pa rée de la
po pu la tion de Té hé ran a des sources com plexes : re te nons, à grands
traits, que la crise éclate lorsque Mirza Yakub, pri son nier ar mé nien –
donc chré tien – de ve nu eu nuque char gé de veiller sur le tré sor du
Harem im pé rial (poste évi dem ment sen sible), ab jure l’Islam au quel il
s’était conver ti, quitte le pa lais du Shah et se ré fu gie à l’am bas sade de
Rus sie dont il ré clame la pro tec tion pour re tour ner en Ar mé nie russe.
La tra hi son, et sur tout l’apos ta sie de l’eu nuque, ex citent une co lère
po pu laire at ti sée par les au to ri tés re li gieuses de Té hé ran : la foule ré‐ 
clame que Yakub lui soit livré. Gri boïe dov op pose à cette exi gence un
refus ca té go rique, ar guant de son bon droit di plo ma tique  : un trai té
russo‐per san, signé quelques mois plus tôt, ac corde à la di plo ma tie
russe le droit de pro té ger tout Chré tien dé si rant ga gner la Rus sie.
Après plu sieurs jour nées de ten sion, la foule at taque l’am bas sade
pour prendre pos ses sion du traitre ; une fois Yakub livré et mas sa cré,
elle s’en prend à ses pro tec teurs.

4

e

Le fort sen ti ment rus so phobe de la po pu la tion per sane, ra vi vé par la
vic toire en core fraîche de la Rus sie dans la der nière guerre
russo‐per sane (1826‐1828), a consti tué le ter rain fer tile au dé clen che‐ 
ment de l’émeute. Mais il est clair que la di men sion re li gieuse l’em‐ 
porte ici sur toute autre ex pli ca tion  : le mou ve ment de co lère est
avant tout un mou ve ment anti‐chré tien, mar qué par la vo lon té de
ven ger le crime d’apos ta sie. Face au prin cipe is la mique, l’émeute sou‐ 
ligne aussi le rejet des conven tions di plo ma tiques. Le trai té fon dant le
droit de l’am bas sa deur à pro té ger Yakub n’a ni va leur ni lé gi ti mi té aux
yeux des émeu tiers, qui lui op posent leur propre sys tème de va leurs :
plus que la re pré sen ta tion na tio nale pro pre ment dite, c’est l’ar ti fice
di plo ma tique qui est re je té. De là dé coule une vio lence aveugle (plu‐ 
sieurs do mes tiques mu sul mans de l’am bas sade fi gurent parmi les vic‐ 
times), im pro vi sée, mais à très forte charge sym bo lique : dans l’achè ‐
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ve ment sys té ma tique des vic times à l’arme blanche, dans la mu ti la‐ 
tion des vi sages, dans la pro fa na tion mé ti cu leuse de toutes les pièces
de l’am bas sade impie, c’est un ri tuel de pu ri fi ca tion qui se des sine.

À l’aune du siècle sui vant, en Asie, la même di men sion anti‐chré‐
tienne et le même rejet de la ra tio na li té di plo ma tique ap pa raissent
dans un épi sode tout aussi spec ta cu laire et mieux connu au jourd’hui :
le siège des lé ga tions de Pékin à l’été 1900, du rant la ré volte des
Boxers (An thouard, 1902 pour un té moi gnage d’époque). Au cœur de
l’af faire se trouve un double phé no mène émo tion nel : celui qui amène
la ré volte d’une secte se crète, na tio na liste et anti‐chré tienne à se
pro pa ger en co lère gé né ra li sée de la po pu la tion de Chine du nord
contre les Chré tiens et les étran gers, puis, en ré ponse, l’énorme émo‐ 
tion pro vo quée en Oc ci dent par un siège consi dé ré comme un crime
com mis par un peuple pri mi tif contre la ci vi li sa tion (Jean nes son,
2014). Si cette se conde émo tion ex plique la cé lé bri té de l’af faire et le
ca rac tère quasi my thique pris par l’évé ne ment, c’est la pre mière qui
nous in té resse ici, puisque c’est elle qui prend pour cible les lé ga tions
et donc le sys tème di plo ma tique.

6

Le quar tier des lé ga tions – un es pace d’en vi ron un ki lo mètre carré re‐
grou pant onze lé ga tions oc ci den tales mais aussi ja po naise, dans le‐ 
quel sont alors ré fu giés 2  500 Chré tiens chi nois – est as sié gé le 20
juin 1900 par les Boxers, sou te nus par une par tie de la po pu la tion de
Pékin et, de ma nière ambiguë, par les sol dats im pé riaux. Il s’agit de
l’épi sode final d’une ré volte contre les Chré tiens et les Oc ci den taux,
qui em brase la Chine du nord de puis plu sieurs se maines. Du rant deux
mois, les em ployés des lé ga tions, leurs fa milles et les ré fu giés vivent
sous le feu chi nois, or ga ni sant leur dé fense et ten tant quelques rares
sor ties qui coûtent no tam ment la vie au chan ce lier ja po nais puis au
mi nistre plé ni po ten tiaire al le mand. Ils sont li bé rés à la fin du mois
d’août par l’opé ra tion mi li taire de huit puis sances coa li sées, me nant
une vé ri table ex pé di tion pu ni tive dans la ré gion de Pékin.

7

Ici comme à Té hé ran, le sen ti ment anti‐chré tien est au cœur de l’ex‐ 
plo sion de co lère  ; il y est tou te fois beau coup plus ins tru men ta li sé
po li ti que ment – y com pris par le pa lais im pé rial – pour s’af fir mer
comme un élan na tio na liste tour né contre l’Oc ci dent. Le sacro‐saint
prin cipe de l’im mu ni té pié ti né ou ver te ment, le rejet des conven tions
di plo ma tiques ap pa raît moins comme la mise en œuvre de l’op po si‐
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tion entre pul sion et ra tio na li té que comme un rejet de codes oc ci‐ 
den taux vus comme exo gènes et consi dé rés comme des ou tils de
l’im pé ria lisme : les deux di plo mates ten tant une sor tie sont as sas si nés
dès leurs pre miers mètres. Ainsi, si cer tains élé ments de la jac que rie
co lo niale se re trouvent dans cette af faire, c’est peut‐être plus dans le
re gard oc ci den tal posé sur l’épi sode, que dans l’épi sode lui‐même.
Dans son compte‐rendu, le mi nistre fran çais Ste phen Pi chon évoque
une an thro po pha gie, non at tes tée par ailleurs, mais qui n’est pas sans
rap pe ler cer taines ru meurs as so ciées aux jac que ries d’An cien Ré gime
et aux émeutes po pu laires dé sor mais per çues comme ar chaïques
(Cor bin, 1990). Ce pen dant, loin d’être un dé chaî ne ment de vio lence
aveugle, l’émo tion col lec tive est ici ra tion nel le ment ca na li sée dans le
sens d’une lutte anti‐im pé ria liste dans la quelle les di plo mates re pré‐ 
sentent moins leurs na tions res pec tives que l’Oc ci dent et, sur tout,
l’Oc ci dent chré tien (et ce, mal gré la pré sence de la lé ga tion ja po‐ 
naise). Ils de viennent dès lors cible d’une co lère conta gieuse qui
ignore, et sur tout re jette, une ins ti tu tion elle‐même oc ci den tale dans
son ori gine comme dans son fonc tion ne ment. En ce sens, le siège des
Boxers peut ap pa raître comme un épi sode char nière, ou vrant un 20
siècle où les émo tions col lec tives ci blant les in té rêts di plo ma tiques
sont es sen tiel le ment de ve nues les ins tru ments d’ex pres sion conflic‐ 
tuelle du sen ti ment na tio nal et donnent lieu à des in ci dents de plus
en plus ré cur rents. Leur géo gra phie change alors  : elle se re centre
sur l’Eu rope avec la Pre mière Guerre mon diale.

e

L’émo tion di plo ma tique, ex pres ‐
sion du sen ti ment na tio nal
Le 4 août 1914, qua si ment à la même heure, les am bas sades de
Grande‐Bre tagne à Ber lin et d’Al le magne à Londres sont prises à par‐ 
tie par la foule. Sur la Spree, l’as saut est suf fi sam ment violent pour
que l’am bas sade, dont portes et fe nêtres ont été bri sées, soit de ve nue
in ha bi table, et que l’am bas sa deur amé ri cain offre l’asile pour la nuit à
ses col lègues an glais (Ge rard, 1917 : 93‐94). Ce double épi sode marque
la pre mière ma ni fes ta tion vio lente d’une co lère po pu laire tour née
contre des am bas sades en Eu rope à l’époque contem po raine.

9

Ces deux ma ni fes ta tions sont des ré ponses im mé diates à l’en trée en
guerre de la Grande‐Bre tagne, an non cée quelques heures plus tôt. Le
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dé clen che ment des dif fé rentes guerres du 19  siècle n’avait rien en‐ 
traî né de com pa rable. Sans ambigüité ici, c’est bien à la na tion re pré‐ 
sen tée par l’am bas sade que la foule s’en prend. C’est l’ex plo sion du
sen ti ment na tio nal, ex ci té par le contexte de l’en trée en guerre, qui
est à l’œuvre dans l’at taque des deux am bas sades, ré vé lant ainsi, un
siècle après le Congrès de Vienne, l’in té gra tion ache vée, par les po pu‐ 
la tions eu ro péennes, à la fois de l’iden ti fi ca tion na tio nale et du prin‐ 
cipe abs trait de la re pré sen ta tion di plo ma tique. La si mul ta néi té et le
pa ral lé lisme des deux ma ni fes ta tions sont frap pants, tout comme la
sy mé trie des ré ac tions des au to ri tés lo cales qui pré sentent im mé dia‐ 
te ment leurs ex cuses aux gou ver ne ments agres sés. Rien de tel, et
pour cause, n’avait eu lieu à Té hé ran ou à Pékin. Les codes di plo ma‐ 
tiques sont ici par fai te ment in té grés et la co lère po pu laire, dans la
fièvre na tio na liste de l’été 1914, vise clai re ment à les trans gres ser, ce
qui équi vaut à re con naître im pli ci te ment leur si gni fi ca tion. Le dia‐ 
logue di plo ma tique est de ve nu caduc  ; la place est dé sor mais à l’af‐ 
fron te ment qui com mence dans les deux ca pi tales avant de se dé‐ 
ployer sur les champs de ba taille.

e

Au terme du conflit, alors que l’in té gri té des in té rêts di plo ma tiques à
l’étran ger a été à peu près pré ser vée pen dant la guerre 2, d’autres in‐ 
ci dents, mi roirs de ceux de 1914, viennent sou li gner la pé ren ni té des
évo lu tions, à l’ins tar du sac du consu lat de France à Bres lau, en Si lé sie
al le mande, le 26 août 1920 3. À l’ex tré mi té sud‐orien tale du ter ri toire
al le mand dé fi ni par le Trai té de Ver sailles, Bres lau se situe à proxi mi‐ 
té di recte de la Haute‐Si lé sie, ré gion an cien ne ment al le mande dé sor‐ 
mais dis pu tée par l’Al le magne et par la Po logne, et dont le sort doit
être tran ché par un plé bis cite or ga ni sé sous l’égide de la SDN. Dans
l’at tente de ce vote, la ré gion est pla cée sous ad mi nis tra tion mi li taire
fran çaise, im po sant aux Al le mands dé si rant s’y rendre l’ob ten tion
préa lable d’un visa au près des au to ri tés fran çaises  : un visa dé li vré,
dans la très grande ma jo ri té des cas, par le consu lat de Bres lau. C’est
donc tout sauf un ha sard si ce der nier est dé vas té en août 1920.

11

Le point de dé part des dé bor de ments est une ma ni fes ta tion anti‐po‐ 
lo naise qui, pas sant de vant le consu lat fran çais, dé gé nère en émeute
anti‐fran çaise. En effet, la France est per çue par la po pu la tion al le‐ 
mande comme une pro tec trice par tiale des in té rêts po lo nais dans
l’af faire si lé sienne. Le consu lat, lui, est consi dé ré comme le sym bole
de l’am pu ta tion du ter ri toire na tio nal et de la perte de la sou ve rai ne‐
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té : il faut dé sor mais ob te nir un visa pour se rendre dans ce qui, hier
en core, était l’Al le magne. L’émo tion po pu laire s’en prend donc au dé‐ 
pe ceur de la na tion al le mande au tant qu’au com plice de l’en ne mi po‐ 
lo nais. Les portes du consu lat ne ré sistent pas long temps et la foule
se livre à un sac cage en règle. En l’ab sence de tout em ployé fran çais,
au cune vic time n’est à dé plo rer, mais la vio lence po pu laire cible si gni‐ 
fi ca ti ve ment tous les at tri buts di plo ma tiques. Dra peau et plaque
consu laire sont van da li sés, le coffre à visas éven tré. C’est à la fois à la
re pré sen ta tion et à la fonc tion consu laire que s’en prend l’émeute : le
fonc tion ne ment di plo ma tique est par fai te ment in té rio ri sé et uti li sé
dans une flam bée de vio lence qui en est la trans gres sion consciente.
Même s’il est pos sible de re pé rer cer tains traits com muns – ainsi la
di men sion pro fa na toire de la des truc tion mé tho dique de chaque
pièce –, on est ici très loin du sac de Té hé ran. Plus qu’une igno rance
ou une re mise en cause de l’ins ti tu tion di plo ma tique, les émeu tiers de
Bres lau té moignent, à l’in verse, de leur par faite com pré hen sion du
sys tème : c’est parce qu’il re pré sente la France hon nie, parce qu’il est
la bar rière à la fois sym bo lique et ad mi nis tra tive à la réunion de la Si‐ 
lé sie sous l’au to ri té al le mande, que le consu lat est sac ca gé. La di men‐ 
sion na tio nale de l’émo tion po pu laire éclate dans la res tau ra tion du
consu lat, opé rée aux frais des au to ri tés al le mandes  : outre des ex‐ 
cuses of fi cielles de Ber lin, la France a ré cla mé que les hon neurs mi li‐ 
taires soient ren dus, par un contin gent al le mand, au dra peau fran çais
cé ré mo nieu se ment hissé sur la fa çade re mise en état. Une hu mi lia‐ 
tion à l’or gueil na tio nal al le mand dans la quelle les au to ri tés fran çaises
usent sciem ment, à leur tour, de la di men sion na tio nale dé sor mais
at ta chée à l’outil di plo ma tique, et de l’émo tion qu’elle sus cite.

La Pre mière Guerre mon diale marque donc une rup ture dans l’his‐ 
toire des émo tions di plo ma tiques : les mis sions à l’étran ger sont dé‐ 
sor mais ex po sées, en Eu rope puis très vite dans le reste du monde, à
des ma ni fes ta tions d’émo tions col lec tives qui sont avant tout l’ex‐ 
pres sion d’un sen ti ment na tio nal exal té et di ri gé contre une autre na‐ 
tion. L’émo tion di plo ma tique est de ve nue es sen tiel le ment na tio nale,
ou plu tôt bi‐na tio nale (anglo‐al le mande, fran co‐al le mande, etc.). Les
an nées 1920 voient se mul ti plier ce type d’épi sodes, re flets tant de
l’exa cer ba tion mon diale du sen ti ment na tio nal, que de l’in té gra tion
crois sante du sys tème re pré sen ta tif di plo ma tique par les po pu la tions.
Elles voient aussi ap pa raître un phé no mène nou veau qui, cette fois,
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dé passe la lo gique na tio nale : les in té rêts di plo ma tiques sont, pour la
pre mière fois, la cible d’émo tions mon diales.

Vers une émo tion di plo ma tique
mon dia li sée ?
Dans un ar ticle fon da teur, Ro bert Frank dé fi nit une émo tion trans na‐ 
tio nale comme une émo tion qui a « la ca pa ci té, en in ten si té, de trans‐ 
cen der les es paces na tio naux  de ré fé rence  » (Frank, 2012  :  67), ou‐ 
vrant la voie à une mon dia li sa tion des grandes émo tions col lec tives.
Pour la pre mière fois, une telle émo tion pa raît prendre pour cible les
in té rêts di plo ma tiques des na tions à l’étran ger dans l’ex ten sion mon‐ 
diale de l’af faire Sacco et Van zet ti entre 1920 et 1927 (Tem kin, 2009).
Dès le pre mier pro cès des deux ac cu sés ita liens en juin 1920, une
vague d’émo tion in édite s’em pare de l’Eu rope et de l’Amé rique la tine.
Des ma ni fes ta tions d’am pleur va riable sont or ga ni sées dans toutes les
grandes ca pi tales pi lo tées de ma nière concur rente par les mou ve‐ 
ments anar chistes et par le Ko min term. Cette vague d’émo tion a des
cibles va riées parmi les quelles les in té rêts fi nan ciers fi gurent au pre‐ 
mier rang  : en té moignent les at ten tats contre la Banque Mor gan à
New  York en sep tembre 1920 puis la New  York City Bank à Bue‐ 
nos Aires en 1927. Mais parmi ces cibles, les re pré sen ta tions di plo ma‐ 
tiques amé ri caines à tra vers le monde ap pa raissent de plus en plus,
au fil des mois, comme des ob jec tifs de choix. Ainsi, en sept ans, des
ma ni fes ta tions, par fois vio lentes et me na çantes, sont di ri gées contre
des am bas sades et des consu lats amé ri cains dans plus de vingt pays
d’Eu rope et d’Amé rique la tine. Une telle vague et une telle conta gion
ap pa raissent in édites. In édit éga le ment est le re cours à un ter ro risme
vi sant ex pres sé ment les in té rêts di plo ma tiques. En lien di rect avec la
tra di tion ter ro riste anar chiste, colis pié gés et at ten tats se mul ti plient
dans les mis sions di plo ma tiques amé ri caines au fil des re bon dis se‐ 
ments de l’af faire  : si les colis adres sés aux am bas sades pa ri sienne
(1921) et lis boète (1922) sont in ter cep tés, les bombes po sées dans les
am bas sades de Bue nos Aires et Mon te vi deo en 1926 ex plosent bel et
bien, tout comme celle vi sant le consu lat de Sofia le 6 août 1927. Am‐ 
bas sades et consu lats entrent dès lors, et pour long temps, dans l’ère
du risque ter ro riste.

14
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Dans cet épi sode très dif fé rent des pré cé dents, les re pré sen ta tions
di plo ma tiques ont été prises à par tie à l’échelle mon diale, non plus
dans une lo gique na tio nale mais dans un phé no mène trans na tio nal,
dé pas sant la lo gique éta tique qui est pour tant la base du sys tème di‐ 
plo ma tique. Les condam na tions puis l’exé cu tion de Sacco et Van zet ti
ont été pro non cées par dif fé rentes cours du Mas sa chus setts, non par
l’État ou le gou ver ne ment amé ri cain : le lien avec les re pré sen ta tions
di plo ma tiques est plus qu’in di rect et le sens de leur at taque doit être
re pen sé. En effet, la re pré sen ta ti vi té di plo ma tique a ici été non seule‐ 
ment in té grée mais elle a aussi été clai re ment dé pas sée dans une
chaîne sim pli fi ca trice et rac cour cie qui lie la dé ci sion d’une cour de
Bos ton à un consu lat amé ri cain au cœur des Bal kans. Se joue là une
évo lu tion cru ciale qui sou ligne l’ex po si tion nou velle des in té rêts di‐ 
plo ma tiques à des émo tions col lec tives pou vant dé sor mais être dé‐ 
clen chées par des étin celles de toute sorte.
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La vul né ra bi li té des mis sions di plo ma tiques à l’étran ger est en effet le
ré sul tat de leur ins ti tu tion na li sa tion à la fois comme vec teur d’ex‐ 
pres sion pri vi lé gié du sen ti ment na tio nal et comme exu toire d’émo‐ 
tions mon dia li sées sur‐in ter pré tant leur re pré sen ta ti vi té.
L’entre‐deux‐guerres re cèle de nom breux autres exemples qu’il est
im pos sible de dé tailler ici 4. Tous concourent à un phé no mène nou‐ 
veau, aux ré per cus sions dé ter mi nantes jusqu’à au jourd’hui : la né ces‐ 
si té de pro té ger les in té rêts di plo ma tiques des émo tions po pu laires.
On se di rige alors vers ces am bas sades et consu lats bar ri ca dés, de ve‐ 
nus fa mi liers aux hommes du 21  siècle, mais qui im posent pour tant
dé sor mais aux ins ti tu tions di plo ma tiques un ques tion ne ment es sen‐ 
tiel, re dé fi nis sant de facto de ma nière fon da men tale le sens du
contact entre une di plo ma tie de ré si dence par na ture im mer gée et sa
so cié té d’ac cueil.

16
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Cette ten dance à une ré clu sion pro tec trice est re pé rable en Eu rope,
dans les mis sions di plo ma tiques les plus ex po sées, dès le début des
an nées 1920. Alors que l’oc cu pa tion de la Ruhr ex cite les haines al le‐ 
mandes contre la France, l’am bas sade fran çaise à Ber lin s’en toure
d’un cor don de po lice im per méable début 1923 et se trans forme en
ci ta delle as sié gée par une foule me na çante. La me nace était sans
doute ici réelle. Dans d’autres cas, elle peut être fan tas mée, dé mon‐ 
trant jusqu’au ri di cule les ef fets d’une forme de pa ra noïa di plo ma‐ 
tique. Ainsi, le 23 août 1927, jour de l’exé cu tion de Sacco et Van zet ti, le
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jour nal anar chiste pa ri sien Le Li ber taire pu blie une édi tion spé ciale
bar rée d’un titre me na çant « Tous à l’am bas sade amé ri caine ! » (Tar‐ 
ta kows ky, 1997 : 181‐182). La po lice est alors dé ployée en masse pour
pro té ger l’am bas sade de l’ave nue d’Iéna et le Fi ga ro, dans son nu mé ro
du len de main, dé nombre quatre mille po li ciers en sta tion. Pour
contrer les anar chistes, le Parti com mu niste et la CGT ont, de leur
côté, ap pe lé à un ras sem ble ment sur le Champ de Mars. De vant l’am‐ 
bas sade, face à quelques di zaines de mi li tants peu me na çants, les
pho tos de la pré fec ture montrent alors une po lice dés œu vrée. C’est
par l’ab surde qu’est ainsi sou li gné, de ma nière spec ta cu laire, le pro‐ 
blème posé par la nou velle ex po si tion des in té rêts di plo ma tiques aux
émo tions po pu laires, et le risque, par fois pa ra noïaque, de les cou per
des so cié tés dans les quelles ils sont cen sés, par dé fi ni tion, être im‐ 
mer gés.

Conclu sion
Du Congrès de Vienne à l’entre‐deux‐guerres, les grandes émo tions
col lec tives, quand elles avaient un res sort in ter na tio nal, ont pris l’ha‐ 
bi tude de se cris tal li ser au tour des re pré sen ta tions di plo ma tiques des
na tions à l’étran ger. Leur sens dif fère, leurs formes évo luent mais,
dans chaque épi sode, on re trouve le même mé ca nisme de ré ponse
émo tion nelle à une étin celle. Au final, ce qui change sur ce long siècle
et qui va fon der, jusqu’à au jourd’hui, la vul né ra bi li té des in té rêts di‐ 
plo ma tiques, c’est la dis tance qui sé pare cette étin celle de la ré ponse
qu’elle pro voque.
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À Té hé ran en 1829, cette dis tance est nulle : ce sont les actes de l’am‐ 
bas sade – l’asile ac cor dé à un re né gat – qui dé chaînent sur elle la co‐ 
lère de la foule. Au tour de la Pre mière Guerre mon diale, les mis sions
di plo ma tiques de viennent la cible d’émo tions na tio nales ou bi‐na tio‐ 
nales qui n’ont rien à voir avec leur pré sence ef fec tive au sein de la
po pu la tion qui les at taque : le 4 août 1914, la po pu la tion ber li noise s’en
prend à l’am bas sade bri tan nique parce que le gou ver ne ment de
Londres a dé cla ré la guerre, et non pour pro tes ter contre la pré sence
ou le com por te ment de la di plo ma tie an glaise en Al le magne. Enfin,
prise dans le re ten tis se ment mon dial de l’af faire Sacco et Van zet ti,
l’émo tion di plo ma tique est même to ta le ment dé con nec tée de toute
lo gique na tio nale : l’étin celle – la condam na tion puis l’exé cu tion – n’a
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nos Aires ou Sofia ?). La dis tance, ici maxi male, ex plique la pos si bi li té
d’une conta gion trans na tio nale qui ex pose, de fait, l’en semble du ré‐ 
seau di plo ma tique mon dial.

Cette vul né ra bi li té nou velle a contraint les chan cel le ries à s’in ter ro‐ 
ger sur le sens mou vant du contact entre leurs mis sions di plo ma‐ 
tiques et les so cié tés qui les ac cueillaient. Les ré ponses sé cu ri taires
se sont im po sées dès les an nées 1920, trans for mant le tra vail des di‐ 
plo mates au tant que leur rap port aux po pu la tions qu’ils cô toyaient.
Le ques tion ne ment, lui, de meure. Dans cha cun des épi sodes pré sen‐ 
tés ici, et dans tous les autres jusqu’à au jourd’hui, deux formes de
contact in ter na tio nal se confrontent, mais, pour re prendre la grille
d’ana lyse évo quée en ou ver ture de notre ré flexion, cette confron ta‐ 
tion est plus com plexe que la simple op po si tion entre pul sion d’une
part, et co di fi ca tion ra tion nelle du contact de l’autre. En effet, chaque
épi sode sou ligne sur tout une forme di ver gente d’ap pro pria tion du
sym bole di plo ma tique. L’his toire du long siècle pré sen té ici peut ainsi
être lue comme celle de cette ap pro pria tion di ver gente : elle consti‐ 
tue le mo ment de ma tu ra tion d’un phé no mène de trans gres sion dont
l’ac tua li té vient rap pe ler quasi quo ti dien ne ment l’hé ri tage qu’il a lais‐ 
sé au monde contem po rain.
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NOTES

1  Com prises comme une vague d’émo tions col lec tives pre nant pour objet,
ou pour cible, une re pré sen ta tion di plo ma tique à l’étran ger.

2  Tel ne sera pas le cas du rant la Se conde Guerre mon diale où des centes
des au to ri tés lo cales, pillages et bom bar de ments, sou li gne ront l’ex po si tion
nou velle des in té rêts di plo ma tiques aux mal heurs du temps ; Ber lin, où les
am bas sades russe, fran çaise, bri tan nique et amé ri caine sont dé truites par
les bom bar de ments après avoir été pillées par le gou ver ne ment na tio‐ 
nal‐so cia liste, en donne l’exemple le plus élo quent.

3  Les élé ments pré sen tés ici sont ex traits des dos siers des ar chives de l’am‐ 
bas sade de France à Ber lin, conser vées au Centre des ar chives di plo ma‐ 
tiques de Nantes (Ber lin, am bas sade, no tam ment B 174, B 226, B 232 et Sup‐ 
plé ment 146) ainsi que de ceux du Po li tisches Ar chiv des Auswärtigen Amts (R
70.747).

4  Un des épi sodes les plus mar quants pour les contem po rains fut le sac des
consu lats amé ri cain, bri tan nique et ja po nais de Nan kin, le 24 mars 1927,
dans le contexte de la guerre ci vile chi noise entre forces com mu nistes et
na tio na listes.
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Français
De puis la gé né ra li sa tion du sys tème di plo ma tique eu ro péen ini tiée à Vienne
en 1815, am bas sades et consu lats sont de ve nus les cibles de plus en plus ré‐ 
cur rentes d’ex plo sions de co lère pro vo quées par dif fé rents types d’émo tions
col lec tives. L’ar ticle pré sen té ici vise à ana ly ser les ori gines de ce phé no‐ 
mène. Cen tré sur une pé riode – de 1815 à l’entre‐deux‐guerres – où de tels
épi sodes étaient d’au tant plus trans gres sifs qu’ils étaient en core ex cep tion‐ 
nels, cet ar ticle montre com ment se forment les dif fé rents types d’« émo‐ 
tions di plo ma tiques » qui font au jourd’hui ré gu liè re ment la une de l’ac tua li‐ 
té. De Té hé ran en 1829 à l’Eu rope ou l’Amé rique la tine des an nées 1920, il
s’agit de com prendre com ment cer taines formes d’émo tions po pu laires se
sont pro gres si ve ment tour nées contre les re pré sen ta tions di plo ma tiques, et
de s’in ter ro ger sur ce que cette nou velle pra tique ré vèle de l’as si mi la tion du
sys tème di plo ma tique par les po pu la tions. La confron ta tion entre une émo‐ 
tion col lec tive sou vent ex pri mée par la vio lence et un sys tème de re la tions
co di fié et in tel lec tua li sé, ne peut être lue comme la simple op po si tion entre
un dé chaî ne ment de pas sions pri mi tives et un com por te ment ra tion na li sé
ou ci vi li sé. Cha cun des épi sodes étu diés sou ligne plu tôt l’évo lu tion de la
per cep tion de l’ar ti fice di plo ma tique par les po pu la tions aux quatre coins du
monde : l’ex po si tion crois sante des re pré sen ta tions di plo ma tiques aux émo‐ 
tions po pu laires ap pa raît sur tout comme le signe de la pro gres sive re con‐ 
nais sance de leur re pré sen ta ti vi té. Le be soin de pro tec tion, par fois pa ra‐ 
noïaque, est le pre mier ré sul tat de cette nou velle vul né ra bi li té di plo ma‐ 
tique  : il conduit di rec te ment aux am bas sades bar ri ca dées de ve nues au‐ 
jourd’hui fa mi lières. Éle vant des bar rières in fran chis sables entre di plo mates
et po pu la tions qui les ac cueillaient, il chan gea pro fon dé ment – et sans
doute ir ré mé dia ble ment – le sens du contact et de l’im mer sion di plo ma‐ 
tiques.

English
Since the rigid co di fic a tion and gradual world wide ex ten sion of the
European dip lo matic sys tem ini ti ated at Vi enna in 1815, em bassies, con su‐ 
lates and other forms of dip lo matic im plant a tions abroad have been more
and more fre quently tar geted by local pop u la tions, in out bursts of rage
triggered by dif fer ent forms of col lect ive emo tions. The art icle presen ted
here aims at ana lyz ing the ori gins of this phe nomenon. Fo cus ing on a period
– between 1815 and the in ter war‐years – when such epis odes were still ex‐ 
cep tional and highly trans gress ive events, it in tends to show how the dif fer‐ 
ent kinds of “dip lo matic emo tions” that have be come a com mon item in in‐ 
ter na tional news today, emerged and took then form. From Tehran 1829 to
Europe and Latin Amer ica in the 1920’s, it seeks to un der stand why and how
pop u lar emo tions got pro gress ively used to tar get ing dip lo matic rep res ent‐ 
a tions abroad, and what this new “habit” says about pop u lar un der stand ing
of the dip lo matic sys tem. The con front a tion between col lect ive—and most
of the time vi ol ent—emo tions on one side, and a co di fied sys tem of in ter na‐ 
tional re la tion ships on the other, can in deed not be seen only as the bare
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op pos i tion between un leashed prim it ive pas sions, and ra tion al ized or civ il‐ 
ized be ha viour. Each epis ode of the long cen tury presen ted here un der lines
much more the evol u tion of the per cep tion of the dip lo matic mech an isms
by pop u la tions all over the planet, and the grow ing ex pos ure of em bassies
and con su lates to col lect ive anger or frus tra tions ap pears mainly as the res‐
ult of the gradual re cog ni tion of their le git im acy. The some times para noiac
need of safety quickly be came the con sequence of their new vul ner ab il ity: it
lead to the over‐pro tec ted em bassies that we know today. Build ing strong
bars between dip lo mats in res id ence abroad and the cit ies they lived in, it
pro foundly changed the sig ni fic a tion of dip lo matic con tact, and im mer sion.
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