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J ' a i  r e n c o n t r e  p o u r  l a  p r e m i e r e  f o i s  le c o l o n e l  L a m o u c h e  a  

S a l o n i q u e  oil  i l  e l a i l  c h e f  d ’E t a t - m a j o r  d u  g e n e r a l  D e g i o r g i s , 

c h e f  d e  la  m i s s i o n  e u r o p e e n n e  p o u r  la  r e o r g a n i s a t i o n  d e  l a  

g e n d a r m e r i e  o t l o m a n e  e n  M a c e d o i n e .  E n  c e t ie  q u a l i l e ,  i l  a  p u  

e l u d i e r  d e  p r e s  l a  v i e  l u r q u e , Γ a d m i n i s t r a t i o n ,  l e s  m c e u r s  e l , 

c o m m e  i l  e s t  u n  l i n g u i s t e  d i s t i n g u e ,  i l  n e  s ’e s t  p a s  c o n l e n l e  

d e  r e g a r d e r ,  i l  a  lu  l e s  d o c u m e n t s  d a n s  l e u r  l e x l e .  I l a  p u  a i n s i  

m i e u x  c o m p r e n d r e  e l  m i e u x  p e n i t r e r  le c a r a c t e r e  d e  ce p e u p l e  

l u r e  d o n t  V a r r i v e e  e n  E u r o p e  el ,  d u r a n l  p l u s i e u r s  s i e c l e s ,  l e s  

r e d o u l a b l e s  o f f e n s i v e s  o n t  s i  p r o f o n d e m e n l  t r o u b l e  l a  v i e  d e s  

p e u p l e s  c h r e t i e n s ;  i l  H a i l  q u a l i f i e  p o u r  e c r i r e ,  a v e c  c l a r l e  e l  

p r e c i s i o n ,  u n e  H i s t o i r e  d e  l a  T u r q u i e .

P a s t e u r s  e l  s o l d a l s ,  t e l s  f u r e n l  le s  a n c i e n s  T u r c s ,  g e n s  d e s  

s l e p p e s ,  h a r d i s  c a v a l i e r s  d o n t  le s  a g r i c u l t e u r s  s e d e n l a i r e s  

r e d o u t a i e n t  les i n c u r s i o n s  e l  q u i  v i v a i e n t  d e  g u e r r e  e l  d e  b u l i n  : 

T o u r a n  c o n l r e  I r a n , e l e r n e l l e  h i s l o i r e  d e s  c o n f l i l s  e n l r e  le s  

p e u p l e s  l a b o u r e u r s  e l  le s  p e u p l e s  p a s l e u r s .  L ’h i s l o i r e  d e s  

T u r c s  e s l  ce l le  d e s  g u e r r e s  q u ’i l s  o n l  m e n e e s  e l  d e s  c o n q u e t e s  

q u ' i l s  o n t  f a i l e s  t a n t  e n  E u r o p e  q u ' e n  A s i e  e l  e n  A f r i q u e .  L a  

p r e s e n c e  d e s  T u r c s  e n l r e  le B o s p h o r e  e l  le D a n u b e  n o n  s e u l e -  

m e n t  a  d e l r u i t ,  a v e c  V E m p i r e  b y z a n l i n ,  i o u l e  l a  c i v i l i s a l i o n  d e  

Γ E u r o p e  o r i e n l a l e ,  m a i s  e n c o r e  e l l e  a  d e l o u r n e  le c o u r s  n a t u -  

r e l  d e  la  p o l i l i q u e  d e s  g r a n d e s  p u i s s a n c e s .  L e s  T u r c s , q u o i q u e  

m u s u l m a n s ,  p o u r r a i e n t - i l s  d e v e n i r  u n  e l e m e n t  d e  U e q u i l i b r e  

e u r o p e e n  el  t r o u v e r  l e u r  p l a c e  d a n s  ce l le  S o c i e l e  d e  n a l i o n s  

q u ' e t a i l  V a n c i e n n e  E u r o p e ?  L a  m o n a r c h i c  f r a n g a i s e ,  l a  p r e 

m i e r e ,  a  c r u  p o u v o i r  r e p o n d r e  a  ce l le  q u e s t i o n  p a r  V a f f i r m a -
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l i v e  : F r a n g o i s  / er, m e n a c e  p a r  l a  p u i s s a n c e  f o r m i d a b l e  d e  

C h a r l e s - Q u i n l , s i g i i a , p a r  s o n  a m b a s s a d c u r  J e a n  s i e u r  d e  L a f o -  

r e s l , u n  i r a i t e  d ’a l l i a n c e  a v e c  S o l i m a n  le M c i g n i f i q u e .  N e c e s -  

s i l e  n ’a  p a s  d e  l o i .  L a  p o l i t i q u e  d ’c q u i l i b r e  e u r o p e c n  I’e m p o r -  

l a i t  d i f i n i l i v e m e n t  s u r  V i d e e  d e  c r o i s a d e .  L a  F o n t a i n e , echo  

d u  b o n  s e n s  p o p u l a i r e , e c r i v a i l  j o l i m e n t :

J ' a i m e  m i e u x  les T u r c s  en c a m p a g n e  
Q u e  de  v o i r  n o s  v in s  de  C h a m p a g n e  
P r o f a n 4 s  p a r  les A l l e m a n d s .
Ces gens  on t  des  h a n a p s  t ro p  g r a n d s  
N o t r e  nec tar  veu t  d 'a u lre s  verres .

P o u r t a n l , l e s  T u r c s  r e s i a i e n l  e n  E u r o p e  c o m m e  u n  e l e m e n t  

h e t i r o g e n e .  C e  η ' έ ί α ι ΐ  p a s  s e u l e m e n l  l a  r e l i g i o n  q u i  l e s  s e p a -  

r a i l  d e s  a u i r e s  p e u p l e s  d e  V E u r o p e ,  c ^ l a i e n t  a u s s i  l e s  m o e u r s .  

U a b s e n c e  d ' u n  d r o i t  e l  d ' u n c  l o i  d i s l i n c l e  d e  l a  l o i  r e l i g i e u s e  

i n s c r i i e  d a n s  le C o r a n  c l  d e f i n i e  p a r  s e s  c o m m e n i a t e u r s  r e n -  

d a i l  d i f f i c i l e s  les  r a p p o r t s  a v e c  le s  p u i s s a n c e s  c h r e t i e n n e s .  L a  

l o i  n ' e l a n l  p a s  d i s t i n c l e  d e  l a  r e l i g i o n , i l  n e  p o u v a i t  e x i s l e r  d e  

s t a i u t  l e g a l  p o u r  l e s  n o n - m u s u l m a n s ;  e l  i l  f a l l a i t  q u e  le s  c h r c -  

i i e n s  v o y a g e a n l  o u  s e j o u r n a n l  d a n s  V e m p i r e  d e s  S u l l a n s  f u s -  

s e n t  p r o t 4 g 0 s  p a r  d e s  t r a i l e s  s p e c i a u x  a p p e l e s  C a p i t u l a t i o n s  

e l  j u g i s  p a r  l e u r s  p r o p r e s  c o n s u l s .
D e  p l u s , j u s q u ' a u  X I X e s i e c l e , V e s p r i t  d u  g o u v e r n e m e n t  

l u r e  f u l  e s s e n t i e l l e m e n t  m i l i t a i r e . L e  T u r c , b i e n  e n c a d r e  e t  b i e n  

c o m m a n d e ,  e s i  u n  s o l d a i  e n d u r a n t ,  p a t i e n t , l e n a c e . C e  s o n t  

l e s  m o e u r s  d u  P a l a i s  q u i  o n t  p e u  a  p e u  e n e r v e  l a  p u i s s a n c e  

t u r q u e ;  t n a i s  le  p a y s a n  t u r c  e s t  r e s l e  e l  r e s t e  e n c o r e  u n  e x c e l 

l e n t  s o l d a i .  L o n g l e m p s  le s  a r m e e s  d e s  S u l l a n s  f u r o n t  u n  d a n 

g e r  p e r m a n e n t  p o u r  l e s  p u i s s a n c e s  c h r e t i e n n e s  v o i s i n e s . A  

p a r l i r  d u  X I X e s i e c l e , c o m m e n c e  l a  r e s u r r e c t i o n  e l  l a  l i b e r a 

t i o n  d e s  p e u p l e s  c h r e t i e n s  s o u m i s  j a d i s  p a r  l e s  a r m e e s  l u r -  

q u e s .  C e l l e  l i b e r a t i o n  n ' a  έ ΐ έ  c o m p l e t e , d u  m o i n s  e n  E u r o p e , 
q u ' a p r e s  l a  g u e r r e  d e  1 9 1 2 .

L a  p o l i t i q u e  t u r q u e  n 1 a v a i l  j a m a i s  c h e r c h e  a  a s s i m i l e r  le s  

p e u p l e s  v a i n c u s  q u i  c o n s e r v a i e n t  u n  s l a i u l  s p 4 c i a l  o u  p l u l o t
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q u i  n ’a v a i e n t  a u c u n  s l a l u t ,  a u c u n e  g a r a n t i e  e l  c o n s l i l u a i e n i  

la  ra'ia ( t r o u p e a u )  d e s  S u l l a n s .  A n  X I X e s i e c l e , c e p e n d a n t , 

a  V i n s t i g a t i o n  s u r l o u i  d e  V A n g l e l e r r e , l e s  S u l t a n s  s e  l a i s s e r e n l  

e n l r a t n e v  a  d e s  r e f o r m e s ;  i l  s ’a g i s s a i l  d e  m o d e r n i s e r , d ' e u r o -  

p i a n i s e r  V E l a l  o l t o m a n  : c ' e s l  V ere  d u  Tanzimat. C e s  t e n i a - 
l i v e s  e c h o u e r e n l  p a r  l a  m a u v a i s e  v o lo n tS  d e s  S u l t a n s  o u  p l u t o l  

p a r  V i m p o s s i b i l i t e  o u  i l s  i t a i e n t  d e  c o n c e v o i r  u n e  a u l r e  f o r m e  

d e  s o c i i l e  p o l i t i q u e  q u e  ce l le  d e  l e u r s  a n c e t r e s  f o n d e e  s u r  la  

l o i  r e l i g i e u s e ;  Vechec  d e s  r e f o r m e s  e x a s p e r a i t  les  p o p u l a t i o n s  

c h r e i i e n n e s  d o n l  l a  r e v o l l e  p r o v o q u a i i  u n e  g u e r r e  e l  l a  p e r l e  

d ' u n e  n o u v e l l e  p r o v i n c e  d e  V e m p i r e  o l l o m a n .

O u a n d  v i n t  la  r e v o l u t i o n  d e  1 9 0 8 ,  V E u r o p e ,  u n  i n s t a n t , 

r e s p i r a .  L e s  J e u n e s  T u r c s  e l a i e n t  i m b u s  d e s  i d e e s  l i b e r a t e s  d e  

V O c c i d e n t ;  i l s  n e  m a n q u e r a i e n l  p a s  d e  f o n d e r  u n  e l a l  p a r l e -  

m e n l a i r e  o u  t o u s  les  c i t o y e n s  o t t o m a n s , s a n s  d i s t i n c t i o n  d e  

r e l i g i o n  o u  d e  l a n g u e ,  s e r a i e n l  e g a u x  e n  d r o i l s ;  la  T u r q u i e , 
e n f i n ,  a l l a i l  e n t r e r  d a n s  la  f a m i l l e  d e s  n a t i o n s .  O n  s a i t  q u e l l e  

d e c e p t i o n  s u i v i l  ces  e s p e r a n c e s .  L ' E l a l  j e u n e - l u r c  f u l  p l u s  

i n t o U r a n t ,  p l u s  n a l i o n a l i s t e , p l u s  m u l s u l m a n ,  p l u s  l u r e  q u e  

l a  m o n a r c h i c  d * A b d - u l - H a m i d  l u i - m e m e .  E l  ce  f u l  l a  g u e r r e  

d e  1 9 1 2 ,  l a  T u r q u i e  r e d u i l e  e n  E u r o p e  a  l a  T h r a c e  o r i e n t a l e .

Q u e , m a l g r e  ces  lo g o n s  r e i l e r e e s ,  l e s  m c e u r s  p o l i t i q u e s  s o i e n t  

re s le e s  b r u l a l e s  e l  s a n g l a n l e s ,  V e p o u v a n l a b l e  e p i s o d e  d e  l a  

d e s t r u c t i o n  s y s l e m a l i q u e  d u  p e u p l e  a r m e n i e n  d u r a n l  V h i v e r  

d e  1 9 1 4 - 1 9 1 5  e n  e s l  l a  p r e u v e .

A  s o n  t o u r ,  a p r e s  l a  g r a n d e  g u e r r e ,  M u s l a p h a  K e m a l  a  

e n l r e p r i s  u n e  r e f o r m e  r a d i c a l e ,  u n e  r e n o v a t i o n  c o m p l e t e  d e  l a  

T u r q u i e ;  i l  n ’a  r e c u le  d e v a n l  a u c u n  m o t j e n , s u p p r i m a n l  s u e - 
c e s s i v e m e n l  le s u l t a n a l  e l  le k h a l i f a t ,  m o d e r n i s a n l ,  e u r o p e a n i -  

s a n l  p a r  s a  v o lo n le  l o u l e  p u i s s a n l e  V E l a t  o l l o m a n ,  l a i c i s a n l  l a  

s o c i e t e  e l  c r e a n l  u n  d r o i t  d i s t i n c t  d e  la  l o i  r e l i g i e u s e .  C e l  e f f or t  

m e r i l o i r e  a c c o m p l i  a v e c  u n e  e n e r g i e  e i o n n a n l e  el  u n  m e r v e i l - 
l e u x  e s p r i t  d e  s u i t e  a r r i v e r a - l - i l  a  t r a n s f o r m e r  p r o f o n d e m e n l  

le  p e u p l e  l u r e ?  C e s l  le s e c r e t  d e  V a v e n i r .  L e  t e m p s  n e  r e s p e c l e ,  

d i l - o n ,  q u e  le s  o e u v re s  a u x q u e l l e s  i l  c o l l a b o r e .  P o u r l a n t  l a
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v o l o n t e  d ’u n  h o m m e  o u  d e  q u e l q u e s  h o m m e s  e s l  c a p a b l e  d e  

s ’i m p o s e r  a  l a  m a s s e  i g n o v a n l e ;  l e s  t r a n s f o r m a t i o n s , d ’a b o r d  

s u p e r f i d d l e s , f i n i s s e n l  p a r  p e n e l r e r  l o u l e  l a  p d l e  e l  p a r  la  

f a i r e  l e v e r .  V o e u v r e  d e  M u s t a p h a  K e m a l  e s l  u n e  d e s  p l u s  

e t o n n a n l e s  l e n t a l i v e s  q u i  a i e n t  j a m a i s  e le  o s e e s  p o u r  t r a n s f o r 

m e r  u n  p e u p l e , le  r a j e u n i r , l e  g a l v a n i s e r  e l  Γ o r g a n i s e r .  V E u 

r o p e  l u i  s o u h a i t e  le  s u c c e s  q u ’e l le  m e r i l e  p o u r v u  q u ' e l l e  s a c h e  

r e s p e c t e r  t o u s  le s  d r o i t s  l e g i t i m e s  e l  a c c o r d e r  u n  s l a l u l  d ' e g a l i l e  

a  t o u s  l e s  s u j e l s  d e  l a  R e p u b l i q u e .  A i n s i  d i s p a r a i l r a i l  d e  la  

p o l i t i q u e  a c t i v e  « l a  q u e s t i o n  d ’O r i e n t », s e m p i i e r n e l  c a u c h e - 
m a r  d e  V E u r o p e .

R e n £  P in o n .

i

t



HISTOIRE DE LA TURQUIE

GHAPITRE PREM IER

L ’O R IG IN E  D ES TU RCS 
E T  L E U R  P R E M IE R  fiT A B L IS S E M E N T  

EN  A S IE  M IN E U R E

Lcs Turcs, dont nous allons etudier Phistoire, appar- 
ticnnent a une grande race que Ton designe assez souvent 
dans son ensemble sous le nom de i u r c o - t a i a r e . On la voit 
deja, a une epoque tres reculee, occuper les regions de l ’Asie 
centrale et septentrionale et de 1’Europe du Nord-Est qui, 
actuellement encore, sont habitees par ses diverses bran
ches. Le domaine historique de la race turque s ’6tend, au 
Sud jusqu’au Pamir et a PHindoustan, a PEst jusqu ’au 
grand desert mongol de Gobi, et au Ienissei; a POuest, il 
depasse la Volga. A PEst, les Turcs sont en contact avec 
les Mongols, leurs parents par la race et la langue, avec 
lesquels, au cours de leur histoire ancienne, ils seront sou
vent meles. Plus loin encore a PEst, les Mandchous et les 
Toungouses sont aussi consideres comme entrant, avec les 
Turcs et les Mongols, dans une meme famille ethnogra- 
phique et linguistique, quoique les analogies entre les lan· 
gues de ces divers groupes soient, en somme, assez res- 
treintes et portent surtout sur leur structure.

Au Nord, en Siberie et dans la Russie du Nord-Est, les 
populations turques arrivent au voisinage des peuples 
de race Ougro-Finnoise, Samoyedes, Vogoules, Tchere- 
misses, Lapons, Finnois.

On admettait autrefois que les nations turco-tatares et 
ougro-finnoises constituaient un groupe que Pon nom* 
mait o u r a f o - a l l a i q u e ,  du nom des chalnes de montagnes 
auxquelles il s ’appuic, ou l o u r a n i c n , du terrne assez vague 
T o u r a n , que la litterature persannc oppose a I r a n  pour 
designer les pays situes au Nord de la Perse.
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Depuis, la plupart des linguistes avaient contests cettc 
hypothese que Ton semblait abandonner, malgre les evi- 
dentes ressemblances de structure (emploi exclusif des 
suffixes, harmonic vocalique, etc...) que presentent les 
langues des deux families.

On commence maintenant a revenir a l ’ancienne theorie 
et un linguiste des mieux informes en cette matiere, 
M. Sauvageot, a d0ja etabli une serie de correspondance 
entre les vocabulaircs des langues ougro-ilnnoises et des 
langues turco-tatares.

Au sud, les Turcs se trouvent, depuis l ’antiquite, en 
contact avec les peuples iraniens habitant l ’Afganistan et 
la Perse. Ges peuples qui appartienncnt a la famille indo- 
europeenne, sont, en consequence, completement etran- 
gers aux Turcs, mais, en raison du voisinage, de la penetra
tion reciproque et de la superiorite de culture possedee 
par les Persans, ceux-ci exercerent une influence sensible 
sur leurs voisins qui leur doivent en grande partie leur 
civilisation.

Les Scythes, auxquels certains auteurs ont apparente 
les Turcs, paraissent avoir et6 des Iraniens. II en etait de 
meme des Sarmates.

Nous ne parlerons pas des legendes plus ou moins fabu- 
leuses qui se rapportent a forigine des Turcs. On les trou- 
vera notamment dans r H i s l o i r e  d e  V E m p i r e  O t t o m a n  de 
H a m m e r  (tome I, pages 5 et suivantes de l ’Edition fran- 
gaise de Dochez, Paris 1.844).

Des le iv e siecle de notre ere, on voit apparaitre des 
peuples de race turco-tatarc parmi les barbares qui se pre
cipitant alors sur 1’Europe. Les premiers que l ’histoire 
mentionne d ’une facon certaine sont les 7/uns, qui, etablis 
de bonne heure a l ’Oucst de la Volga, se mettent en marche 
en 375, traversent le Don et s ’avancent jusqu ’aux Kar- 
pates et au Danube. A ux Huns se rattachent les K o i r i - 
g o u r s  et les O u i r i g o u r s  qui operent, au n e siecle, des incur
sions dans la Peninsule Balkanique.

Les Hongrois aiment a affirmer leur parente avec les 
Huns et les Turcs, mais il s ’agit ici de considerations senti-
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mentales bien plutot que d’arguments scientiiiques, car 
les Hongrois appartiennent incontestablement a la famille 
ougro-finnoise, laquelle, memc en admettant, ce qui est 
vraisemblable, comme nous venons de I’indiquer, une cer- 
taine connexion avec la famille turco-tatare, n ’en reste 
pas moins distincte.

Un autre peuple de race turque qui jouera un role impor
tant, au moyen age, dans la Peninsule Balkanique, et dont 
le nom se conservera jusqu ’a nos jours, est le peuple b u l -  

g a r e .  Les Bulgares primitifs habitaient sur la moyenne 
Volga, dans le voisinage des Huns. Leur caractere ethnique 
a donne lieu a d ’ardentes controverses, surtout chez les 
ecrivains slaves. L ’hypothese generalemcnt acceptee au- 
jourd’hui, les rattache a la famille turco-tatare.

Une fraction de ce peuple arrive sur le Danube en 482, 
appelee par Tempereur byzantin Zeno pour l ’aider a com- 
battre les Gots. Vers la fin du v n e siecle, sous la conduite 
de leur Khan A s p a r o u h , ou I s p e r i h , les Bulgares franchis- 
sent le Danube et penetrent en Mesie dont les populations 
slaves ou slavisees se soumettent facilement a leur domina
tion. Les Bulgares, comme les Francs en Gaule, organisent, 
au Sud du Danube, un E ta t auquel ils donnent leur nom, 
mais eux-memes assez peu nombreux, se fondent dans la 
masse de leurs sujets et se slavisent au point que leur langue 
disparalt completement et ne laisse dans le bulgare mo- 
derne, purement slave, aucune trace sensible *.

Une autre fraction des Bulgares restee dans sa patrie 
prim itive avait fonde, dans la region de la Kam a, affluent 
de la Volga, un etat florissant, dont la capitale, appelee 
B o u l g a r , se trouvait dans le voisinage de Kazan. Ils adop- 
terent l ’islamisme en 922 et on suppose que les Tatars de 
la region de Kazan, sont, au moins, en partie, leurs des
cendants, meles, il est vrai, a d ’autres tribus venues de 
rA sie Centrale.

Les A v a r e s  etaient probablement Turcs, peut-etre Mon-

1. Les mots turcs, tr£s nombreux en bulgare, comme dans les autres langues 
balkaniques, sont des emprunts ulUrieurs dus a la domination ottomane.

\
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gols. Us apparaissent dans la Russie meridionale vers le 
milieu du v ie siecle, puis s ’avancent en Pannonie (Hongrie) 
ju squ ’a la Save.

Les K h a z a r s , venaient, comme les Bulgares, de la region 
de la Volga. Ils traverscrent le Don vers 650 et s ’etablirent 
dans la Russie Meridionale et en Crimee, ou ils fonderent 
un empire puissant, possedant un certain degre de civili
sation. Entre 851 et 863, les freres de Salonique, Constan
tin (Cyrille) et Methode, les futurs apotres des Slaves, 
avaient ete appeles par le Khan des Khazars, qui voulait 
s ’instruire sur la valeur des differentes religions. Les deux 
freres obtinrent aupres de lui un succes qui ne fut quc 
momentane, car peu apres, les Khazars adopterent la reli
gion ju ive et se rallierent a la secte des Karaites, dont ils 
sont actuellement presque les derniers representants, en 
Crimee et en Lithuanie.

Au x e siecle, les Khazars furent subjugues par une autre 
peuplade turque, les P e l c h e t i e g u e s , venant de la region 
comprise entre l ’Oural et la Volga. Les Petchenegues, 
pousses par d ’autres nations de meme famille, les Ouzes, 
puis les Polovtses ou Koumanes, qui avaient passe la Volga, 
venant sans doute dcs confins de la Perse, s ’avancerent 
jusqu ’au Danube et penetrerent en Bulgarie, au x i e siecle. 
Une partie des Koumanes arriverent jusqu’en Hongrie ou 
ils s ’etablirent et ou leur nom s ’est conserve dans ceux des 
com itats (departements) de P e s l - K i s - K u n  et J a s z - N a g y - 
K u r t  (Pest-Petite-Koum anie, Iazygie et Grande Kouma- 
nie) et de quelques localites, bien qu’ils se soient fondus 
dans la masse magyare.

Au x m e siecle, c ’est un nouveau peuple tatare, les N o g a i , 
venant des bords de la mer Caspienne, qui s ’empare de la 
Crimee et y  fonde un royaume puissant qui subsistera jus- 
que vers la fin du x v m e siecle.

Nous voyons ainsi que les peuples de famille turque, 
ont tenu leur place dans les grands mouvements d ’invasion, 
et par leur melange avec les populations de race indo- 
europeenne ou ougro-finnoise, ont contribue a la formation 
des nations de l ’Europe moderne. Les diflerents peuples
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que nous venons d ’enumerer ont ete absorbes, soit par 
ccux anterieurement etablis, soit par de nouveaux venus 
plus puissants, et on ne peut guere citer que les Bulgares 
qui aient laisse leur nom a une nation, dont le caractere 
ethnique, il est vrai, est tout different du leur.

Mais ces peuples turco-tatars venant de l ’Oural et de la 
Volga et se repandant dans les regions au Nord de la Mer 
Noire n’interviennent qu’indirectement dans l ’histoire que 
nous nous proposons d ’etudier. C’est dans une autre region 
du domaine turc, dans l ’Asie Centrale et aux confins de la 
Chine, qu’ il nous faut ehercher les ancetres des Ottomans.

Des le v e siecle, les ecrivains chinois mentionncnt les 
T o u - K i o u e , nom qui s ’applique evidemment aux Turcs et 
est peut-etre forme sur un pluriel mongol T u r k - u i .  Les 
Turcs habitaient deja, comme encore aujourd’hui, la region 
que nous appelons le T u r k e s t a n  c h i n o i s  et que les Chinois 
distinguent, e n  T h i a n - C h a n - P e - L o u , et T h i a n - C h a n - N a n -  

L o u ,  route au Nord ou au Sud des Monts Celestes (Thian 
Chan). On nomme aussi ces deux regions D z o u n g a r i e ,  au 
Nord et K a c h g a r i e , au Sud.

Cette region limitee a PEst par le grand desert mongol 
de Gobi, se continue a Pouest par le Turkestan proprement 
dit qui, actuellement appartient a la Russie et dans lequel 
se trouve inclus le territoire appele au moyen age K h a r e z m  

(plus exactement K h w a r e z m ), situe au Sud de la mer d ’Aral 
et dans lequel s ’est forme le Khanat de K h i v a , qui ainsi 
que celui de B o u k h a r a , a conserve une existence distincte, 
sinon independante, jusqu ’a la revolution russe.

C’est done ce vaste espace de l ’Asie Centrale qui est, 
proprement, le p a y s  d e s  T u r c s , T u r k i s l a n .

Parmi ces Turcs, on distingue, comme les fractions les 
plus importantes, les 0 ‘i g o u r , a PEst, les K i p l c h a k , a lO uest, 
principalement dans le p a y s  d e s  s a b l e s  (K a r a  K o u m , K y z y l  

K o u m ,  A l t  K o u m , sable noir, rouge, blanc) qui s ’etend au 
sud de la Mer Caspienne.

Plus au Nord, dans les steppes, au-dcl& des mers d ’Aral 
et Caspienne, etaient les Kirghiz, nomm6s egalement K i r 

g h i z  K a z a k .
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Lcs 6crivains anciens mentionnent aussi lcs O g h o u z  qui 
habitaient dans l ’E st du Turkestan et dont lc nom pro- 
viendrait d ’un chef, Oghouz-Khan, qu’une histoire fabu- 
leuse fait vivrc & l ’epoque d ’Abraham ! 1 \Hammer cite ega- 
lement les G h o u z  ou O u z e  qui seraient allies au Koumanes 
et aux Petchenegues. II est possible que Oghouz, Ghouz, 
Ouze, designent le mcmc peuple qui, a une epoque reculee, 
se serai divise en deux fractions, dont Tunc serait restee 
dans 1’Asie centrale tandis que l ’autre serait remontee au 
Nord, vers lO ural et la Volga.

Ces peuples, etaient, en general, nomades.
Le mot K a z a k ,  que les Russes ont adoptes plus tard sous 

la forme K o z a k  (cosaque), signifiait f u y a r d , qui s ’est s e p a r e  

d e  s a  I r i b u .  Au contraire, d ’apres Leon Cahun le mot O'igour ,  

designerait des homines groupes, soumis a une loi, par con* 
sequent, relativement civilises et sans doute s£dentaires. 
E t  en effet, les O'igours paraissent avoir atteint, d ’assez 
bonne heure, un certain degre de civilisation, puisqu’ils 
ont poss^de une ecriture speciale 2, et que c ’est chez eux, 
a Kachgar, et dans lcur dialecte, qu’a ete ecrit le plus ancien 
livre turc, intitule K o u d a t k o u  b i l i k  (la science du gouvcr- 
nement).

A l ’Est, les Turcs se trouvaient en contact avcc les Mon
gols et devinrent leurs allies ou leurs vassaux. Le celebre 
conquerant D j i n g a i z - K h a n  qui, au commencement du 
x m e siecle, etendit sa domination sur la Chine du Nord, 
TAsie Centrale entiere et la Russie Meridionale, 0tait mon- 
gol, mais une grande partie de ses armees et plusieurs de 
ses lieutenants etaient turcs 3. L ’un de ses fils,D j a g a l a i ,  qui 
fut gouverneur du Pe-Lou (Dzoungarie), devait etre sinon

1. Voir Hammer : I i is lo ir e  dc V E m p ir e  O ttom an, tome I, p. 7.
2. L’ecriture O'igour el ait d6riv6c de l’alphabet syriaque apportc par des 

missionnaires nestoriens qui au v ii i® si6cle dtaient venus 6vang61iser le Tur
kestan et avaicnt p6n6tre jusqu’en Chine. Voir I lis to ir e  de V E cr ilu r e  da n s  
V A n liq u ile , par Philippe Berger, p. 282.

3. L’histoire ancienne de ces peuples est expos6e en detail dans le cha- 
pitre XV I de V H isto ire  U n iv erselle de Lavisse et Rambaud, t. II, p. 884 et 
suiv. (Ce chapitre a 6U r6dige par L. Cahun, auteur d’un ouvrage intitule : 
In tro d u ctio n  a V H isto ire  de V A s ie , T u rcs  c l M o n g o ls . Paris, Armand Colin, 
1896.
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tout a fait turquise, de moins familier avec la langue et les 
moeurs turques, puisqu’il a laisse son nom a la langue lit- 
teraire du Turkestan, le T u r c  o r i e r t i a l  que Ton appelle 
encore aujourd’hui D j a g a i a i ,

Au commencement du v m e siecle, la poussee victorieuse 
des Arabes vers le Nord, les met en contact avec les Turcs. 
Ceux-ci commencent a embrasser ITslamisme et, profi- 
tard de Fetat de guerre et de trouble qui regne en Mesopo- 
tamie et en Perse, ils emigrent vers ces pays et se mettent 
au service des conquerants arabes et particulierement des 
Khalifes de Bagdad auxquels ils fournissent des troupes 
courageuses, resistantes, et d ’habiles capitaines.

Les khalifes pour etendre leur domination aux depens 
de la Perse et de l ’Empire byzantin, et aussi pour satisfaire 
lours auxiliaires souvent exigeants, leur concederent, a 
litre de fiefs, les pays qu’ils pourraient conquerir sur les 
voisins. Les chefs turcs, ainsi possessionnes, en arrivent a 
etre plus puissants que le Khalife dont ils constituaient la 
force principale, et ils profitent de la decadence du K hali
fat pour se rendre completement independants.

C’est ainsi qu’au commencement du x i e siecle, un chef 
turc S e l d j o u k ,  fonde la dynastie des S e l d j o u k i d e s . Ses sue- 
cesseurs s ’emparent du Khorassan, de FArmenie dont ils 
occupent la capitale A n i ,  d ’une partie de TAsie Mineure. 
A la mort d’Alp-Arslan, petit-fils de Seldjouk, l ’empire des 
Seldjoukides se demembre, mais Fun des chefs, S u l e i m a n , 
qui regnait a Iconium (Konia), ville encore importante 
actuellement, et dans laquelle de nombreux monuments, 
tres delabres, il est vrai, rappcllent Fantique puissance de 
ses sultans, conquiert presque toute FAsie Mineure et 
transfere sa capitale a N i c e e  (Iznik), alors ville considerable, 
pas Ires eloignee de Constantinople. Le royaume de Sulei
man, s ’appela le sultanat de B o u r n , parce que FEm pire 
dO rient etait toujours considere comme Empire Romain, 
ce qui fait que les Turcs appelaient les Grecs R o u m .

D’autres chefs turcs s ’etablissent en Syrie.
Un Seldjoukide, Toghroul-Beg, appele par le Khalife de 

Bagdad, devient le maltre effectif du K halifat.



Presque toute l ’Asie ant^rieure est ainsi au pouvoir 
des Turcs.

Le sultanat seldjoukide de Roum subsistc jusqu’au 
commencement du x iv e siecle, mais son dernier souverain, 
A la ed Din I II , ayant ete tue par les Mongols en 1307, et 
son fils quelques jours apres, leur empire se divise en dix 
principautes, gouvernees par des e m i r s  ou k h a n s  indepen
dants.

Ces principautes ont, presque toutes, conserve les noms 
de leurs anciens seigneurs, qui servent encore, actuelle- 
ment, a designer des divisions adm inistratives de Γ Ana
tolic. sandjaks (maintenant vilayets) ou kazas, K a r a s s i , 
K a r a m a n ,  Telce ,  S a r o u h a n ,  H a m i d , K e r m i a n , K a s l a - 
m o u n t , M e n l e c h e ,  A ' i d i n , E r l h o g r o u l .

Cette derniere principaute avait 6te donnee au chef d ’une 
tribu oghouze partie au x m e siecle du Khorassan, et qui 
apres diverses peripeties s ’etait mise au service des sultans 
Seldjoukides.

Une legende explique la fortune d ' E r l h o g r o u l , un des 
fils de Suleiman. En  arrivant aux frontieres du pays de 
Roum, il aurait, du sommet d ’une montagne, vu deux 
troupes qui se battaient, c’etait les ultan Seldjoukide, Ala 
ed Din I er, qui se defendait contre une attaque des Mongols. 
Erthogroul, dans un mouvement chevaleresque, s ’elanga 
avec ses cavaliers au secours de l ’armee la plus faible qui 
6tait celle des Seldjoukides et lui assura la victoire. Plus 
tard, il com battit encore victorieusement, au profit d ’Ala 
ed Din, les Grecs et les Tatares reunis entre Brousse et 
Yeni-Chehir (Dorylee). En  recompense de ces services, 
Ala ed Din donna en fief a Erthogroul la region de Biledjik, 
qui prit et conserva son nom, ainsi que celle d ’Eski-Chehir, 
qui regut la denomination de S o u l t a n - E u n u  (front du sul
tan). Erthogroul agrandit ensuite ces domaines par ses 
conquetes.

A  sa mort, arrivee en 1288, son fils O s m a n  ou O l h m a n  

lui succ^da.
Ram baud (Histoire Generale, tome I I I ,  page 822), dit 

que les Turcs d ’Erthogroul 6taient encore pai'ens et cite

\%  l ’o r i g i n e  d e s  t u r c s
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diverses Jegendes d ’apres lesquelles des songes prophe- 
tiques rappelant ceux des patriarches de la Bible et devoi- 
lant a Erthogroul et a Osman la future grandeur de leur 
race, auraient incline le premier de ces princes vers l ’ lsla- 
misme et decide le second a l ’embrasser.

Pourtant, le nom de Suleiman, porte, croit-on, par l ’an- 
cetre d ’Erthogroul qui, le premier, quitta le Khorassan 
avec ses partisans pour tenter la fortune vers lO uest,
• ndique deja une influence musulmane, et celui dOsm an, 
nom de Tun des quatre grands imams, troisieme successeur 
du proph£te, donne au fils d ’Erthogroul, fait supposer que 
ce dernier 0tait deja reellement musulman.

Quoiqu’il en soit, c’est Osman, fils d ’Erthogroul, qui est 
le fondateur de l ’Empire dont nous allons etudier l ’histoire, 
lequel, de lui, a pris son nom. II est certain que, des son 
avenement, lui et son peuple, etaient musulmans.

Les Europeens ont pris 1’habitude d ’appeler cet empire 
Ottoman —  autrefois, on ecrivait aussi Othoman —  a 
cause de la transcription O l h m a n  pour O s m a n , qui est peut- 
etre d’origine hellenique, les Grecs ayant pu representer 
par la siillante interdentale, Θ, semblable au ih  anglais, 
le son de la consonne arabe s e  ou t s e  ( t  a trois points) qui 
figure dans O s m a n .  Mais les Turcs ne prononc&rent jam ais 
autrement que O s m a n .  De ce nom propre, viennent les 
adjectifs o s m a n i ,  en arabe, et o s m a n l i , en turc. G’est le 
premier de ces adjectifs que l ’on trouvait dans les termes, 
administratifs emprunt6s a peu pres exclusivement a 
l ’arabe ou au persan, par exemple, M i m a l i k  i  O s m a n i i i , 
l ’Empire Ottoman \

G’est le sultan Osman le Victorieux, G h a z i  S o u l t a n

1. Bien que la langue turque e’6crive maintenant au moyen des caract̂ res 
latins, nous n’avons pas, dans ce livre, suivi l’orthographe oiTlciello, d’abord 
parce que cette orthographe emploie des signes dont Tusage n’est pas cou- 
rant, comme s avec c6dille, i sans point (I majuscule avec point), etc..., et 
cnsuite, parce que la valeur donn6e a certaines lettres est de nature & d6router 
compl6tement le lecteur stranger, qui par exemple, ne supposcra jamais que 
c puisse se prononcer d j, exemple : ca m i =  d ja m i : mosqu6e. Nous avons 
done laiss6 aux lettres la valeur qu’elles ont en frangais, en repr&sentant les 
sons turcs le plus 9implement possible. Pour le son 6p6cial que Ton trouve
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O s m a n  K h a n , qui occupe la premiere place sur Ja liste des 
souverains de la Turquie, figurant en t£te de l ’Annuaire 
(Salnam0) officiel de TEm pire. II y  etait qualifte de F o n d a - 
t e a r  d u  S u l l a n a l .

G’est de ce nom qu’ont et6, dans la suite, appcl0s non 
seulement sa dynastie et Γ empire gouvern6 par elle, mais 
le peuple turc lui-meme, au point que le mot l u r e  6tait 
presque tomb6 en desuetude et memc pris en mauvaise 
part. On lui donnait volontiers le sens de barbare, grossier. 
Les Jeunes-Turcs, en 1908 commencerent a le rGhabiliter 
et aprfcs la guerre europeenne, la suppression du sultanat 
et du khalifat amenant Tabandon et meme la proscription 
du terme o i i o m a n  ( o s m a n i , o s m a n l i )  le mot T u r c  revint a 
l ’honneur, et aussi le mot Turquie, qui jusqu’alors n ’avait 
jam ais 0te employe par les Ottomans, lesquels se servaient 
exclusivement des termes arabes D e v l e t  i  O s m a n i e , P E ta t 
Ottoman, M e m a l i k  i  O s m a n i e , les Possessions Otto- 
manes, etc...

par example dans le mot b a llk, poisson, et qui est voisin de Ve sourd frangaie 
dan3 me, te avec tendance vers i ou ou, nous 6crivons t.

Dans les no ms propres d’origine arabe, tels que A b d u l  M e d jid , A b d u l  
H a m id , l’u est la finale du premier mot, A b d u , tandis que l est Particle arabe 
a l, abr6g6. On devrait done 6crire A b d u 'l  M e d jid , etc... Pour plus de simplici- 
cit6, nous avons conserve l’orthographe Abdul, g6n6ralement usit£e.

l ’o r i g i n e  d e s  t u r c s



LA  FONDATION D E L ’E M P IR E  OTTOMAN 
E T  L E  PA SSA G E  D ES TU RCS E N  E U R O P E

Erthogroul etant mort en 1288, Osman lui succeda. 
Celui-ci, pendant les dernieres annees du Vgne de sonp&re, 
n’avait presque pas cesse de guerroyer contre ses voisins, 
particuli^rement eontre les gouverneurs des forteresses 
grecques-qui se trouvaient sur ses frontieres ou meme a 
l ’interieur de son territoire. L ’annee suivante, il re§ut 
d ’AIa ed Din, comme recompense de ses services, les 
insignes du commandement qui seront, dans la suite, con
se rv e s  dans les armees turques, le drapeau ( s a n d j a k )  et 
la queue de cheval ( l o u g h ) .

II se montra prince Equitable, fit regner Tordre et la 
justice dans sa principaut6 et se lia meme d’amitie avec 
certains gouverneurs grecs, notamment avec celui de K ir- 
menkia pr£s de l ’ Olympe, Michel, que les Turcs appelerent 
K i e u s s e - M i h a l  (Michel l ’ imberbe ou k  barbe rare); Michel, 
pourtant, avait et6 battu et fait prisonnier par Osman et 
c ’est la conduite genereusede celui-ci qui fut l ’origine d ’une 
amitie qui ne se dementit jam ais. Kieusse-Mihal finit 
meme par se faire musulman et ses descendants, sous le 
nom de M i h a l - O g h l o u  (fils de Michel) occuperent h£r6di- 
tairement, un haut commandement dans Tarmac ottomane.

La mort d'Ala ed Din I I I  et le d&membrement de Tem- 
pire Seldjoukide donn^rent a Osman la plenitude de la 
souverainete. II put, ainsi, faire prononcer son nom dans 
la pri&re appel6e K h o u l b a . II parait probable que le second 
attribut de la souverainete, le droit de frapper monnaie, 
ne fut utilise que par le successeur dOsm an, O r k h a n  l .

1* Hammer, o p . c i l . t. I, p. 44.



Neanmoins, c ’est a juste litre quOsm an est repute pre
mier sultan ties Ottomans, puisque le premier ;i exer^a, 
le pouvoir comme souverain independant, alors que son 
pere έ' ait toujours reste le vassal et le serviteur du sullan 
seldjoukide.

Osman avait epouse par amour, la fille d ’un cheikh, 
vener£, M a l - K h a l o u n  (dame Tresor) dont il eut deux fils; 
Paine de ceux-ci, O r k h a t i , naquit l ’ann6e meme de la mort 
d ’Erthogroul.

Nous n ’enumererons pas les combats livres par Osman 
aux Grecs et aux Mongols, combats dont le detail est ample- 
ment donne dans l ’ouvrage de Hammer. Notons seulement 
que ses victoires le conduisirent jusqu’a Moudania sur la 
Mer de Marmara et jusqu ’a K ilia , a Γ entree du Bosphore 
dans la Mer Noire. Les Turcs s ’emparerent meme de la 
petite lie appelee Kalolimni, situ6e en avant du golfe de 
Brousse. Les ecrivains byzantins mentionnent, ά cette 
epoque, des expeditions de piraterie execu tes par des vais- 
seaux turcs dans la Mer Egee, commencement de celles qui 
devaient, jusqu ’aux premieres annees du x i x e siecle, 
porter la terreur sur tous les rivages de la Mediterranee. 
L ’ile de Ohio aurait deja, comme elle devait le faire encore 
cinq cents ans plus tard, connu le pillage et les massacres, 
En  rapportant ces faits, Hammer remarque, avec raison, 
qu ’ils ne doivent pas se rapporter aux sujets dO sm an qui, 
louchant a peine la mer, n ’avait aucune raison de poss^der 
une flotte capable de telles incursions. II s ’agit sans doute 
d’autres princes turcs qui possedaient le littoral meridional 
de l ’Anatolie.

Osman avait pris aux Grecs un certain nombre de cha
teaux et de petites places, mais les grandes villes comme 
Nic0e, NicomMie et Brousse, etaient trop bien defendues 
pour pouvoir etre occup6es facilement. Les Turcs se conten
tment d ’enlever les defenses avancees et de construirc 
eux-memes des forts qui constituaient autour de ces places 
une sorte de blocus. Cette situation dura prds de dix ans 
apres quoi, Osman jugea le moment venu de s ’emparer 
de Brousse. Tout d’abord on prit d ’assaut la forteressc
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d ’Edrenos sur lOIym pe, et comme la defense de la ville se 
trouvait ainsi fortement compromise, Orkhan, qui comman- 
dait Γ expedition, fit intervenir aupres du gouverneur Ie 
vieil ami dOsman, Kieusse-Mihal, recemment converti 
a l ’ lslam. La reddition fut conclue et le gouverneur put 
sortir librement avec tous ses biens, moyennant le paie- 
menl d’une rangon de 30.000 pieces d ’or. Osman cut a 
peine le temps d’apprendre ce succes. II mourut peu apres 
(1326) en laissant sa succession a son fils aine Orkhan.

Osman fut enterre k  Brousse ou Ton voit encore aujour- 
d ’hui son monument funebre ( l u r b e )  a c6te de celui de son 
fils et successeur.

Parmi les biens mobiliers, tres modestes, laisses par 
Osman, figurait le sabre a double pointe rappelant par sa 
forme celui du khalife Omar, qu’il avait regu d’Ala ed Din 
comme marque d’investiture, en meme temps que le dra- 
peau. D ’apr£s la tradition, ce sabre serait celui qui figure 
encore dans le Tresor imperial et que les Sultans ceignaient 
lors de leur couronnement.

Orkhan fixa sa residence a Brousse qui fut ainsi la pre
miere capitale de l ’Empire Ottoman. Comme Osman, il 
vit naitre un fils M o u r a d , au moment ού mourait son pere. 
II avait, tres jeune, dpouse une Grecque d’une grande 
beaut6, enlev£e a sa famille au cours d’une expedition de 
guerre et qui regut le nom de N i l o u f e r  (Nenuphar). Une 
riviere qui coule pres de Brousse a pris le nom de cette 
princesse. Mais Mourad n’etait que le fils cadet dO rkhan 
qui possedait deja un enfant nomme Suleiman.

Au point de vue militaire, le regne dO rkhan fut une 
periode confuse pendant laquelle les Ottomans, en meme 
temps que les princes seldjoukides d ’Ai’din et de Saroukhan, 
passerent un grand nombre de fois en Europe comme allies 
dcs Grecs.

Les dissenssions qui marquerent les regnes des empereurs 
Andronic II  le Vieux et Andronic I I I  le Jeune, son petit- 
fils, les intrigues du Grand-Domestique Cantacuzene qui 
reussit k  se faire associer a I’empire et a devenir le v6ri- 
I able mattre de Tfitat pendant la minorite de Jean  V, fils
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et successeur legitime d ’Andronic I I I , facilitfcrent les inter
ventions des Turcs appel0s par l ’une ou l ’autre des factions. 
Cantacuzene contracta alliance avec Orkhan, auqucl il 
donna sa fille en mariage.

Ces incursions, presqu’ininterrompues, avaient d6vaste 
la Thrace, a un tel point que, lorsque en 1342, les Tatars, 
venant d ’au-dela du Danube,y penetrerent,ils durent, s’en 
retourner parce qu’ils ne trouvaient plus rien k  p iller1 .

Auparavant, ct alors que v iv a it  encore Andronic I I I  
Orkhan s’6tait empare de Nic0e (1329) dans des circons- 
tances analogues a celles qui amen^rent la prise de Brousse; 
cette conquete avait ete pr6cedec de la bataille de Malt6pe 
(d’apr6s les Grecs Pel6kanon), ού l ’empereur fut bless6. 
Ainsi, Tune des plus illustres parmi les villes grecques 
d ’Asie Mineure, le siege du premier concile oecum6nique, 
la residence des empereurs pendant l ’occupation latine de 
Constantinople, tom bait aux mains des Musulmans; 
l ’6glise dans laquclle avait ete proclame le S y m b o ' c  d e  l a  

F o i  lequel, bien que compl0t6 au concile de Constantinople, 
a toujours conserve le nom de Symbole de Nicee, fut trans
fo rm ^  en mosqu^e (1330). Nicomedie fut prise en 1337 .

Les Turcs nommercnt Nicee, I z n i l c  et Nicomedie, 
I z n i k m i d y  qui depuis fut contracts en I z m i d , denomination 
actuellement usitee 2. Ces noms, comme celui d ’I s l a n b o u l  

qui fut donne plus tard a Constantinople, et dont les Occi- 
dentaux ont fait S l a m b o u l , proviennent de ce que les 
Turcs entendant les gens du pays dire i s  N i k a X a > i s  N i k o -  

m i d i a , k  Nicee, a Nicomedie, ont pris la prdposition i s  

(έιοτ), a, comme partie integrante du nom de la ville.
A  Toccasion d ’un conilit entrc deux freres qui se dis- 

putaient Theritage de la principaut6 de Karass}, Orkhan 
s’empara des villes de Balikessir et de Pergame et de leur 
territoire.
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1. T o u rsk o lo  ζα υοέυα η ίέ  n a  B lg a r ia  (la conqufite de la Bulgaria par les 
Turcs), par le professeur R. Nikov. Blgarska istoritcheska Biblioteka, t. I, 
p. 117.

2. On 6crit aussl maintenant l i m i t , pour 6viter la confusion avec I z m ir  

(Smyrne) quo permettait l’̂ criture arabe.



Les expeditions des Turcs en Europe n ’avaient eu qu’un 
caractere temporaire, mais la fin du r£gne dO rkhan, 
devait voir leur etablissement defmitif.

Le fils alne du sultan, Suleiman, avait ete noinrne gou- 
verneur de la province (sandjak) de Brousse, les divisions 
administratives dont l ’origine remonte au regne dO rkhan, 
ayant ete designees sous le nom de s a n d j a k  (drapeau) qui 
s ’est conserve jusqu’a une epoque toute recente. A  la suite 
d’une sorte de reverie ou de vision que la legende a entouree, 
comme pour d ’autres souverains, d ’un caractere surna- 
turel, il congut le projet de debarquer sur la cote opposee, 
mais cette fois pour le compte de son pere et de son pays. 
Une reconnaissance operee en bateau par quelques-uns de 
ses conseillers permit de constater la possibilite d ’enlever 
le chateau fort de T z y m p e , dans le voisinage de Gallipoli. 
Suleiman fit, dit-on, construire, au moyen de troncs d ’ar- 
bres relies par des courroies en peau, deux grands radeaux 
susceptibles de porter chacun une soixantaine d ’hommes. 
II s ’y  embarqua lui-meme avec ses lieutenants et le fort de 
Tzympe fut enleve par surprise.

Orkhan restait cependant allie de Cantacuzene et sur les 
instances de celui-ci, il lui promit I’evacuation de Tzymp6, 
moyennant ran^on. Mais a ce moment, se produisit un 
phenomene qui n ’est malheureusement pas rare dans cette 
r£gion. Un violent tremblement de terre d6vasta les c6tes 
de la mer de Marmara, detruisant les maisons et 6ventrant 
les murailles des villes. Les Turcs purent ainsi s ’emparer 
facilement de G a l l i p o l i , B o u l a i r , M a l g a r a , R o d o s l o  et pous- 
serent meme leurs incursions jusqu’& T c h o r l o u  a 140 kilo
metres de Constantinople. Malgr6 les protestations de Can
tacuzene les Turcs conserverent leurs conquetes et les 
mirent en 6tat de defense. Il existait deja, dans cette region 
littorale, des elements de population turque que Jean  
Cantacuzene y  avait installes afin d ’en disposer dans ses 
luttes pour le pouvoir. A  la suite des evenemcnts que nous 
venons de mentionner de nouvelles migrations se produi- 
sirent et vinrent renforcer l ’occupation ottomane.

Cette colonisation de la p£ninsulc balkanique par des
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Turcs venus d ’Asie se conlinua c l sc d6veloppa sous les 
regnes suivants jusqu’au x v i°  si^cle. Elle fut facilit6e par 
l*6tat de devastation des regions c o n s id e r s  et aussi par 
le transport en Asie de populations chretiennes grecques 
ou bulgares. L ’existence actuelle sur les bords do la mer 
Noire pres de Varna, et do la mor Eg6e entre la Strouma 
ct la Mesta, de populations chretiennes de langue turque 
( G a g a o u z i ) ,  donne lieu de supposer l ’etablissement tres 
ancien de colons turcs en territoire byzantin.

Les Turcs etaient d6sormais solidement etablis en E u 
rope et, des rives de la mer de Marmara, allaient bientot 
partir pour la conquete de la Peninsule Balkanique. L ’oc- 
cupation de Gallipoli, qui cut lieu en 1354  ou 1356 (756 ou 
758 de rH6gire) —  les historiens turcs et grecs ne sont pas 
tout a fait d ’accord sur Tann6e —  marque la date la plus 
importante de l ’histoire ottomane avant la prise de Cons
tantinople, puisque e’est cet evenement qui permit la 
marche ult^rieure des Turcs vers le Nord et lO uest et d6tcr- 
mina le caractere futur de leur empire. Suleiman ne jouit 
que peu de temps de sa conquete; il mourut en 1358, d ’une 
chute de cheval, pres de Boulair. Orkhan ne survecut pas 
longtemps a son fils aine. II mourut en 1359  (761 de l ’He- 
gire), laissant le trone a son second fils M o u r a d .

En meme temps qu’il etendait ses possessions asiatiques 
ct m ettait le pied en Europe, Orkhan posait les bases de 
l ’administration et de la justice. II reglementa memo les 
costumes. II fut surtout, en ces matieres, aide par son frere 
cadet Ala ed Din, qui n ’avait rien voulu recevoir des biens 
de son pere, mais avait accept6 de son fr6re, les fonctions 
de v i z i r  (exactement v i z i r ,  en arabe, celui qui aide, qui 
supporte une charge). L ’un des points principaux qui atti- 
r6rent Tattention dO rkhan et de son frere, fut l ’organisa- 
tion m ilitairc qui passe pour avoir precede la creation de 
toutes les armees permanentes d ’Europe. A ux cavaliers 
turkmenes qui formaient rel0ment principal dcs forces 
ottomanes, Orkhan ajouta des troupes a pied, puis, sur le 
conseil d ’A la cd Din, il decida de prendre des enfants Chre
tiens enlev0s a leurs families dans les pays conquis. Ces
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enfants, eleves dans la religion musulmane, depayses, 
n’ayant plus d ’autre famille que leur regiment, d ’autres 
parents que leurs chefs et leur souverain, devaient faire 
des soldats d’une inebranlable fldelite. II en fut ainsi, et 
les J a n i s s a i r e s  (y e n i  I c h e r i , nouvelle troupe), furent les com- 
battants les plus redoutables et les plus utiles ouvriers de 
la puissance ottomane. Cette odieuse conscription se per- 
p6tua jusqu’au x v m e siecle. Ce corps regut plus tard, des 
sultans, d ’importants privileges et, comme il est arrive 
souvent avec les troupes mercenaires, finit par devenir 
dangereux pour le pouvoir qui le payait.

Le long regne de Mourad ,(1359-1389), represente une 
pcriode des plus importantes dans Thistoire primitive de 
l’Empire Ottoman; il v it, en effet, s ’operer la conquete 
presque complete de la P0ninsule balkanique par laquelle 
furent poses les fondements solides de la puissance otto
mane. Cette conquete fut grandement facilitee par les riva- 
lites des souverains et des peuples chretiens de cette r6gion, 
Grecs, Bulgares et Serbes qui, s ’alliant et se combattant 
successivement, faisaient souvent appel aux Turcs pour les 
aider contre leurs voisins.

Depuis trois quarts de siecle, l ’Empire byzantin etait 
dechir0 par les dissensions entre les membres de la dynas- 
tie des Paleologues et entre ceux-ci et l ’usurpateur Jean  
Cantacuzene. Les uns et les autres faisaient intervenir dans 
leurs querelles les Bulgares, les Serbes et meme les Turcs, 
payant souvent leurs services par des cessions de territoires. 
Depuis longtemps, d ’ailleurs, des Turcs avaient 6t6 intro- 
duits dans l’Empire grec comme troupes auxiliaires.

Les succ^*s extraordinaires du tsar dc Serbie, Douchan, 
qui s’etait avance jusque sous les murs dc Constantinople, 
avaient contribue a aflaiblir les Bulgares et les Grecs, mais, 
apres la mort de ce souverain (1355) son empire se divisa. 
En Bulgarie, apres le regne assez heureux de Jean  A lexan
dre (133 1-136 5) qui parait avoir essaye de parer au danger 
turc en s ’alliant avec le Sultan, ses fils se partagerent ses 
etats et les ambitions des'nobles acheverent de ruinerle pays.
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Pourtant, lorsque les Turcs, sous la conduite de Lala 
Chahin, d ’Evrcnos ct de Timourtach, se furent empar6s 
de toute la Thrace y  compris Andrinople, —  qui, occupee 
en 13 6 1 , devint en 1365 la secondc capitale de l ’Empire, — 
Stara-Zagora ct Philippopoli, les rois chr6tiens, devant la 
gravit6 du p6ril, reussirent a s ’entendre et, sous la direc
tion du roi de Hongric, Louis d ’Anjou, il se forma une vastc 
coalition comprenant le roi de Bosnie, Tvertko, le roi des 
Serbes, Ouroch, les princes serbes, Voukachin et Ougliech.

D upres Xenopol l , Alexandre Bassarab, prince de Vala- 
chie prit part a cette operation. Selon d ’autres historiens, 
notamment M. Iorga 2, il s ’agit de Valaques de Thessalie. 
Mais dans V H i s l o i r e  d e  I’E m p i r e  o l l o m a n , I, p. 26, il men- 
tionne le prince valaque Lai'ko.

L ’armee chr6tienne s ’avanga jusqu ’aupres de T c h i n n e n  

(alors Tchernomen), non loin d ’Andrinople, sur la basse 
Maritsa et rencontra Tarmec turque command0e par Lala- 
Ohahin, et qui, au dire des historiens musulmans, 6tait tres 
inf6rieure en nombre. Lala-Chahin, hesitant a attaquer 
des adversaires aussi nombreux, envoya cependant en 
reconnaissance son plus brave lieutenant, Hadji-Ilb6ki, 
qui attaqua le camp ennemi par surprise, pendant la nuit 
et m it l ’arm6e chr£tienne en complete d6route. Voukachin 
et Ougliech se noyerent dans la M aritsa; le roi de Hongrie 
n ’6chappa qu’a grand’peine. C’est l ’affaire connue sous le 
nom de bataille de la M a r i t s a  (1363).

A  la suite de cette victoire les Turcs poursuivirent leurs 
conquetes vers 1’Ouest et occupdrent K avala , Drama, 
Serr^s, puis Nich (1375), Monastir, Prilep. Kustendil avait 
et6 pris en 13 7 1  apres une victoire remportee a Samokov.

Le roi de Serbie, Lazare dut payer tribut et Jean  Chi- 
chman I I I ,  tsar des Bulgares, donna sa sceur, Mara ou T a
mara, en m anage au Sultan. Seul, parmi les terres bulgares 
restait libre des Turcs T E tat de Vidin ou regnait Stratsi- 
mir, qui avait aeccpte la suzerainete du roi de Hongrie.
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Sofia fut prise par ruse 1 apres un siege de deux ans 
(1382). Jean  Chichman s’etant alli6 a Lazare, pendant un 
sejour de Mourad en Asie, celui-ci envoya contre lui son 
grand-vizir Ali Pacha qui franchit les Balkans, s'empara 
de Choum^n qui devait, plus tard, devenir un important 
centre militaire ottoman, et vint assieger, dans Nikopoli, 
Jean  Chichman qui, en presence de la superiority num6- 
rique des assaillants, demanda la paix et l ’obtint, moyen- 
nant la promesse de payer un tribut et de livrer Silistrie; 
mais il reprit bientdt les h ostility , fut battu de nouveau, 
dut demander grace a Mourad et se reconnaitre son vassal. 
II conserve pourtant son tr6ne et une partie de ses Etats. 
avec sa capitale Trnovo.

Le roi de Serbie, Lazare, n ’avait pas repondu aux de- 
mandes de secours de Chichman. Celui-ci etant vaincu, le 
sultan dirigea ses forces contre Lazare qui avait pu rallier 
a sa cause,non seulement les Bosniaques et leur roi Tvertko, 
ainsi que le voivode Vouk Brankovitch qui gouvernait, 
comme vassal de Lazare, le pays de Kossovo (Prizren, 
Prichtina, Ipek), mais aussi les Valaques 2 dont le prince 
elait Mircea le Grand et les Albanais. Son arm6e compre- 
nait aussi des Bulgares, des Hongrois et des Polonais. Tout 
l ’Orient chretien, k  Texception des Grecs, alors en paix 
avec les Turcs, etait done repr6sente sur le champ de ba- 
taille de Kossovo 3, oil se decida, en 1389, le sort de l ’Eu- 
rope Orientale.

Des contingents chretiens figuraient aussi dans l ’armee 
ottomane, conduits par des princes vassaux, parmi lesquels 
se trouvait, croit-on, le fabuleux Marko Krali0vitch, ou 
K r a l i - M a r k o , fils de Voukachin, aussi c£I£bre dans les 
legendes bulgares que dans celles de la Serbie. La poesie

1. Un ren̂ gat bulgare, habile fauconnier, s’6tait introduit dans la place et 
avait pu entrer au service du gouverneur, Ianouka, qu’il accompagnait  ̂la 
chasse. Un jour, Π rdussit k le livrer aux Turcs. La place se rendit alors volon- 
tairement.

2. D’aprfes M. Iorga, la participation roumaine k la bataille de Kossovo 
n’est pas certaine.

3. Exactement, en serbe, K o sso v o  p o lU , le C h a m p  des M e r le s . Les Turcs on 
ont fait K o s 80vaf parce que leur langue n’admet pas de finale en o et aussi par 
suite d’une confusion du sufflxe slave ovo avec le mot turc ova, plaine.



popuiaire en a fait un heros extraordinaire, doue d’un pou- 
voir magique, en meme temps qu’une personnification du 
patriotisme slave, ce qui ne semble pas corrcspondre com- 
pl^tement a la r6alite.

On sait que la bataille de Kossovo fut marquee par la 
mort des deux souverains ennemis. Un noble serbe M i l o c h  

O b i l i i c h  qui, d ’apres certains recits, voulait, par une action 
d ’^clat, se laver d ’un soupgon de trahison, r£ussit, en se 
donnant comme transfuge, a s ’introduire dans la tente de 
Mourad qu’il poignarda. C’cst, du moins, la version la plus 
vraisemblable. La defaite des Serbes serait due k  la defec
tion de Tun des chefs allies, soit Vouk Brankovitch, neveu 
de Lazare, qui voulait s ’emparer de la royaut6, soit, d’apr^s 
Hammer, d ’un general bosniaque, Vladko, trompe par 
un faux bruit. Quoi qu’il en soit, Lazare, au milieu de la 
deroute, tomba aux mains des Turcs. II fut conduit devant 
le sultan qui respirait encore, et mis k  mort en sa presence 
avec d ’autres nobles serbes prisonniers.

Mourad, en mourant, l^guait a son fils B a y i z i d  la pos
session de presque toute la Peninsule balkanique ού, cepen- 
dant, Constantinople restait a conquerir.

Nous avons suivi sans l ’interrompre, le recit des con- 
quetes de Mourad en Europe, lesquelles, au point de vue 
de l ’Occident chretien et aussi de l ’avenir de 1’Empire otto
man, pr^sentent un interet capital, mais ces operations 
n ’empecherent pas le Sultan d ’arrondir, en meme temps 
ses possessions en Asie-Mineure.

D0s les premieres annees de son regne, attaque par le 
prince de Karam an, qui, jaloux de ses progres, avait sus- 
cite contre lui, une revolte des grands proprietaires terriens 
appeles o k h t  \  le sultan s ’empara d ’Ancyre (Angora), ville 
importante par sa position au centre de TAnatolie et aii 
point de rencontre de plusieurs routes commerciales. Plus 
tard, m ariant son fils Bayezid avec la fille du prince de 
Kerm ian, il obtint, comme dot de la jeune princesse, d ’im- 
portants territoires avec les villes de Tavchanli, Sim av et 1

1. Co mot est actuellement hors d’usage, mais il parait s’dtre conserve dans 
la d6nomination d’un canton des Rodopes, A k h t - T c h i l ib i .
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Kutahia. Enfin,il se fit ceder,sous la forme, au m oinsappa- 
rente, d ’une vente, une partie de la principaut6 de Hamid, 
avec les villes d ’Akch^hir et d’ Isparta. Mourad se trouvait 
ainsi maitre de la plus grande partie de I’Asie-Mineure.

En meme temps, aide de son vizir Kara Halil Djend6r6li, 
qui prit le nom de K hair ed Din, il poursuivait I’organisa- 
tion politique et militaire de Γ empire. Des cette 6poque, 
nous voyons les hauts dignitaires, dont les titres, ^inon les 
fonctions, se sont consents jusqu’a la fin de la monarchie 
ottomane, le b e i l e r b e y i  \  gouverneur general des provinces 
d ’Asie ( A n a d o l o u  b e i l e r b e y i )  et d ’Europe ( R o u m i l i  b e i l e r- 
b e y i ) } le k a z i  a s k i e r , juge de l ’armee, devenu plus tard juge 
d’appel pour les tribunaux de droit musulman, les s o u - 
b a c h t , gouverneurs de districts. Les forces militaires se 
developperent dans la mesure de 1’augmentation de la 
puissance ottomane; des s i p a h i l i k ,  sorte de fiefs militaires, 
recompenserent les guerriers (s i p a h i 1 homme d ’arme) qui 
se distinguaient au combat.

Mourad fit aussi construire de nombreuses mosquees, 
des l e k k i  (couvents de derviches), des m 0 d r e s s 6  (ecoles de 
th^ologie musulmane). Lui-m<hne, a la verity, 6tait fort peu 
inslruit, et lorsque fut conclu avec Raguse, le traite qui 
accordait k  cette republique, la protection ottomane et la 
liberty du commerce, moyennant le paiement d’une rede- 
vance annuelle de 500 ducats —  le premier accord conclu 
avec une puissance occidentale —  Mourad, pour apposer 
sa signature sur ce document, trempa sa main dans Tencre 
et Tappliqua, ouverte sur Ie iparchemin. Tel fut, assure-t- 
on, I’origine du l o u g h r a t signature officielle des sultans, que 
les calligraphes ottomans ont transformee en un mono
gramme complique renfermant le nom du souverain, celui 
de son p6re et les mots t o u j o u r s  v i c l o r i e u x .

Le corps de Mourad fut, apres la bataille do Kossovo, 
transporte a Brousse oil se trouve son tombeau. Ce souve
rain, par rimportance de ses victoires et de ses conquetes, 
merita non seulement le titre de g h a z i  (vainqueur) qui est

1. B eiler  beyl, bey des beys.

t
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donne a presquc tous les sultans, mais aussi le surnom de 
K h o d a v e n d i g u i a r , termc d ’origine persane qui signifie s o u - 
v e r a i n , s e i g n e u r , ct s ’applique meme a Dieu (en persan 
K h o u d a ). Ce nom est reste a la province ( e y a l e i  puis v i l a y e t )  

dont le chef-lieu est Brousse.
La mort de Mourad donna le trone a son fils B a y e z i d  dont 

le premier acte fut de faire tuer son frere Iakoub. Son 
exemple fut suivi par ses successeurs et cctte coutume bar- 
bare fut meme, assure Hammer (Tome I, p. 94), erigde en 
loi de 1'Em pire. On pr6tendait la justifier non seulement par 
la raison d ’etat, mais aussi par un precepte du Koran.

Bayezid (que les anciens historiens occidentaux appellant 
B a j a z e l )  dut a l ’audace et a la rapidite de ses operations mi- 
litaires le surnom de Y t l d t r t m  l ’Eclair, la Foudre.

L a premiere partie de son r0gne fut particulierement bril- 
lante et heureuse pour les armees turques. La bataille de 
Kossovo lui avait livr6 la Serbie. La princesse Militsa, qui 
avait pris en mains le gouvernement pour ses fils mineurs 
Etienne et Vouk, dut consentir k  payer un tribut au sul
tan et a lui fournir des troupes. Effectivement, dans plu- 
sieurs actions importantes, des contingents serbes combat- 
tirent k  c6te des troupes turques. La plus jeune fille de 
Lazare et de Militsa fut donnde en mariage a Bayezid.

Les competitions qui mirent aux prises, k  Constanti
nople, dans la seconde moitie du x iv e siede, Jean  V, ses 
fils et petits-fils, Andronic IV , Jean  V II, puis Manuel II, 
permirent au Sultan, en prenant parti pour les uns ou les 
autres, de leur imposer, en fait, sa domination.

Manuel dut prendre part, avec un detachement grec, au 
siege de Philadelphie (Ala-Chehir), qui, jusqu'alors, bien 
qu'enclavee entre les possessions turques, avait conserve 
une garnison byzantine. Plus tard, Jean  V II I , fut oblige 
d ’autoriser l'erection k  Constantinople, non seulement 
d'une nouvelle mosquee —  il en existait dej& tro is—  mais 
d'un tribunal de droit musulman ( m e h k i m e )  pour juger 
les Turcs etablis dans la capitale.

1. Ce nom so prononce k peu pr6s Y e u ld e u r e u m  (eu comine dans n e u f) .



En 1393, une puissante armee commandee par Suleiman 
TchelSbi, fils de Bayezid, fut envoyee contre Trnovo, capi- 
tale de la Bulgarie. Le patriarche E v i i m i , Tune des plus 
nobles figures de l ’histoire bulgare, fut Tame de la resis
tance qui se prolongea pendant trois mois \  Mais la ville 
fut prise d ’assaut (13  juillet 1393) et son occupation fut- 
comme toujours, a cette epoque, accompagnee de mas
sacres etde devastations. Le roi des Bulgares,Chichman,ne 
se trouvait pas alors dans sa capitale. II s ’etait probable- 
ment refugie dans la forteresse de Nicopolis. Les recits qui 
concernent le sort du dernier souverain bulgare sont tres 
divers. II est possible qu’il ait ete fait prisonnier par B aye
zid et soit mor t en captivit6, mais les traditions populaires, 
appuyees sur des denominations topographiques encore 
existantes, lui font continuer la lutte pendant sept ans dans 
les environs de Samokov et le represented succombant 
dans un dernier combat.

L ’annee suivante, le Sultan revint d ’Asie pour prendre 
le commandement d ’une armee qui passa le Danube et 
attaqua le prince de Valachie, Mircea; celui-ci fut vaincu, 
fait prisonnier et envoye a Brousse 1 2. Mais Bay&zid lui ren- 
dit la liberte sous la condition qu’il reconnaitrait sa suze- 
rainete et lui paierait un tribut. Cette soumission de la 
Valachie ne fut, il est vrai, que temporaire.

Les armees turques avaient aussi opere des incursions en 
Hongrie et le roi Sigismond, inquiet de leurs si rapides 
succ09, chercha des allies en Occident. II obtint le concours 
d’un grand nombre de nobles franQais dont les plus illustres 
etaient le comte d ’Eu, conn^table de France, le comte de 
Nevers, l’amiral Jean  de Vienne, le marechal Boucicault, 
le sire de Coucy. Des chevaliers teutoniques, des chevaliers 
de Saint-Jean de Jerusalem , des chevaliers bavarois, vin- 
rent se ranger sous les ordres du roi de Hongrie qui avait 
aussi le concours des troupes valaques commandees par

1. Eviimi, dernier patriarche de Trnovo, continue a pres la chute de la 
capitale, k  soutenir moralement et k encourager ees compatriotes, mais il fut 
θχΐΐό pr&s de Stanimaka en Thrace ού il mourut.

2. Χ έη ο ρ ο Ι, op c it.t I, p. 255.
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Mircea, desireux de s ’aftranchir de la suzerainete ottomanc.
La rencontre avec les armees ottomanes eut lieu sur les 

bords du Danube, pres de Nicopolis 1 (22 septembre 1396). 
E n  cette circonstance, commc dans ccrtaines batailles de la 
guerre de Cent Ans, la vaillance temerairc et peu discipli
n e  des chevaliers frangais fut, apres une brillante attaque, 
un moment couronn0e de succes, la cause de la defaite finale. 
Malgre les avis du roi Sigismond et de Mircea qui connais- 
saient les methodes de combat des Turcs,les nobles frangais 
voulurent combattre en premiere ligne, et apres avoir 
enfonce les avant-gardes, au lieu de s ’arreter pour se remet- 
tre en ordre et laisser k  l ’infanteric hongroise et valaque le 
temps d ’arriver, ils continuerent d ’avancer et se trouverent 
en presence de 40.000 janissaires (Xenopol dit 60.000). 
L ’attaque se changea en deroute. Mircea voyant la bataille 
perdue, se retira avec ses troupes valaqucs. Cependant, les 
Allemands, une partie des Hongrois et ceux des Frangais 
qui avaient pu battre en retraite, resistaient vigoureuse- 
ment et Tissue du combat fut un moment indecise; ce fut 
Tintervention du corps auxiliaire serbe combattant sous les 
ordres du despote Stefan (Etienne) Lazar6vitch, du cote 
des Turcs, qui assura la victoire a ces derniers. Sigismond 
et un certain nombre de seigneurs hongrois et allemands 
purent s ’0chapper sur ies vaisseaux de Venise et de Rhodes 
qui stationnaient a Tembouchure du Danube.

Les pertes des deux arm0es 6taient 0normes et le Sultan, 
voulant venger lam ort deses sujets, ordonna de mettre a 
mort tous les prisonniers. Le massacre dura,dit-on, toute la 
journee et ne cessa que sur la demande des grands seigneurs 
turcs, emus, eux-memes, d ’une telle cruaute^ Un certain 
nombre de nobles frangais, parmi lesquels le comte de N evers, 
le mar6chal Boucicault et Guy de la Tremoille, eurent la 
vie sauve et purent, plus tard, etre liberes contre rangon.

Le tsar bulgare de Vidin, Stratsim ir, fr&re de Ghichman, 1

1. G’est la ville actuelle de N ik o p o l, qu’il no faut pas confondrc avec N ic o 
p o lis  a d  Istr u m  qui, en d^pit de son nom, se trouvaita l’intArieur de la Bul- 
garie, prfcs du village d 'E s k i-N iJ c u p  (voir Kanitz, L a  B u lg a r ie  D a n u b ie n n e  e l 
l e  B a lk a n , edit. fran$aise, p. 224).
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qui avait ouvert ses portes aux allies, dut, apres la bataille 
de Nicopolis, se rendre a Bayezid, qui Penvoya en exil en 
Anatolie oil il mourut bientot. Ainsi disparut le dernier 
E ta t bulgare autonome.

A la suite de cette victoire, les Turcs s ’avancerent au 
dela du Danube et de la Save, jusqu ’en Styrie et ravagerent 
le pays, mais durent se retirer apres avoir ete battus a 
Pozsega. Une nouvelle invasion de la Valachie ne reussit 
pas mieux, car Mircea battit a B o v i n e , pres de Craiova, 
l’arm^e ottomane qui ne put, qu’a grand’peine, echapper 
a la destruction et repasser le Danube.

Malgr6 ces echecs au dela du Danube, Bayezid etait 
maitre, soit directement, soit indirectement, comme suze
rain, de toute la Peninsule Balkanique, a P exception de 
Constantinople et de ses environs immediate, de Salo- 
nique, qui fut pourtant occup^e, ainsi qu’Athenes, pendant 
quelque temps de la Bosnie, de PAlbanie et d ’une partie 
de la Gr£ce. Mattres de la Grece continentale, les Turcs 
pousserent leurs incursions jusqu’aux extremites du Ρέΐο- 
ponese. La bataille de Nicopolis avait scell6 la domination 
turque sur PEurope Orientale.

Bien que les interventions du Sultan dans les affaires 
de Byzance^prissent le caract^re d ’alliance avec Tun ou 
l’autre des empereurs, Bayezid ne se faisait pas faute de 
preparer la conquete de la ville. II avait interdit toute 
amelioration ou reparation des ouvrages de defense, tan- 
dis que, de son cote, il procedait a des travaux destines 
a faciliter Pattaque. G’est ainsi qu’il fit construire, a 
Pun des endroits les plus 6troits du Bosphore, la forte- 
resse de G u z e l  H i s s a r  (le beau chateau), appel6e depuis 
A n a d o l o u ~ H i s s a r >  le chateau d ’Anatolie. Des 13 9 1 ,  il 
avait soumis Constantinople k ,un blocus qui dura plu- 
sieurs annees. En 1400, il se disposait & Pattaquer 
apr^s avoir envoye une sorte d ’ultimatum k  Pempereur 
Jean  V, pour le sommer de Pabandonner, moyennant la 1

1. Salonique avait dcja etc prise par Khalr ed Din, sous le rfcgne de Mou- 
rad, mais fut bientdt rendue aux Byzantins. Aprfcs la seconde occupation, 
ce furent les V6nitiens qui la reprirent.

IU 8T01R E DE LA TURQU1E
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promesse de lui assurer une r6sidence eb un gouverne- 
ment ailleurs, la oil il le desirerait. Les Grecs se pr£pa- 
raient a la rdsistance, lorsque des ev&iements impr^vus 
vinrent arreter le developpement d ’un regne si brillam- 
ment commence.

Nous avons relate sans interruption les progr^s des 
Turcs en Europe, mais pendant cette periode, Bayezid 
n ’avait pas etc moins actif en Asie.

D ’ailleurs, avec une rapidite qui justifiait son surnom, 
il se transportait suivant les necessites, des bords du Saka- 
ria a ceux du Danube.

Au cours des premieres annees de son regne, il s ’etait 
empare des principautes d ’A'idin (avec Ephese), de Sa- 
rouhan, de Menteche et d ’une partie de celle de Karam an. 
Plus tard (1392), a la suite d ’une attaque du prince de 
Karam an, Ala ed Din, Bayezid, l ’ayant battu, prit le reste 
dc ses 0tats avec sa capitale Konia, puis il occupa Sivas, 
Tokat et Kaisarie, et enfin Kastamouni, dont le prince, 
son homonyme, Keuturum  Bayezid (le perclus) ne garda 
plus que le port de Sinope.

Bayezid, ayant ainsi reuni sous son sceptre, tout Tan- 
cien empire Seldjoukide, etait maitre de l ’Asie Mineure, 
ά Texception dc Smyrne occup^e par les chevaliers de 
Rhodes et de la principaute grecque de Tr^bizonde. Ses 
troupes commandees par Timourtach, s ’etaient avanc6es 
ju squ ’a l ’Euphrate.

D6ja, comme nous Tavons remarque, s ’operaient des 
transports de population d ’une region a l ’autre. Les g6ne- 
raux turcs Iakoub et Evrenos ayant pris la ville d ’Argos, 
en Peloponese, ses habitants, au nombre de 30.000, d ’apres 
Chalcondylas, furent transportes en Asie, taridis que des 
Turcs et des Tatars venus d ’Anatolie etaient etablis 
dans la vallee du Vardar et dans les regions de Sofia, 
Philippopoli et Stara-Zagora.

Mais, alors qu’arrive a l ’apogee de sa puissance, Bayezid 
s ’appretait a la couronner par la conquete de Constanti
nople, un orage qui devait l ’emporter se pr6parait aux 
confins orientaux de son empire.
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L A  B A T A IL L E  D ’AN G O RA 
E T  S E S  CO N SEQ U EN CES

Dans la Transoxiane, au sud de Samarkand, un jeune 
chevalier, peut-etre d’origine mongole, mais co m p le m en t 
turquise, T i m o u r , qui s'illustrera sous le nom de T i m o u r -  

L e n k  \  T i m o u r  le  b o i l e u x , dont les Europ£ens ont fait 
T a m e r l a n , brave, intelligent et surtout adroit, ayant pro- 
fite des dissensions entre les souverains et les grands 
seigneurs du pays, ainsi que des conflits entre Turcs et Ira- 
niens, 6tait arrive k  se faire nommer par le sultan de Dja- 
gata'i, Touklouk, gouverneur de la Transoxiane. Entrant 
bientot en lutte avec le sultan Touklouk et ses successeurs, 
il arrive, apr^s une suite d ’aventures romanesques, a se 
faire proclamer lui-meme roi de ce pays (1369).

Etendant ensuite ses conquetes au Nord sur le Kiptchalc 
au sud sur le Khorassan, TAfganistan, une partie de la 
Perse, s ’avan^ant jusque dans Plnde et en Mesopotamie, il 
devient souverain d ’un immense empire qui, a lO uest, 
apres Toccupation de la Georgie, de PArmenie, du Kurdis
tan, confinait aux 6tats de Bay^zid. Timour avait accepte 
la soumission de Taherten, prince d ’Erzindjan, qui pensait 
ainsi se piot^ger contre la convoitise du sultan ottoman. 
Cette crainte 6tait justifi£e, et la prise d ’Erzindjan par 
Bayezid fut la premiere occasion de conflit entre les deux 
souverains turcs. Taheriep se plaignit aupr^s de Timour, 
lequel accueillit, en outre, les princes de Kermian, de Men- 
teche et d 'A ’idin, d6pouill£s par Bay6zid et qui avaient r£ussi

1. T im o u r signifle /er. Les Turcs, actuellement, prononcent ce mot dtm ir>  

mais ils avaient, avec les caractfcres arabes, conserve l'ancienne orthographe.



3 6 LA B A T A IL L E  d ’a NGORA

a lui 6chapper. Timour envoya a Bayezid une ambassade 
chargee de lui demander la reparation des torts faits a cos 
princes. Le sultan ottoman maltraita les ambassadeurs — 
peu s ’en fallut qu’il ne les fit mettre a mort —  et les ren- 
voya avec une reponse insultante pour leur souverain.

Timour marcha alors contre Sivas, occupee depuis peu 
par les Ottomans. Cette place opposa une vigoureuse resis
tance, mais elle dut capituler et ses habitants furent trait0s 
avec la plus afTreuse barbaric. Un des fils de Bayezid,Ertho- 
groul, ayant ete pris, le vainqueur le fit tuer.

Timour n ’entreprit pas aussitot sa campagne contre 
Bayezid, mais se dirigcant vers la Syrie et la M6sopotamie, 
il attaqua et prit A'intab, Alep Damas, Bagdad.

Au commencement de 1402, un ^change d ’ambassades 
eut lieu entre Timour et Bayezid. Cc dernier, qui semblait 
ne pas se rendre compte de la puissance de son adversaire, 
le provoqua par des reponscs insolentes, et marcha contre 
lui jusqu ’a Tokat. Timour etait alors a Sivas avec une 
armee beaucoup plus nombreuse que ccl!e des Ottomans 
—  Hammer dit sept fois — . II se dirigea vers Angora et ren- 
contra, au nord-cst de cette ville, Tarmee de Bayezid forte 
de 120.000 hommes, parmi lesquels figurait un corps auxi- 
liaire serbe de 10.000 hommes, ainsi que 10.000 Tatars. 
Quatre fils et cinq petit-fils de Timour, d ’un cot6, les cinq 
fils de Bayezid, de l ’autre, commandaient des divisions des 
deux armees.

La bataille fut ardente et les janissaires ainsi que les 
auxiliaires serbes resisterent vaillamm ent a des ennemis 
sup^rieurs en nombre, mais les Tatars et les anciens sujets 
des principautes conquises, Mentcche,Saroukhan, Kermian, 
gagnes par les 6missaires de Timour, firent defection. Les 
Serbes, sous les ordres du prince Etienne Lazar£vitch, ne 
purent que couvrir la retraite du fils alne de Bayezid, Sulei
man, qui se dirigea vers la mer, tandis qu’un de ses freres, 
Mehmcd, reussissait a se r6fugier dans les montagnes, a 
l ’E st  d ’Angora, vers Amassia, et un autre, Issa au sud, du 
c6t0 de la Karam anie.

Le sultan Iui-memc et son fils, Moussa, ainsi que la plu-



part des chefs de l ’armee, etaient tombes aux mains du 
vainqueur.

La bataille d’Angora ou d’Ancyre, que les Turcs appellent 
la  b a t a i l l e  d e  T i m o u r  ( T i m o u r  m o u h a r e b i s s i ) ,  livree le 
20 juillet 1402, arreta un moment les progres de la puis
sance ottomane et accorda au faible empire de Constan
tinople, un repit de cinquante ans-

Timour accueillit d ’abord avec egards le sultan prison- 
nier, mais celui-ci ayant cherche a s ’echapper par un moyen 
assez extraordinaire, une galerie de mine aboutissant a sa 
tente, sa captivite fut rendue plus rigoureuse et Ton raconta 
meme qu’il avait ete enferme dans une cage de fer. Hammer 
s’efforce de detruire cette legende qu’il explique en disant 
que dans ses d6placements a la suite de Timour, Bayezid 
etait transport^ dans une litiere g r il le  que les historiens 
turcs appellent k a f e z , mot qui signifie effectivement c a g e ., 
mais d£signe aussi les grillages poses aux fenetres des mai- 
sons turques et derri^re lesquels, les femmes peuvent voir 
sans etre vues. Bayezid mourut en cap tiv ity  a Akchehir, le 
8 mars 1403. Son corps fut transports a Brousse.

Les Tatars ravagerent presquc toute l ’Asie Mineure et 
rnirent le siege devant Smyrne, dSfendue par les chevaliers 
de Rhodes. Timour vint en personne diriger 1’attaque. Au 
moment de I’assaut, les chevaliers, refugies dans le chateau 
purent se frayer un passage et s'embarquer sur leurs ga- 
leres, mais les habitants furent massacres.

Pour assurer plus completement la ruine de l ’E ta t Otto
man, Timour avait retabli dans leurs domaines, les princes 
deposs£d6s par Bayezid. II se tourna ensuite vers la Perse 
et apres etre rentre dans la capitale de son empire, Sam ar
kand, et y  avoir s^journe quelque temps, il partait pour la 
conquete de la Chine, lorsqu’il mourut le 19 fevrier 1405.

Comme on l ’a vu, trois des fils de Bayezid, Suleiman, 
Mehmed et Issa, avaient pu s’echapper lors de la bataille 
d’Angora. Suleiman 6tait arrive jusqu’a Andrinople ou il 
s ’etait fixe, Issa etait rest6 k  Brousse, et Mehmed ά Amas- 
sia. Ce qui restait de Tempire de Bayezid 6tait ainsi divise 
et livre a Tanarchie car leg princes se faisaient la guerre
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entre eux et recherchaient 1 ’alliance de l ’empereur grec, 
Manuel II, lequel, par un renversement momentan6 des 
situations, se trouvait ainsi l ’arbitre des princes turcs.

Les premiers conflits eurent lieu en Asie Mineure entre 
Issa et Mehmed et se terminerent par la victoire de ce der
nier. Issa disparut dans un combat. Ensuite, Suleiman, qui 
regnait a Andrinople, prince am bitieux, intelligent et lettr6, 
mais paresseux et debauche, v int attaquer son frere Meh
med en Asie. A  ce moment intervint Moussa, autrefois pri- 
sonnier de Timour et delivre apr^s la mort de celui-ci. II 
prit d ’abord le parti de Mehmed, et passe en Europe, il 
s ’assura le concours de Mircea, prince de Valachie, de 
Etienne Lazarevitch, prince de Serbie et des fils des der- 
niers souverains bulgares, Froujin, fils de Chichman et 
Constantin, fils de Stratsim ir, tandis que Sul6‘iman obte- 
nait l ’aide de l ’Em pereur Manuel dont il avait 0pouse la 
fille.

D ’abord battu pres de Constantinople, Moussa se refugia 
en Valachie, puis revint attaquer Suleiman k  Andrinople. 
Suleiman, abandonne de presque tous ses nobles auxquels 
r£pugnaient ses debauches et ses fantaisies, voulut s ’enfuir 
vers Constantinople, mais il fut tue en route (1410).

Moussa resta ainsi seul maitre des possessions ottomanes 
d ’Europe. A  cot6 de r6elles qualites administratives et 
m ilitaires, Moussa manifesta un caractere tyrannique et 
cruel qui lui aliena ses vassaux. Comme il avait attaque 
Constantinople, I’Empereur fit appel & Mehmed qui passa 
en Europe, rassembla autour de lui la plupart des beys, 
meeontents de Moussa, s ’allia avec Etienne de Serbie et, 
apr^s avoir d ’abord subi des revers, finit par battre Moussa, 
pres du village de Tchamourlou, non loin de l ’endroit oil 
la riviere l ’ lsker sort du bassin de Sofia. Moussa fut trouve 
m ort a peu de distance du champ de bataille (14 13).

Ainsi Mehmed restait definitivement souverain de la 
Turquie et c’est lui que la nomenclature oflicielle des sou
verains ottomans, enregistre comme successeur de Bayezid. 
L a  tradition adjoint k  son nom l ’epith^te de T c h 0 t i b i tsei
gneur.
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Les ecrivains occidentaux appellent souvent Mehmed I er 
et les cinq autres sultans qui, dans la suite, porterent le 
meme nom, Mohammed ou Mahomet. Nous ne savons pas, 
d ’une fagon precise, comment les Turcs du x v e siecle pro- 
nongaient le nom de leurs souverains, mais il est certain 
que nos contemporains, en Turquie, ne donnent a personne, 
pas plus a un sultan qu’& un simple particulier,le nom meme 
du prophete. Ils en changent la prononciation, ce que per- 
met l ’orthographe arabe qui ecrit ce nom avec les quatre 
consonnes m  h m  d ;  selon la vocalisation,que les textes turcs 
n ’indiquent presque jamais, on peut lire aussi bien M e h m e d  

que M o h a m m e d .
A y  ant habite plusieurs annees la Turquie pendant le 

regne du successeur d ’Abdul Hamid, nous ne l ’avons jam ais 
entendu nommer autrement que M e h m e d  V .  (Test pourquoi 
nous avons cru convenable, nonobstant un usage contraire 
assez repandu, cTecrire de la meme maniere les noms de ses 
homonymes sur le trone dOsm an.

Le r£gne de Mehmed I er, tout au moins a partir du mo
ment oh il reunit sous son autorite toutes les provinces otto- 
manes, fut assez court; une attaque d ’apoplexie le termina 
en 14 2 1.

i'Des qu’il eut triomphe de ses competiteurs, Mehmed 
avait renouvel6 son alliance avec l ’empereur Manuel qui 
Tavait aid6 dans sa lutte contre M oussa,etil!uirenditm em e 
certaines places sur la Mer Noire et en Thessalie. Il resta 
jusqu’a sa mort, fidele a cette a l,;ance. Il promit aussi sa 
bienveillance aux princes et chefs chretiens, vassaux ou 
voisins de TEmpire Ottoman. Il s’interessa particuliere- 
ment aux lettres et aux arts, fit commencer la construction 
de la Grande-Mosquee ( O u l o u  D j a m i )  h Andrinople et 6ri- 
ger a Brousse la cel^bre mosqu^e verte ( Y e c h i l D j a m i )  ainsi 
que les etablissements de bienfaisance ( i m a r e l )  qui l ’avoi- 
sinent et aupres desquels se trouve son tombeau ( t u r b e ) .

Il eut aussi a guerroyer. D ’abord en Asie, contre le 
prince de Karam an et contre un vassal rebelle Djune’id, 
qui gouvernait Smyrne, puis contre le due de Naxos, Veni- 
tien qui poss6dait plusieurs des Cyclades. Il s ’ensuivit une



4 0 LA B A T A I L L E  d ’ANGORA

attaque heureuse do la ilotte venitienne qui battit celle des 
Turcs devant Gallipoli, apres quoi la paix fut concluc avec 
la S6renissime Republique (21 juillet 1418).

Deux evenements " d ’une nature exceptionnelle mar- 
querent le regne de Mehmed Ier.

Un ancien kazi-askier, Bedr-ed-Din, savant jurisconsulte, 
voulut tenter une revolte en se servant du fanatisme reli- 
gieux. Une sorte d ’ascete Beureklidji Moustafa, auquel le 
peuple attribuait des miracles, lui servit d ’instrument pour 
soulever la foule. Ses adeptes prechaient une nouvelle doc
trine qui presentait quelque analogic avec celle des Bogo
miles et dont la base etait Fegalite absolue et la com- 
munaut£ de tous les biens m ateriels; ils cherchaient k  

s ’entendre avec les chretiens.
Etablis sur une pointc de terre ού se trouve le mont Sty- 

larios, au sud du golfe de Smyrne, ces sectaires etaient deve- 
nus assez nombreux et assez forts pour battre k  deux 
reprises, les troupes envoyees contre eux. II fallut une puis- 
sante armee commandee par le grand-vizir, Bayezid Pacha, 
pour en avoir raison. Un grand nombre de fanatiques et 
Beureklidji Moustafa lui-meme furent mis k  mort apres 
d ’horribles supplices qu ’ils supporterent avec une Cons
tance extraordinaire.

Le principal instigateur Bedr-ed-Din se trouvait en E u 
rope, dans la region des Balkans oil il avait r^uni de nom
breux partisans parmi les notables qu’il avait favoris^s sous 
le regne de Moussa, alors qu’il etait kazi-askier. II fut battu 
pres de Serres, fait prisonnier et pendu.

L ’autre evenement fut Tapparition d ’un competiteur se 
donnant pour M o u s t a f a , fils de Bayezid, disparu.pendant la 
bataille d ’Angora et dont on n 'avait retrouve aucune trace. 
On n’est pas d ’accord sur son identite, mais sa parente avec 
Bayezid n’est pas invraisemblable et il semble bien quelle 
ait et0 admise par Fempereur Manuel.

Le prince de Valachie, Mircea, et Djuneid, devenu gou- 
verneur de Nikopoli, prirent son parti. Poursuivi et battu 
parMehmed, il se refugia a Salonique dont le gouverneur 
grec refusa de le livrer sans ordre de FEmpereur. Ce dernier,
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malgre son alliance avec Mehmed, defendit tres noblement. 
les droits de Fhospitalite, tout en s’engageant a surveiller 
Moustafa, qui fut t r a n s i t  d ’abord a Constantinople, puis 
a Lemnos et interne dans un monastere.

Au commencement de son regne, Mehmed ayant assure 
sa domination en Asie, notamment par des accords avec 
Chahrok, fils de Timour et avec les chefs des dynasties tur- 
comanes du Mouton-Blanc et du Mouton-Noir, s ’avanga 
vers le Nord, en Hongrie, en Valachie et jusqu’en Styrie. II 
fut battu a Radkersbourg. Neanmoins, Mircea se rendant 
compte de la puissance de FEm pire turc et du danger resul
tant de son voisinage, se soumit volontairement, moyen- 
nant la garantie de Fautonomie de la Valachie sous ses 
princes nationaux, et certains autres privileges dont les 
Turcs reconnurent toujours la r^alite, bien que le h a l l - i -  

c h i r i f  (rescrit) qui les mentionnait ait ete perdu.
Comme, plus tard, Mircea prit le parti du pretendant 

Moustafa, Mehmed, pour le punir fit occuper deux places 
sur la rive valaque du Danube, Giurgiu et Turnu-Severin.

Mehmed Ier etant mort d’une attaque d’apoplexie, en 
14 2 1, son d6c&s fut tenu secret pendant quarante jours, 
pour que son fils Mourad, age de 18  ans, qui residait alors a 
Amassia, put etre prevenu et venir prendre possession du 
trdne.

II semble que Mourad II  fut d ’un naturel pacifique, car 
des son avenement,il voulut conclure des accords avec tous 
ses voisins. Mais Fempereur Manuel, se basant sur une dis
position du testament de Mehmed, ayant reclame la garde 
et la tutelle des jeunes fils de celui-ci, ce a quoi Mourad ne 
voulut pas consentir, un conflit s ’en suivit au cours duquel 
Fempereur mit en liberte le pretendant Moustafa et Fancien 
vizir, souvent rebelle, Djuneid, et favorisa leur action. 
Mais Mourad, avec Faide des G6nois qui occupaient la 
Nouvelie Phocee, en face de Mitylene, ού ils exploitaient des 
mines d’alun, finit par avoir raison de son comp6titeur qui 
fut pris et pendu.

Manuel chercha alors k  se rapprocher de Mourad, m ais
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celui-ci refusa et v int mettre le si£ge devant Constantinople. 
Les environs furent ravages, une ligne de circonvallation 
6tablie et l ’assaut donn6 le 24 aofit 1422. Assaillants et 
defenseurs combattaient avec un 6gal courage et un egal 
acharnement, lorsque, vers le coucher du soleil, les Turcs 
cess^rent leurs attaques et se retir6rent en brulant leurs 
machines de guerre.

Les Grecs expliquerent ce recul inattendu par une appa
rition miraculeuse qui aurait frappe de terreur les assail
lants, et certains t^moins turcs paraissent avoir admis cette 
version. Mais les ecrivains ottomans donnent pour motif a 
la levee soudaine du siege, la revolte, suscit6e par les 
intrigues grecques, d ’un frere de Mourad, Moustafa, resi- 
dant en Karam anie, qui s ’6tait empare de Nic6e. Mourad 
m archant contre lui, s ’en empara par trahison et le fit 
pendre.

II est a remarquer que dans tous les conflits int6rieurs 
ou ext^rieurs de cette p^riode, les desertions, les trahisons 
des grands personnages, les ruptures de traites, jouent 
constamment un role et, souvent, exercent sur les r6sultats 
une influence plus grande que les operations militaires.

Debarrasse de ce nouveau rival, Mourad essaya encore 
de conclure la paix avec ses voisins, sauf pourtant avec les 
Venitiens qui occupaient Salonique. Pour la troisieme fois, 
les Turcs s ’emparerent de cette ville qui resta dSfinitivement 
entre leurs mains.

Mais il semble qu ’a cette epoque une paix de longue duriie 
nc fut pas possible, car nous voyons bientot le Sultan en 
guerre avec la Hongrie. Passant le Danube, ses armees 
s’ avancent jusqu ’en Carniole, puis revenant en· arri&re, peu 
apres, elles envahissent la Transylvanie ού elles se trouvent 
en presence du vaillant Jean  de Huniad, noble hongrois, 
d ’origine roumaine, qui inflige aux Turcs plusieurs defaites 
sanglantes a Szent-Imre (18  mars 1442), pr^s de Nagy- 
Szeben (Hermannstadt) et aux Portes de Fer,sur le Danube.

A  la suite du concile de Florence (1439) qui avait fait 
esp6rer la reunion des Eglises dO rient et dOccident, le 
pape Eugene IV  avait pris Tinitiative d ’une nouvelle croi-
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sade qui devait rejeter les Turcs en Asie ou, tout au moms, 
delivrer Constantinople, de plus en plus m en ace.

Une arm6e nombreuse, composee de Hongrois, de Polo- 
nais, d ’Allemands, de Valaques, avait ete reunie par V la
dislav, roi de Hongrie et de Pologne.Georges Brankovitch, 
prince de Serbie, successeur de Stefan Lazarevitch, qui 
oscillait entre les vassalit6s turque et hongroise, s’6tait 
joint a l ’armee chr6tienne. Celle-ci passa le Danube pres de 
Belgrade.

La premiere bataille importante fut livree pres de Nich 
(novembre 1443) et les chretiens vainqueurs, s ’avancerent 
jusqu’a Sofia qu’ils occuperent. Une autre bataille eut lieu 
entre Sofia et Zlatitsa, mais le passage des Balkans a la fin 
de decembre presentait de telles difficultes que l’armSe 
chretienne renon§a a le tenter et revint en arriere.

Mourad avait du, a la meme epoque, entreprendre en 
Asie une expedition contre le prince de Karamanie, qui avait 
attaqu0 ses possessions et ravag£ plusieurs villes et leurs 
districts. Le sultan en eut raison, mais il se decida a faire 
la paix en Europe, meme au prix de concessions impor- 
tantes. Le trait£ qui prevoyait une treve de dix ans, fut 
signe par Mourad et par Vladislav, et jur£ par les deux 
souverains, le premier sur le Koran, le second sur l ’fivangile.

Mourad voulant enfin satisfaire ses gotits pacifiques, 
abandonna le trone & son fils Mehmed,alors ag6 de quatorze 
ans, et se retira a Magn^sie.

Mais il ne jouit pas longtemps de ce repos. Le cardinal 
Julien Cesarini qui avait 0te Tun des organisateur de 
rexp6dition precedente, Tempereur Jean  Paleologue et 
divers personnages europ6ens, representerent au roi de 
Pologne, favantage qu’ il y aurait a profiter du sejour du 
Sultan en Asie et lui persu;id&rent que la parole donn6e aux 
infideles n’avait pas de valeur, d ’autant plus qu’il avait 
conclu avec les souverains chretiens, un traite ant6rieur 
qui deva t  pr6valoir sur la paix promise aux Turcs.

L ’Angleterre, la France, le due de Bourgogne, Milan, 
Florence, Venise, G6nes et le Pape avaient promis leur 
concours. Les flottes de ces trois derni&res puissances
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devaient aller occuper lesdetroits pour cmpecher les troupes 
turques qui k  ce moment, pour la plupart, combattaient 
en Asie contre T0mir de Karam anie, de repasser en Europe.

L ’arm£e command6e par le roi Vladislav passa le Danube 
a Orsova, ’e 20 septembre 1444, Elle £tait, en realite, beau- 
coup moins nombreuse qu’on ne 1’avait espere. Elle se com- 
posait surtout de Hongrois et de Transylvains, commandes 
par Jean  de Ilunyad et Stefan Batori, de Polonais, et de 
croises de diverses nations, sous les ordres du cardinal 
Cesarini, de mercenaires bosniaques, albanais, bulgares; 
elle comprenait 6galement un corps valaque et un corps 
bosniaque, mais Georges Brankovitch avait, cette fois» 
refuse son concours, et le prince d ’Albanie, Georges Kas- 
triota, le c£l£bre Skander Beg, qui avait promis de venir 
avec 20 ou 25.000 mille hommes, manqua au rendez-vous. 
A u total, les troupes chretiennes ne complaient guere plus 
de 20.000 hommes, y  compris 4.000 cavaliers conduits par 
le prince de Valachie Vlad Dracul

La marche k  travers la Bulgarie s’effectua victorieuse- 
ment quoique non sans rencontrer quelquefois,par exemple 
devant la place forte de Choumen, une serieuse resistance. 
Les soldats peu disciplines pillerent indifT£remment les 
villages chretiens ou musulmans qu’ils rencontraient. En 
particulier, les « c r o i s e s  » du cardinal Cesarini d£truisirent 
les eglises, sous pretexte qu’elles ^taient schismatiques. 
De la une hostility b!en naturelle de la population.

Le 9 novembre le roi V ladislav arrivait devant Varna et 
efablissait son camp k  Touest et a environ 3 kilometres de la 
ville, son aile gauche appuy£e au lac de Devno. Lorsque, a 
Silistrie, Vlad Dracul, rejoignit les allies, il chercha k  les 
detourner de leur expedition en leur m ontrant que leur 
armee etait bien trop peu nombreuse. « Lorsque le sultan 
va a la chasse, dit-il, il a avec lui plus de soldats que vous 
n'en avcz aujourd’hui pour une entreprise si serieuse. Ne 
comptez pas sur des allies. Les Grecs sont trop faibles pour 
vous aider; les Genois et les V£nitiens ne sont pas prets.

1. D ra cu l, le diable (drac).
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Rentrez chez vous, et au printemps, revenez avec une armee 
plus nombreuse. »

Mais l ’avis de Jean  de Hunyad qui voulait marcher en 
avant, pr£valut.

A Varna, auraient du se trouver des bateaux genois et 
venitiens pour transporter l ’armee par mer a Constanti
nople, mais ils ne parurent pas. Mourad, sur la demande 
pressante des vizirs, en raison du danger qui menagait l ’em- 
pire, avait consenti a reprendre le pouvoir et a la tete de ses 
troupes qui se trouvaient encore en Asie, etait repasse en 
Europe. Son armee arriva devant Varna le meme jour que 
celle de Vladislav et prit position a 4 kilometres environ a 
l ’ouest de celle-ci.

La bataille commenga le lendemain, 10  novembre, des le 
matin. Malgre la grande superiority numerique desTurcs qui 
comptaient au moins 40.000 hommes —  certains historiens 
disent mSme plus de 100.000 —■ les Chretiens remporterent 
d’abord une victoire complete. Sous la pression des cheva
liers commandes par Jean  de Hunyad, les forces turques 
avaient cede et commengaient a se disperser; le sultan 
meme, entoure d’une faible garde, risquait d ’etre pris.

La temerite de Vladislav, pousse, dit-on, par la crainte 
que toute la gloire de la victoire ne revint au heros hon- 
grois, compromit les resultats deja obtenus. Le roi de 
Pologne s’avanga vers les lignes ennemies, cherchant a 
atteindre le sultan. Son escorte enfonga les janissaires, mais 
ceux-ci se reformerent ensuite, et deux d’entre eux arri- 
verent jusqu’au cheval du roi. La monture, les jambes cou- 
pees d ’un coup de hache, s’abattit, entralnant son cavalier 
qui tomba ainsi entre les mains des janissaires. La tete du 
roi fut coupee et montrde au bout d ’une pique, tandis que 
sur une autre etait fixe le texte du traite de paix sign6 par 
lui et jure sur l’fivangile. Les Turcs n’avaient ni oublie 
ni pardonne ce parjure.

La mort du roi mit le trouble dans l’armee chretienne et 
malgr£ la bravoure et l’energie de Jean  de Hunyad, la vic
toire commencee se changea en une deroute complete. Beau- 
coup de soldats furent pris ou massacres par les Turcs, les
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autres, avec Hunyad et le prince de Valachie, Vlad, purent 
s ’enfuir jusqu ’au Danube.

Lee pertes furent 6normes des deux c6tes, mais il est 
difficile de les denombrer en presence des chiffres entiere- 
ment diil0rents donnes par les chroniqueurs et qui varient 
de 6 a 12.000 —  tues et prisonniers —  pour les chr6tiens, 
et de 30 k  75.000 pour les Turcs. L ’exagSration de ces der- 
niers chiffres est 0vidente.

L a lete du roi V ladislav fut envoyee k  Brousse et pro- 
men6e dans les rues de cette ville comme trophee de la vic- 
toire ottomane. Son corps aurait ete enterre dans une petite 
chapelle grecque pres de Varna 1.

En  1856, lors de la guerre de Crimee, une division de 
volontaires polonais servant dans l ’armee turque contre les 
Russes, s6journant a Varna, fit Clever, a feraplacement de 
la bataille, une pyram ide a la m6moire du roi Vladislav I I I  
et des guerriers polonais tombes en 1444. Ce monument fut 
detruit peu apres par des habitants du voisinage qui 
croyaient qu’un tresor etait cach6 dans ses fondations.

L a bataille de Varna est la derniere tentative sGrieuse 
de lO ccident chretien coalise pour arreter la marche vic- 
torieuse des Turcs et sauver les restes de Tempire dO rient. 
D^sormais, le sort de ce dernier etait fixe et ses jours comp- 
tes. Neuf ans plus tard, Constantinople allait tomber sous 
les coups de Mehmed le Conqu6rant.

Apr£s la victoire de Varna, le Sultan avait rejoint sa 
retraite de Magnesie qu ’une revolte de janissaires ά Andri- 
nople (1445), Tobligea a quitter de nouveau. II fit ensuite 
attaquer les defenses de fisthm e de Corinthe, elevees par 
les fr&res de Tempereur qui gouvernaient le Peloponese, 
rest6 au pouvoir des Grecs. Ces defenses enlevees, les armees 
turques se precipiterent sur la peninsule et la ravag^rent, 
d6truisant les villes, m assacrant ou emmenant en esclavage 
un grand nombre d ’habitants. Pourtant, Constantin, le 
futur empereur et son frere Thomas, conserv^rent leurs gou- 
vernements du P6loponese (Sparte) et de fAchai'e, mais

1. Voir P o h o d  n a  V la d is la v a  p r iz  B lg a r ia  v 1444 i b ilk a la  p r i V a rn a , par 
Η. K. Chkorpil, p. 65.
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comme tributaires du Sultan. En  1448, Jean  de Hunyad, 
a la tSte de Tarmee hongroise, renforcee par des contingents 
valaques, allemands et bohemiens, envahit de nouveau 
l ’empire ottoman et vint livrer bataille dans la plaine dSja 
celebre de K o s s o v o  (17  octobre 1448). L a  victoire, vigoureu- 
sement d isp u te  pendant trois jours, resta aux Turcs.

Hunyad, qui exergait les fonctions de g o u v e r n e u r  (regent) 
du royaume de Hongrie,pendant la minoritS du roi Ladislas, 
conclut en 1450 une treve de trois ans avec les Turcs.

A la fin de son regne, Mourad avait eu a lutter contre le 
prince d\Albanie, Georges Kastriota, celebre sous le nom de 
Skander-beg, dont nous conterons plus loin les exploits.

En 1450, il m ariait son fils et successeur Mehmed, avec 
la fille de Suleiman, emir de Zulkadr, d ’une illustre dynastic 
turkmene, dont la principaute avait pour chef-lieu Malatia, 
dans le Kurdistan actuel. Peu de temps aprSs (2 fevrier 
1451), il mourait d ’un refroidissement contracts dans une 
promenade aux environs d ’Andrinople.

Il laissait a son fils la possession presqu’entiere, directe 
ou indirecte, de TAnatolie et de la PSninsule balkanique, 
et la t&che de la completer par Toccupation de Constanti
nople. Mehmed devait, promptement, reussir dans cette 
entreprise, plus d ^ n e  fois dSj^i, tentee en vain par ses prS- 
dScesseurs.



CH APITRE IV

L A  P R IS E  D E C O N STA N TIN O PLE

Le r£gne de Mehmed II, le Gonquerant ( M e h m e d  F a t i h )  

devait voir s’accomplir Pacte le plus im portant de l ’histoire 
ottomane, la prise de Constantinople. Nous ne pouvons 
mieux indiquer la signification de cet 0v6nement qu’en 
citant textuellement quelques lignes de l ’introduction a 
1 ’ouvrage du grand byzantinologue franQais, Gustave 
Schlumberger. L e  s i e g e , l a  p r i s e  e l  le  s a c  d e  C o n s t a n t i n o p l e  

p a r  l e s  T u r c s  e n  1 4 5 3 l .

« La prise de Constantinople par les Turcs au mois de 
mai 1453, dit Pauteurde ce livre, d^sormais classique, est 
un des plus grands faits de Phistoire du monde, qui a eu, sur 
les destinies de PEurope, une influence prodigieuse. II a 
donn£ la suprematie aux Turcs en Orient pour des stecles. 
II a et0 pour la race hel!6nique la catastrophe supreme jus- 
q u ’& la resurrection inauguree dans la premiere moiti6 du 
sidcle dernier. Cet ev£nement a failli changer definitivement 
le cours de Phistoire. II fut a tel point extraordinaire pour 
cent raisons diverses,aussi parce que ce fut le premier grand 
siege gagn£ par Partillerie,arme tres nouvelle k  cette 0poque, 
que l ’0rudition a fait de cette date fatale des mois d 'avril 
et de mai 1453, la date auguste qui clot le Moyen-Age et 
marque le debut des temps modernes ».

Mehmed, au moment de la mort de son pere, se trouvait 
a Magnesie, en Asie Mineure, oil il exergait un comman- 
dement. II partit en toute hate et arriva a A ndrinople, 
apres un voyage d ’une rapidite exceptionnelle : il fit, 
parait-il, en deux jours, le trajet de 120  lieues de sa resi
dence & la cdte, en face de Gallipoli.

1. Paris, Plon Nourrit et Cle, 6diteurs, 6e ddit. 1922. L’introduction est 
«lat6e de mars 1914.
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Le nouveau sultan n’avait que 2 1 ans. II etait particu- 
lierement intelligent et instruit, mais en meme temps fana- 
tique et cruel. Pourtant la maniere dont il traita les Chre
tiens apres TaiTermissement de sa domination, montre que, 
chez lui, l ’esprit de l ’homme d’E ta t et du legislateur pou- 
vait dominer la violence du musulman fanatique. II ne lui 
restait qu’un petit frere, age de quelques mois. Suivant la 
cruelle coutume qu’il inscrira plus tard dans son code il le 
fit noyer.

Le remplacement du vieux sultan Mourad par un jeune 
prince ambitieux et hardi inspira a toute TEurope un sen
timent d’inqui6tude. Les souverains et les princes voisins 
ou vassaux s’empresserent d’envoyer des ambassadeurs a 
Andrinople pour feliciter le nouveau padichah. Celui-ci 
affecta d’abord des intentions pacifiques. Il signa avec 
Jean de Hunyad une paix de trois ans; il conclut aussi ou 
renouvela des accords avec ses voisins ou ses vassaux, avec 
le despote de Serbie, le prince de Valachie, les Genois, les 
chevaliers de Rhodes, la republique de Raguse, le despote 
du Peloponese, Dimitrios, le prince dc Karamanie, et 
meme avec Tempereur Constantin avec lequel il signa, en 
14 5 1, un traite affectant les revenue de quelques villages 
situes sur la Strouma, au paiement d ’une pension a Orkhan, 
petit-fils de Suleiman, retenu a la cour de Constantinople.

Mais en realite, il n’avait d ’autre pensee que la conquete 
de la Ville si longtemps convoitee et vainement attaquee 
par ses predecesseurs.

Au printemps de 1452, il fait construire sur la rive euro- 
peenne du Bosphore une nouvelle forteresse r6pondant a 
celle que Bayezid avait elev^e sur la cote d’Asie (Guzel 
Ilissar, aujourd’hui Anadolou Hissar). Les murs de ce cha
teau que les Turcs appelerent K e s s e n - H i s s a r  ou B o g h a z  

K e s s e n  (chateau de la coupure, ou, qui coupe le d0troit) et 
qu’on nomme actuellement R o u m i l i  H i s s a r , tragaient sur le 
terrain la forme des lettres du nom de Mohammed. Ce tra
vail, auquel furent employSs des milliers d ’ouvriers et de 
manoeuvres r0quisitionn6s, ainsi que les materiaux, dans 
toutes les provinces de l’empire, et que le sultan surveilla

4IIISTOIRE DE LA TURQU1E



5 0 LA. PRISE DE CONSTANTINOPLE

personnellement, Landis que les plus hauls dignitaires, pour 
exciter Tardeur dcs travailleurs, y  prenaient part mat6- 
riellement, fut acheve en moins de six mois (aotit 1452). En 
dehors de la valeur militaire de cet ouvrage. Mehmed envi- 
sageait la possibilite d ’enlever aux Grecs le revenu des 
douanes et peages sur les navires venant de la Mer Noire et 
de se l ’approprier.

L ’empereur avait d ’abord laisse faire, mais voyant le 
danger, il fit atlaquer les travailleurs et les gardes, sous le 
pr^texte, d ’ailleurs exact, des depredations que subissaient 
dans leurs proprietes, les sujets grecs des rives du Bosphore. 
Ces attaques donnerent a Mehmed l ’occasion de declarer 
formellement la guerre a l ’empereur. Celui-ci voyant qu’ il 
n ’y  ava it plus d ’espoir de conserver la paix, et indigne par 
le massacre des habitants du village d ’Epivation, avait pris 
des mesures de retorsion. Ferm ant les portes de la ville, il 
fit arreter tous les Turcs qui s ’y  trouvaient. Encore 
furent-ils relaches au bout de trois jours. Puis il envoy a au 
sultan une declaration, pleine de grandeur, dit Schlumber- 
ger, exposant les faits qui l ’obligeaient a se tenir sur le pied 
de guerre.

Le trone de Constantinople 0tait occupe, depuis 1448, 
par Constantin X I , Dragases, frere et successeur de 
Je a n  V I I I  Paleologue. Constantin, au moment de son ave- 
nement, avait pres de 45 ans. Ses E tats se reduisaient a la 
Ville elle-meme, a sa banlieue sur une etendue d'une cen- 
taine de milles dans la direction du Nord et de lO uest, a la 
moitie environ du Pelopon0se que gouvernaient, avec le 
titre de despotes, ses freres Dimitrios et Thomas.

Le malheureux empereur n ’avait d’espoir que dans les 
secours que pourrait lui envoyer TEurope. Une circonstance 
etait, a cet egard, favorable. Quelques annees auparavant, 
en 1439, au concile de Florence, avait et£ decidee l ’union 
des Eglises dO rient et dOccident. Constantin avait accepts 
cette decision et en 1452, une liturgie solennelle, c6l6bree έ 
Sainte-Sophie par le I6gat du pape, le cardinal Isidore, 
d ’origine grecque et ancien metropolitain de K iev, et le 
patriarche de Constantinople, Gr^goire Mammas, en pre
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sence de l ’empereur, avait constate la reconciliation des 
deux Eglises. Mais si Ie souverain et une partie des grands 
dignitaires et du haut clerge acceptaient cette Union, la 
masse des pretres et des moines et tout le peuple qui, dans 
leur fanatisme aveugle, se refusaient a reconnaitre les catho- 
liques comme chretiens, y  etaient violemment opposes, 
et semblaient meme preferer les Turcs aux Latins. E t  
ceux-la meme qui, officiellement, se montraient partisans 
de la reconciliation avec Rome, ne le faisaient pas par con
viction, mais seulement dans l ’espoir d ’obtenir des secours 
dans la position desesperee oh se trouvait TEmpire. Au fond 
de leur coeur, ils n ’etaient pas moins hostiles que le peuple 
ci tout ce qui venait de Rome, et Thistoire a conserve, en 
les stigmatisant, les paroles du grand-due Loukas Notaras, 
preferant voir dans Sainte Sophie le turban d ’un Turc plu- 
tot qu’un chapeau de cardinal.

Ainsi elaient a u g m e n ts  les causes de division dans 
la cite menacee, et diminuees les chances d ’obtenir dO cci- 
dent une aide sincere et utile.

En realite, ces secours furent tres restreints, malgre les 
promesses faites par le pape et Venise. Ils c o n s is te n t , 
presque exclusivement en un corps de 200 hommes amenes 
avec lui par le cardinal Isidore, legat du Pape, et prove- 
nant soit d ’ ltalie, soit des Latins de Ohio, en un certain 
nombre de batiments v£nitiens venus pour leur commerce 
a Constantinople et retenus dans ce port, et en deux bati
ments genois, portant 500 hommes et commandes par le 
capitaine Jean  Giustiniani, qui sera Fame de la defense de 
la place.

Des secours plus importants envoySs par Venise ne purent 
pas arriver en temps utile.

Constantinople, qui ne comprenait alors que le quarlier 
situe entre la Gorne d ’Or et la Mer de Marmara, et que Ton 
appelle actuellement S l a m b o u l  (turc I s l a n b o u l , nom qui 
maintenant s ’applique a l’ensemble de la ville), 6tait 
entour^e d ’unemuraille continue. L^nceinteterrestre existe 
encore presque entierement, quoique en mauvais 6tat sur 
beaucoup de points. De celles qui longeaient la Corne
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d’Or et le rivage de la mer, il ne reste que des vestiges.
Le faubourg de Galata, de l ’autre c6te de la Corne d’Or, 

sorte de colonie genoise, ayant son administration parti- 
culiere, sous l ’autorite d ’un podes/a, 0tait aussi entour0 
d ’une muraille. On s ’occupa de remettre en etat certaines 
parties de l ’enceinte qui avaient et0 negligees. Entre autre, 
le foss0 pr6c£dant Textremite de la muraille terrestre du 
cote de la Corne d ’Or, qui avait 6t6 comble, fut r0tabli en 
quelques jours par les equipages des galeres g^noises et, 
v^nitiennes.

Le 2 avril 1453, on tendit la chalne qui, partant de l’ex- 
tr^mite de la ville, en un point voisin du Vieux-S6rai actuel 
et aboutissant a Galata, a l ’ int6rieur des murs, fermait 
l ’entree de la Corne d O r. Cette chalne etait form£e 
d ’enormes billes de bois relives les unes aux autres par de 
grosses chalnes de fer. Elle se trouvait ά peu pres sur 1’em- 
placement actuel du grand pont de Karakeui.

Get engin protegea utilement, contre les attaques de la 
flotte turque, les batiments places immediatement en 
arriere, dix grands vaisseaux, dont cinq genois et quelques 
galores. La surveillance de la chalne 0tait particulierement 
confine aux Genois. Les eilectifs auxquels incombait la 
defense de la Ville 0taient composes d ’elements varies, en 
partie reunis par hasard. Un historien allemand Mordt- 
mann, cite par Schlumberger, remarque que « pour la pre
miere fois dans l ’histoire, depuis les luttes sanglantes contre 
les hordes d ’A ttila dans les champs catalauniques, le souci 
de leur existence meme entralnait toutes les forces civilisees 
dans la lutte sans merci contre le peril ottom an.« EfTagant 
d ’un trait tant de haines, tant de dissensions, cette pensee 
poussait toutes les classes, les hommes de tous les rangs, 
de toutes les conditions, a une action commune. Grecs 
et Genois, Venitiens, Catalans, catholiques, orthodoxes, 
uniates, moines fanatiques et humanistes, libres-penseurs, 
bourgeois et mercenaires, archontes byzantins et condot- 
tieri italiens, luttaient ensemble, epaule contre epaule sur 
le rem part de Constantinople, dernier boulevard de 1 E u 
rope contre les terribles conquSrants d ’Asie, prets, chacun,



a repandre 'a derniere goutte de Ieur sang pour la gloire de 
Dieu et 1’honneur commun de la Chretiente. »

Ces lignes donnent bien Timpression de cette tragique 
epopee, au cours de laquelle des combaltants si disparates 
ilrent jusqu’au bout leur devoir, ou le Genois Giustiniani, 
les commandants v^nitiens et leurs soldats eurent dans la 
lutte une plus grande part que les Grecs eux-memes. Mais, 
en remarquant d ’abord que d ’autres batailles, par exemple, 
celle de Varna, avaient aussi reuni des contingents de nom- 
breuses nations chretiennes, on doit regretter qu’une grande 
partie des defenseurs de Constantinople se soient trouves 
rassembles, en quelque sorte par hasard, de sorte que leur 
petit nombre les condamnait fatalement a perir sous l ’as- 
saut des multitudes ottomanes, alors qu’une entente des 
fitats europeens eut pu envoyer des forces capables de 
resister victorieusement.

L ’armee reunie par Mehmed et venue de toutes les pro
vinces de l ’Empire et des etats tributaires etait, pour 
l ’epoque, exceptionnellement nombreuse. Les evaluations 
des chroniqueurs varient de 80.000 a 400.000 hommes. 
D ’apres !e venitien Barbaro, temoin oculaire du siege, le 
sultan, a son arrivee devant Constantinople, aurait dis
pose de 160.000 combattants, sans compter la masse des 
non-combattants, ouvriers, domestiques, marchands, etc... 
qui suivaient les armees de cette epoque. Aupr^s des 
Iroupes se trouvaient aussi un assez grand nombre de reli- 
gieux musulmans, mollahs, imams, derviches, dont le role 
devait etre d'entretenir le zele fanatique et le d^vouement 
a l ’ lslam, dans Tesprit des combattants de la guerre 
sainte.

Ils avaient pour contre-partie, dans le camp chretien, 
les pretres et les moines, si nombreux dans la societe byzan- 
tine.

Dans sa preparation du siege, Mehmed avait donn6 un 
soin particulier a rartillerie. Dej^i Mourad, son p£re, avait 
utilise ces engins dont Tinvention remontait alors a moins 
d’un si^cle. L ’arriv^e au camp turc d ’un transfuge hon- 
grois, peut-etre d'origine roumaine, nomm6 Urban, permit
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au sultan de developper d ’une fagon extraordinaire la puis
sance de son artillerie.

Urban, habile fondeur de canons, avait d’abord ofTert 
ses services a l ’empereur Constantin, mais m^content des 
conditions qui lui etaient faites, il s ’enfuit de Constanti
nople, en emportant, dit-on, des renseignements utiles sur 
les fortifications de cette ville. Mehmed l ’accueillib avec 
faveur et lui alloua un traitem ent 61ev6, puis il lui demanda 
de construire un canon depassant tout ce qui exislait alors 
en ce genre. Urban le promit, et il fondit, en effet, une 
bouche a feu dont le corps ava it 3 pieds (pres d ’un m6tre) 
de diamelre et qui Iangait k  un mille de distance un boulet 
de plerre de 1.200 ou 1.500 livres. Il fallut deux mois pour 
transporter d ’Andrinople jusque devant Constantinople, ce 
formidable engin traine par 30 paires de bceufs. Un grand 
nombre d ’autres pieces dont plusieurs de tr£s gros calibre, 
composaient rartillerie turque.

Le 5 avril, l ’armGe venant d ’Andrinople arriva devant 
les murs de Constantinople. Des d6tachements avaient 
ravage les environs et enleve plusieurs petites places qui 
appartenaient encore aux Grecs, Messemvria, Viza, Epi- 
vation, le chateau de San Stefano. Seule Selym vria (Sili- 
vri) r6sista.

Les troupes se r^partirent sur toute l ’6tendue de la mu- 
raille terrestre, depuis la mer de Marmara jusqu ’au fond de 
la Corne d ’Or. Le quartier-general du sultan se trouvait a 
peu pres au centre de la 1 gne sur la rive gauche du torrent 
de Lykos, k  environ 2  km. 1 /2 de la muraille, en face de la 
porte de Saint-Rom ain, appelee aujourd'hui T o p  K a p o u s - 
s o u , la Porte du Canon, en souvenir, paralt-il, des enormes 
bouches a feu qui furent placees devant elle pour la bom- 
barder.

Apres s ’etre installe, Mehmed avait fait, solennellement, 
la priere du milieu du jour, la plus importante des cinq, 
puis avait fait annoncer dans tout le camp, par les crieurs 
( i e l l a l )  que le si6ge 6tait commence.

Mehmed qui, naturellement, pr6voyait l ’envoi possible 
de renforts maritimes par les puissances occidentales,
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n’avait pas attache moins d’importance a l ’organisation de 
la marine ottomane qu’a celle de l ’armee de terre. Sa flotte, 
rassembl£e devant Gallipoli sous le commandement du 
kapoudan pacha, Suleiman Reis Baltoghlou, comprenait, 
disent certains historiens, 350 navires, sans compter les 
batiments de transport.Elle remonta la Mer de Marmara et 
vint mouiller dans le Bosphore vis-a-vis de l ’endroit oil se 
trouve maintenant le palais de Dolma-Baghtche. Elle y  
fut rejointe par d ’autres vaisseaux venant de la Mer Noire 
qui augmenterent encore sa puissance.

Ce deploiement de forces navales causa une p6nible sur
prise et une violente emotion aux defenseurs de Constan
tinople qui ne croyaient pas les Turcs capables d’un tel 
effort sur mer et qui, sachant que dans les sieges precedents, 
on n’avait eu a resister qu’a des attaques terrestres, £taient 
effrayes a la pens£e d’avoir en meme temps, a lutter sur 
mer.

II est constant, d ’apres le recit de tous les historiens, que 
l ’artillerie joua, dans ce siege, le r61e principal et que ce fut 
la puissance des canons, plus que le nombre et la bravoure 
des assaillants, qui amena la chute de la place. Non seule- 
ment Mehmed avait, d’avance, reuni un grand nombre de 
pieces, mais il en fit encore fondre pendant la dur£e du 
siege et parmi elles, plusieurs de tres gros calibre. Le chro- 
niqueur grec Gritobule, cite par Schlumberger, raconte en 
detail les procedes employes pour la fonte de ces engins 
ainsi que la maniere de les manoeuvrer. Notons, en passant, 
que le canon monstre fondu pres d ’Andrinople, eclata au 
cours du siege, causant, notamment, la mort du fondeur 
Urban.

L ’empereur Constantin n’avait a opposer a l ’immense 
arm6e de Mehmed que huit ou neuf mille combattants dont 
le meilleur element etait constitu6 par trois mille Venitiens 
et Genois, dont le chef Giustiniani se montra reellement a 
la hauteur des circonstances.

En presence d’une telle disproportion, on ne peut qu’ad- 
mirer la vaillance, le d^vouement de ce faible groupe de 
■ defenseurs qui, luttant pour l ’honneur de Dieu et de la
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chretiente, veillant jour et nuit, presque sans repos, sur les 
remparts pour reparer les breches caus6es par une formi
dable artillerie, r0sisterent jusqu’a T^puisement de leurs 
forces.

L ’empereur Constantin Dragas£s resta jusqu’a la fin sur 
la br£che, au poste le plus perilleux, en face de celui du 
sultan. On peut dire que, par sa mort glorieuse, il effaca les 
faiblesses d’un si grand nombre de ses prddecesseurs et que, 
au moment ou l ’Em pire dO rient allait succomber, l ’he- 
roique defense de sa capitale, sauva au moins son honneur.

Un violent assaut livre le 18 ou le 19 avril n ’eut pas de 
resultat, non plus qu’une tentative de la flotte turque vers 
la meme epoque, pour forcer l’entree de la Corne dO r, 
defendue par la chalne et les vaisseaux qui se trouvaient 
derriere.

Le 20 avril, un 6venement inattendu et dont les peri
peties peuvent sembler extraordinaires vint donner aux 
assieges un moment de joie et de confiance. Le matin, vers 
10  heures, on apergut dans la mer de Marmara, quatre 
batiments qui avangaient, a pleines voiles, pousses par un 
vent favorable* C’ytaient trois grands vaisseaux genois, 
envoyes par la Republique de Genes ou par le Pape —  les 
historiens ne sont pas d ’accord a ce sujet — , avec des sol- 
dats, des munitions et des vivres, et qui, en route, avaient 
rencontre un gros transport de la marine imperiale reve- 
nant de Sicile avec un chargement de ble. D£s que les Turcs 
les eurent apergus, leur flotte regut Tordre de les attaquer, 
et, etant donnee Tenorme disporportion des forces, la vic- 
toire des musulmans ne faisait aucun doute.

La rencontre se produisit au moment oil les va sseaux 
chretiens allaient entrer dans la Corne d O r. Leur construc
tion tres elevee leur donnait la superiority, dans le combat, 
sur les vaisseaux turcs beaucoup plus bas, le vent aussi, 
continuait de leur etre favorable. La bataille, engagee aussi- 
tot, se poursuivait done a leur avantage, lorsque le vent 
tomba completement.Les deux flottes ad verses se trouvaient 
ainsi rivees Tune έ l ’autre, et le combat se continua avec 
un acharnement inou'i, entre ces quatre navires chretiens
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et les nombreux bat'ments turcs. Les chretiens resistaient 
cependant, avec une vaillance extraordinaire et vers Ie 
coucher du soleil, les Ottomans n’avaient encore obtenu 
aucun avantage decisif, lorsque le vent s ’eleva de nouveau 
et permit aux vaisseaux chretiens, grace a la vitesse que 
leur procurait leur enorme voilure, d’echapper aux galeres 
turques 1. Alors profitant de la nuit, des navires de la 
defense, franchissant la chaine, vinrent a leur aide et les 
remorquerent dans la Corne dO r. La flotte turque rentia a 
son mouillage.

Le sultan, qui avait suivi le combat du rivage et mani- 
feste sa fureur de Tinsucces de ses vaisseaux, voulait couper 
lui-meme la tete du grand-ami? al Balloghlou. Mais il 
s’apaisa et se contenla de le faire batonner publiquement 
et de lui enlever son commandement et toutes ses dignites,

Cette victoire, presque miraculcuse, suscita, naturelle- 
ment, un immense enthousiasme parmi les defenseurs de 
Constantinople, mais ce qui, suitout, augmentait leur joie,

I etait la croyance que ces vaisseaux n’etaient que i’avant- 
garde d’une grande flotte, envoyee aux Grccs par l’Europe 
latine, et qui forcerait les Turcs a lever le si6ge. On sait que 
cet espoir 0tait compl^tement vain.

Le siege continuait et les gros canons turcs causaient 
des dommages de plus en plus grands aux remparts, qui, 
d’ailleurs, faute d’entretien, etaient sur plusieurs points 
en assez mauvais etat. Mais les defenseurs les reparaient 
sans se lasser.

Quelques jours apres la bataille navale du 20 avril, la 
joie des defenseurs de Constantinople se changea en une 
penible stupefaction quand ils virent, un beau matin, une 
partie de la flotte turque dans le fond de la Corne dO r, der- 
riere leurs propres vaisseaux.

Mehmed, pensant que des attaques dirigees exclusive- 
ment contre les defenses terrestres seraient inutiles ou 
demanderaient, pour aboutir, un trop long delai, voulut 
assaillir aussi la muraiile qui longeait la Coxne d O r et qui

1. Voir dans S ch lu m b erg er,o p . cit. p. 123 et suiv., rgmouvant r6cit de cetto 
extraordinaire bataille navale.



5 8 LA PR ISE  DE CONSTANTINOPLE

etait bcaucoup plus faible. Pour cela il concut le projet, 
r6ellement fantastique, d ’amener ses navires du Bosphore 
dans la Corne d ’Or en les faisant passer par dessus la colline 
de P6ra. E t, malgre son audace, ce projet fut execute. Ce 
qui le rendit possible fut Fabondance de la main d’ceuvre 
fournie par les soldats, les travailleurs auxiliaires et les habi
tants r£quisitionnes et rassembles par force. II faut dire 
aussi que les batiments turcs, particulierement ceux qui 
accomplirent ce voyage extraordinaire, etaient d’assez 
faibles dimensions. C’etaient, d ’apres les chroniqueurs, 
des f u s i e s  (petites galores) de quinze k  vingt ou vingt-deux 
bancs de rameurs, ayant, au maximum, une vinglaine de 
metres de longueur.

On 6tablit done un chemin parfaitement r6gulier et 
aplani parlant du Bosphore a un endroit qui est sans 
doute voisin de Fechelle de Kabatach entre Top-Hane et 
Dolma Baghtche, montant vers le carrefour appeI6 mainte- 
nant Taksim  et redescendant pour atteindre fa Corne d O r, 
vers Fendroit occupe actuellement par le quartier de K as- 
sim-Pacha et FAmiraute. L a  longueur de ce chemin, au 
dire de Barbaro, 6tait de trois milles (un peu plus de 5 km.), 
cependant m esu te  sur le plan, elle ne semble guere d6pas- 
ser 3 kilometres. Sa surface fut garnie de planches formant 
glissi&res. Les bateaux, places dans des especes de chariots 
ou de tratneaux en forme de berceaux, qui les maintenaient 
droits, etaient tralnes sur ces glissi^res; le mouvement etait 
facilite au moyen de rouleaux en bois bien graiss^s. Les 
bateaux hiss6s hors de Feau a Faide de cables et de cabes- 
tans, etaient ensuite traln6s sur les glissi^res par des hommes 
ou des attelages de boeufs. Ces mouvements s ’accomplis- 
saient au son des tambours et autres instruments de musique 
guerriere.

De Fensemble des temoignages contemporains, il resulte 
que le nombre des bateaux ainsi tra n sp o rts  a dO etre de 
60 k  70.

Ce qu’il y  a peut-etre de plus remarquable dans cette 
singuliere operation, e’est la rapidite avec Iaquelle elle fut 
e x e cu te . Mehmed ne Favait congue qu’a p t s  F6chec naval
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du 20 avril, et le 23 au malin, les « fustes » turques etaient 
dans la Corne d ’Or. Le transport des bateaux d ’une mer k  

l ’autre avait 6t0 execute en une seule nuit.
Des mesures rigoureuses de garde avaient 6te prises pour 

dissimuler les preparatifs aux assi6g6s, tandis qu’un bom- 
bardement particulierement violent delournait leur atten
tion. On avait notamment installe derriere la cite genoise 
de Galata des pieces de tres gros calibre, fonctionnant 
comme mortiers et qui, par dessus les maisons de cette cite, 
langaient de gros boulets de pierre qui tombaient dans la 
Corne dO r. Mais, sauf un navire coule, ils causerent peu de 
dommages.

L ’apparition de ces navires turcs etait d’autant plus 
inquiStante pour les d^fenseurs de la Ville que les remparts 
longeant la Corne d O r etaient m£diocres et en mauvais etat. 
Une tentative pour brtiler les bateaux ottomans, ex ecu te  
le 28 avril, aboutit a un d^saslre, parce que les Turcs 
avaient 6t6 pr£venus, sans doute par trahison et avaient eu 
le temps de se pr6parer. A  la suite de ce combat, 40 marine 
qui avaient pu s’echapper a la nage jusqu’au rivage occupe 
par les Turcs, furent mis a mort, empales, dit un chroni- 
queur, a la vue de leurs compagnons, qui regardaient, 
impuissants, de l ’autre c6te du bras de mer. Par repr6- 
sailles, l ’empereur ordonna de pendre aux cr^neaux du rem- 
part, en face de l ’endroit ou avaient et6 massacrds les mate- 
lots venitiens, 260 prisonniers turcs.

Peu apres le transport des bateaux dans la Corne dO r, 
Mehmed avait fait Stablir, vers Textremit^, de celle-ci, 
entre les points qui s ’appellent aetuellement Koumbarhan6 
(cdte de Pera) et Defterdar (cot0 de Stamboul), un pont 
supporte par des radeaux formes de tonneaux r^unis par 
des poutres.Ce pont permettait le passage facile des troupes 
dont une partie se trouvait du cot6 de P6ra. En outre, il 
se vait de point d’appui a des pontons sur lesquels on avait 
plac6 des canons battant le rempart qui longeait la rive de 
la Corne dOr.

D ’apres la C h r o n i q u e  M o s c o m l e  a n o n y m e , le patriarche et 
les principaux personnages de TEmpire, d^ccord avec
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G ’ustin'ani, auraient conseille & I’Empereur de quitter 
Constantinople pour al!er rassembler !es forces grecques qui 
subsistaient encore en Moree et dans les lies, les Albanais 
et les troupes de secours qu’il pourrait obtenir dessouverains 
chretiens. Mais Constantin fut inflexible dans sa resolution 
de ne pas abandonner f a capitale et son peuple et de mourir 
avec les defenseurs de la ville.

Pendant que les assauts des Turcs redoublaient de vio
lence, des dissensions s’6Ievaient dans la cite, entre Genois 
et Venitiens, chacun des deux peuples, traditionnellement 
rivaux, accusant Pautre de ne chercher que son int^ret et 
d ’etre pret ά quitter Constantinople avec ses vaisseaux et 
ses biens, lorsqu’il croirait necessaire de se mettre & i’abri. 
II fallut 1’intervention de l ’Empereur pour apaiser ces 
querelles qui menacaient de degenerer en rixes sanglantes.

Nous ne pouvons suivre toutes les peripeties du siege. 
Ceux de nos lecteurs qui d£sireraient les connaltre en detail 
doivent lire le bel ouvrage, deja souvent cite, de Gustave 
Schlumberger.

En presence de la resistance des defenseurs et du peu 
de resultat obtenu par les aitaques des Turcs, malgre la 
puissance des moyens mis en ceuvre, le Sultan avait cherche 
a hater la reddition de la p]ace par une capitulation. Le 
23 mai, il envoya en parlementaire, l ’emir de Sinop, Ismail 
Hamza Isfendiaroghlou, qui avait eu autrefois des rapports 
am icaux avec Constantin, et qui lui proposa de sortir de la 
ville, avec toute sa cour et ses tresors. Les habitants qui 
desireraient partir pourraient le faire en emportant leurs 
biens. L ’empereur recevrait la souverainet6 de la Moree, 
comme vassal du Sultan.Si l ’em pereurrefusaitjla ville,prise 
d ’assaut, serait livree au pillage, les hommes'massacres, les 
femmes et les enfants vendus comme esclaves. Constantin 
qui, avec raison, probablement, ne voyait dans ces proposi- 
iions, qu’un piege, refusa, et le siege continue.

jLa population affaiblie par les angoisses et les soufTrances 
materielles, etait, en outre, la proie de craintes supersti- 
tieuses. Les phenom&nes atmosph^riques, orages, brouil- 
lard, etc... 6taient interpretes comme des presages n6fastes.
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I D autre part, les querelles entre Italiens et Grecs, entre 
I Genois et V&nitiens, se multipliaient par suite de l ’excita- 
! tion nerveuse resultant des fatigues extraordinaires du 
j siege. En efTet, en raison de Tetendue des reraparts et du 
j petit nombre des defenseurs, ceux-ci n’avaient presque 
tj aucun repos, devant demeurer constamment a leurs postes 
j de combat.
|j Neanmoins, et malgre les dommages deja causes aux

Smurailles, la defense ne faiblissait pas.
|Le dimanche, 27 mai, le Sultan donna les ordres en vue 

Η de l ’assaut final. Le lendemain lundi, le bombardement 
J redoubla, puis le silence se fit sur toute la ligne turque, au 

point que les Grecs, passant facilement du decouragement 
a l ’esperance, crurent que l ’armee ennemie se preparait 
a lever le siege.

.L’assaut commenga dans la nuit du lundi au m ardi, trois 
heures avant Ie lever du soleil. Les troupes turques avaient 
ete reparties en trois corps qui attaquerent successive- 
ment. Le premier se composait d’irreguliers, en partie Chre
tiens, le deuxieme jde soldats d ’Anatolie et le troisieme 
cnfin, des janissaires qui devaient intervenir pour produire 
la decision quand les deux premieres attaques auraient 
suifisamment fatigue les defenseurs. Les deux premiers 
assauts furent repousses malgre la faiblesse numerique ct 
l ’epuisement physique des combattants italiens et grecs, 
et infligerent aux assaillants des pertes enormes. Le sultan, 
que cette resistance 0tonnait et irritait, donna l ’ordre aux 
janissaires de livrer Tassaut supreme, alors que le jour com- 
mengait a poindre. Mais la bravoure et la vigueur de ces 
soldats d ’elite ne reussissaient pas k  surmonter la r6sistance 
des assieg6s, lorsque deux circonstances amenfcrent la catas
trophe fina’e.

;Une petite poterne, appelee K e r h o p o r l a , la Porte du 
Cirque, situee dans l ’enceinte int6rieure, non loin de la 
porte d ’Andrinople, etait si peu visible que Ton n’avait pas 
cru n6cessaire de la garder, les defenseurs 6tant occupes 
sur d’autres points. Mais le mur ext0rieur ayant 6t6 tr6s 
endommag6 par les bombardements, les janissaires avaient
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pu p6netrer clans la partie intermediaire et, le jour venant, 
ils apergurent la poterne et entrerent dans Tenceinte inte- 
rieure, prenant de flanc ses defenseurs. Ils purent ainsi 
arriver jusque dans la ville et commencer k  y  semer la 
panique.

' Mais un accident egalement grave fut lablessure de Gius- 
tiniani qui comandait aux cotes de l’empereur, sur le point 
le plus menace, a la porte de Saint-Rom ain. Les circons- 
tances de sa blessure sont racontees de fagon Ires diverse 
par les chroniqueurs dont quelques-uns en tirent argument 
pour blamer ce grand capitaine qui,en realite, avait jusque 
1& fait preuve d’un courage heroique et que Schlumberger 
qui a compulse toutes les sources, persiste a considerer 
comme un heros sans peur et sans reproche. Quoi qu’il cn 
soit, Giustiniani dont la blessure 6tait certainement grave, 
puisqu’il en mourut quelques jours apres 1 , dut se faire 
transporter dans la ville pour y  etre pans0. II est possible 
que quelques-uns de ses compatriotes le suivirent, et la 
disparition du chef exerga certainement une action d6pri- 
mante sur ceux qui rest&rent.

L ’empereur continuait a resister avec les derniers defen
seurs, mais ils furent submerges par ia masse des assaillants. 
On sait que le dernier empereur d ’Orient, apres avoir com- 
battu jusqu ’au dernier moment, tomba glorieusement sur 
les d6bris de son empire. Son corps, retrouve sous un mon- 
ceau de morts, fut reconnu a ses brodequins de pourpre, 
brodes de l ’aigle imp0riale en or. Un soldat lui coupa la tete 
et la porta au sultan qui, d ’apres certains r^cits —  car les 
variantes sont nombreuses —  i’aurait fait embaumer et 
promener, comme trophee de sa victoire, dans les princi- 
pales villes de son empire.

G’est probablement vers 9 ou 10  heurcs que les Turcs 
penetrerent dans la ville. II s ’en suivit des scenes epouvan- 
tables de pillage et de massacres. Certains habitants cher- 
cherent k  se d6fendre, eux, Ieurs femmes, leurs filles, leurs

1. II put regagner un vaisseau g£nois qui le transporta h Chio. II mouruten 
y arrivant, si m6me il n’avait pas expir6 en route.
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deraeures. Ils succomberent dans d ’horribles tortures. Les 
vieillards, les malades, les individus faibles furent massa
cres; les autres, particulierement les jeunes gens, les jeunes 
femmes et les filles furent lies en longues chaines pour etre 
ensuite vendus sur place ou emmenes en esclavage dans les 
provinces.

Beaucoup de femmes et d ’enfants s ’etaient refugies dans 
es eglises, surtout a SainLe-Sophie, dont on avait ferme les 

portes de bronze. Les Turcs arrivant, briserent les portes, 
et lierent ou massacrerent tous ceux qui se trouvaient ras- 
sembles la, apres quoi ils commencerent a piller les riches 
tresors de l’egiise. Une legende que cite Schlumberger et 
qui est encore vivante, car nous Tavons entendu raconter 
a Constantinople, dit qu’au moment de l’arrivee des Turcs, 
des pretres celebraient la Sainte Liturgie (la messe) et que 
celui qui officiait a Tautel principal venait de consacrer Ie 
pain et le vin eucharistiques. Comme les soldats infldeles 
s’avangaient pour le saisir, la muraille s’ouvrit pour lui lais- 
ser passage et se referma ensuite. E t, ajoute Ja legende, 
lorsque le temple de la Sagesse Divine (Aya Sophia) sera 
rendu au culte chretien, le pretre sortira de la muraille et 
achevera rofilce interrompu. Le mardi. qui v it Tentree des 
Turcs et Taffreux pillage, est rest0 pour les Grecs un jour 
nefaste pendant lequel on ne doit rien entreprendre. Cette 
superstition est encore tellement repandue ettellem ent vive 
qu’a Constantinople, elle avait fini par gagner meme les 
Turcs qui y  croyaient, sans, vraisemblablement, en con- 
naltre Torigine.

Ce pillage dura trois jours et trois nuits.D ’apres lesrecits 
des temoins, 1c nombre des habitants reduits en esclavage 
doit etre de 50 a 60.000. Quaranle mille personnes auraient 
peri dans les massacres qui suivirent imm^diatement la 
prise de la ville. Comme la plupart des marins turcs avaient 
abandonne leurs batiments pour prendre part au pillage, 
le plus grand nombre des vaisseaux genois et v^nitiens 
purent gagner Ja haute mer en emmenant ceux des 
defenseurs et des habitants qui ava ent r^ussi a s ’y  re- 
fugier.
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Dans Tapjes-midi du mardi, le Sultan vint visiter la ville 
conquise. II alia directement a S a :nte-Sophie oil apres avoir 
mis pied a terre, il rendit grace a Dieu de sa victoire. 
Entrant ensuile dans i’eglise devastee, mais toujours admi
rable, il decida aussitot de la conserver et de la transformer 
en mosquee. Il fit appeler un imam qui, du haut de la 
chaire chretienne, lut la profession de foi musulmane. Le 
sultan lui-meme, debout, dit-on, sur l ’autel, fit pour la pre
miere fois sa priere, et ainsi l ’une des plus illustres 6glises 
chretiennes, fondee par Constantin et consacree a la Divine 
Sagesse, reconstruite defmitivement par Justinien apres 
deux destructions, 6tait devenue un temple mahometan. 
Les Turcs qui lul adjoignirent un minaret et, plus tard, 
(1570-1580 ; trois aulres, lui ont laisse son nom chretien, 
et la nudite caract6ristique des mosquees fait encore ressor- 
tir la majeste et l ’harmonie de ses proportions.

Les Genois de Galata, pendant tout le siege, avaient tenu 
une conduite assez ambigue, obliges, pour leur securite, de 
rester neutres, tout en faisant des voeux pour le salut des 
assi6ges. Grace au courage du podesta Ange Jean  Zaccaria, 
qui n ’avait pas voulu abandonner son poste et n ’avait pas 
craint de presenter au Sultan lui-meme, la defense de ses 
compatriotes, la garantie de la vie et des biens fut obtenue 
pour ceux qui etaient rest6s ou rentreraient k  bref d6lai.

Mehmed exigea la demolition des remparts, mais le 29 mai 
1453, il conflrma par lettres-patentes la plus grande partie 
des privileges de la cite genoise et notamment le droit 
d ’avoir une administration particuliere et d ’exercer libre- 
ment le culte catholique dans ses eglises. La sonnerie des 
cloches, seule, etait interdite.

Pendant que Constantinople agonisait et succombait, une 
flotte chretienne de trente vaisseaux, probablement envoyes 
par le pape et par Venise, avec des soldats et des approvi- 
sionnements, 6tait en route pour secourir la ville et etait 
arrivee dans l ’Archipel. Mais les vents contraires 1 ’avaient 
arret^e et avant qu’elle ait pu se remettre en route, les bati- 
ments echappes de la Corne d ’Or, lui apprenaient la catas
trophe finale.



Constantinople devenait, pour pres de 500 ans, la capi- 
tale de l ’Empire Turc.

Tres rapidement apres la conquete de la ville, Mehmed 
prit des mesures pour la repeupler et pour reorganiser 
l ’Empire qui desormais recevait un nouveau caractere. 
L ’fitat ottoman, jusqu’alors essentiellement asiatique et 
musulman, devenait principalement europeen et possedait 
un grand nombre de sujets chretiens. A ux yeux de Mehmed 
le Conqu6rant, lui-meme, il apparaissait comme la conti
nuation de l ’Empire d’Orient. Nous examinerons dans un 
chapitre special Γ oeuvre legislative de Mehmed qui completa 
utilement ses victoires.

Gertaines parties de la Peninsule Balkanique echap- 
paient encore a la souverainete du Sultan. En Serbie, le 
prince George Brankovitch etait son vassal, parfois fidele 
et utile, mais d’autres fois aussi, dispose a s ’entendre avec 
son vaillant voisin Jean  de Hunyad, malgre Tantipathie 
qui separait toujours les orthodoxes orientaux des catho- 
liques latins.

La Bosnie restait independante en fait, sous son roi, et en 
Albanie, l ’illustre Skanderbeg, Georges Kastriota, tenait 
en echec toutes les forces turques.

Les princes de Valachie et de Moldavie, bien qu’ayant 
accepte la suzerainete ottomane, etaient des vassaux peu 
constants, prenant volontiers le parti des adversaires, prin
cipalement des Hongrois, s’ils croyaient y  trouver avan- 
tage.

(Les freres du dernier empereur, les despotes Demetre 
et Thomas, gouvernaient la Moree, comme vassaux du sul
tan. Gertaines places de cette presqu’ile appartenaient aux 
Venitiens qui possMaient aussi la plupart des lies de la 
mer Egee, et de la M0diterranee orientale, tandis que 
quelques-unes etaient possessions genoises et que Rhodes 
etait la residence des chevaliers de Saint-Jean de Je ru 
salem l .
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1. A la nouvelle de la prise de Constantinople, les lies grecqucs de Lemnos, 
Imbros et Thasos s’6taient volontairement soumises au Sultan,

U1ST01RE DE l a  t u r q d i b
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|En Analolie meme, des princes grecs de la famille des 
Comnenes regnaient ά Trebizonde, ct les emirs de K ara- 
man e etaient toujours prets a saisir les occasions qui !eur 
perm eltraient d ’assurer leur independance.

Le long regne de Mehmed II, d ’une duree totalc de trente 
ans, dont vingt-huit apres la prise de Constantinople, fut 
occupe a peu pres entierement par des guerres avec ses 
differents voisins dans le but d ’etablir ou d ’affermir son 
autorite sur les territoires quilui echappaient encore ousur 
lesquels cette autorite n ’etait qu’indirecte.

Pourtant, dans les premiers mois qui suivirent sa vic- 
toire, il semble plutot desirer la paix et l ’entente. Nous 
l ’avons vu deja renouveler les privileges de la cite genoise de 
G alata; peu apres, toujours en 1453, il signe des conven
tions, stipulant le paiement de tributs annuels, avec les 
deux princes grecs du Peloponese, freres de Constantin 
(tribut de 10.000 ducats), avec le despote de Serbie 
(12.000 ducats), avec les Genois de Chio et de Lesbos, qui 
paient respectivement 6.000 et 3.000 ducats, avec Tempe- 
reur grec de Trebizonde (2.000 ducats), avec la Republique 
de Raguse (le tribut est eleve έ 3.000 ducats), enfin, le 
18  avril 1454, avec la Republique de Venise et le due de 
Naxos, son feudataire. La liberte du commerce etait garan- 
tie aux Venitiens et la r6publique conservait le droit d ’en- 
tretenir un b a i  e (consul) a Constantinople. Mais cette 
p6riode pacifique fut de courte duree et d£s 1454, commen- 
cerent les campagnes sur terre et sur mer.

Nous essaierons de donner de ces guerres un tableau 
aussi clair que possible et pour permettre au lecteur de se 
reconnaitre plus facilement dans ces multiples evenements, 
souvent enchev^tres, nous prendrons en consideration plu- 
t6t les th£atres d ’operation que Tordre chronologique.

Mehmed II  voulut d’abord se rendre definitivement 
maltre de la Serbie qui sur la route de TEurope, au sud du 
Danube, occupait une position importante et dont il crai- 
gnait le prince George Brankovitch, encore que celui-ci se 
fut souvent conduit en vassal fidele. Une premiere expedi
tion, dans l ’ete de 1454, n ’eut d ’autre r£sultat que la prise
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dO strovitsa et Inoccupation d'un faubourg de Smederevo 
(turc, Semendria) ού se tenait le despote. L ’armee turque 
se retira en ravageant le pays, comme d ’habitude.

Pendant ce temps, en Europe, on faisait des projets pour 
une nouvelle croisade dans le but de chasser les Turcs de 
Constantinople, mais sans doute a cause du grand nombre 
des participants, on ne decidait rien et tout se passait en 
paroles et en promesses. II en sera ainsi, du reste, dans la 
suite, chaque fois que seront agites des projets d ’action 
collective contre I’Empire ottoman.

L ’annee suivante (1454) ce fut Jean  de Hunyad qui prit 
l ’offensive et battit Ie commandant ottoman pres de Krou- 
chevats.

Au printemps de 1455 commenga une nouvelle cam- 
pagne dirigee par le sultan en personne.

La ville de Novobrdo, celebre par ses mines, fut prise 
apres un siege de quarante jours. En 1456, l’armee du sul
tan arrive, en juillet, devant Belgrade avec une puissante 
artillerie qui commence aussitdt a bombarder les remparts. 
Mais les predications ardentes du moine italien Giovanni di 
Capistrano avaient agi sur les peuples, a defaut des souve- 
rains, et une grande quantite de gens de toute espece 
« simple peuple des villes, des bourgs et des villages », dit 
un chroniqueur allemand, venant principalement de Hon- 
grie, mais aussi d’Allemagne, de Boheme et d ’ lta lie , arri- 
verent en bateaux par le Danube au secours de la place. 
Hunyad arriva aussi a Belgrade le 15  juillet avec un certain 
nombre de combattants.

Trois assauts des Turcs furent repousses et les defen- 
seurs s’avanc£rent jusqu’aux canons qu’ils d£truisirent. Le 
commandant turc Karadja-bey et Taga des janissaires 
avaient ete tues, et le sultan meme, avait 6te, dit-on, blesse 
d ’une flfcche.

L ’arm^e turque dut lever le siege, mais elle resta en pos
session de la plus grande partie de la Serbie. Jean  de Hu
nyad mourut quelques semaines apr£s sa victoire de Bel
grade ( 1 1  aoiit).

Le despote Georges, qui pendant ces £v0nements, 6tait
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reste neutre, conservait une partie de ses etats avec Sme- 
der6vo comme capitale. Mais apres sa mort (24 decembrc 
1456), une complete anarchie regna en Serbie, a cause des 
competitions entre les pretendants a sa succession, entre 
sa soeur Mara, veuve du sultan Mourad et ses trois fils. Les 
Turcs en proflterent pour se rendre completement maitres 
du pays. Le grand-vizir Mahmoud Pacha en acheva la 
conquete apres s’etre empare, en 1459, de Ressava,de Sme- 
derevo, de Goloubatch, des mines de Roudnik. Seule Bel
grade, occupee par les Hongrois, restera encore chretienne 
pendant soixante-deux ans.

La Bosnie subit bientot le meme sort que la Serbie. Une 
armee commandee par le grand-vizir Mahmoud envahit le 
pays, s ’empara de la place forte de Ia'itse (juin 1463) et 
vint assi^ger Klioutch, ou le roi de Bosnie, St6fan Toma- 
chevitch s’etait refugie. Klioutch capitula apres que Mah
moud eut promis la vie sauve a St6fan et a ses parents qui 
furent emmenes prisonniers, a Constantinople. Mais la, un 
cheikh tres venere qui v iva it a la cour rendit un fetva 
d ’apres lequel l’observation d ’une promesse faite a un infi- 
d&le n’etait pas obligatoire et en consequence le dernier roi 
de Bosnie et les princes furent d^capites. L ’Herzegovine 
conserva encore quelque temps son due ( h e r l s e g  ou h e r z o g ), 
mais en 1480 elle fut reunie a l’Empire ottoman.

L a conquete de la Bosnie fut facilitee par cette circons- 
tance qu’une partie importante de sa population avait ete 
gagnee par l ’heresie des Bogomiles. Persecutes par les sou- 
verains etle clergeorthodoxes et catholiques,ilsetaienthos- 
tiles aux autres chretiens, et Ieurs doctrines religieuses tres 
simplifiees n’etaient pas tres 0loignees de celles de l ’ lsla- 
misme. Ils favoriserent done les Turcs et, lorsque ceux-ci 
devinrent maitres du pays, ils se convertirent en grand 
nombre a la foi mahometane. Les nobles accepterent la 
religion des conquerants pour conserver Ieurs domaines 
et Ieurs privileges, et ils entrainerent avec eux une partie 
de Ieurs vassaux.

Neanmoins, la majorite des Bosniaques resterent chre
tiens, les uns, au Nord-Ouest, dans le voisinage de la
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Croatie et en Herzegovine, catholiques, Ies autres ortho- 
doxes. Cette division de la population de cette region entre 
les trois cultes a subsiste jusqu’aujourd’hui, a peu pres dans 
les memes proportions.

Les campagnes des Turcs vers le Danube, leurs luttes 
avec la Hongrie, les amenaient au contact des principautes 
roumaines, la Valachie et la Moldavie, lesquelles, ainsi que 
nous Tavons vu, avaient deja du, pour conserver leur auto- 
nomie sous des princes nationaux, accepter de payer un 
tribut a la S. P. Entourees de trois fitats puissants, la 
Pologne, la Hongrie et l ’Empire ottoman, qui tous les trois 
revendiquaient des droits de suzerainete, elles etaient ame- 
nees, par le jeu des circonstances et la poursuite de leur 
interet, a reclamer la protection tantot de Tune, tantot|de 
Γ autre de ces puissances. Faute d ’une loi fixe, determi
nant la succession au trone, elles etaient presque eonstam- 
ment en proie a des luttes interieures suscitees par les pr£- 
tendants qui ne se faisaient jam ais faute d ’appeler un 
secours etranger, soit d’un des grands fitats voisins, soit 
de l’autre principaute. Aussi, la Moldavie et la Valachie, 
que la communaute de race, de religion et d ’interets aurait 
du convier a s’entendre et a agir en commun, etaient-elles 
souvent en guerre Tune contre Tautre.

11 resulte de toutes ces circonstances que l’histoire des 
principautes roumaines est g6n6ralement tres confuse.

Pourl ant a Tepoque ou nous sommes arrives, deux grands 
souverains dirigeaient lesdeslinees de ces pays, enValachie, 
Vlad IV, en Moldavie, fitienne le Grand (Stefan cel Mare).

Vlad est surtout connu par sa cruaute qui lui merita le 
surnom de T s e p e s h , TEmpaleur, & cause de la facilite avec 
laquelle il infligeait ce supplice d ’origine turque. On l ’appe- 
lait aussi D r a c u l  (le Diable), surnom dej& porte par un de 
ses predecesseurs Vlad III

1. T stp esch , ernpaleur, de tseapa, pal. G’est 6videmment h Vlad Tsepesh 
que fait allusion Victor Hugo dans la pi6ce de la L6gende des Steeles intitutee 
S u lla n  M o u ra d , en lui donnant le titre bizarre de B oy a r de T a rv is (Tlrgo- 
vishte). * Vlad, boyar de Tarvis, appete Belzebuth ». Le po6te a sans doute 
confondu Vlad IV avec Vlad III, appete aussi le Diable, qui 6tait, en effet, 
contemporain du sultan Mourad.
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Vlad fut neanmoins un prince habile et energique et sa 
cruaute, qui assurement n ’est pas toujours explicable, eut 
au moins ce resultat de faire r6gner l ’ordre en Valachie et 
de supprimer compl£tement le brigandage qui y  etait ordi
naire avant lui.

Le sultan Mehmed sachant que Vlad s’entendait avec les 
Hongrois —  il avait epous6 une parente du roi Mathias 
Corvin —  voulut le deposer, mais en usant de ruse, et a cet 
effet il lui envoya soi-disant une ambassade composee du 
Grec Katabolinos, accompagne de Hamza-Pacha, et de
2.000 hommes. Vlad, m6fiant, les fit tous empaler, faisant, 
dit-il, honneur aux chefs, en leur accordant des pieux plus 
eleves.

Mehmed marcha lui-meme a la tete d’une puissante 
armee et vint attaquer Vlad dans son pays, amenant avec 
lui un comp^titeur Radu le Beau. Vlad fit preuve d ’une 
audace extreme, ne craignant pas de venir, deguis0, dans 
le camp turc et essayant meme de tuer le sultan dans sa 
tente. Il se trompa et tua un pacha, mais il n ’en resulta pas 
moins dans le camp une grande confusion a la faveur de 
laquelle le prince valaque put s ’echapper. Le lendemain il 
attaqua les Turcs qui furent obliges de fuir jusqu ’au Da
nube.

Mais attaque, a l ’ instigation de Mehmed, par le prince 
de Moldavie, Etienne le Grand, il fut battu et dut s’enfuir 
en Hongrie (1462). Il fut cependant retabli sur son trone en 
1474, d ’accord entre Mathias roi de Hongrie et Etienne le 
Grand, mais il mourut peu apres, tue par un comp0titeur.

Etienne IV  le Grand, monte sur le trdne de Moldavie en 
1457, se place d ’abord sous la protection de la Pologne, puis 
apres avoir ete en conflit avec le roi de Hongrie qui voulait 
lui substituer son competiteur Pierre Aron, fait la paix aussi 
avec Mathias. Alors il attaque Radu le Beau que les Turcs 
avaient place sur le trone de Valachie. C ’est la guerre avec 
1 ’Em pire Ottoman. Une armee turque com m ands par 
Suleim an Pacha envahit la Moldavie, mais est battue a 
R acova (district de Vaslui) par Etienne qui remporta ainsi 
la plus grande victoire qui eut <§t£, jusqu ’alors, gagnee en



rase campagne sur les Turcs par une armee chr6tienne 
(janvier 1475).

Mais le prince de Moldavie qui rendait en meme temps 
hommage aux rois de Hongrie et de Pologne Unit par etre 
abandonne de tous les deux, et quand les Turcs envahirent 
de nouveau la principaute, il se trouva seul devant eux, 
attaqu6 en meme temps par les Valaques et par les Tatars. 
II perdit ainsi la bataille de R a s b o i e n i , dans une foret du 
district de Neamts. (Les Turcs I’appellent Aghatch Denizi, 
mer d ’arbres). Mais les Turcs, manquant de vivres, deci- 
mes par la famine et par la peste, durent se retirer, pour- 
suivis vigoureusement par fitienne qui avait reconstitu6 
ses forces.

Neanmoins, quelques annees plus tard, en 1484, sous le 
regne de Bayezid II, les Turcs s’emparerent de deux places 
importantes de Bessarabie, Kilia et Akerman (Cetatea 
Alba).

fitienne le Grand mourut le 2 juillet 1504. Les dernieres 
annees de son regne consacrees k  des conflits avec la Po
logne et la Lithuanie, ne nous int^ressent pas. Elies per- 
mettent cependant de constater que, malgre les liens de 
vassalit6 qui les unissaient k la S. P., les principautes rou- 
maines conservaient k l ’exterieur, toute leur liberte d’ac- 
tion.

Au nord de leur empire, les Turcs avaient remport6 des 
succes importants qui leur permirent d’etendre leur domi
nation sur presque toutes les rives septentrionales de la 
Mer Noire et de faire de cette mer un v6ritable lac ottoman.

Ils s’emparerent de Kaffa, d’Azov et des quelques autres 
places que les Genois possedaient dans cette region, puis, 
profiterent des rivalit£s qui mettaient aux prises trois pre- 
tendants au tr6ne des khans de Crimee, tandis que lc sou- 
verain legitime Mengli-Gu6ra'i1 etait prisonnier des Genois.

\

1. Les khans des Tatars de Crim6e 6taicnt, croit-on, des descendants de la 
famille de Genguiz-khan. Le surnom de Gu0rai, qu’ils portent tous, provien- 
drait, d’apr0s une 16gende, de ce que, k une 6poque o(i la dynaetie 16gitime 
avait 6t6 renverŝ e, un berger portant ce nom avait sauvd un prince, tout 
joune enfant, lequel, devenu homme, put, gr&ce k des circonstances favo-
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Remis cn liberte, le khan dut accepter la suzerainete du 
sultan qui lui donna rinvestiture en lui remettant l’6ten- 
dard et le t o u g h  (1474).

Les h o stility  entre la Turquie et la Hongrie continuerent 
d ’une fagon presque ininterrompue pendant tout le r^gne 
de Mehmed II.

En 1463, Mathias Corvin avait envahi la Bosnie et pris 
Iai'tse. Plus tard, devenu roi de Hongrie, il asstege Sm0d0- 
revo, en Serbie, au sud du Danube (1476). A  leur tour, les 
Turcs envahissent la Transylvanie, mais sont arret6s par 
le voivode Etienne Batori et 6prouvent une sanglante 
d£faite a Kenger-MezO (1479).

En  dehors de ces campagnes regulieres, les troupes tur- 
ques se livraient au nord de la Save et du Danube a de 
constantes incursions accompagnees de devastations, de 
pillages, de massacres et de rapt d ’esclaves. Ces incursions 
ne se bornaient pas a la Hongrie et a la Croatie, mais s ’eten- 
daient jusqu ’en Carniole, en Styrie et en Carinthie. II 
arriva meme, en 1477, que les Turcs penetrerent dans les 
etats venitiens de terre ferme et s ’avancerent jusqu’au 
dela du Tagliamento.

L ’Albanie etait independante et resistait toujours sous 
le commandement de son h£ros national S k a n d e r - b e g .

Georges, quatrieme fils de Jean  Kastriota, prince d’Epire, 
avait ete, d0s son enfance, emmene comme otage ά Andri- 
nople ού il avait vecu a la cour du sultan Mourad. II avait 
6te circoncis et pratiquait l ’islamisme. Il paralt que c ’est 
Mourad, lequel Tavait en grande affection, qui, a cause de 
son intelligence et de son audace, l ’avait surnomme I s k e n -  

d e r 1 - b e g  (bey), que les Occidentaux ont transforme en 
Skander-beg.

Quoique devenu turc en apparence, Georges Kastriota 
n’avait pas oublie sa patrie ni sa foi, et il profita de la pre
miere occasion favorable pour rentrer k  leur service. A  la

rabies, monter sur le trdne de ses anc8tres. Le berger ne voulut d’autre 
r6compense que de voir son nom port6 par les souverains r6tablis grace a son 
d6vouement. Voir les M tm o ir e s  du  baron de T o ll, 2*partie, pp. 218 et 219. 

1. Alexandre.
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favour du trouble qui suivit la defaite de Nich pendant la 
campagne de 1443, il forga le secretaire du sultan a signer 
un ordre prescrivant au gouverneur turc de la place forte 
de K r o l a  (en turc A k  H i s s a r ) de lui remettre cette ville. II 
tua le secretaire aussitot apres la signature et partit pour 
la Haute Dibra oil il rassembla des partisans. Occupant 
Kroi’a, il y  rassembla ses parents et allies et, en peu de 
temps, il s’empara de la plupart des villes d ’Albanie, 
notamment de Petralba (actuellement Berat, en slave Bel- 
grad). A la fin de 1448, il etait maitre de l’Epire et etait 
reconnu comme chef par tous les seigneurs albanais. Il 
battit successivement les armees turques commandoes par 
Ali-pacha, Firouz-bey et Moustafa pacha. Un moment en 
lutte avec les Venitiens, il fit ensuite la paix avec eux, ce 
qui lui permit de battre encore une fois Moustafa pacha qui 
fut fait prisonnier.

Le sultan Mourad marcha en personne contre lui, prit 
Svetigrad, dans la Haute Dibra, puis la ville de Dibra, 
mais l’annee suivante (1450) ayant attaque Kroi’a, il ne put 
pas Temporter et dut lever le siege et rentrer a Andrinople 
oil, comme on le sait, il mourut le 2 fevrier 14 5 1.

Sous le regne de Mehmed, Skander-beg continua sa lutte 
contre les Turcs. Il remporta notamment une grande vie- 
toire dans la plaine d’Alessio (Lech) oil les Turcs auraient, 
dit-on, perdu 40.000 hommes (1457).

En 1461, Mehmed qui projetait une expedition contre 
T fitat grec de Trebizonde,conclut avec rheroiqueChqipetar, 
une paix qui lui reconnaissait la souverainetO de TEpire et 
de ΓAlbanie (22 juin). Mais cette treve ne dura que trois ans 
a peine. Sur les instances des Venitiens qui avaient recom
mence la guerre et du legat du pape, Skander-beg reprit les 
armes en 1464. Les armees envoyees contre lui sont succes
sivement battues, notamment pres dO hrida et pres de 
Tirana. Apres avoir essaye, a deux reprises, de le faire assa- 
siner, Mehmed, se decida a marcher lui-meme contre cet 
invincible adversaire, avec une armee de 100.000 hommes. 
Il enleva Sv£tigrad et Berat, mais comme son p£re, il 
6choua devant Kroi'a. D6courage, le sultan leva le siege,
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laissant seulement une armee d’observation commandee 
par Balaban Pacha. Cette armee, a son tour, subit un de- 
sastre complet; Balaban fut tue et ses troupes n’6chapp&rent 
qu’avec peine a l ’aneantissement (1466). L ’annee suivante, 
Skander-beg mourut a Alessio (14  Janvier 1467) a 1’age de 
soixante-trois ans, apres avoir lutte pendant trente ans, 
presque toujours avec succes.

Sa mort m arqua la fin de l’independance albanaise. La 
noble race des Chqipetars, la plus ancienne de la P6ninsule 
balkanique, celle qui peut, avec le plus de vraisemblance 
reclamer la qualite d ’autochtone, dut accepter la domina
tion des conquerants asiatiques.

Comme en Bosnie, une grande partie des nobles, pour 
conserver leurs biens et leur autorite, embrasserent la foi 
des vainqueurs et furent suivis par une partie du peuple. 
Un nombre assez im portant d ’Albanais resterent cependant 
chr0tiens, catholiques dans le nord au voisinage des pos
sessions v6nitiennes, orthodoxes, au sud, au contact avec les 
populations grecques auxquelles beaucoup d ’habitants de 
l ’Epire meridionale, dans la region de Ianina, s’assimilerent 
completement.

Mais l ’amour de Tind0pendance qui caracterise les Alba- 
nais ne disparut pas avec la conquete turque. L ’administra- 
tion ottomane dut, avec eux, garder beaucoup de manage
ments et se contenter souvent d ’une domination apparente. 
Par contre, les Albanais musulmans prirent une part tres 
importante et tres utile aux affaires de l ’Em pire auquel ils 
fournirent, en grand nombre, ses fonctionnaires les plus 
capables, notamment des grands-vizirs dJune haute valeur 
et ses meilleurs generaux. Aussi rebelles au service militaire 
obligatoire qu’au paiement des impots, les Albanais n ’en 
donnerent pas moins, comme volontaires, d ’excellents sol- 
dats, braves et fiddles.

L a prise de Constantinople avait laisse subsister des etats 
grecs en Moree ou regnaient comme d e s p o l e s  les deux freres 
du dernier empereur, Demetre et Thomas, et en Asie, l ’em- 
pire de T v e b i z o n d e , qui s’etendait le long de la Mer Noire 
et que gouvernait David Comnene.
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f Demetre r6gnait a Sparte. Thomas a Patras. Ils etaient 
en lutte constante entre eux, ainsi qu’avec les Albanais et 

• avec les seigneurs de leurs propres E tats. L ’un de ceux-ci, 
I Emmanuel Cantacuzene, avait meme, avec l ’aide des Alba- 
i nais, suscit6 une revolte. Pour essayer de conserver leur 

pouvoir, Demetre s’appuyait sur les Turcs, Thomas sur les 
 ̂ Venitiens. Ces luttes intestines facilitaient les projets de 

|| Mehmed qui vint lui-meme en Grece, en 1458, s’empara 
!; des principales places, sauf de Gorinthe, qui resista quatre 
| mois. Pourtant les deux despotes obtinrent une paix qui 
jj leur laissait la partie meridionale du P6loponese, mais elle 

ne fut pas de longue duree. En  1460, Thomas qui esperait 
des secours du pape, attaqua les places appartenant aux 
Turcs et a son frere Demetre. II s’en suivit une nouvelle 
campagne, accompagnee comme toujours de devastations 
et de massacres. En definitive, Demetre, l ’ami des Turcs, 
se livra au sultan qui lui assigna Enos, comme residence, 
avec une pension. II mourut, paralt-il, moine au Mont- 
Athos en 1470. Thomas s’^tait enfui a Rome sur un vaisseau 
venitien.

Le dernier due d ’Ath^nes, Franco Acciaioli, ayant et6 
etrangl6 par ordre de Mehmed, son domaine fut occup6 
par les Turcs.

Desormais, la Grece tout entiere etait ottomane, a 
l ’exception de quelques plaques occupees par les Venitiens, 
Goron, Modon, Lepante, et de Monemvassia, tenue au nom 
du pape par un corsaire Catalan.

L ’empereur grec de jTr6bizonde avait contracts des 
alliances, appuy6es parfois sur des liens de famille, avec 
ses voisins les princes turkmenes des dynasties du Mouton 
Blanc et du Mouton Noir et meme avec les Lazes et avec 
les Akhbases du Gaucase. Le dernier souverain grec, David 
Gomn^ne, avait donne sa fille en mariage a Ouzoun-Hassan, 
prince du Mouton-Blanc. Ge dernier, maladroitement, re- 
clama au sultan un ancien tribut. Ce fut le pr6texte d ’une 
declaration de guerre dont le but reel 6tait la conquete de 
Trebizonde. Mehmed vint assieger cette ville par terre, 
tandis que le grand-vizir Tassi0geait par mer. David capi-

A
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tula sous la condition de sortir libremcnt et d’emporter 
ses tresors. II fut amene a Constantinople, avcc sa femme 
Hel0ne et ses huit fils. Sur un soupgon, resultant d ’une 
lettre de la femme dOuzoun-Hassan k  David, le sultan 
fit torturer celui-ci et ses fils, en leur ofTrant cependant la 
vie sauve s’ils embrassaient l ’ lslamisme. Tous resist£rent 
courageusement et moururent m artyrs de leur foi, k l’excep- 
tion du dernier enfant qui se convertit a l ’ lslam.

L ’imp£ratrice Ηέΐέηβ ne craignit pas de braver les 
ordres du sultan, en enterrant elle-meme son 6poux et ses 
fils (146 1).

Quelques annees plus tard, les troubles qui eclat^rent 
en K aram anie pour la succession du prince Ibrahim, mort 
en 1462, donnerent k  Mehmed l ’occasion d ’intervenir pour 
essayer de mettre fin a l’autonomie de cette vieille prin- 
cipaute seldjoukide, qui etait toujours restee hostile aux 
Ottomans. Cette campagne fut longue et difficile. Ichak 
fils d ’ Ibrahim, soutenu par Ouzoun-Hassan et par les Per- 
sans, resista longtemps et souvent victorieusement. II fut 
aide par la flotte v^nitienne qui opera un d£barquement en 
Anatolie et incendia Smyrne. Pourtant en 1472, apres 
quatre ans de guerre, les armees ottomanes, commandees 
par le grand-vizir Mahmoud-Pacha, et Moustafa, fils du 
sultan, eurent raison de leurs adversaires et la Karamanie 
fut, definitivement, incorporee a l ’empire. Ce resultat avait 
demande dix guerres dans un espace de cent soixante-six 
ans.

Lc grand-vizir Mahmoud-Pacha, malgre ses succes et 
les grands services rendus par lui a l ’Em pire, n ^ ta it pas 
aime du sultan k  cause de son origine; il 0tait fils d ’un p£re 
serbe et d ’une mere grecque. Ses derni^res victoires en 
Asie amenerent sa disgrace et sa mort.

Les expeditions maritimes, assez frequentes sous le regne 
de Mehmed II, furent cependant peu etendues et ne pro- 
duisirent pas de resultats tres importants.

Peu apres la prise de Constantinople, la flotte ottomane 
avait occupy les lies de Thasos, Samothrace, Imbros et 
Lemnos, ainsi que la Nouvelle-Phoc^e, sur la cdte d ’Asie-



LA PRISE DE CONSTANTINOPLE 7 7

Mineure, au Sud de Smyrne. Mais l’attaque dirigee contre 
Rhodes, dont les chevaliers avaient refuse de payer le tri- 
but, echoua completement, malgre un siege de deux mois.

Au printemps de 1463, un incident sans importance, la 
fuite d’un esclave turc, refugie a Coron, chez un noble veni- 
tien et qu’on refusa de rendre parce qu’il s’£tait fait Chre
tien, fut le pr^texte d’une guerre avec Venise. Mais les 
Venitiens sous le commandement de Luigi Loredano, capi- 
taine general de la flotte, occuperent le Peloponese et ele- 
verent une muraille barrant l ’isthme de Gorinthe.

Mahmoud Pacha s’empara de Pile de Negrepont (Eubee, 
Egribos, en turc) dont la capitale fut prise apres une resis
tance vigoureuse et cinq assauts, au cours desquels les 
Turcs auraient perdu 50.000 hommes.

Les Turcs continuent a attaquer, sans grands succes, les 
places venitiennes en Moree et en Albanie. Scutari resiste 
heroiquement, mais en 1479, la paix est signee avec la 
Republique qui conservait ses possessions en Albanie et 
en Mor£e, sauf Scutari et Kro'fa, mais payait 100.000 ducats. 
Les privileges des commergants et les pouvoirs de juridic- 
tion du b a i l e , a Constantinople, etaient confirmes. En 1480, 
la flotte turque occupe Zante et Sainte-Maure, et tente 
meme une descente en Italie, oil Otrante est prise d ’assaut. 
Une nouvelle attaque contre Rhodes eut lieu la meme 
annee, sans plus de succes que la premiere.

Mehmed, depuis plusieurs annees, souifrait de la goutte. 
Au commencement de l ’annee 14 8 1, il pr0parait une expe
dition dont le but n’est pas exactement connu, lorsqu’une 
attaque plus violente de son mal, Temporta, le 3 mai, au 
camp qui se trouvait sur la cote d’Asie, pres de Gueibze 
au sud de Scutari.

Mehmed II qui, dans la nomenclature ofTicielle des sou- 
verains ottomans, porte l’epithete de e b o u ’l  f e t h  υέ  e l  m e - 
g h a z i ,  p e r e  d e  l a  c o n q u i l e  el  d e s  g u e r r e s  s a i n l e s , et dans la 
tradition populaire, le nom de f a l y h ,  le Conquerant, titre 
qui n’est donne qu’a lui, fut assurement avant tout un 
empereur guerrier, presque toujours heureux. Non seule- 
ment, par la prise de Constantinople, ii etablit definitive-
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m eat la domination turque en Europe, sur les mines de 
TEm pire dO rient, mais il donna a ses possessions euro- 
peennes leurs limites naturelles, la Save et le Danube et 
a part quelques places quo conservaient les Venitiens sur 
la cote d ’Albanie et dans le Peloponese, il soumit a son 
pouvoir immediat tous les territoires qui se trouvaient a 
l ’ int^rieur de ces fronti^res. Au dela, il affermit la suzerai- 
nete de la Turquie sur les principautes de Valachie et de 
Moldavie et l ’imposa au khanat des Tatars de Grim6e. 
Quelques-uns de ses successeurs etendront le territoire de 
Tempire au-dela de ces limites, en Hongrie, mais ces con- 
quetes seront precaires. Gelles de Mehmed II, au contraire, 
subsisteront jusqu ’au commencement du x i x e si&cle, et 
mernc, pour la plus grande partie, jusqu’en 1878.

E n  Asie, il acheva la conquete de l ’Anatolie par la des
truction de TEmpire grec de Tr^bizonde et la soumission 
definitive de la Karam anie.

Mais les guerres presque continuelles qu’il mena et 
auxquelles, souvent, il prit personnellement part, n ’absor- 
berent pas toute son activite dont il consacra une partie 
importante a Torganisation et a Tadministration de son 
empire. Certains auteurs lui attribuent Tepith^te de k a - 
n o u n i j  16gislateur. Cependant la notice qui figurait en tete 
du S a l n a m e  i  D e v l e l  i  α ΐ ί έ  i O s m a n i e  (Annuaire imp6rial 
ottoman), ne la mentionne pas, alors qu’elle Tindique pour 
Suleiman I er.

Sans doute Mehmed I I  ne renouvela pas d ’une fagon 
complete la legislation ottomane, mais il la codifia dans 
son K a n o u n  N a m e  (Livre des Lois), la completa et l ’adapta 
a la nouvelle situation de l’Em pire, bien diflerente de ce 
qu'elle avait 6t6 sous les sultans asiatiques, chefs d ’une 
armee conqu6rante plutot que d ’un E ta t organist. Ces 
institutions subsisteront, avec peu de modifications, jus- 
qu ’au commencement du x i x e siecle 1.

1. Voir chapitre XI, pp. 166 et suiv.



GHAPITRE V

B A Y E Z ID  II  E T  SE L IM  Ier 
L A  CONQUETE D E . L ’E G Y P T E  

E T  L ’ACQ U ISITIO N  DU K H A L IF A T

Bayezid II  (14 8 1-15 12 ), fils aine et successeur deMehmed 
le Conqu6rant, etait d’un caractere doux et modeste, ai- 
mant les arts et les lettres, poete et ecrivain lui-meme. On 
le surnommait le s a g e  ou le p h i l o s o p h e  ( s o f t ) .  Deja arrive 
a l’age mur (35 ans), il avail pris Γ experience du pouvoir 
en exer$ant pendant de longues annees le gouvernement de 
la province d ’Amassia. Sa nature et ses gouts le portaient 
a souhaiter la paix, mais les circonstances furent plus fortes 
que ses desirs et Tentrainfcrent dans de nombreux conflits 
avec ses voisins, tandis qu’a plusieurs reprises les ambi
tions et les rivalites des membres de sa famille susciterent 
des desordres a Tinterieur du pays. En  definitive, ce long 
regne de trente et un ans, succedant a la periode la plus 
glorieuse, certainement, de Thistoire ottomane, s ’il ne laissa 
pas l ’empire ottoman diminue, ne lui apporta aucun ac- 
croissement de gloire ou de puissance.

II avait debute sous de facheux auspices. Le frere cadet 
de Bayezid, Djem,pretendait aussi au trdne. II 6tait encou
rage par le grand-vizir Mehmed Karam ani qui avait reussi 
a cacher pendant quelques jours la mort du sultan Mehmed, 
de manure a pouvoir prevenir Djem, alors gouverneur de 
Karamanie, en meme temps qu’il empechait Tarrivee de 
Bayezid. Mais les janissaires ayant appris la mort du sul
tan, se revolt^rent et tuerent le grand-vizir. Comme, en 
outre, le messager envoys a Djem avait 6te tu6 en cours de 
route, Bayezid put arriver a Constantinople et prendre le 
pouvoir. Les janissaires profit^rent des circonstances pour 
r^clamer une augmentation de solde qui leur fut accord^e.
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Ces exigences renouvelees a chaque commencement de 
regne et satisfaites par les souverains qui se sentaient a la 
merci de leurs troupes, finirent pas coristituer un droit.

Djem ne renonca pas pour cela a ses pretentions. A yant 
reuni des troupes, il marcha sur Brousse et s’en empara, 
mais battu pres de Ieni-Chehir, il s’enfuit en Syrie, alors 
possession egyptienne, d ’oii il gagna l ’Egypte oil il fut bien 
reQu par le Sultan. L ’annec suivante (1482) Djem, appele 
par des personnages turcs m6contents, reprit les armes 
contre son frere et s ’avanga jusqu ’a Konia. Battu  de nou
veau et repoussant les offres d’accord que lui fit faire 
Bayezid, il decida de cherchcr asilc aupres du grand-maitre 
des chevaliers de Rhodes, esperant, avec son aide, tenter 
une attaque sur les provinces europeennes de l’Empire. 
Il fut accueilli avec honneur par les chevaliers, mais ceux-ci 
voulant faire la paix avec la Turquie, s ’engagerent a le 
garder et a l ’eloigner de l ’Em pire. Il fut, en effet, transports 
en France ού il resta prisonnier sept ans, dans des cha
teaux appartenant aux chevaliers, puis transfers a Rome 
ct enfin emmene par les troupes de Charles V II I ,  a Naples, 
oil il mourut en 1495. La plupart des historiens pensent 
qu ’il fut empoisonnS par ordre du pape Alexandre V I (Bor
gia), d ’accord avec BaySzid.

Meme si Ton admet cette derniere hypothese, on peut 
remarquer a la decharge du sultan, qu’il avait, a plusieurs 
reprises, essaye de s ’entendre avec son frere, alors que les 
traditions dSja etablies par l ’exemple de ses prSdScesseurs 
1’autorisaient a le faire disparaitre, et qu’il savait certaine- 
ment que certains souverains europSens voulaient, en sou- 
tenant les prStentions de Djem, affaiblir l ’Em pire ottoman, 
dans l ’intention de l ’attaquer.

|Des le dSbut de son regne, Bayezid renouvela les traitSs 
avec Venise et jRaguse, puis un peu plus tard, conclut une 
treve de cinq "ans avec Mathias Corvin, roi de Hongrie. 
Cette treve permit au sultan d ’envahir la Moldavie. Malgre 
l ’intervention du prince de ce pays, Etienne le Grand, les 
troupes ottomanes s’emparerent de Kilia, aux bouches du 
Danube, puis avec la cooperation du khan de Crim^e,
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Mengli-Guera'i, elles assiegerent et prirent l’importante 
place d ’Akerman (1484). Elles ne pousserent pas plus avant 
leurs conquetes, mais conserverent ces deux places qui 
assuraient la liaison entre la Turquie et le pays des Tatars 
et qui souvent, dans la suite, servirent de point de depart 
pour les incursions ottomanes en Moldavie et meme en 
Pologne.

En meme temps que les etats chretiens d ’ ltalie cher- 
chaient a entrer en relations d ’amitie avec le sultan des 
Turcs, les Maures d ’Espagne, presses par Ferdinand le 
Catholique qui avait reuni les couronnes de Castille et 
d’Aragon, faisaient appel a son aide comme defenseur de 
l ’ lslam. Bayezid mu par son zele religieux et ses sentiments 
chevaleresques, plutot que par une connaissance reelle de 
la situation, fit equiper une flotte qui devait alier ravager 
les cotes d ’Espagne. Mais cette entreprise aventureuse 
n’eut aucune suite effective.

D ’ailleurs, d’autres soins, plus serieux, appelaient 1’at- 
tention du sultan dans une direction opposee. Le sultan 
d’Egypte non seulement avait donne asile a Djem et Γavait 
regu avec honneur, mais avait occupe, en Cilicie, des terri- 
toires et des villes appartenant a une principaute turkmene 
protegee par le souverain ottoman. Bayezid envoya done 
une expedition vers la Cilicie et la Syrie, possession 6gyp- 
tienne, mais deux campagnes successives en 1489 et 1490 
se terminerent au desavantage des Turcs. Le sultan se pre- 
parait a prendre lui-meme le commandement des troupes 
pour tenter de nouveau la chance, lorsque la paix fut con- 
clue par la mediation du prince de Tunis.

La mort du roi de Hongrie, Mathias Corvin, survenue en 
1492, parut a Bayezid une circonstance favorable pour 
s’emparer de Belgrade, toujours occupee par les Hongrois. 
Cette tentative echoua, mais cette defaite n ’empecha pas 
les Turcs de renouveler leurs incursions au Nord du Danube 
en Croatie, en Carniole et en Carinthie. Ils s’avanc£rent 
cette fois jusqu’a Villach en Carinthie et jusqu’au col de 
Tarvis. Ces incursions etaient accompagnees de devasta
tions et de cruautes inoui'es. Les habitants pris par les
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Turcs etaient massacres au milieu de supplices effroyables. 
Les chroniqueurs mentionnent meme des actes de canni- 
balisme. II esi vrai que, si Ton en croit leurs recits, les Hon- 
grois, quand ils avaicnt le dessus, n’etaient guere moins 
cruels avec les prisonniers musulmans qu’ils empalaient, 
0corchaient, brulaient vifs, tout comme le faisaient les 
Turcs.

Bayezid, comme on l ’a dit, aurait desire vivre en paix 
avec ses voisins, mais les titulaires des grands commande- 
ments agissaient parfois a leur guise. Ainsi, en depit d ’un 
traite conclu avec la Pologne, le gouverneur de Silistrie, 
Baly-bey, franchissant le Danube, traversa la Moldavie, 
d ’accord avec le prince de ce pays, Bogdan, et vint rava- 
ger les provinces polonaises voisines de la frontiere, mais 
l ’hiver l ’obligea a se retirer.

Les Turcs eurent plus de succes dans une guerre contre 
Venise dont la flotte fut battue devant l ’ile de Sapienza 
pres de Lepante (28-V I 1-1499). A  la suite de cette victoire, 
ils s ’emparerent de Lepante et 1’annee suivante, ils assie- 
gerent et prirent d ’assaut Modon et occuperent Navarin 
et Coron.

A  la meme epoque, les incursions des Turcs vers le Nord- 
Ouest reprirent avec une nouvelle violence. Apres avoir 
ravage la Croatie, la Dalmatie, la Carniole, les hordes otto- 
manes s ’avancerent en Italie, depasserent le Tagliamento 
et arriverent jusqu ’a Vicence.

Ges expeditions n ’etaient qu’un simple brigandage, 
n ’ayant d ’autre but que le pillage et le rapt des esclaves, 
sans aucun resultat politique. Plus tard, seulement, elles 
furent remplacees par des expeditions de conqete qui, a 
travers la Hongrie, conduisirent les armees turques jusque 
devant Vienne.

Apres la prise des places venitiennes de Moree, le pape 
Alexandre V I, a la demande de la Republique de Venise, 
avait, en 15 0 1, forme contre l ’Em pire ottoman une ligue 
dans laquelle entrerent la France et l ’Espagne. L a flotte 
espagnole, commandee par le celebre Gonzalve de Cordoue, 
le g r a n d  c a p i l a i n e , alia ravager les cdtes d ’Asie Mineure,
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tandis que les vaisseaux fran^ais venaient assieger Mity- 
lene et que la flotte pontificale atteignait les Dardanelles. 
Mais apres des peripeties diverses, les resultats de ce de- 
ploiement de forces navales se bornerent a la conquete des 
lies de Gephalonie et de Sainte-Maure.

L ’annee suivante la paix fut conclue avec Venise qui 
eut le droit de renvoyer a Constantinople son b a i l e  ou consul 
( 14 -X I1-1502). La meme annee la paix fut egalement 
signee avec la Hongrie.

En dehors des etats limitrophes, la Turquie avait com
mence a entrer en relations avec des puissances, plus eloi- 
gnees; le Pape, Florence, Pise, Naples, la France, l ’Em pire 
recherchaient son amitie et meme, parfois, lui demanderent 
son concours dans leurs querelles.

Pour la premiere fois dans leur histoire, on voit les 
Turcs prendre contact avec les Russes, par l ’intermediaire 
du khan de Crimee, Mengli-GueraL Des ambassadeurs 
russes vinrent a Constantinople en 1495 et 1499 dans le 
but d ’obtenir des facilites pour leur commerce.

Auparavant, Bayezid voulant etablir des liens de parente 
avec les deux grands souverains musulmans, ses voisins, 
avait marie une de ses filles avec l ’heritier du trone de 
Perse, et sa niece, fille de Djem, avec le sultan d ’Egypte. 
II avait done realise son reve favori, vivre en amitie avec 
ses voisins et avec les autres puissances, et il semblait 
devoir terminer heureusement son regne et en consacrer 
les dernieres annees aux travaux de la paix. Mais les diffi- 
cultes vinrent de sa propre famille, et son regne, qui avait 
commence par des luttes contre son frere, devait se term i
ner par la revolte de ses fils.

Bayezid avait confi6 a ses fils des gouvernements de 
province en Asie, ce qui facilitait leurs intrigues. Le plus 
jeune Selim avait su, par ses qualites guerrieres, conquerir 
Taffection des janissaires, tandis que Korkoud, Taln6, 
poete et philosophe, ami des arts plus que de la guerre, 
etait peu aime des soldats. D ’ailleurs, Bayezid, Iui-memer 
voulait Teliminer et assurer sa succession a un autre fils 
Ahmed, que soutenait le grand-vizir Ali-Pacha. Les dis
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sensions cntre Korkoud et Ahmed favorisaient les desseins 
am bitieux de Selim qui se mit en r6volte ouvcrto contre 
son pere et a deux reprises, marcha sur Andrinople.

Enfin, le 25 avril 15 12 ,  une insurrection des janissaires 
et du peuple de Constantinople obligca Bayezid, vieux ct 
malade, a abdiquer en faveur de Selim. Le sultan d0clni 
partit pour se rendrc a Demotika, sa villc natale. Mais il 
mourut en cours de route, pres de H avza, le 26 juin 15 12 , 
et bien que son fils Selim 1 ’ait entoure, a son depart, des 
marques du plus profond respect, on le eoupQonna de l’avoir 
fa it empoisonner.

Bay6zid nc put pas realiser ses intentions de gouverne- 
ment pacifique et sage et d ’autre part, les expeditions 
guerrieres auxquelles il fut entraine n’apporterent a l ’Em - 
pire ni grande gloire ni conquetes importantes. Il reussit 
cependant a accroitre a l ’exterieur les relations de sa 
monarchic et la consideration que lui temoignaient les 
autres puissances.

A  l ’interieur, il encouragea les arts et les lettres ainsi 
que les oeuvres de piete et de bienfaisance. Il fit construire 
plusieurs mosquees, notamment celle qui porte son nom, 
sur la partie la plus elevee de Stamboul, pr£s du Seras- 
kierat (Ministere de la Guerre), des medresses, des imarets. 
Il s’interessa aussi aux travau x d ’utilite publique et un 
certain nombre de ponts furent construits sous son r^gne

Le successeur de Bayezid, S e l i m , etait un homme intelli
gent et lettre. Il poss0dait, au dire de ses historiens, un 
grand talent poetique qu’il pouvait exercer en turc, en 
arabc et en persan. Mais ces qualites intellectuelles ne 
Tempechaient pas d ’etre violent et cruel. L a  vie humaine 
n’avait aucune valeur a ses veux et il faisait mettre a mort 
les gens de son entourage, mcme les plus hauts dignitaires, 
sous les moindres pretextes et parfois par simple caprice. 
Une formule de malediction en usage sous son regne etait : 
« Puisses-tu etre vizir de S61im ». En effet, les ministres de 
ce terrible souverain voyaient generalement leur mission 
termin6e au bout de quelques mois par une sentence de 
mort.
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Bayezid avait eu huit fils dont cinq etaient morfcs avant 
lui; trois d’entre eux laissaient des fils, dont le nombre au 
total, etait de huit. Des deux freres qui restaient a Selim, 
l’aine Korkoud n’avait pas d’enfants, tandis qu’Ahmed 
avait quatre fils.

Korkoud et Ahmed avaient conserve sous le nouveau 
regne leurs gouvernements d ’Amassia et de Saroukhan, 
mais une revolte d ’un fils d ’Ahmed, qui s ’empara de 
Brousse,fournit a Selim l ’occasion de se debarrasser de ses 
neveux et de ses freres. II fit enlever a Brousse et massacrer 
les cinq fils de ses freres defunts, puis marcha contre K or
koud qui s’enfuit et se cacha, mais fut pris dans son refuge 
et etrangle sur l ’ordre de Selim. Par une contradiction 
dont on trouve d ’autres exemples dans l ’histoire ottomane, 
le sultan fit executer les Turkmenes qui avaient signale 
l ’asile de Korkoud et qui, pour ce service, s ’attendaient a 
recevoir une recompense.

Ahmed ne doutant pas du sort qui l ’attendait, prit l ’of- 
fensive, marcha sur Brousse et remporta une victoire sur les 
troupes imperiales au defile d ’Ermeni Derbend pres de 
lO lym pe de Bithynie. Mais le sultan ayant recu des ren- 
forts, une nouvelle rencontre, pres de Yeni-Chehir, eut pour 
resultat la defaite et la capture d’Ahmed qui fut mis a 
mort comme son frere.

Ainsi debarrasse de ses freres et de plusieurs de ses 
neveux, Selim qui nourrissait de grandes ambitions du 
cote de lOrient, accueillit avec satisfaction, a Andrinople, 
les deputes de Moldavic et de Valachie, et les ambassadeurs 
de Yenise, de Hongrie, de Moscovie, et conclut avec eux 
des accords qui lui assuraient la paix en Europe.

En Asie, la Perse avait attire la colerc du sultan ottoman. 
La propagande chi'ite encouragee par les Persans avait fait 
de nombreux adeptes dans les provinces turques voisines 
de l ’ iran et, d’autre part, le chah Ismail avait accueilli 
le prince Mourad, fils d’Ahmed, qui s’etait refugie aupres 
de lui apres la mort de son pere.

Selim, en zele defenseur de la doctrine orthodoxe, s u n n i l e , 
ordonna la proscription de tous les chi'ites se trouvant dans
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ses etats depuis l ’agede 7 ans jusqu ’& celui de 70. Quarante 
mille pcrsonnes, disent les historiens, auraient ete massa- 
crees ou condamnees a la prison perpetuelle. Le sultan m il 
sur pied une puissante armee et lorsque celle-ci fut arrivec 
a Yeni-Chehir oil ellc rejoignit les contingents des provinces 
asiatiques, Selim envoya au chah Ismail une sommation de 
revenir a la vraie foi et d ’evacuer les territoires dependants 
de l ’Em pire Ottoman, qu’il avait occupes. Une correspon- 
dance reiteree dans laquelle les declarations solennelles 
enrichies par la phraseologie orientale altcrnaient avec les 
insultes et les provocations, s ’engagea entre les deux sou- 
verains, mais tandis que les armees turques s ’avancaient, 
Ism ail faisait devaster le pays, de sorte que les soldats de 
Selim ne trouvaient ni abris ni vivres et commencaient 
a murmurer.

Pourtant le 23 aout 15 14 , dans la vallee de Tehaldiran, 
les deux armees se rencontrerent. Les troupes persanes 
etaient en meilleur etat que les Turcs, fatigues et affames, 
mais ces derniers possedaient une puissante artillerie qui 
assura leur victoire sur des adversaires qui en etaient 
d6pourvus. Le chah, un moment en danger d ’etre pris, se 
sauva jusqu ’a Ham adan. Selim continuant son avance, 
entra έ Tebriz qui etait alors la residence des souverains 
persans, mais l ’hiver et Tepuisement des troupes, parmi 
lesquelles des actes de rebellion se produisirent, obligerent 
les Turcs a se retirer. Pourtant, ils conserverent, a la suite 
de cette campagne, la possession du Kurdistan et de la 
Mesopotamie septentrionale, avec Mossoul. TIs durent encore 
livrer des combats pour conserver Diarbekir que vinrent 
assieger les forces persanes et pour occuper Ma,rdin dont 
la citadelle resista plus de deux ans. Une derniere bataille 
livr6e pres de Kotch-H issar, assura la possession du pays.

Pour organiser cette nouvelle conquete, on dut tenir 
compte du caractere des habitants, de leur esprit d ’inde- 
pendance, de leurs traditions feodales. Une partie des 
sandjaks entre lesquels fut divis6 le Kurdistan, conser
verent pour gouverneurs, a titre h£reditaire, les ancien? 
seigneurs du pays.
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Au cours de cette campagne, Selim exerga a plusieurs 
reprises sa cruaute a Fegard des grands dignitaires de son 
empire. Comme les difficultes de F expedition avaient sus- 
cite des murmures ou des actes d ’insubordination de la part 
des troupes et notamment des janissaires, le Sultan en 
rendait chaque fois responsables les chefs du rang le plus 
eleve ct sans egards pour leurs services anterieurs, les fai- 
sait decapiter.

La guerre contre la Perse etait a peine terminee, que 
Selim en entreprenait une autre qui devait avoir pour 
FEmpire des resultats particulierement importants : la 
conquete de la Syrie et de FEgypte. Le pretexte en fut 
Falliance du sultan d’Egypte avec le chah de Perse et la 
menace qui en resultait pour les nouvelles possessions 
turques du Kurdistan et de la Mesopotamie superieure.

L ’Egypte 6tait alors gouvernee par les mamelouks, 
anciens esclaves ou descendants d ’esclaves d ’origine tcher- 
kesse qui s’etaient empar^s du pouvoir et choisissaient un 
sultan, ne laissant au successeur des khalifes abbassides 
qu’un titre sans valeur et sans prestige.

La campagne commencee en aout 15 16  fut d ’abord 
menee rapidement, les succes des Turcs etant dus, d ’une 
part, a la puissance de leur artillerie dont les Egyptiens 
etaient presque depourvus, et, de Fautre, aux dissensions 
et aux rivalites qui existaient dans le camp adverse et 
plus d ’une fois donnerent lieu a des actes de trahison.

L ’armee turque, apres avoir conquis Alep, Hama, 
Damas, Jerusalem , traversa, en hiver, le desert qui separe 
la Palestine de FEgypte. Une bataille decisive fut livree a 
Ridania, non loin du Caire et, malgre le courage deploye 
par le sultan des Mamelouks, Touman-bey et ses compa- 
gnons, la trahison de certains chefs egyptiens decida la 
victoire des Turcs. Cette victoire et la prise du Caire furent 
suivis de terribles massacres, commengant par celui des 
mamelouks qui, sur la foi d’une amnistie proclamee par 
Selim, s ’etaient livr6s a lui. Au dire des historiens orientaux, 
cites par Hammer, cinquante mille morts furent amonceles 
dans les rues de la capitale 6gyptienne.
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Le sultan Touman qui av a il pu s ’echapper, prolongoa 
la resistance pendant quelque temps, et Selim qui voulait 
en finir, lui envoya a plusieurs reprises des parlementaires 
pour lui proposer la paix moyennant la reconnaissance de 
sa suzerainete. Ces envoyes ayant ete m altraites ou memc 
massacres par Ies beys egyptiens, la lutte continua, mais, 
devant la superiorite des forces ottomanes, Touman dut 
fuir et se cacher dans une caverne oil un chef arabe,qui lui 
avait procure ce refuge, le livra aux Turcs.

Selim, adm irant sa vaillance, le traita d ’abord avcc 
egards, mais ensuitc, a l ’instigation des traltres mamelouks 
qu ’il avait aupres de lui, il le fit mettre a mort, apres quoi 
il lui fit rendre les honneurs funebres auxquels il assista 
lui-meme.

Au mois de septembre 15 17 , Selim quitta l ’Egypte emme- 
nant avec lui le dernier khalife abbasside dont un ancetre 
avait confere a Bayezid Yildirim  le titre de sultan.

P ar cette campagne, Selim n ’avait pas seulement accru 
d ’une facon considerable la superficie et le nombre des 
sujets de son empire qui, desormais, s’etendait sur les trois 
parties du monde, Europe, Asie et Afrique, mais il avait 
acquis, dans Γ Islam une situation p rep on d erate , en se 
faisant ceder par le fantome de khalife abbasside qu’il avait 
trouv6 au Caire, le khalifat et le titre de c o m m a n d e u r  d e s  

c r o y a n l s  ( e m i r  a l  m o u m i n i n )  ainsi que la protection des 
villes saintes, la Mecque et Medine, exercee jusque-la par 
le sultan d ’E gypte. Il joignit done a ses titres celui de 
s e r v i l e u r  d e s  d e u x  v i l l e s  s a i n l e s  ( k h a d e m  a l  h a r e m e i n ) .

Selim conserva en Egypte le gouvernement des mame
louks sous la surveillance d ’un pacha turc. En  revenant, 
il organisa ses nouvelles provinces de Syrie.

La conquete de la Syrie et de l ’Egypte ayant occupe 
toute l ’activite militaire de I’Em pire, Selim avait du cher- 
cher a conserver la paix en Europe. Aussi avait-il renou- 
vele les traites avec la Hongrie et avec Venise. Il avait 
cependant, lors de son retour en Europe, prescrit des 
mesures pour le developpement de la puissance maritime 
turque. Il envisageait une expedition contre Rhodes. Mais



sa mort, survenue le 22 septembre 1520, arreta cette entre- 
prise.

Le regne relativement court de Selim I er tient nean- 
moins une place importante dans l ’histoire ottomane, par 
l ’accroissement de puissance materielle et morale qu’il 
apporta a l ’empire, et ce sultan aurait merite d ’etre comptc 
au nombre des grands souverains s’il n ’avait assombri, 
par ses eiTroyables cruautes, ses qualites d ’esprit et son 
habilete politique. Pourtant, comme a tous les tyrans, du 
reste, il lui arrivait d ’ecouter la voix de la justice et de la 
verite, surtout lorsqu’elle sortait de la bouche d ’un homme 
dont le courage etait a la hauteur de la sagesse; et il fallait, 
en effet, un courage exceptionnel pour oser parler franche- 
ment a un souverain qui, le plus souvent, faisait tomber 
la tete du haut dignitaire osant exprimer un avis different 
du sien.

On rapporte notamment que, apres avoir fait massacrer 
les chutes, Selim voulait aussi exterminer les chretiens et 
s’emparer de toutes les eglises. Il consentit, cependant, a la 
rcquete du grand-vizir et du mufti, a recevoir le patriarche 
de Constantinople, qui invoqua la promesse, faite par 
Mehmed le Conquerant, de conserver aux chretiens la 
liberte de leur culte. Le sultan sut, en cette circonstance, 
faire taire son fanatisme et sa cruaute et confirma au pa
triarche les libertes accordees par Mehmed II. Il se contenta 
de prendre les plus belles eglises pour les transformer en 
mosquees, en laissant aux chretiens la possibilite de les 
remplacer par des edifices plus modestes.
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CH APITRE VI

L ’A P O G fiE  D E L A  P U IS S A N C E  OTTOMANE. 
CO N Q U fiTE D E LA  H O N G R IE

Au cruel sultan Selim succedait, en 1520, un souverain 
d ’un caractere tout different qui n ’en devait pas moins 
contribuer a la gloire et a la puissance de l ’Em pirc Otto
man. Si Selim avait acheve la conquete de l ’Asie occiden- 
tale et etendu la domination turque ju squ ’en Afriquc, 
Suleiman (Soliman) devait, en Europe, porter les fronticres 
ottomanes ju sq u ’aux points extremes qu’elles aient jam ais 
atteints. Sous son regne, l ’Em pire Ottoman realisa son 
maximum d’etendue dans les trois parties du vieux monde; 
ce fut son apogee, apres laquelle il ne pouvait plus que 
decroitre. Mais en meme temps, Suleiman prit soin d’affer- 
mir la situation de son trone par rapport aux puissances 
europeennes, par la conclusion de traites. Ce fut lui qui, 
avec Francois I er, posa entre la France et la Turquic les 
bases d ’une amitie qui ne s’est presque jam ais dementie.

E n  meme temps, dans le gouvernement interieur de 
l ’Em pire, il se distingua par son amour de la justice et par 
des institutions tendant au progres materiel et moral de 
l ’f ita t  et de ses peuples.

Les Turcs lui ont donne Tepithcte de L e g i s l a t e u r  ( k a - 
n o u n i )  tandis que les Occidentaux l ’appellent S o l i m a n  le  

M a g n i f i q u e , ou le  G r a n d . La nomenclature ofTicielle des 
souverains ottomans le considere comme premier de son 
nom, tandis que certains historiens europeens le nomment 
Suleiman (ou Soliman) II . M. Iorga se range a cet usage L 
Cette divergence provient, au dire de Hammer 1 2, de ce que 
les Europeens comptent parmi les sultans, sous le nom de

1. G esch . des O s. Ft., t. II, p. 342.
2. T. I, p. 464.
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Soliman Ier, un frere et rival de Mehmed I er que les Turcs 
ne reconnaissent pas avoir regne.

Suleiman, ne en Europe, avait longtemps vecu a Cons-, 
tantinople oil, pendant plusieurs annees, il exerga le pou- 
voir comme lieutenant de son pere qui guerroyait en Asie 
et en Egypte. II n’avait que 26 ans quand il monta sur le 
trone qu’il devait occuper quarante-huit ans.

Des son avenement, il donna des preuves de ses senti
ments d’equite. En meme temps qu’il ordonnait de deli- 
vrer 600 prisonniers egyptiens amenes a Constantinople 
par son pere et de restituer les marchandises saisies au 
prejudice de commergants persans, il condamnait et faisait 
cxecuter des ofTiciers coupables, entre autres le comman
dant de la flotte, Djafer-bey, celebre par ses cruautes.

Suleiman n’avait pas, comme son predecesseur, la pas
sion de la guerre, mais il tenait a ses droits et les circons- 
tances l ’amenerent a guerroyer presque constamment. Il 
cut d ’abord a reprimer une revolte du gouverneur de Syrie, 
Ghazall-bey, ancien mamelouk qui avait trahi son chef 
Kansou-Ghavri, lors de la campagne de Selim en Egypte 
et en avait ete recompense par cet important gouverne- 
ment. Ghazal! fut assez rapidement vaincu et decapite 
(27-1-152 1). Deux ans plus tard (1523), un gouverneur 
turc, le vizir Ahmed, voulut aussi, avec l ’aide des mame- 
louks, se rendre independant; il fut tue, en 1524, dans une 
sedition populaire.

En 1527, un derviche appartenant a la secte des K a l e n -  

d e r  avait suscite une revolte parmi les paysans de TAna- 
tolie centrale. Les insurg^s obtinrent des succes contre 
plusieurs commandants turcs, mais ils furent vaincus par 
le grand vizir Ibrahim, revenu depuis peu du gouvernement 
de l’Egypte et de la Syrie qui lui avait cte confic apres la 
revoke d’Ahmed.

Au commencement de 1734, la guerre eclata sur les fron- 
tieres de Perse avec le jeune et sage souverain Thamasp, 
fils et successeur de Chah Ismail, l ’adversaire du Sultan 
Selim. Malgre les succes des Turcs qui oblig6rent le chah a 
s ’enfuir de sa capitale Tebriz, cette guerre ne donna lieu



a aucune extension du territoire ottoman de ce cote. A  la 
fin, les Persans reoccuperent meme Tebriz, qui ne fut pas 
d6fendu. Mais au cours de la campagne, Suleiman, pre
cede par son grand-vizir Ibrahim, s ’etait avance a travers 
la Perse jusqu'& la Mesopotamie et etait entr6 a Bagdad, 
la glorieuse capitale des anciens khalifes. Cette prise de 
possession confirmait l ’etablissement de la domination 
ottomane sur toute l ’Asie occidentale. Le territoire de 
TEm pire s'etendait desormais jusqu ’au Golfe Persique.

Nous avons relate rapidement les evenements qui sc 
deroulerent en Orient pendant les quinze premieres annees 
du regne de Suleiman, afin de pouvoir exposer sans inter
ruption ceux qui, en Europe, devaient, de victoire en vic- 
toire, conduire les armees turques jusque sous les murs 
de Vienne.

Auparavant, le sultan voulut realiser un projet qui avait 
occupe son predecesseur, mais que celui-ci, mort prematu- 
rement, n ’avait pas pu mettre a execution, la conquete 
de Rhodes, alors possession des Chevaliers de Saint-Jean 
de Jerusalem  —  qui, plus tard, deviendront les Chevaliers 
de Malte.

L ’existence de cet E ta t  chretien au milieu de la Mer Egee 
constituait un grand danger pour la marine et le commerce 
ottomans, car il ofTrait un refuge aux corsaires chretiens de 
toutes nationalites qui parcouraient la Mediterranee et la 
Mer Egee et attaquaient les navires turcs. Rhodes chre- 
tienne etait en outre un obstacle sur le chemin des pelerins 
se rendant par mer a la Mecque et, depuis la conquete de 
l ’Egypte, elle menagait les communications des Turcs avec 
cette importante possession.

Le Sultan Selim avait consacre, avec succes, de grands 
efforts au developpement de la marine ottomane et Sulei
man avait suivi son exemple, de sorte que sous le regne de 
ce dernier, la flottc imperiale avait acquis une reelle puis
sance en ce qui concernait tant le nombre des batiments, 
que leur artillerie et l ’effectif des equipages.

Les circonstances etaient favorables, la paix avait ete 
renouvelee avec Venise, et la lutte entre Charles-Quint et
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Francois I cr rendait impossible une intervention de FEu- 
rope chretienne.

Le siege de Rhodes est un des faits les plus memorables, 
a la fois de Fhistoire des chretientes orientales et de celle 
de FEmpire ottoman. Le l er juin 1522, une sommation 
fut envoyec par le sultan au Grand Maitre de l ’Ordre qui 
etait alors un chevalier frangais, Villiers de FIsle-Adam, 
et en meme temps, la flotte turque forte de 300 vaisseaux 
monies par 10.000 hommes sous le commandement du 
vizir Moustafa-Pacha se m ettait en route, tandis qu’une 
armee de 100.000 hommes sous les ordres du sultan en per- 
sonne devait suivre la cote d’Anatolie. Les Turcs posse- 
daient une nombreuse artillerie comprenant quelques bou- 
ches a feu de dimensions extraordinaires.

La flotte fut reunie dans la baie de Marmaris sur la cote 
d ’Anatolie presque en face de Rhodes. Le 26 juin, elle 
aborda File et proceda a un debarquement, qui fut suivi 
des operations preliminaires du siege, transport de l ’artil- 
lerie et etablissement des batteries, approvisionnement en 
vivres et munitions, etc., mais ce fut seulement apres Farri- 
vee du sultan, le 28 juillet, que commencerent les attaques.

Les fortifications de la ville avaient ete recemment 
reparees et renforcees. Tous les chevaliers de l’Ordre 
s’etaient rassembles pour les defendre; ils etaient aid6s par 
500 Candiotes, soldats aguerris, et environ 5.000 Grecs, 
habitants de Pile ou des lies voisines. Les secteurs dc la 
defense avaient ete repartis entre les chevaliers des diverses 
l a n g u e s  (provinces) de l ’Ordre. Les defenseurs avaient, 
dans le grand-maltre Villiers de PIslc-Adam, un chef brave 
et habile, que secondait Pingenieur venitien Gabriele 
Martinengo, mais la disproportion entre les assiegeants et 
les assieges etait grande, aussi bien en ce qui concerne le 
nombre des combattants que la puissance de Partillerie.

L ’attaque commenca le l er aout, mais consista pendant 
tout ce mois en une guerre de mines auxquelles les assieges 
opposerent des contre-mines. Une breche ayant 6te ainsi 
ouverte, un premier assaut ,fut tente le 4 septembre, mais 
repousse avec des pertes importantes pour Passaillant.
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D ix assauts, sans compter les attaqucs partielles, furent 
ainsi repousses entre le l er septembre et le 18  decembre. 
Au cours de ces assauts, et notamment dans celui du 23 sep
tembre cjui fut le plus violent, les habitants rivaliserent de 
courage avec les chevaliers; les femmes, meme, apporterent 
leur concours a la defense. Hammer, d ’apres le batard de 
Bourbon, dit qu ’au commencement de decembre, les Turcs 
avaient perdu 100.000 hommes dans les combats ou par 
les maladies. Mais les derniers assauts avaient fait tomber 
une partie des remparts, et le manque de poudre reduisait 
au silence rartillerie des chevaliers.

Le grand-maitre dut alors se resoudre a une capitulation 
qui fut signee le 2 1 decembre 1522 . Les conditions en etaient 
honorables. Le sultan s ’engageait a respecter les eglises 
et a fournir aux chevaliers des batiments pour quitter Tile 
dans un delai de douze jours. En attendant, les troupes 
turques devaient se tenir a un mille de la capitale.

Gontrairement a la volonte de Suleiman, des janissaires 
indisciplines penetrerent dans la ville, pillerent un quartier 
et souillerent des eglises. Mais les chevaliers purent quitter 
r ile  et vinrent s ’etablir a Malte, dont Charles-Quint qui 
possedait cet archipel comme heritier de la maison d ’Ara- 
gon, leur conceda la souverainete. Les chevaliers de Saint- 
Je a n  de Jerusalem , devenus chevaliers de Malte, demeu- 
rerent dans leur nouveau domaine jusqu ’a la fin du 
x v m e siecle et continuerent a combattre les corsaires turcs 
dans la Mediterranee 1.

Pendant que les Turcs etendaient leur domination en 
Asie, en Afrique et dans la Mer Egee, d ’autres evenements 
se deroulaient en Europe, preludes de la plus brillante cam- 
pagne qu’enregistre l ’histoire ottomane.

Ge fut le roi de Hongrie, Louis, qui en fournit le pre- 
texte, en m ettant a mort un envoye du sultan venu en 15 2 1 ,  
pour reclamer le tribut que ses predecesseurs avaient con- 
senti a payer. Le regne d ’un souverain incapable, Ladis- 
las II, Jagellon, avait serieusement affaibli le royaume

1. L’Ordre souverain et militaire de Malte exist© encore thSoriquement. 
La grande-maltrise reside actuellement ix Rome.
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magyar. Les competitions des magnats diminuaient encore 
sa faculte de resistance. Les finances etaient en d£sordre, 
l ’armee mal organisee 1.

Les places frontieres de la Save et du Danube, Chabats 
et Belgrade, qui appartenaient alors aux Hongrois, furent 
conquises par les Turcs. La premiere n’avait qu’une tres 
faible garnison qui se defendit vaillamment, mais ne put 
resister longtemps. Belgrade, au contraire, le boulevard 
meridional de la Hongrie, soutint de multiples assauts, 
mais la bravoure des defenseurs hongrois se trouva, en 
definitive, paralysee par la defection des troupes auxiliaries 
serbes et la trahison de certains chefs. Une capitulation 
honorable fut conclue le 29 aout 15 2 1 , mais, comme il 
arrivait frequemment a cette epoque, elle ne fut pas obser- 
vee et la plupart des guerriers hongrois furent massacres, 
tandis que les Serbes etaient tran sp orts a Constantinople 
et aux environs ou subsistent encore des traces de cette 
colonisation forcee.

Au cours des annees suivantes, de 1522  a 1525, les Turcs 
profiterent des troubles interieurs qui dechiraient la Vala- 
chie et notamment des competitions entre le prince Radu 
de la Afumatsi et son competiteur Vladislav, pour envahir 
ce pays. Apres trois ans de guerre continue et des alterna
tives de succes et de defaites, Radu finit par etre reconnu 
comme prince par les Turcs qui repasserent le Danube. En 
meme temps continuaient les incursions turques en Dal- 
matie, en Croatie et dans les territoires hongrois.

En 1526 s’ouvre la campagne decisive contre les Hon
grois sous le commandement du grand vizir Ibrahim et du 
sultan lui-meme. Sous son faible roi Louis, la Hongrie 
n’etait pas preparee a la r6sistance. Une partie de son 
armee etait composee de paysans rassembles a la hate- 
sans valeur militaire. La place de Petrovaradin (Peterwar- 
dein) sur le Danube fut prise, malgre la resistance des de
fenseurs du chateau qui tinrent du 15  au 27 juillet. Ujlak 
se rendit le 9 aofit.

1. Voir Louis L6ger : Hisloire d'Auiriche-IIongric, chap. XIV.



Le roi de Hongrie avait recu quelques renforts de 
Boheme, de Pologne, du Pape, mais re ilectif total ne de- 
passait pas 20.000 hommes, et les dissensions qui regnaient 
entre les nobles qui les commandaient, afi’aiblissaient encore 
cette armee disparate. C’est dans ccs conditions quo les 
deux adversaires se rencontrerent pres de M o h a c s  *, le 
30 aoCit 1526. Les brillants cavaliers hongrois crurent qu’ ils 
m ettraient le desordre dans les rangs ennemis par une 
charge irresistible, mais les Turcs qui connaissaient cette 
tactique cederent, puis degagerent les batteries au feu 
desquelles la cavalerie m agyare ne put pas r0sister. Elle se 
replia en desordre, entrainant le roi et les chefs. Beaucoup 
de com battants se noyerent dans les marecages grossis par 
les pluies. qui limitaient d ’un cote le champ de bataille. 
Le corps du roi Louis fut trouve par les Turcs dans une 
mare.

A  la suite de cette victoire, que les Turcs avaient payee 
par des pertes importantes, des milliers de prisonniers 
furent decapites et leurs tetes plantees devant le trone du 
sultan. D ’autres massacres de prisonniers et d’habitants 
eurent lieu le 3  septembre. Les localites voisines furent 
pill6es et incendiees.

L a  bataille de Mohacs est le plus triste episode de l ’his- 
toire hongroise. Non seulement elle inaugure une domina
tion turque qui durera un siecle et demi, mais elle marque 
la fin de l ’independance complete de la Hongrie qui ne sera 
delivree du joug ottoman que pour devenir le domaine 
d’une dynastic etrangere.

Faute d ’un chef qui eut pu reunir les troupes encore 
disponibles, Groates, Transylvains, Allemands, les Turcs 
purent s ’avancer sans resistance jusqu ’a Bude ou Sulei
man entra le 1 1  septembre. Malgre les ordres du sultan, 
une partie de la ville fut brulee et dans toute la region par- 
courue par les soldats turcs, ceux-ci se livrerent a d ’ef- 
iroyables depredations, pillages, incendies, massacre des 
habitants. Hammer dit qu’il ne semble pas exagere d ’eva-

1. Prononcez M o h a lch .
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luer a 200.000 personnes, combattants et habitants de tout 
sexe, les pertes des Hongrois, au cours de cette seule cam- 
pagne. On comprend par ce detail que, lorsque les Tures 
quitterent definitivement le pays, a la fin du x v n e siecle, 
ils l’aient laisse presque depeuple.

Pendant le retour du gros de l’armee ottomane, une 
grande bataille eut lieu au Nord de Petrovaradin, en un 
endroit ou les Hongrois s ’etaient retranches au milieu des 
marais, avec leurs families et leurs biens et resisterent jus- 
qu’a la mort, causant aux assaillants des pertes enormes.

Dans la suite, les gouverneurs de la Bosnie et de Smede- 
revo s’emparerent des places qui restaient encore aux Hon
grois en Bosnie, notamment Ia'itse et Banialouka, ainsi 
que d’une partie de la Croatie (Lika, Krbava) et de la Sla
vonic (Modrouch, Pojega).

Les malheurs de la Hongrie furent encore accrus par les 
luttes entre les princes chretiens qui, au lieu de s’entendre 
pour combattre les Turcs, se disputaient la possession des 
territoires restes libres.

Une diete reunie a Toka'i le 16 octobre 1526 avait elu 
roi Jean  Zapolya, voivode de Transylvanie, qui fut, en 
eifet, couronne le mois suivant a Szekesfehervar (Stuhl- 
weissenburg). Mais une autre diete, tenue a Pozsony (Pres- 
bourg), proclama, le 16 decembre, Ferdinand d ’Autriche, 
frere cadet de Charles-Quint. Les deux pretendants en vin- 
rent aux mains et Zapolya, battu, se decida a faire appel 
aux Turcs. II envoya a Constantinople un agent, le Polonais 
Laski, lequel, le 28 fevrier 1528, conclut une alliance avec 
Suleiman contre Ferdinand. Le sultan reconnaissait Zapo
lya comme roi de Hongrie. Ferdinand avait aussi envoye 
des ambassadeurs a la Sublime Porte, mais comme ils pre- 
tendaient reclamer la restitution des places prises en Hon
grie par les Turcs, ils furent mal accueillis. Apres avoir ete 
gardes prisonniers pendant neuf mois dans leurs habita
tions, ils furent renvoyes avec la promesse ironique d ’une 
prochaine visite du sultan a leur maltre.

Le 10  mai 1529 le sultan quitta Constantinople et 
l ’armee se mit en marche sous le commandcment du grand-
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vizir Ibrahim, designc commc s c r a s k i c r  L Zapolya atten- 
dait a Mohacs le sultan qui 1c regut avec honneur. Ils mar- 
cherent ensemble, contre Pest qui fut emporte apres six 
jours de siege et Zapolya fut installe sur le trone royal de 
Hongrie. Cette ceremonie eut lieu en l ’absence du Sultan 
et fut presidee par le Segban B a c h i1 2 commc s’ il se fut agi 
seulement d ’un haut fonctionnaire. La Sainte Couronne qui 
avait ete prise a Visegrad 3 fut remise plus tard a Zapolya, 
pendant la retraite de Vienne (V. Iorga II, p. 412).

Le Sultan continua sa marche sur Vienne et, la veille du 
jour de Saint-Venceslas, il etablit son camp a Simmering 
(27-IX -1529). Le siege dura jusqu ’au 14  octobre. Les atta- 
ques principales porterent sur la porte de Carinthie (K art- 
ner Tor) ou des mines ouvrirent une br^che etendue, mais 
le courage des defenseurs,sous le commandement du comte 
Nicolas de Salm , eut raison de tous les assauts et apres une 
derniere tentative, le 14  octobre, Suleiman decida de lever 
le siege, car son arm6e m anquait de vivres et la m auvaise 
saison, froid et neige, la m ettait dans une situation d6favo- 
rable. Le depart commenga le 16 . Des recompenses aux 
chefs et des largesses aux troupes essayerent de masquer 
cet echec, le premier et le plus im portant qu’ait eprouve 
Suleiman. Certains auteurs Pont attribue a la trahison du 
grand-vizir Ibrahim , ce que Hammer juge invraisemblable, 
Tambition du vizir devant le porter a rechercher plutot les 
succes que l ’argent.

En seretirantlestroupes turques continuerent a piller et a 
m assacrer: 10 .000hommes, dit-on, faitsprisonniers pendant 
le siege ou enleves dans la region, furent ainsi mis a mort.

Les contestations pour la couronne de Hongrie conti
nuerent entre Ferdinand et Zapolya. Pourtailt en 1538, 
par le traite de N agy-Varad (Grosswardein), Ferdinand et 
TEm pereur Charles-Quint avaient reconnu Zapolya comme 
roi de Hongrie, a condition que sa succession revienne,

1. G0n6ral en chef, litt6ralement ch ef de I 'a rm ie . Plus tard ce titre sera 
port0 par lo ministre do la guerre.

2. L’un des principaux ofllciers des Janissaires.
3. Prononcez V ic h ig r a d .
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dans tous les cas, a Ferdinand. Zapolya qui ava il eu aussi 
a lutter contre des pretendants en Transylvanie, mourut 
le 22 juillet 1540, laissant un fils age de quclques semaines. 
Grace a Thabilete du savant legiste Verboczy, envoye de 
Jean  Zapolya a Constantinople, le Sultan reconnut comme 
roi de Hongrie a la place de son pere, le petit Jean  Sigis- 
mond Zapolya (que les Turcs appelaient Etienne), sous 
condition du paiement d ’un tribut de 50.000 florins, et 
envoya a Bude un firman d’investiture ainsi que les insi- 
gnes de la dignite royale.

Les ouvertures de Laski, passe a cette epoque au service 
de Ferdinand, pour faire reconnaitre a ce dernier la royaute 
que lui conferait le traite de Nagy-Varad, furent repous- 
sees. Suleiman declara qu’ayant conquis par Tepee le 
royaume de Hongrie, il appartenait a lui seul d ’en disposer.

Ferdinand recourut aux armes et ses troupes s ’avan- 
cerent jusqu’a Bude, mais cette attaque fut repoussee par 
la garnison hongroise de la ville. L ’approche d ’une armee 
turquc obligea les Allemands a se retirer. Le sultan lui- 
meme arriva devant Pest le 26 aout 15 4 1. II traita avec 
honneur la reine-mere Isabelle et le petit roi qu’il fit porter 
a sa tente. Mais, pour parer a de nouvclles attaques, il mit 
une forte garnison turque a Bude et y  installa un pacha 
comme gouverneur.

En definitive, la reine dut se retirer cn Transylvanie 
dont son fils conservait la souverainete, avec le Banat et 
la Hongrie meridionale et orientale. Un celebre moine —  
plus tard cardinal —  d’origine croate, Outiechenovitch 
Martinuzzi, etait le tuteur du jeune roi.

L ’oceupation, a titre definitif, de Bude, dont la princi- 
pale eglise fut transformee en mosquee, etait a la fois une 
humiliation et une menace pour les puissances chretiennes. 
Aussi semblerent-elles, cette fois, disposees a s'unir pour 
s'opposer a la marche victorieuse des Turcs vers TOuest. 
Les princes de TEmpire germaniquc, protestants comme 
catholiques, leverent des troupes qui furent placees sous 
le commandement de TElecteur deBrandebourg Joachim  II 
et devaient se joindre aux contingents de Ferdinand. Le
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Pape a v a il promis son concours et on esp6rait l ’aide de la 
France, des Suisses, de Venise, ainsi quo la coop6ration de 
Petru Raresh, prince de Moldavie, et de Radu Paisie, 
prince de Valachie. Mais, comme il arrivait presque lou- 
jours, la realite ne repondit pas aux promesses.

L ’armee alliee se presenta le 15  seplembre dcvant Pest, 
mais bien que trois breches cussent etc ouvcrlcs dans les 
murs de la ville, des attaques conduites sans ordre ne don- 
nerent pas de resultat et le siege fut leve le 9 octobre.

L ’attitude de la reine Isabelle et de ses conseiilers, nolam- 
ment de Martinuzzi, au cours de ces evenements, ava il 
ete consideree par Suleiman comme une trahison. La reine 
ava il, en effet, en fevrier 1542, conclu avec Ferdinand un 
traite qui lui reconnaissait de nouveau, comme a Petro- 
varadin, la souverainete de la Hongrie.

Aussi le sultan entreprit-il, en 1543, une nouvelle cam- 
pagne qu ’il conduisit lui-meme. Quelques chateaux ou 
localitcs peu importantes furent facilement enleves et 1’ar- 
mee ottomane se dirigea sur Pecs (Funfkirchen) qui, apres 
la mort de Zapolya, avait 0te occupee par les troupes de 
Ferdinand. Cette ville, abandonnee par ses habitants et 
mal defendue, fut bientot prise. Esztergom (Gran) etait 
occupee par une garnison espagnole qui com battit vaillam - 
ment, mais dut ceder le 10  aout; Szekesfehervar (Stuhl- 
weissenburg) se defendit du 20 aout au 4 septembre contre 
les forces p rin c ip a ls  des Turcs; les defenseurs, allemands, 
italiens et hongrois, purent se retirer librcment.

Apres l ’interruption usuelle pendant l ’hiver, les hostilites 
reprirent en 1544 et les Turcs occuperent \7isegrad, cntre 
Esztergom et Vacz, ainsi que quelques autres places sur la 
rive gauche du Danube. Une treve de dix-huit mois fut 
conclue en novembre 1545, puis en juin 1546, une paix 
d ’une duree de 5 ans; d ’apres le traite, Ferdinand conser- 
va it ses possessions en Hongrie, mais s ’engageait a payer 
annuellement 30.000 ducats.

Les intrigues de Martinuzzi, tuteur du jeune Jean-Sigis- 
mond Zapolya, qui avaient amene une intervention autri- 
chienne en Transylvanie, provoquerent une nouvelle cam-

1
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pagne des Turcs, en 1552. Elle eut pour resultat la prise de 
Temesvar, apres une vigoureuse resistance et celle de 
Szolnok. Eger (Erlau) vaillamment defendu par sa garnison 
hongroise ne put etre enleve, les assiegeants s’etant retires 
pour prendre leurs quartiers d ’hiver.

Suleiman avail entrepris, en Asie, contre la Perse, des ope
rations qui ne se terminerent definitivement qu’en 1555. Son 
attention s’etait done detournee des affaires d ’Europe. D ’ail- 
leurs, il etait age et malade de la goutte etlesquerellesentre 
ses fils Bayezid et Selim lui donnaient beaucoup de soucis.

Du cote de la Hongrie, le temps se passa surtout en nego- 
ciations, souvent rompues et renouvelees, pendant les- 
quelles des operations de peu d’importance continuaient 
avec des succes variables. C’est seulement en 1564 que fut 
ngnee la paix entre Suleiman et Ferdinand. Ce dernier 
renon^ait a ses pretentions sur la Transylvanie et l ’obliga- 
tion de payer le tribut annuel de 30.000 ducats etait confir
mee. Ferdinand mourut quelques mois apres.

Son fils Maximilien lui succeda. Malgre la paix conclue 
des conflits se produisaient frequemment sur les frontieres* 
Le sultan ayant fait, en avril 1565, reclamer le paiement du 
tribut convenu, Maximilien refusa et demanda la possession 
de la Transylvanie et de diverses places hongroises. La 
guerre recommenga et, le l er mai, Suleiman quitta Cons
tantinople pour se rendre a Tarmee.

Maximilien disposait d’une armee nombreuse comprenant 
avec ses propres troupes, des contingents de plusieurs 
princes allemands, des Italiens et des Francais sous Charles 
de Guise et Brissac.

L ’episode principal de cette nouvelle campagne fut le 
siege de Sziget ou Szigetvar, defendue par le vaillant 
rnagnat croate Nicolas Zrinski, ancien ban de Croatie, que 
les Hongrois nomment Zrinyi et dont la memoire est cgale- 
ment populaire chez les deux peuples x. Les faubourgs 
ayant ete detruits, Zrinski se r6fugia dans le chateau ou 
il resista encore pendant quatre mois en depit des menaces

1. La flotte austro-hongroise au xx« sifecle comptait deux croiseurs por- 
lant les noms de Z r in y i et de Szigeluar.



des Turcs, de tuer son fils qu’ils tenaient prisonnier. Quand 
la citadelle fut, a son tour, rendue intenable, le gouverneur, 
revetu de son costume de gala, se mit a la tete des dcfen- 
seurs qui restaient encore debout et se precipita contre les 
Turcs, trouvant ainsi une mort glorieuse. II avait, d ’ailleurs, 
prepare sa vengeance; la tour qui formait lc rtkluit de la 
defense, avait ete minee et lorsque les Turcs y  penetrerent, 
les mines firent explosion, engloutissant sous les decombres 
de la forteresse, trois mille des assiegeants.

Trois jours avant la chute de la place, le 6 septembre 
1566, le sultan Suleiman etait mort, ainsi qu’il l ’avait 
desire, pendant une campagne de guerre. Sa mort avait 0te 
causee par une attaque de dysenterie, d’autres disent par 
le d6pit de voir la place de Szigetvar resister si longtemps 
II avait 66 ans.

Son deces fut soigneusement cache, pour ne pas affaiblir 
Tardeur des combattants et aussi pour permettre a son fils, 
Selim, d ’arriver a Constantinople. Le cortege qui ramenait 
dans sa capitale le corps du Sultan d£funt, rencontra le 
nouveau souverain sur le Danube.

Des la fin de 1566, Maximilien avait envoy6 des ambassa- 
deurs a Constantinople, m aisc’est seulement le 17f£vrier 1568 
que fut conclue, pour huit ans, une nouvelle paix qui main- 
tenait \ e s l a l u  q u o  territorial et l ’obligation du tribut annuel.

Des cinq fils de Suleiman, Selim restait seul vivant a la 
mort de son pere. L ’aine Mehmed 6tait mort en 1542. 
Le  second, Moustafa, accuse de connivences avec les Per- 
sans, ennemis de l ’Empire, mais en realit0 suspect a cause 
de la grande popularite dont il jouissait parmi les soldats, 
avait 0t6 etrangle en 1553 , et Djihanguir, infirme, etait 
mort peu apres. II restait Bayezid et Selim qui, selon une 
tradition presque constante, commencerent a se quereller 
en vue de l ’heritage futur de leur pere. Bayezid, refusant 
le gouvernement d’Amassia que lui attribuait Suleiman, 
s^n fu it en Perse, mais la paix ayant ete faite avec les Per- 
sans, le chah Tharasp consentit a livrer le prince ottoman 
qui fut mis a mort, laissant Selim heritier inconteste du 
trdne imperial.

102 l ’apogise d e  la pu issa n c e  ottomane



CHAPITRE VII

SU LEIM A N  E T  L A  F R A N C E

On sait que le regne de Suleiman fut marque par Teta- 
blissement de relations amicales avec la France, relations 
qui, a certains moments, conduisirent a la realisation d ’une 
alliance.

Cette attitude du roi tres chretien suscita, dans la plus 
grande partie de l ’Europe, l ’etonnement et le blame. Assu- 
rement, meme en plein moyen-age, le sentiment de l ’unite 
chretienne n’avait jamais empeche les guerres entre les 
princes europeens, il semblait toutefois que, en presence de 
Pennemi commun, le Turc, a un moment surtout, oil il 
paraissait particulierement menagant. un devoir de defense 
commune s’imposat aux souverains chretiens.

Mais Francois qui, au debut de son regne avait songe, 
—  surtout dans le cas oil il obtiendrait la couronne impe- 
riale —  a se mettre a la tete d’une nouvelle croisade contre 
les Turcs, etait engage dans une lutte ardente avec un 
ennemi extraordinairement puissant, Gharles-Quint, et 
tous les secours, d ’oii qu’ils vinssent, devaient lui paraitre 
legitimes. Son exemple fut suivi plus tard. Richelieu, tout 
en ayant, un moment, combattu les protestants en France, 
ne se fit pas scrupule de les soutenir en Allemagne. E t  de 
nos jours, l ’alliance intime entre la France republicaine 
et l ’Empereur autocrate de Russie, nc fut-elle pas aussi 
etrange que celle du roi tres chretien avec le Grand-Turc?

Done, alors que Francois I er, vaincu a Pavie, etait tenu 
prisonnier par son rival, un noble hongrois Jean  Fran- 
gepani avait 6t6 envoye a Constantinople, de la part de la 
reine-mere Louise de Savoie, pour demander au sultan 
d'attaquer les possessions autrichiennes. Il n ’6tait m6me 
que le second emissaire, le premier, envoye en 1525, avait
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6te assassin6 cn traversant la Bosnic. Le sultan envoya a 
Francois des lettrcs pleines d ’une sympathie exprimee 
dans le langage image et assez emphatique quo les Turcs 
avaient emprunt6 aux Arabes et aux Persans. Mais il n ’y  
eut pas d ’ailiance formelle, ct c ’est contrc la Hongrie que 
les Turcs entrerent en campagne.

Plus tard, un Catalan, nomme Rincon, fut envoye a 
plusieurs reprises, mais c ’est seulement en 1535  que furent 
sign0s, par l ’intermediaire de Jean  de la Foret, les premiers 
traites formels entre la France et la Turquie. Ils compre- 
naient un traite de commerce connu sous le nom de c a p i t u 

l a t i o n  et dont nous parlerons plus loin, et une alliance 
offensive et defensive. Les effets de ce dernier traite se 
firent surtout sentir dans les operations maritimes dont 
la Mer Egee, la M6diterranee, I’Adriatique furent le 
theatre.

L a marine ottomane etait alors sous le commandement 
du celebre corsaire K h a ' i r  e d  D i n  B a r b a r o s  (Barberousse), 
natif de M6telin et peut-etre d ’origine grecque, quoique son 
pere fut musulman. Ce fut d ’abord son frere alne Aroudj 
qui se distingua, et par ses seules forces, profitant des dis
sensions entre les chefs des tribus arabes et kabyles de 
l ’Afrique du Nord, sut se creer, autour d’Alger, un 
royaume independant. Mais attaque et vaincu a Tlemcen 
par les Espagnols qui etaient alors maitres d ’Oran, il fut 
tue dans la lutte.

Son frere, Kha'ir ed Din, le remplaga et sentant sa posi
tion tres precaire, en butte aux attaques des indigenes et 
des Espagnols, il demanda la protection du sultan Selim, 
qui lui confera le titre de be’ilerbey et lui envpya des janis- 
saires. Apres des vicissitudes diverses, Kha'ir ed Din put 
etablir solidement sa domination a Alger et sur la region 
cotiere. Il s ’0tait, notamment, en 1529, empare de la cita- 
delle espagnole appelee Penon d ’Alger.

Il mit a profit sa position sur la cote d ’Afrique pour 
developper sa flotte composee de nombreux batiments 
I6gers, aptes k  la guerre de course. Le sultan lui avait con- 
fere la dignit0 de k a p o u d a n - p a c h a } grand-amiral, qui lui



donnait le commandement supreme sur la marine imp6- 
riale.

En 1533, il s’empara de Tunis, mal defendu par un 
prince incapable Mouley-Hassan, mais il en fut presqu’aus- 
sitot chasse par Charles-Quint qui vint 1’attaquer en per- 
sonne. Kha'ir ed Din put, non sans peine, s ’echapper et 
rentrer a Alger.

En 15 4 1, comme Barberousse, occupe par ses expedi
tions maritimes, avait laisse le commandement d ’Alger a 
un lieutenant Hassan-Agha, Charles-Ouint rassembla une 
flotte puissante, de 65 galeres et 451 transports, montes 
par 7.000 hommes d ’equipage et 29.000 soldats, allemands. 
italiens et espagnols, ainsi que par des chevaliers de Malte 
L ’empereur lui-meme etait a la tete de Γ expedition, ayant 
a ses cotes des chefs illustres comme Andre Doria et Fer
nand Cortez.

La disproportion avec les forces des defenseurs etait 
telle que Hassan-Agha, pensait, a-t-on dit, a se faire payer 
la capitulation. Ce furent les elements qui sauverent la 
place. Le debarquement s ’etait effectue sans difliculte, 
le 23 octobre, mais bientot une violente tempete eclata, et 
dura plusieurs jours, mouillant les poudres, enlevant les 
tentes, et mettant en peril les navircs dont beaucoup 
jet6s a la cote furent pilles par les Arabes. L ’assaut fut 
cependant donne, mais faute de munitions, les remparts 
ne purent etre enleves. La flotte, menac0e d’une destruc
tion complete, dut chercher un abri a une certaine dis
tance ou les troupes, renongant a une attaque impossible, 
vinrent s’embarquer sur les batiments restes indemnes.

Kha'ir ed Din mourut en 1546 et fut enterre dans la 
mosquee de Bechik-Tach a Constantinople.

D ’autres hardis corsaires, T o r g h o u i  R e i s , S a l a h  R e i s , 
S i n a n , continuerent leurs expeditions de pillages dans toute 
la Mediterranee et sur les cotes d’Afrique, d’Espagne e t ' 
dTtalie. T o r g h o u i  R e i s  est reste le plus celebre d’entre cux 
et partage, dans la m6moire des Turcs, la gloire de Barbe
rousse. Quand, apres 1908, les Jeunes Turcs voulurent 
reorganiser la marine ottomane, completement negligee
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sous Abdul Hamid, et achet^rent deux croiseurs ά TAlle- 
magne, ils leur donnerent les noms de K h a i r  e d  D i n  B a r - 
b a r o s  et de T o r  g h o u l  R e i s .

Leurs vaisscaux s’attaquerent a la Sicile et meme a l ’ar- 
chipel de Malte ou ils occuperent un moment la petite lie 
de Gozzo. En aout 1 5 1 1 ,  la ilotte ottomane commandee 
par les trois corsaires prit Tripoli que defendaient notam- 
ment des chevaliers de Malte. Tunis, les autres places de 
la Tunisie et Tile de Djerba, entre la Tunisie, la Sicile et 
Malte furent, a plusieurs reprises, conquises et perdues 
par les Turcs.

Les relations entre le roi de France et le Sultan avaient 
d ’abord ete ind^cises et surtout discretes. Le roi ne desi- 
rait pas que ses avances envers le souverain musulman 
fussent connues, et le Sultan affectait une bienveillance 
hautaine, qui se manifeste dans le recit que fait Kemal 
Pacha Zade des demandes de secours adressees par le b e y  

de France a la cour du sultan, asile du monde L Les auteurs 
ottomans attribuent aux lettres du roi de France des 
termes d ’une humilite invraisemblable 1 2.

Pourtant, en 1532, Frangois regut' publiquement un 
envoye de K hair ed Din, qui amenait un certain nombre 
d ’esclaves liberes; ensuite Rincon vint visiter Barbe- 
rousse,puis se rendit aupres du grand-vizir qui se trouvait a 
Alep. II en resulta entre la France et la Turquie une alliance 
effective qui devint oflicielle, comme on Pa vu plus haut, 
en 1535.

Les premiers cffets de cette alliance furent des attaques 
contre les cotes du royaume de Naples, possession italienne 
de Charles-Quint.

En  1543, K hair ed Din rejoignit, a Marseille, la flotte 
frangaise. Les deux flottes reunies attaquerent Nice, pos
session du due de Savoie, allie de Charles-Quint, et dont le 
chateau resista, et revinrent a Toulon oil les Turcs hiver-

1. H isto ire  de la C a m p a g n e de M o h a cz par K6mal Pacha Zade. Traduction 
de Pavet de Courteille, p. 24-26.

2. Voir, dans l’ouvrage cit6 ci-dessus, la note 4 du chapitre VI, p. 166.
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nerent, la ville ayant ete, par ordre royal, evacuee par scs 
habitants. Apres quoi, les vaisseaux turcs s ’en retournerent 
a Constantinople, en pillant encore quelques localites sur 

;! les cotes ou dans les lies de l ’ ltalie meridionale.
,·; A partir de 1553, sous le regne de Henri II  —  Fran

cois Ier etait mort en 1547 —  les vaisseaux turcs sous le 
commandement des grands corsaires, coopererent encore, 

·; a diverses reprises avec la flotte frangaise, commandee 
i par Blancard. Les operations furent dirigees contre les 
i cotes de l ’ltalie meridionale, possessions de la maison d ’Au- 

triche ou de ses allies. Ainsi a diverses reprises, la Corse,
| possession genoise, fut attaquee et plusieurs de ses villes 
j notamment Bastia, occupees.

Une des dernieres actions maritimes du regne de Sulei
man fut, en 1565, une attaque dirigee contre Malte, deve- 
nue le siege des chevaliers de Saint-Jean de Jerusalem. 
Grace a la puissance des fortifications, les chevaliers sous 
le commandement du grand-maltre Jean  de la Valette, 
resisterent victorieusement. Seul, le fort Saint-Elm e, 
avait ete emporte. Thorghout Reis trouva la mort dans cet 
assaut. Lorsque des renforts espagnols eurent debarque, 
les Turcs se retirerent au commencement de septembre 
et Γattaque ne fut plus renouvelee.

En somme, quoique Suleiman, si Ton en croit le temoi- 
gnage de Kem al Pacha Zade, ait declenche la guerre contre 
la Hongrie (campagne de Mohacs) dans le but d ’aider 
Francois Ier et qu’il ait ensuite, a plusieurs reprises, recom
mence les hostilites, soi-disant pour aider son allie, on ne 
voit pas que ralliance militaire entre les deux souverains 
ait produit un eifet important. Suleiman dont, a la verite, 
les historiens louent la loyaute et la fidelite, suivait, en 
faisant la guerre a TAutriche, son propre interet qui 6tait, 
d ’apres la conception militaire des Ottomans, d ’augmenter 
par ses conquetes, le territoire qui lui 6tait soumis. D ’ail- 
lfcurs les indecisions, les tergiversations de Frangois I er, 
son hesitation a afiirmer l ’alliance, refroidissaient souvent 
la sympathie de Suleiman.
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Les resultats dc l ’enlente franco-turque furent plus 
importants et surtout plus durables sur le terrain econo- 
mique.

Les relations commerciales de la France avec l ’Orient 
musulman etaient deja anciennes. Un firman dc Bayezid II, 
en 1508, accordait certains avantages aux commergants 
frangais. Les Frangais et les Catalans jouissaient en Egyptc 
de privileges qui, apres la conquete de oe pays par les 
Turcs, furent confirmes par un firman de Selim Ier en 15 17 , 
puis par un hatticherif de Suleiman en 1528.

L ’accord conclu en fevrier 1535  (25 chaban 941) a la 
forme d ’un traite de commerce et son contenu a ete con
serve m u l a l i s  m u t a n d i s  jusqu’au commencement du x x e sie- 
cle et a servi de modele aux traites accordes dans la suite 
aux autres puissances occidentales qui, peu a peu, arri- 
verent a jouir des memes privileges. C ’est ce traite et les 
suivants que Ton designe sous le nom de c a p i t u l a t i o n s . 
Ils se distinguent de ceux conclus entre etats chretiens 
parce qu’ils stipulent, en faveur des etrangers, le droit 
d ’echapper a la justice ottomane et d’etre soumis a leurs 
propres juges. Autrement, on y  voit figurer le principe, 
que nous trouvons actuellement dans les traites de com
merce et d’etablisscment, de la reciprocite au point de vue 
des impots et taxes.

L ,exterritorialit6 accordee aux sujets frangais, et plus 
tard aux autres Europeens, en matiere judiciaire,s’explique 
tres bien par le caractere tout special de la legislation otto
mane, basee sur le Coran, et qui, tout au moins en matiere 
civile, ne pouvait pas s ’appliquer aux chretiens. Meme les 
sujets ottomans non-musulmans etaient, dans’ bien des cas, 
justiciables de leurs chefs religieux. Dans la suite, les puis
sances occidentales arriverent a beaucoup etendre les pri
vileges que leur conferaient les capitulations, notamment 
en matiere d ’impots, de douane, etc.., et a faire de stipula
tions, bas6es a Torigine sur le principe de la reciprocite, des 
liens qui entravaient la liberte economique de la Tu 
quie.
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| Voici quelles etaient les principalesdispositions du traite 
| de 1535 L
fj Les sujets du roi de France et du Sultan avaient le droit 

de voyager librement et surement, par terre ou par mer, 
avec leurs biens et leur personnel(avec leurs robes et gens), 
pour leur negoce.

Lesdits sujets pourront respectivement acheter, vendre, 
changer, transporter par mer et par terre, d ’un pays a 
l ’autre, toutes sortes de marchandises non prohibees, en 
payant les coutumes et anciens d a c e s  (droits de douane ou 
d’octroi, italien d a z i o )  et gabelles ordinaires, seulement, a 
savo ir: les Turcs au pays du roi comme paient les Fran- 
gais et lesdits Frangais au pays du Grand-Seigneur (du Sul
tan) comme paient les Turcs.

Toutes les fois que le roi enverra a Constantinople ou 
autres lieux de I’Empire ottoman un b a d e , comme il tient 
un consul a Alexandrie, lesdits bai'les et consuls pourront 
juger et terminer,tant au civil qu’au criminel, tous les pro- 
ces et differents qui naltront entre les marchands et autres 
sujets du roi.Les c a d i s  (juges), s o u b a c h i s  (chefs de districts), 
et autres agents ottomans, n ’auront pas a intervenir, a 
moins qu’ils n’en soient requis pour preter main-forte, sans 
s’immiscer dans le differend.

En cas de differend avec un sujet ottoman, les sujets du 
roi ne pourraient etre juges qu’en presence de leur drogman.

En cas d’accusations criminelles, les sujets du roi ne 
pourraient pas etre juges par les juridictions turques ordi
naires, mais devraient etre « mandes a l ’Excelse Porte (la 
Sublime Porte) et, en Tabsence d ’icelle Porte, au principal 
lieutenant du Grand-Seigneur, la oil vaudra le temoi- 
gnage du sujet du roi et du sujet du Grand-Seigneur, l ’un 
con Ire Γ autre ».

En effet, dans les tribunaux musulmans ordinaires, le 
temoignage d ’un chr6tien n ’etait pas admis contre un 
mahometan.

1. Le lexte francais se trouve, notamment, dans le R e c u e il d 'A c le s  in ter- 
n a lio n a u x  de V E m p ire  O ttom an, par Gabriel effendi Noradounghian. T. I cr, 
p. 83 et suiv. Paris 1897.

J
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Les marchands frangais, leurs agents et serviteurs, leurs 
navires, barques, etc..., avec leurs equipages, ne pourront 
etre pris et contraints contre leur volonte, a aucun service 
et a n g a r i e  (corvee), soit de mer, soit de terre.

En cas de deces des sujets du roi, le respect de leurs biens 
et leur remise aux heritiers naturels ou testamentaires sont 
garantis.

Cette disposition est d’autant plus remarquable, qu’a 
cette epoque, le d r o i l  d ' a u b a i t i e , sur les biens des etrangers 
decedes, etait en vigueur dans beaucoup d ’E tats euro- 
peens.

Les prisonniers de guerre et les esclaves des deux nations 
doivent etre mis en liberte, et il est interdit, a l ’avenir, 
de reduire en esclavage des sujets des puissances contrac- 
tantes. Les deux souverains s ’engagent a punir leurs propres 
sujets qui contreviendraient a cet ordre. Les navires des 
deux E tats qui se rencontrent doivent hisser leur pavilion 
et se saluer. S ’ils entrent dans u'n port de l ’autre E tat, ils 
doivent y  etre regus et, en cas de naufrage, on doit leur 
fournir le secours necessaire et respecter les personnes et 
les biens.

Le paragraphe qui concerne la liberte religieuse est ainsi 
congu :

« Quant a ce qui touche la religion, il a etc expressement 
promis, conclu et accorde que lesdits marchands et leurs 
agents et serviteurs et tous autres sujets du roi ne puissent 
jam ais etre molestes ni juges par les c a d i , s a n d j a c - b e g , 
s o u b a c h i , ni autres que par I’Excelse Porte seulement et 
qu’ils ne puissent etre faits ni tenus pour Turcs, si eux- 
memes ne le veulent et ne le confessent de bouchc, sans 
violence, mais qu ’il leur soit licite d ’observer leur reli
gion )>.

Il resulte, en somme, de ce paragraphe, que les sujets 
frangais ne pourront pas etre convertis de force a l’ isla- 
misme et auront le droit de conserver leur religion. On ne 
dit meme pas dans quelle mesure ils pourront la pratiquer 
ouvertement. On voit qu’ il y  a loin de la a une protection 
plus ou moins etendue des ordres religieux et des catholi-
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ques en general, que certains auteurs font remonter a ces 
premieres capitulations, mais qui n’apparait, en realite, que 
beaucoup plus tard.

D’apres un des derniers paragraphes, le roi de France 
avait nomme le Pape, le roi d ’Angleterre et le roi d ’Ecosse, 
comme pouvant participer au traite. Ils pouvaient y  entrer, 
si bon leur semblait, a condition, dans le delai de huit mois, 
de mander au Grand-Seigneur leurs ratifications et de 
prendre la sienne.

Enfin, il etait dit, en terminant, que « cette paix serait 
publiee a Constantinople, a Alexandrie, a Marseille, a 
Narbonne et autres lieux principaux terrestres et maritimes 
de la juridiction , royaumes et E tats desdits Seigneurs ».

Suleiman laissait, en mourant, l ’Empire ottoman au 
maximum de sa puissance. Sa domination s’etendait sur les 
trois parties de l ’ancien monde. En Asie et en Afrique, a la 
Syrie, a la Palestine, a la Mesopotamie, a l ’Egypte con- 
quises par ses predecesseurs, les exploits des corsaires turcs 
avaient ajoute les cotes meridionales de la Mediterranee 
jusqu’aux confins du Maroc. A Tripoli, a Alger, gouver- 
naient des pachas turcs, le royaume de Tunis etait vassal.

En Europe, les frontieres de l ’Empire s’etendaient au- 
dela de Bude et embrassaient une grande partie de la 
Hongrie, avec Temesvar, Arad, Gyula, Debreczen, Eszter- 
gom (Gran), Veszprem, Szekesfehervar (Stuhlweissenburg), 
Pecs (Funfkirchen), Mohacs, Eszek. La Transylvanie, 
comme la Valachic et la Moldavie, etaient vassales du 
Sultan. Le khan des Tatars de Crimee dont les possessions 
occupaient tout le littoral septentrional de la Mer Noire, 
reconnaissait aussi la suzerainet6 ottomane.

Ainsi, la Mer Noire etait, ou peu s’en fallait, un lac otto
man. II en etait de meme de la Mer Eg0e. La Mediterranee 
orientale, oil cependant Venise possedait encore Chypre et 
la Crete, etait dominee par la ilotte turque et surtout par 
les navircs des corsaires, auxquels la possession des cotes 
de ΓAfrique du Nord donnait des points d ’appui et des 
refuges assures.

l U S T O l U E  DE  LA T U H Q U I E P
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L ’empire iurc avait alors une administration relativc- 
ment bonne pour l ’epoque, reguliere et centralisee. Sulei
man fut aide par des grands-vizirs de haute valeur, Ibra
him, Rustem, Sokoli. Les forces militaires avaient continue 
a se developper sur les bases posees par les sultans pr6ce- 
dents. Elies etaient bien pourvues en materiel et surtout en 
artillerie. L a  marine possedait aussi des batiments nom- 
breux et bien armes., mais devait une grande partie de sa 
puissance a la hardiesse des chefs de pirates devenus ami- 
raux.

Suleiman le Lcgislateur avait accorde une grande partie 
de ses soins k l ’organisation du pays, a Tadministration, a la 
justice, a la religion. Nous examinerons dans un cliapitre 
special1 les principaux traits de cette organisation qui sub- 
sista ju squ ’au commencement du x i x c si£cle. II protegea les 
Gcrivains, les pontes, qui furent nombreux sous son regne. 
II enrichit l ’empire de constructions remarquables, parmi 
lesquelles on peut mentionner la mosquee qui porte son 
nom, Γune des plus belles de Constantinople, sur le point 
culminant de Stamboul. Elle est Γ oeuvre du c61&bre archi- 
tecte Sinan. Une autre mosquee, beaucoup plus petite, fut 
elevee k  Stamboul egalement, a la m6moire de son pore 
Selim I er. Des aqueducs, des fontaines, des fondations 
pieuses, a Constantinople et dans les villes de provinces, 
rappellent son nom.

Les conquetes ottomanes en Hongrie avaient rapproche 
la Turquie de 1’Europe et lui avaient fait perdre le caractere 
principalement asiatique qu’elle avait conserve jusqu ’alors. 
Suleiman, et e’est Tun de ses principaux merites, chercha a 
developper et k  affermir cette situation, non seulement par 
la guerre, mais aussi par la paix. Nous avons vu quelles 
furent ses relations avec la France. II renouvela les capi
tulations et accords d6j& existants avec les Anconitains 
(15 14 ), avec Raguse (1520, renouvellement des privileges 
commerciaux accord6s en E gyp te ; 15 2 1 ,  exemption de

1. Chapitrc XI, p. 166 et suiv.
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droits de douane), avec la Republique de Venise ( 15 2 1 et 
1534), avec la Toscane (1528 et 1563). Des t r a i l s  de paix 
furent signes avec la Pologne (1525 et 1532), avec la R6pu- 
blique de Venise (1540), avec l ’Autriche (1562), sans parler 
des diverses conventions avec la Hongric, avec les princi- 
pautes vassales, et, en Asie, avec la Perse.

Mais la puissance accrue de l ’Em pire ottoman, portait en 
elle-meme des germes de decadence. Dans un fita t  si vaste 
et si varie, le pouvoir perdait de son unite et de sa force. Les 
habitudes de luxe, et, en consequence, la venalite, se deve- 
loppaient parmi les grands personnages. Les intrigues de 
harem dirigerent la politique. Les titulaires de fiefs mili- 
taires, z i a m e l s  et i i m a r s , devenaient turbulents, les janis- 
saires, qui avaient forme, jusqu’alors, le noyau solide des 
armees turques, etaient plus nombreux; Tancien systeme 
de recrutement par des enfants chretiens, pris des leur 
jeune age, n ’etait plus exclusif, des aventuriers se faisaient 
admettre dans ce corps d ’elite a cause des avantages qu’ ils 
y  trouvaient; les janissaires eux-memes pouvaient se 
marier et faire incorporer leurs fils. De plus en plus, ces 
soldats, tr£s braves έ la guerre, mais turbulents a Tinterieur 
de fem pire, se consideraient comme une puissance en face 
des sultans, auxquels ils imposaient souvent leurs volont6s 
et que, plus tard, ils aideront a designer et a renverser.



CH APITRE V III

L E S  S U C C E S S E U R S  D E SU L E IM A N  I€r 

CO M M EN CEM EN T D E L A  D EC A D EN C E

L a p^riode de l’histoire ottomane qui va de la mort dc 
Suleiman le Legislateur a la fm du x v m e si^cle, est domince 
par la lutte entre la Turquie et la Maison d’Autriche, cette 
derniere voulant reprendre toutes les anciennes d6pen- 
dances du royaume de Hongric et la premiere essayant, 
non seulement de defendre ses possessions dans l ’Europe 
Centrale, mais meme de les augmenter. Cette lutte, inter- 
rompue par des intervalles de paix, rarement observee 
completement, se prolongera, d ’une facon presque continue 
pendant un siecle et demi avec des chances variables. On 
verra meme, en 1683, sous le regne de Mehmed IV , les 
armees turques arriver une seconde fois sous les murs de 
Vienne, mais leur defaite marquera le commencement d ’un 
recul qui ne s’arretera plus jusqu ’a l ’epoque actuelle.

L a  republique de Venise est egalement, pendant cette 
periode, en guerre, a plusieurs reprises, avec la Turquie et 
subit d ’abord des pertes importantes, Chypre, puis la 
Crete, qui l ’expulsent d6flniti\rement de la Mediterranee 
Orientale nc lui laissant que ses possessions de la Mer 
Ionienne qu ’elle pourra meme accroitre momentanement, 
au traits de Carlowitz. Ce n ’est qu’a titre d ’allies de la 
Maison d ’Autriche ou de Venise que l ’Espagne intervient 
quelquefois contre les forces ottomanes.

Nous voyons aussi paraitre, quoique rarement, la Polo- 
gne comme alliee, ou comme adversaire des Turcs. Mais une 
nouvelle puissance se montre sur l ’echiquier de l ’Europe 
orientale, la Russie, qui plus tard y  jouera le role principal.

Deja en 1570, sous les regnes d ’ lvan  le Terrible et de



Selim II, un traite d ’amitie avait et£ conclu, h Constanti
nople, entre la Turquie et la Russie, raais Tattraction com
prehensible que la Mer Noire exergait sur cette derniere 
puissance, devait fatalement amener des conflits entre elle 
et l ’Empire ottoman qui, soit directement, soit comme suze
rain de la principaute de Moldavie et du Khanat des Tatars 
de Crimee possedait tout le littoral septentrional de cette 
mer, et en interdisait Tapproche aux Russes.

Aussi, des le commencement du x v m e si^cle, verrons- 
nous naitre une rivalite qui se manifestera dans la suite par 
plusieurs guerres, generalement onereuses pour la Turquie, 
et ne se terminera qu’en 19 17 .

La guerre entre la Russie et la Suede amenera un mo
ment celle-ci au contact de la Turquie. Apres la defaite de 
Poltava, Charles X I I  se r£fugia a Bender, en Bessarabie, et 
essaya, sans succes, il est vrai, d ’entrainer le sultan 
Ahmed III  dans son alliance. G’est seulement en 1739 , alors 
que la Russie devient tout a fait menagante, qu’un traite 
d ’alliance defensive sera conclu entre la Turquie et le 
royaume du Nord.

Pendant toute cette periode, les relations de I’Em pire 
ottoman avec la France resterent amicales, quoique leur 
cordialite se refroidit parfois. Nous traiterons plus loin 
cette question dans un chapitre special

Le r&gne glorieux de Soliman le Magnifique ne devait pas 
avoir de lendemain. Une longue suite de sultans incapables, 
debauches, faibles, soumis a l ’influence des femmes, allait 
preparer la decadence qui se manifestera des le x v m e siecle.

De 1566, ann6e de la mort de Suleiman, jusqu ’en 1787, 
avenement de Selim II I , qui, par des tentatives encore 
timides, inaugurera l ’ere des reformcs, nous comptons 
dix-sept sultans x, dont trois seulement M e h m e d  I I I  (1596- 
1603), M o u r a d  I V  (1623-1640) et M o u s i a f a  I I I  (1757-1773),

1. Sclirn II (1560), Mourad II I (1574), Mehmed III (1596), Ahmed 
(1003), Moustafa Ior (& deux reprises, 1617 et 1622), Osman II (1618), Mou
rad IV (1623), Ibrahim l or (1640), Mehmed IV (1648), Suleiman II (1687), 
Ahmed II, Moustafa II, Ahmed II I  (1703), Mahmoud I«r (1730), Osman II I  
(1754), Moustafa I I I  (1757), Abdul Ilamid Icr (1773).
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montrent de reelles q u a lity  de gouvernement, parfois 
obscurcies par une cruaut6 extraordinaire, comme ce fut le 
cas pour Mehmed III  qui entreprit avec un certain succ^s 
une campagne en Hongrie, mais avait debute en faisant 
etrangler ses dix-neuf freres, ou pour Mourad IV, qui fit 
tuer coup sur coup deux grands-vizirs, homraes capables, 
Hosrev et Redjeb, et commettait souvent des meurtres sans 
motifs, pour le plaisir ou par caprice.

Tout, pendant cette periode, semble s’etre reuni pour 
affaiblir l ’Em pire. Des souverains qui donnaient quelques 
esp6rances meurent jeunes. Plusieurs sultans sont encore 
des enfants au moment ou ils accedent au trone. Ahmed I er 
et Osman II  ont quatorze ans, Mourad IV , douze ans, Meh
med IV , sept ans, Moustafa Ier, frere et successeur d ’Ah- 
med I er, est idiot. Ces minorites facilitent le gouvernement 
des femmes et des favoris, en meme temps que l ’indiscipline 
des troupes.

Pour la premiere fois depuis la fondation de la monarchic 
ottomane, on voit un sultan mis a mort apres avoir et£ 
renverse par une sedition m ilitaire; Osman II , qui, tres 
jeune, avait su faire preuve d ’energie, avait mecontente, 
par son avarice et sa severite, les janissaires et les sipahis qui 
se revolterent, l ’emprisonn^rent et le firent tuer peu de 
temps apr£s —  il avait, dit-on, l ’intention de detruire les 
janissaires. —  Cet exemple sera imite plus d ’une fois dans 
la suite. Dans la seule periode qui nous occupe actuellement, 
quatre autres sultans, Moustafa Ier, Ibrahim I er, Meh
med IV , Ahmed I I I ,  seront d0trones et le second etranglS. 
Moustafa I er est le premier sultan qui ait ete depose a la 
suite d ’un f e l v a  (consultation juridico-religieuse) du m u f t i .

Ahmed I I I ,  dont le regne de vingt-sept ans avait ete peu 
glorieux, eut cependant le merite d ’introduire rimprim erie 
a Constantinople, mais Topposition des ulema fit peu a peu 
abandonner cette innovation qui ne revint en honneur que 
sous le regne d ’Abdul Hamid I er, en 1784.

Notons que ce fut Ahmed I er qui modifia l ’ordre de suc
cession au tr6ne, en designant pour son successeur, son 
frere Moustafa. Dans la suite, il fut 0tabli —  dans le but,

1 1 8  LES SU C C ES S EU R S  D E SU LEIM A N  I ei



parait-il, d ’Sviter les m inority des sultans, les regences et 
Ies inconvenients qui en r6sultent —  que le trone revien- 
drait au plus ancien membre de la famille d ’Osman. Aussi, 
dans les temps modernes, a-t-on vu, le plus souvent, un 
sultan disparaissant avoir pour successeur un frere ou un 
neveu.

Par moment, l ’ordre semble se retablir dans l ’Em pire et 
la victoire revenir sous les drapeaux ottomans, mais le 
merite, sauf les cas exceptionnels que nous avons cites, en 
revient moins aux souverains qu’a des grands vizirs parti- 
culierement capables et energiques, tels que le Bosniaque 
Mehmed Sokoli ou Sokolovitch (de s o k o l , faucon) sous 
Selim II ; Mourad, sous Ahmed I er, Hosrev et Redjeb sous 
Mourad IV , et surtout les membres de la famille, on pour- 
rait dire de la dynastie, des K e u p r u l u , qui, de 1656 & 17 10  
gouverncrent la Turquie sous le nom de cinq sultans.

Mehmcd Keuprulu, le premier de la famille qui regut le 
sceau de l’Empire, comme beaucoup d ’illustres person- 
nages ottomans, n’etait pas de race turque. II etait origi- 
naire d ’un village d ’Anatolie, nomme Keupru (le Pont) 
habite par une colonie albanaise, et sa famille avait pris le 
nom de son lieu de naissance, suivant une coutume assez 
gen0rale chez les Albanais.

De famille pauvre, ayant debute dans les emplois les plus 
modestes, il s’6tait eleve successivement par sa valeur 
personnelle et avait occupe les gouvernements de Damas, 
de Tripoli, de Jerusalem  et de Kustendil. E n  acceptant les 
hauLes fonctions de grand-vizir, il avait pose comme condi
tion qu’aucune influence ne pourrait se faire sentir en 
dehors de la sienne. E t, en effet, il exerga le pouvoir d’une 
fagon absolue, et Hammer a pu ecrirc qu’il ne fut pas seule- 
ment un premier ministre, mais un vice-empereur. Des 
mesures rigoureuses, de nombreuses executions, retablirent 
Fordre et firent regner la discipline parmi les janissaires et 
les sipahis. Le patriarche grec accus6 de trahison a cause 
d ’une lettre adressee au prince de Valachie, fut pendu.

Mehmed Keuprulu n’eut pas la possibilitc de faire long- 
temps profiter l’Empire et ses talents et de son energie, car
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deja age de soixante-dix ans au moment de son elevation an 
pouvoir, il mourut cinq ans plus tard (166 1) apres avoir 
designe son fils Ahmed comme capable de lui succeder. 
Gelui-ci gouverna pendant quinze ans et continua les tradi
tions de son p^re, sans en avoir pourtant la sev6rite, sou- 
vent cruelle. II se distingua particulierement par son 
integritc et son aversion pour toute tentative de corruption.

II eut pour succcsseur Kara-M oustafa, p a re n t1 ou tout au 
moins allie des Keuprulu, qui eut le facheux honneur dc 
diriger l’attaque sur Vienne en 1683. A la suite du desastre 
qu’entralna l ’echec de cette tentative,les ennemis du grand- 
vizir obtinrent du sultan son arret de mort. Kara-M oustafa 
fut etrangle k  Belgrade (1683).

Quelques annees plus tard, un frere d ’Ahmed Keuprulu, 
Moustafa, fut investi du grand-vizirat, qu’il conserva et 
exerca avec distinction sous les sultans Suleiman II  eto

Ahmed II. Des sa nomination, il avait pris des mesures pour 
reorganiser Tarmee et ameliorer les finances. Il fut tue en 
attaquant l ’ennemi a la bataille de Szalankamen, en Hon- 
grie (1691).

Nous voyons de nouveau un Keuprulu, Hussein, nevcu 
de Mehmed, exercer la pl6nitude du pouvoir en 1697 et 
arreter un moment la mauvaise fortune de TEmpire. Pour
tant une paix desavantageuse fut signee en 1699 (paix de 
Carlowitz) et Hussein se sentant en defaveur, abandonna 
volontairement ses fonctions, dix-sept jours seulement 
avant sa mort (22 septembre 1702).

Enfin, le dernier des Keuprulu, Nouman, occupe quelque 
temps le grand vizirat, sous le regne d ’Ahmed III , apres 
une nombreuse serie de ministres incapables. Il possedait 
Thonnetete rigoureuse qui fit Thonneur de sa famille et 
ce fut son refus de satisfaire les exigences des Janissaires 
avec le produit d ’extorsions et d ’impots arbitrages qui 
entraina sa chute. Mais il ne semble pas avoir eu la capacite 
adm inistrative de ses predecesseurs.

Il convient de remarquer que la periode dont nous par-

1. Certains auteurs le disent neveu de Mehmed.



Ions correspond en France aux regnes de Henri IV , 
Louis X I I I ,  Louis X IV  et Louis X V , epoque pendant 
Jaquelle l ’Europe centrale et occidentale fut, presque cons- 
tamment, secouee par de longues guerres mettant en cause 
successivement ou simultanement, la plupart des puis
sances, guerre de Trente-Ans, guerre de la Succession d 'Es- 
pagne, de la Succession d ’Autriche, de Sept ans. Bien que la 
Turquie ne prit pas une part immediate a ces guerres, celles- 
ci eurent cependant une influence indirecte sur son sort, 
soit que Taction des armees ottomanes contre leur adver- 
saire ordinaire, TAutriche, en fut facilitee, soit que, au 
contraire, Tintervention de la France en faveur de son 
alliee, deja traditionnelle, en fut paralysee.

Selim II  avait, le 17  fevrier 1568, signe a Constantinople, 
avec Maximilien II  d\Autriche,un traite de paix pour8 ans.

L ’empereur devait remettre un present annuel de
30.000 ducats hongrois, et reconnaissait la suzerainete de 
la Turquie sur la Valachie, la Moldavie, la Transylvanie. 
Aussi, reste-t-on jusqu’au regne de Mehmed I I I  sans voir 
d’operations militaires entre les deux pays.

Dans le3 dernieres annees du x v ie siecle, la guerre 
reprend, d’abord favorable aux Imperiaux qui reoccupent 
Eszlergom (Gran) et Visegrad, mais subissent une grave 
defaite a Kereszte (25 octobre 1596). Les Turcs avaient eu, 
en meme temps, a lutter contre un vaillant adversaire, le 
prince de Valachie, Michel le Brave (M i h a i  V i l c a z u l )  qui, 
allie a Aron, prince de Moldavie et a Sigismond Batory 
prince de Transylvanie, les avait battus a Tlrgovishte et, 
passant le Danube, s ’etait empare de Vidin et de Nikopol; 
Michel qui avait acquis la couronne do Moldavie, occupa, 
en 1599, 1a Transylvanie, reunissant ainsi, mais pour une 
ires courte periode, de moins de deux ans, les trois pays 
rou mains.

L ’aide de Bocskai, prince de Transylvanie et des Hon
grois revoltes contre les Habsbourg, permit aux Turcs de 
reprendre certains avantages et de recuperer les places 
perdues. Mais Bocskai s^tant entendu avec Tempereur
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Rodolfe II , le Sultan Ahmed Ier signa le 1 1  novembre 
1606,le trait0 d e Z s i l v a l o r o k . L a  paix devait durervingt ans. 
Les deux souverains devaient se traiter de C e s a r  el non 
plus de B o L

Ge traite n ’apportait pas de grands avantages k  Tune ou 
a l ’autre des parties contractantes. Son importance semble 
plutdt resulter des tcrmes employes dans sa redaction, qui 
montrent que les hauts dignitaires turcs avaient desormais 
un sentiment plus exact de la valeur relative de leur E tat 
et renongaient a pretendre a cette superiorite universelle 
qui s ’exprim ait autrefois dans les formules employees k  

l ’egard des puissances chretiennes et de leurs souverains.
Ge traite fut confirme par deux autres accords signes a 

Vienne avec l ’Empereur Mathias, le l er juillet 16 15 , el le 
l er mai 16 16  1 et qui notamment, fixaient definitivement 
les frontieres. Un article stipulait, pour les chr6tiens « qui 
suivent la religion du Pape », leurs pretres, moines, Jesuites? 
le droit d ’elever des cglises, de c0lebrer le service divin, de 
lire l ’evangile.

Les articles suivants garantissaient le droit de commercer 
dans l ’empire ottoman, moyennant une taxe de 3 % .

La paix de Zsitvatorok fut assez longtemps observee 
malgr6 les habituels incidents de fronttere, les interventions 
reciproques en Transylvanie, etc... C’est seulement sous le 
regne de Mehmed IV, que le belliqueux grand-vizir Ahmed 
Keuprulu, recommenga la guerre de 1663.

L ’arm6e turque, renforcee par des contingents vassaux 
assi^gea et prit Herczeg U jvar (NeuhSusel), le 24 septembre 
et les Tatars, ses allies, s ’avancerent en pillant jusqu’a 
Olmutz, mais l ’ann6e suivante, le 3 1  juillet, l ’armee impe- 
riale command6e par Montecuccoli avec laquelle combat- 
taient de nombreux Frangais, livra, pres du couvent de 
Saint-Gothard et du village de Moggersdorf, une grande 
bataille qui se tormina par une defaite complete des Turcs, 
Les Frangais, sous les ordres de Coligny, la Feuillade et 1

1. Le texte latin do ces Iraitds se trouve dans le B e c u e il de N oradounrjhian^  

t<i«jpp. 103, 113 et suiv. Texte n° 7.



Beauvise, eurent une part importante, a ce succ£s. La 
bataille de Saint-Gothard fut, au dire de Hammer, la plus 
grande et la plus brillante victoire que, depuis 300 ans, les 
Chr0tiens eussent remportee, en rase campagne, eontre les 
Turcs.

Malgre les pertes subies dans cette bataille, les Turcs 
disposaient encore de troupes fraiches d’effectif imposant, 
de sorte que Montecuccoli ne put pas poursuivre sa victoire 
et dut, au contraire, reculer jusqu’au Vag pour y  prendre 
position.

Ahmed Keuprulu sut tirer partie de cette situation pour 
obtenir une paix favorable qui fut sign6e a Vasvar, le 
10  aout A Elle 6tait £galement conclue pour vingt ans. Une 
de ses principales dispositions confirmait l ’autonomie de la 
Transylvanie.

La dur6e de la paix prevue au traite etait k  peine ter- 
minee lorsque la guerre recommenga, en 1683. Les Turcs 
esperaient que les insurrections qui avaient eclate dans les 
districts hongrois soumis ά l ’Autriche, en 1667, sous la 
direction de Nicolas Zrinski (Zrinyi) et Christophe Frange- 
pani et en 1681, avec Tekely, avaient aifaibli la puissance 
imperiale.

Le sultan et le grand-vizir 6taient encourag6s par les 
agents frangais k  Constantinople, en vertu du principe poli
tique dominant a cette epoque, d’affaiblir la maison d’Au- 
triche. Au mois de mai 1683 une armee nombreuse et bien 
equip^e comptant 39.000 cavaliers et 40.000 fantassins, 
se mit en marche a partir de Belgrade, grossie en route par 
les contingents des principautes roumaines et des Tatars.

Presque sans combat, elle arriva le 13  juillet devant 
Vienne que rartillerie turque, avec ses 300 bouches k  feu 
commenca a bombarder.o

La garnison ne comptait que 20.000 hommes, sous le 
commandement du comte de Starhemberg, mais les habi
tants, organises militairement, concoururent utilement 
a la defense qui fut tres active et malgre la violence des 1
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attaques turques permit d ’attendre l’arriv6e des secours. Le 
13  aotit parvinrent les premiers corps de cavaliers polonais 
et le 1 1  septembre arrivaient le gros des contingents des 
electeurs de Baviere et de Saxe, du due Charles de Lorraine, 
et enfin Tarmac polonaise commandee par le roi Jean  So- 
bieski.

Les diplomates de Louis X IV  avaient deploye tous leurs 
efforts pour d^tourner le roi de Pologne de porter secours a 
la Maison d’Autriche, mais l ’hostilite traditionnelle contre 
les infid^les l ’emporta.

L ’attaque gen6rale des troupes chretiennes eut lieu le 
12  septembre et se termina par la defaite complete des 
Turcs. Un butin considerable, presque toute rartillerie, 
de nombreux drapeaux et l o u g h s  tomberent aux mains des 
vainqueurs. Des milliers de captifs furent delivres.

L ’inaction des vainqueurs permit au grand-vizir K ara- 
Moustafa de se retirer jusqu’i  Belgrade, ou il trouva des 
envoy^s du sultan, porteurs d ’un ordre de revocation et 
de mort.

La guerre avec l ’Autriche continua jusqu’en 1699 et a 
part quclques combats heureux fut presque constamment 
d^favorable aux Turcs. Le second siege de Vienne avait 
marqu0 le point extreme ού pouvait arriver leur flot. Le 
reflux commengait.

En 1686, Tarmee imperiale commandee par le due Charles 
de Lorraine prit, le 14  aout, a M o h a c s , la revanche de la 
defaite subie en cet endroit 16 1 ans auparavant par les Hon- 
grois. Bude fut reprise le 2 septembre. L ’annee suivante, 
une nouvelle campagne obligea les Turcs a se retirer jusqu ’a 
la Save et au Danube.

Apr^s un siecle et demi d ’occupation, la Hongrie etait 
delivr^e de la domination musulmane.

La Transylvanie avait ete occupee par les Troupes de 
Charles de Lorraine qui, cependant, avait maintenu A paffy 
dans sa dignity de prince.

En 1689, les imperieux avaient passe la Save et occupe 
Chabats, Belgrade, Sm6d6r0vo. Ils s ’etaient meme avance j 
jusqu ’a Nich, Prichtina et Uskub. <
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Mais Moustafa Keuprulu, appele au grand-vizirat, sc 
mit activement a reorganiser Tarmee et les finances et 
une nouvelle campagne, en 1690, commenca par des succes 
pour les Turcs qui repousserent les Autrichiens au del& de 
la Save et du Danube et r£occupcrent le Banat, tandis 
que leur allie hongrois, Tekely, chassait les Allemands de 
Transylvanie, et se faisait proclamer prince de ce pays, 
a la place d ’A paffy qui venait de mourir.

L ’annee suivante (1691) une ardente bataille fut livr0e 
a S z a l a n k a m e n , sur les bords du Danube.

La mort de Moustafa Keuprulu, frappe d ’une balle au 
front, decida la defaite des Turcs.

En 1695 et 1696, l ’armee ottomane commandee par le 
sultan Moustafa II, obtint quelques succes, mais la cam
pagne de 1697, dans laquelle les arm6es imperiales avaient 
a leur tete le plus habile capitaine de l ’epoque, le prince 
Eugene de Savoie, fut desastreuse pour les Turcs.

L ’annee suivante,ils accepterent la meditation de PAngle- 
terre et des Provinces-Unies des PaysdBas dont le commerce 
dans le Levant etait gen£ par l ’etat de guerre.

Au printcmps de 1698, s’ouvrirent au chateau de K a r - 
l o v l s i , pres de la Save, en Syrm ie, les negotiations qui abou- 
tirent le 26 janvier 1699 au traite connu sous le nom de 
p a i x  d e  C a r l o w i l z .  A  cette conference prirent part, avec les 
deiegues du Sultan, ceux de TEmpereur, de la Republique 
de Venise et de la Russie, ainsi que les ambassadeurs d ’An- 
gleterre et des Provinces-Unies, a titre de mediateurs, 
Trois traites differents furent signes a la meme date, avec 
PEm pereur, avec Venise et avec la Russie. Le traite avec 
PAutriche qui est celui auquel on fait ordinairement allusion 
quand on parle du traite de Carlowitz, et qui est d ’ailleurs 
le plus important, a pour principal objet de fixer les fron
t ie r s  des deux fitats L

La Transylvanie restait en la possession de PEmpereur 
tandis que la province de Tem esvar (le Banat) et Textre-

1. Voir dans N o ra d o u n g h ia n  le texte latin du trait6 avec l'Aulriche, t. Ier, 
n. 182 et le r6sum6 en frangais p. 193.
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mite orientale de la Syrmie (entre la Save et le Danube) 
demeuraient sous la domination turque. Tout le reste de la 
Hongrie et de la Groatie, devcnait, en consequence, pos
session de la maison de Habsbourg.

Les clauses des traites ant0rieurs relatives a la religion 
calholique, ainsi que celles qui concernaient le commerce 
etaient maintenues.

Une sorte d’arbitrage, confie a des commissaires, en 
nombre egal pour chaque partie, etait prevu pour le r£glc- 
ment des differends qui resulteraient du traite.

La paix de Garlowitz etait conclue pour 25 ans, mais la 
guerre reprit bientdt a l ’occasion d ’une violation du traite 
signe avec Venise et dont l ’Autriche etait garante.

La campagne, dirigee du cdte imperial, par le prince 
Eugene, fut desastreuse pour les ,Turcs qui n ’avaient a lui 
opposer aucun general capable. Une defaite complete subie 
pres de Petrovaradin (5 aout 1916), la prise de Temesvar et 
de Belgrade (18 aout 17 17 ) oblig£rent le Sultan Ahmed I I I ,  
a faire la paix.

Les premiers pourparlers avaient commence des la fin 
de 17 18 , mais les negociations definitives, auxquelles 
prirent part avec les repr6sentants de l ’Empereur et du 
Sultan, ceux de Venise, et, comme mediateurs, les delegues 
de l ’Angleterre et des Provinces-Unies, ne furent ouvertes 
que le 5 juin et aboutirent le 2 1 juillet 17 18  au traite connu 
sous le nom de traite de P a s s a r o w i l z  *, Tun des plus desa- 
vantageux qu’ait signe 1 ’Empire Ottoman.

L ’Autriche recevait non seuiement le banat de Temes
var, mais la Petite Valachie (Valachie occidentale), et une 
bande de la Serbie, au sud du Danube, du Timok k  la D rina; 
Belgrade devenait ainsi autrichienne.

Mentionnons comme clause sp6ciale, celle qui prevoit que 
les Hongrois —  anciens chefs d ’insurrections contre la Mai- 1

1. La ville de Serbie, pr6s du confluent de la Morava el du Danube, ou 
fut signe ce traite, s’appelle, en r6alit6 P oja r6u als. Nous conserverons le nom 
tradilionnel pour nc pas d6router les lecteurs. Voir le texte du traitd dans 
N ora d ou n g hia n . T. Ier, p. 208 et suiv., texte n° 19 (texte latin et r6sum6 en 
fran̂ ais).



son d ’Autriche —  qui se sont refugi6s dans l ’Empirc Otto
man, comme Rakoczy, Bercsenyi, Eszlerhazy, Forgatch, 
pourront y  rester, mais qu’on leur assignera des residences 
eloignees de la fronti^re.

Le 27 juillet fut signe, au meme cndroit, un traite de 
Commerce et de Navigation qui reconnaissait aux sujets de 
l ’Empereur, dans les pays ottomans, les droits prevus dans 
les capitulations passees avec les autres puissances.

L/extension du territoire autrichien au delk  du Danube 
et des Karpates ne fut que momentanee. Le traite de Bel
grade, signe le 18  septembre 1739, devait dans cette region, 
ramener ce territoire aux limites qu’il a conservees jusqu’cn 
19 18 .

La guerre avait repris en 1737, sous le regne du Sultan 
Mahmoud I er, et ses commencements furent favorables 
aux armees imperiales qui s ’avancerent en Turquie jusqu’& 
Nich, Prichtina, Novi-Bazar, occuperent toute la Valachie 
et attaquerent Iassi, en Moldavie. Mais la chance tourna 
bientdt et, en 1738, les troupes ottomanes s’avancerent en 
territoire hongrois. Les Autrichiens avait du evacuer la 
Bosnie et la Serbie. Belgrade 6tait investie (juillet 1738).

L ’Angleterre et la Hollande comme lors des guerres 
precedentes, avaient oiTert leur mediation que la Porte 
refusa, mais le marquis de Villeneuve qui, avec beaucoup 
de talent et de succes representait alors la France a Cons
tantinople, reussit a faire accepter Tintervention francaise 
et a faire signer la paix a Belgrade (18 septembre 1739). 
Les negociations eurent lieu au camp turc devant Belgrade, 
dans la tente de Tambassadeur de France, dit le preambule 
du traite 1 qui, en terminant, constate que les articles de 
paix sont convenus avec Tintervention de Tlllustrissime 
et Excellentissime marquis de Villeneuve, mediateur, et 
sous la protection du Roi tres-chretien.

Le fait que la paix a ete conclue par la mediation et sous 
la garantie de V E m p c r e u r  de France est rappele dans un 
paragraphe final, signe Villeneuve. En outre, un acte spe- 1
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1. N o ra d o u n g h ia n , t. I«*, p. 243 et suivantes.



cial, signe le meme jour que le traite,expose que TEmpereur 
des Romains et la S. P. ayant requis amiablement l ’Empe- 
reur de France, de vouloir assurer par sa garantie, I’execu- 
tion d’un ouvrage si desire, l ’Empereur de France anime 
du meme d6sir d ’assurer le repos public, s ’est volontiers 
prete a un moyen qui tend uniquement a un but si salu- 
taire L

Par le traite de Belgrade, l ’Empereur rendait a la T ur- 
quie les territoires que la paix de Passarowitz lui avait 
donnes en Serbie et en Valachie.

Les stipulations des traites precedents concernant l ’exer- 
cice du culte catholique et la protection des pretres et reli- 
gieux etaient confirmees, ainsi que celles qui se rapportent 
au traitement des marchands, lequel sera le meme que celui 
accorde « aux nations meme les plus amies » et principa- 
lement aux Francais, Anglais et Hollandais.

La paix 6tait conclue pour vingt-sept ans a compter du 
jour de sa signature.

Cette specification de la duree des traites, que Ton 
retrouve dans presque tous les instruments diplomatiques 
de meme nature, montre que, jusqu’au x v m e siecle, entre 
la Turquie et les pays voisins, la guerre etait consideree 
comme Tetat normal, interrompu seulement par des treves 
plus ou moins longues, rarement respectees jusqu ’a leur 
expiration.

Une derniere intervention de TAutriche, comme alliee de 
la Russie, se produisit en 1788. L'arm ee imperiale, apres 
s ’etre avancee jusqu’en Serbie et en Bosnie, fut repoussee 
au dela du Danube et battue a Mehadia et a Lugoj. E lle 
prit sa revanche l ’annee suivante, occupa B e l g r a d e  et 
envahit les principautes roumaines. Mais les insurrections 
en Hongrie et en Belgique, obligerent l ’Empereur Leo
pold II a faire la paix qui fut signee le 4 aout 17 9 1, a S v i c h -  
loUj sur la rive bulgare du Danube. E lle retablissait le  

s l a l u  q u o  a n t e  sauf une rectification de fronttere tres peu 1
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1. Voir N o ra d o u n g h ia n, t. Ier, p. 255. Voir aussi Albert Vandal, U n e  
arnbas8ade frangaise en  O rien t sou s L o u is  X V , Paris 1887, Plon 6d.
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im portante en faveur dc rA utriche du cote d ’Orsova.
Le traite de Svichtov m arquait la fin du dernier conflit 

enlre 1’Autriche et la Turquie. Quelques annees auparavant, 
en 1775 , la Turquie av a il cede la D u c o v i n e  a rAutriche qui 
en avait besoin pour elablir la conlinuite de ses possessions, 
a la suite de l ’annexion de la Galicie, lors des partages de 
la Pologne. La S. P. avait semble consentir a l’amiable a 
cette cession, ce qui lui etait d’autant plus facile que cette 
province faisait partie non de la Turquie proprement dite, 
mais d ’un pays vassal, la Moldavie et que son occupation 
prealable par l ’armee autrichienne m ettait le Sultan en 
presence d ’un fait accompli.

Depuis lors, et ju squ ’en 1878, les limites entre les deux 
empires ne subiront plus de modifications.

Si, pendant la periode que nous considerons, l ’Empire 
Ottoman fut, en definitive, malheureux dans ses guerres 
avec l ’Autriche, il remporta, par contre, d ’importants suc- 
ces contre une autre puissance qui avait ete ju squ ’alors 
l ’un de ses principaux adversaires, Venise. Malgre les pertes 
subies anterieurement, la Serenissime Republique etait 
encore puissante dans le Levan t oil, avec les lies Ioniennes 
et plusieurs places en Albanie et en Moree, elle possedait 
les grandes lies de Chypre et de Crete. Ces dernieres cons- 
tituaient un danger serieux pour la marine ottomane et on 
comprend que les sultans aient voulu s ’en emparer.

Selim II , prenant pour pretexte que Chypre aurait 
autrefois appartenu a l ’Egypte, envoya, en juillet 1569, 
une flotte pour s ’en emparer. Les defenses 6taient, en gene
ral, en m auvais etat; les habitants grecs, m altraites par la 
noblesse italienne, ne craignaient pas l ’arrivee des Turcs. 
L ’attaque, interrompue par l ’hiver, reprit au printemps de 
1570  et apres avoir resiste courageusement pendant onze 
mois, les d^fenseurs furent contraints, par la famine, a 
capituler.

Un traite, signe le 7 mars 15 7 1 ,  reconnut la cession de 
rile a la Turquie, (voir N o r a d o u g n h i a n , tome I, p. 33).

L a Republique chercha a prendre sa revanche et r6ussit 
έ former avec le Pape et le Roi d ’Espagne, une ligue a
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laquelle se joignirent les chevaliers de Malte (25 mai 
157 1).

Une flotte composee de 208 galeres et pres de 70 autres 
batiments partit de Messine le 6 septembre 15 7 1 , sous le 
commandement de don Ju an  d’Autriche, frere naturel 
de Philippe II, roi d ’Espagne. Elle rencontra le 6 octobre, 
a I’entree du golfe de Patras, la flotte ottomane forte de 
260 unites, qui s ’etait rassemblee devant Lepante, sous le 
commandement du Kapoudan-Pacha, Muezzin-Zade A li- 
Pacha, auquel s’etait joint, avec ses batiments, le chef de 
corsaires, Ouloudj-AIi —  appele par les chretiens, Ucchiali 
—  emule des Barbaros et des Torghout.

La bataille commencee a midi fut breve. Trois heures 
suflirent pour affirmer le sueces des gros vaisseaux chre
tiens. Trente batiments turcs, avec Ouloudj-AIi, purent 
s ’enfuir vers Lepante ou Preveza. Les autres furent coules 
ou pris.Le Kapoudan-Pacha avait ete tue pendant le com
bat. Douze a quinze mille esclaves chretiens, employes 
comme rameurs sur les galeres turques, furent d6Iivres. 
Telle fut la celebre bataille de L e p a n t e  que certains histo- 
riens considerent comme ayant arrete definitivement la 
marche de la puissance ottomane en Europe.Cette maniere 
de voir est sans doute exageree, et il n ’apparait meme pas 
que, apres une emotion momentanee, cette defaite navale 
ait eu un grand retentissement dans PEm pire ottoman. 
Sous l ’impulsion energique du grand-vizir, Sokoli, des 
mesures furent prises aussitot pour reconstituer la flotte 
turque. Le manque d ’entente entre les allies chretiens 
empecha ceux-ci d ’utiliser leur victoire et Venise se decida 
a la paix qui fut conclue le 7 mars 1573 , dans des conditions 
peu avantageuses, puisque la R6publique confirmait la 
cession de Chypre et payait une indemnite de 300.000 du
cats.

L'annee suivante Ouloudj-AIi, devenu kapoudan-pacha, 
6tablit definitivement la domination ottomane & Tunis, en 
en chassant les Espagnols qui occupaient cette place depuis 
1572.

La Crete restait a conquerir et des le 10  mai 1645, une
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flotte de plus de 300 batiments se dirigea vers la Canec 
sans aucune declaration de guerre. On avait meme annoncd 
que le but de Toperation etait Malte. La situation dans la 
grande tie etait peu favorable; la noblesse venitienne s’etait 
grecisiie et avait perdu ses qualites railitaires; les paysans 
grecs se plaignaient des exactions de l ’administration et de 
l’intolerance religieuse de leurs m altres catholiques; ils 
esperaient des Turcs une plus grande tolerance. Les forti
fications, notamment a la Canee, etaient mal entre- 
tenues.

Malgre toutes ces circonstances, la conquete de la Crete 
demanda trois campagnes en vingt-trois ans, de 1646 a 
1669, sous les regnes d ’ Ibrahim I er, Mehmed IV  et Sulei
man I I .

Bien que la flotte venitienne ait battu la flotte turque aux 
Dardanelles, du 17  au 19 ju illet 1657, et que des renforts 
aient ete envoyes par le Pape, le due de Toscane, les cheva
liers de Malte, et aussi par la France, aux defenseurs de 
Γιΐβ, ces derniers durent capituler.

L ’accord signe a Candie le 5 septembre 16 6 9 1 etait hono
rable pour les d6fenseurs et il fut observe.

Venise conservait les forteresses de Sude, Carabuse et 
Spinalonga qui ne sont pas attenantes a Tile de Crete, ainsi 
que toutes les places conquises par elle pendant la guerre.

Ainsi disparaissait la derniere possession venitienne dans 
la M6diterranee Orientate qui devenait definitivement un 
lac ottom an.

Pourtant les Venitiens reprirent bientot la guerre, et en 
1685, sous le commandement de Morosini, ils remporterent 
d ’im portants succes, tant sur mer que sur les cotes de Dal- 
matie et d ’Albanie ainsi qu’en Moree oil ils reprirent plu- 
sieurs places. Nauplie, Patras, Corinthe, Lepante, etc...

Nous voyons Venise signer a Garlowitz, en meme temps 
que TAutriche un traite qui lui reconnaissait la possession 
de la partie de la Mor6e qu ’elle occupait, de Tile de Sainte-

1. Voir N o ra d o u n g h ia n, t. Ier, pp. 132-135. Trait6 de paix avec la R6pu- 
blique de Venise.



Maure (Mer Ionienne) et de plusieurs places de Dalmatie et 
d ’Albanie.

La Ftepublique est egalement partie au traite de Passa- 
rowitz. Elle conserve ses possessions d ’Albanie et des lies 
Ioniennes, mais perd definitivement la Moree.

Depuis cette epoque et pendant le siecle qui lui reste 
encore a vivre, comme fita t indSpendant, la Serenissime 
Republique ne jouera plus de role important dans les 
affaires orientales.

Mentionnons seulement en passant les guerres que la 
Turquie mena a plusieurs reprises contre la Perse, sous 
les regnes de Mehmed III., Mourad IV  et Mahmoud I er. 
Elies donn^rent lieu a des peripeties diverses de succes et 
de revers, mais en definitive n’apporterent aucun change- 
ment important aux possessions des deux fitats musul- 
mans.

Tandis qu’au xvn ® et au x v m e siecles nous voyons se 
terminer les conflits entre la Turquie, TAutriche et la Repu
blique de Venise, deux nouveaux facteurs apparaissent 
dans l’histoire ottomane, Tun la Pologne dont l ’interven- 
tion cessera bientot par Taffaiblissement puis la disparition 
de cet fitat, jadis puissant, l ’autre la Russie, qui au con- 
traire jouera dans la suite et jusqu’a la fin du x i x e siecle, 
le premier r61e dans les destinees de la Turquie.

Les guerres avec la Pologne eurent ordinairement pour 
motif, l ’intervention de ce pays dans les principautes rou- 
maines ou en Ukraine. Elies n ’eurent pour resultat que des 
conquetes temporaires.

La premiere eut lieu en 16 2 1 ;  une autre de 1673 a 1676, 
apres des peripeties diverses avait laisse la Podolie et plu
sieurs villes polonaises a la Turquie. Ces territoires furent 
rendus a la Pologne par le traite de Carlowitz.

On a vu (p. 124) que ce fut l ’armee polonaise commandee 
par Jean  Sobieski qui, en 1683, forca les Turcs a lever le 
siege de Vienne et arreta definitivement leur avance en 
Europe. Cette glorieuse action fut la derniere intervention 
de la Pologne en Europe Orientale.

D ’ailleurs, au x v m e siecle, la Pologne, se sentant de plus
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en plus menac6e par I’accroissement de la puissance russe, 
devait chercher l ’amiti^ de la Turquie et, en effet, les trait6s 
d ’Andrinople en 17 13 ,  et de Constantinople en 1720 con- 
tenaient la garantie par la S. P . de Tind6pendance poli
tique de la R6publique Polonaise. Ce fu t meme Toccasion 
d ’une des guerres entre la Russie et TEm pire ottoman en 
1765.
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GHAPITRE IX

L ’AVAN CE DE L A  R U S S IE

Ce sera desormais du c6te de la Russie que se dirigeront 
les inquietudes des Sultans et de leurs ministres.

Sous le regne de Mehmed IV, le grand-vizir K ara Mous- 
tafa avait decide de faire la guerre a cette puissance car on 
savait deja que les tsars de Moscou pensaient a se presenter 
comme liberateurs des chretiens, sujets ottomans. Le pre- 
texte fut une intervention russe en Ukraine. Deux cam- 
pagnes, en 1677 et 1678 ne donnerent pas de resultats deci- 
sifs. Le 1 1  fevrier 168 1, fut signe un traite qui reconnais- 
sait au souverain de Moscou le titre de t s a r  ainsi qu ’un droit 
de protection sur l ’Eglise orthodoxe de Jerusalem , premier 
pas vers la protection generate des Chretiens ottomans de 
rite grec que,jusqu’au milieu du x i x e siecle, les Empereurs 
de Russie s’efforcerent,sans succes, de se faire reconnaltre.

A la fin du x v n e siecle, les Russes approcherent de la 
Mer Noire en s’emparant d ' A z o v  dont un traite signe a 
Constantinople le 13  juin 1700 1 ,leur reconnut la possession.

Au moment de la guerre entre la Russie et la Suede, le 
sultan Ahmed I I I  ne voulait, d ’abord, pas intervenir et se 
borna a donner asile, a Bender, au roi Charles X I I  apres la 
defaite de Poltava. Mais le grand-vizir, Baltadji-Mehmed^ 
entama la guerre qui fut menee avec succes, car Pierre le 
Grand se trouva cerne, sur les bords du Prut par des forces 
superieures turques et tatares et oblige de signer un traite 
desavantageux que Ton appelle p a i x  d u  P r u i  (21 ju illet 
17 1 1) .L e  tsar r6troc6dait Azov et s’engageait a demanteler 
Taganrog, Kamenka et Samara. Cette paix fut confirmee έι

1. Noradounghian, t. I er, p. 197 et  suiv.
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Constantinople le 16 avril 17 12 , puis de nouveau k Andri- 
nople, lc 5 juin 1 7 1 3  1. Cc dernier traite specifiait que le 
pays des Cosaques, situc au dela du Dniepr, restait a la 
Russie ainsi que la ville de K iev, tandis que le tsar renon- 
cait au territoire en deca du fleuve.o  o

Peu de temps apres la paix de Passarowitz, la Turquie 
signait un nouveau traite avec la Russie (Constantinople, 
16  novembre 1720). Ce nouvel instrument confirmait les 
dispositions anterieures, en ce qui concernait les frontieres 
des deux empires et les forteresses limitrophes. II rappelait 
l ’obligation pour i ’empereur de Russie, de faire sortir ses 
troupes de Pologne dans un delai de deux mois, et garan- 
tissait Tind0pendance politique et l ’integrite de cet 
fita t.

Le droit reciproque des marchands des deux pays de 
circuler et de trafiquer dans l ’autre etait confirme ainsi 
que celui du peuple et des religieux russes de se rendre, en 
d r o i t u r e , k Jerusalem  pour visiter les Lieux-Saints et d ’en 
revenir, egalement en droiture, sans etre inquietes.

Enfin, et ce point parait etre le plus important, Sa Ma- 
jeste Tsarienne pourrait tenir un Ministre de residence a 
la S. P. et ce Ministre serait traite de la meme maniere qu’on 
traite les ministres des autres princes amis de la Porte. Les 
traites precedents ne prevoyaient la presence que d ’un 
agent, k e h a i a ,  comme en avaient les pays vassaux.

L a  Russie avait commence a s'etendre au dela du Cau- 
case au detriment des etats indigenes et de la Perse, et cette 
extension inquietait a juste titre le Sultan et ses ministres. 
Grace a la mediation de la France, une entente intervint 
entre les deux empires. D ’ailleurs, Tanarchie qui regnait 
alors en Perse, en raison des competitions entre divers pre- 
tendants au trone, encourageait ses voisins a s ’agrandir a 
ses depens.

Un traite, signe a Constantinople, le 23 juin 1724 2 
arretait avec beaucoup de details, la delimitation des terri-

1. Noradounghian, t. Ier, p. 203 et suiv.
2. Noradounghian, t. Ier, p. 233 et suiv.



toires persans qui devaient revenir a la Turquie ou a la 
Russie.

La guerre reprit en 1736; les troupes russes envahirent 
la Grimee et s’emparerent de Hotin, Otchakov, Kilbou- 
rounou (Kimbourn), Baghtche-Sara'i, capitale du Khanat, 
Perekop, Azov. Mais elles avaient subi de grandes pertes 
et leur ravilaillem ent etait difficile dans un pays ravage. 
Des negotiations furent done engagees a N i m i r o v  en 
Ukraine, mais n’aboutirent pas.

G’est seulement le 18 septembre 1739, que la paix fut 
conclue a Belgrade, en meme temps qu’avec l ’Autriche et 
egalement par la mediation et avec la garantie de la 
France L Les limites des deux empires etaient retablies 
dans les conditions anterieures; la forteresse d’Azov devait 
etre demolie et le territoire environnant devait rester inha- 
bite. La Russie ne pouvait, sur la Mer Noire « construire et 
avoir de flotte et d’autres navires ». Son commerce sur cette 
mer devait se faire par des batiments ottomans.

Remarquons que les textes originaux des traites de 
Belgrade etaient rediges en turc et en latin pour l ’Autriche, 
en turc et italien pour la Russie.

L fintervention de la Russie en Pologne, en 1765, apr£s la 
mort du Roi Auguste I I I ,  fut la cause d ’une nouvelle guerre 
entre l ’empire du Nord et la Turquie, car cette derni&re 
puissance, par les traites d’Andrinople (17 13) et de Cons
tantinople (1720) avait garanti Pind^pendance politique 
de la Republique polonaise. Cependant, la guerre ne fut 
declaree qu’en 1768. Une incursion de cosaques accompa- 
gnee de pillages a Balta, en fournit Toccasion.

En 1769, le general russe Galitsyn battit le grand-vizir 
Emin Pacha pres de Hotin, puis occupa Ja Moldavie et la 
Valachie. Le grand-vizir rendu responsable de ces insucc&s, 
fut destitue et decapit£ 1 2.

En 1770 et 17 7 1, les gen6raux russes Roumantsov et le 
prince Dolgorouki s’avancerent en Bessarabie, jusqu’au

l ' a v a n c e  d e  l a  r u s s i e  1 3 7

1. Noradounghian, t. Ier, p. 258 et suiv.
2. De Tott, M6moires, t. II, p. 226.
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Danube, et en Crim6e. On commenga k  organiser l ’Admi- 
nistration des principautes roumaines, en faisant entendre 
aux habitants qu’ils scraient definitivement d61ivr0s de la 
suzerainet0 turque.

En  meme temps, l ’imperatrice Catherine II avait essaye 
de provoquef un soulevement dcs chretiens ottomans. Elle 
avait envoye un de ses favoris, Gregoire Orlov, avec une 
flotte qui op0ra une descente en Moree et obtint un certain 
succes aupres des Grecs, lesquels, aides de detachcmcnts 
russes, chasserent les Turcs des vilies ouvertes. Mais ils 
echouerent devant les places-fortes. Les Russes, se rembar- 
quant, abandonnerent les habitants aux represailles des 
Turcs et des Albanais venus d ’Epire.

Mais la flotte russe continua sa route et vint attaquer 
les vaisseaux ottomans, rassembles dans la baie de Tche- 
chm0 sur la cdte d ’Anatolie, en face de file  de Chio. Des 
brulots porterent l ’incendie dans la flotte turque qui, res- 
serr0e dans le port fut detruite par un bombardement 
intense. Le desastre de Tchechme est un des plus graves 
qu ’ait subi la marine ottomane 1 .

Mais la flotte russe, ne profita pas de son avantage, Alors 
que les Turcs, effrayes, croyaient la voir arriver devant 
Constantinople, elle n’alla pas plus loin que les Dardanelles.

Le Sultan disposait alors d ’un precieux auxiliaire, le 
baron de Tott, fils d ’un gentilhomme hongrois,ancien com- 
pagnon de Rakoczy, entre au service de la France. II avait 
ete, en 1755, attache a l ’ambassade de M. de Vergennes, a 
Constantinople. Tres intelligent et tres actif, possedant de 
merveilleuses qualit^s d issim ilation , a la fois diplomate, 
ingenieur, artilleur, il r^organisa les defenses de la Turquie 
notamment celles des detroits. L ’une des batteries trou- 
v0es en 19 15 , a Seddul Bahr, par les troupes franco-an- 
glaises portait encore le nom de b a l l e r i e  d e  T o l l .

L a  flotte russe se contenta, d ’ailleurs, d’occuper quelques 
lies'de la mer Egee.

1. Voir le r6cit de cet 6v6nement dans les Mimoires da baron de Toil, t. II; 
p. 242 et suiv.
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L ’imperatrice Catherine, prise par les affaires de Pologne 
avait fait conclure, le 20 mai 1772, a Giurgiu (Giurgevo, 
sur la rive roumaine du Danube), un armistice qui fut suivi 
de negociations de paix a Focshani, a la limite de la Mol- 
davie et de la Valachie, puis a Bucarest, mais ces negocia- 
tions n ’aboutirent pas et la guerre reprit. Les Russes 
s’avancerent au sud du Danube et vinrent assieger l ’armee 
du grand-vizir a Ghoumen (Choumla).

Sur ces entrefaites, le sultan Moustafa mourut (26 
decembre 1773). Son successeur Abdul Hamid Ier engagea 
des negociations qui se deroulerent au village de Kutchuh-1 
K a nardji, au S. E . de Silistrie. La paix fut signee au 
meme endroit, le 19-30 juillet 1774.

Ce traite concedait a la Russie quelques places, Kilbou- 
rounou (Kimbourn), a l ’embouchure du Dniepr, Ieni Kale, 
Kertch et Azov avec leurs territoires, mais il prevoyait 
Γ evacuation de toute la Bessarabie, des principautes rou- 
maines, des territoires occupes au dela du Danube et des 
lies de l ’Archipel 2.

Mais a c6te de ces mediocres conquetes, le traite de 
Kutchuk Kai’nardji stipulait, en faveur de l ’Empire russe, 
des avantages politiques et moraux qui en font le point de 
depart d’une periode nouvelle dans les rapports de cet 
empire avec la Turquie.

En premier lieu, la S. P. reconnalt Tindependance et la 
souverainet0 complete des nations tatares de la Crimee, 
du Boudjak (partie Sud de la Bessarabie), du Kouban, etc..., 
sous la puissance immediate de leur propre khan de la race 
de Genguiz-khan, elu avec le consentement unanime des 
peuples tatars. En consequence, ni la Cour de Russie, ni la
P. 0 . ne se meleront en aucune maniere de l ’election dudit 
khan, non plus que des affaires politiques, civiles et inte- 
rieures des Tatars.

E tan t donn6es la situation reciproque des deux empires 
et la tendance naturelle, n^cessaire meme, de la Russie a la

l ’a v a n c e  d e  l a  r u s s i e

1. Kulchuk (petit) et non Koutchouk, comme on l’dcrit souvcnt.
2. Voir la traduction frangaise dans Noradounghian, t. Ier, p. 319 et suiv.
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possession des cotes de la Mer Noire, il 0tait certain quo 
cette ind6pendance du khanat n ’6tait qu’une etape vers 
l ’annexion russe qui, en eilet, ne se fit pas longtemps 
attendre.

Des le 8 janvier 1784 (28 dec. 1783, v . st.) une nouvelle 
convention, sign6e a Constantinople, annul a les articles 
du traite de 1774, qui concernaient l ’ind6pendance des 
Tatars et fixa pour limites aux deux empires, k  lOuest,le 
Dniestr, et a l ’E st le fleuve Kouban, placant ainsi, sans le 
dire explicitement, suivant une m^thode assez frequem- 
ment employee par les diplomates ottomans, le pays des 
Tatars de Grimee en territoire russe. Seule, la forteresse 
d ’Otchakov restait turque L

En meme temps que le traite rendait a la Turquie les 
Principautes Roumaines, il stipulait en leur favour de 
nombreux avantages. La S. P. s ’engageait k  n ’entraver en 
aucune maniere le fibre exercice de la religion chretienne, a 
respecter le elerge, a laisser emigrer les families qui le d6si- 
reraient, k  n ’exiger aucune contribution pour la dur6e de 
la guerre et pendant deux ans apres la signature du trait0, 
a permettre aux souverains des deux principautes d ’avoir 
aupres de la S. P. des charges d ’affaires chretiens de reli
gion grecque qui seront regard£s —  malgre leur peu 
d’importance —  comme des homines jouissant du droit 
des gens. Enfin, l ’alin6a le plus important, le dernier, disait 
que « la S. P . consent encore que, suivant les circonstances 
ού se trouveront les deux susdites Principautes, les 
Ministres de la Cour Imperiale de Russie puissent parler en 
leur faveur et la S. P. promet d ’avoir egard a ces represen
tations, eonformement a la consideration amicale et aux 
egards que les Puissances ont les unes envers les autres ». 
Ces derniers mots cherchaient k  voiler le fait brutal qui 
etait la reconnaissance d ’un droit de protection de la 
Russie a 1’egard des principautes. Si cette protection n ’a 
jam ais pu se transformer en souverainete, ce n ’est pas faute 
des efforts faits dans ce sens par les souverains russes.

l ’a v a n c e  d e  l a  r u s s i e

1. Noradounghian, op cil., t. 1% pp. 377-78, texte  n° 44.
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Dcs garanties etaient egalement stipulees en faveur des 
habitants des lies de l ’Archipel, en ce qui concerne Tamnis- 
tie, le respect de la religion chretienne et de ses ministres* 
avec le droit de reparer et de reedifier les eglises, les mode
rations d ’impot, le droit d ’emigration.

En dehors des stipulations d6jk  anciennes, relatives 
aux pelerins de Terre-Sainte, la Russie recevait le droit de 
faire construire une eglise dans la grande rue de ;Pera 
(Bey-Oghlou). La S. P. promettait une protection cons- 
tante a la religion chretienne et aux eglises de cette religion, 
et permettait au Ministre de Russie « de faire, en toute 
occasion, des representations a la Porte, tant en faveur de 
l ’eglise mentionn£e ci-dessus, qu’en faveur de ceux qui la 
desservent. »

Ces divers articles combines, constituaient une base sur 
laquelle le gouvernement russe pouvait s’appuyer pour 
etendre, peu a peu, sa protection sur tous les sujets otto
mans de religion orthodoxe, qui constituaient alors une 
tres forte proportion de la population de l ’Empire.

Au point de vue commercial et pour le traitement des 
sujets russes en Turquie, la Russie etait mise entierement 
sur le pied des nations les plus favorisees comme la France 
et l ’Angleterre, et, disposition particulierement importante, 
la navigation 6tait libre pour les batiments et vaisseaux 
marchands appartenant aux deux puissances contractantes 
sur toutes les mers qui baignent leurs Etats, le passage 
etait permis pour le commerce, de la Mer Noire dans la 
Mer Blanche (Mer Egee et Mediterranee) et reciproquement, 
et meme le droit de navigation sur le Danube etait accords 
aux batiments russes.

L ’Empire Russe pouvait etablir des consuls et vice- 
consuls dans tous les lieux ού il le jugerait necessaire, et 
leur adjoindre des drogmans h e r a l l l , c ’est-a-dire munis de 
b e r a l s  (lettres patentes). Cette institution a donne lieu a 
celle des drogmans honoraires, qui a pris plus tard une 
grande extension et a permis a beaucoup de chretiens sujets 
oitomans de s’assurer la protection russe.

La Cour Imperiale de Russie aura toujours aupres de la



S. P. un Ministre pl6nipotentiaire pour lequcl on aura lcs 
memos egards et attentions que pour lcs Ministres des Puis
sances lcs plus distinguees. Ainsi, a partir de la conclusion 
du traite de Kutchuk Ka'inardji, la Russie se trouvait a 
Constantinople, sur lc m£me pied que les Puissances occi
d e n ta ls  et meme avec des droits speciaux a l ’cgard de cer- 
taines dependances de l ’Empire.

Le traite de Kutchuk Ka'inardji n’etait pas susceptible 
d ’etablir une paix de longue duree. II contenait en lui- 
meme des occasions de conflit. Les Turcs ne pouvaient pas 
se resigner a la pcrte du pays des Tatars, tandis que la 
Russie preparait son absorption complete.

L ’imperatrice de Russie voulait multiplier ses consuls 
qui etaient surtout des agents de renseignements, et, dans 
les provinces chr^tiennes, travaillaient a exciter la popu
lation indigene.

Catherine I I  et le nouvel empereur d ’Allemagne, 
Joseph II, fils de Marie-Th6r£se, s ’entendaient sur un nou
veau projet de partage de la Turquie. L ’Autriche aurait 
pris la Serbie, la Bosnie et une partie de la Bulgarie, tandis 
que les autres provinces d ’Europe avec Constantinople, 
auraient forme un nouvel empire grec, dont le grand-due 
Constantin aurait etc le souverain. Le favori de l ’impera- 
trice, Potemkin (Patiomkine) esperait devenir roi de Dacie 
et regner sur les principautes roumaines. En  1775, le chan- 
celier d ’Autriche, Kaunitz « etablissait pour base politique 
que rien ne convendrait mieux a Pinteret de la Monarchie 
autrichienne, que la duree de l ’Empire Ottoman, mais que 
Pabsurdite de son administration ne laisse aucune esperance 
qu’il puisse se soutenir » \  Ainsi, vingt-cinq ans avant le 
commencement du x i x e siecle, Tempire Ottoman etait 
deja « l ’homme malade » dont on parlera si souvent depuis, 
mais qui, pourtant, v ivra encore pr£s d ’un siecle et demi.

Plusieurs conventions furent conclues entre la S. P. et la 
Russie, pour preciser et completer les dispositions du traite 1

1 4 2  l ’a v a n c e  d e  l a  r u s s i e

1. Rapport de l’ambassadeur de France de Saint-Priest du 17 f6vrier 1775. 
cit6 par M. Iorga, Gesch. des Osm. Reiches, t. V, p. 3.
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de Kutchuk Kainardji, le 10 mars 1779, a A inaly-K avak, 
pres de Constantinople; le 10 juin, fut signee une convention 
de commerce et de navigation 1.

Mais tout en continuant a traiter, la Russie cherchait a 
empieter sur sa voisine. Elle elevait des places fortes en 
Crimee, creusait un port a Sebastopol, etendait son influence 
sur la Georgie, que la S. P. considerait comme vassale. 
Lors du fameux voyage de Catherine dans la Russie Meri- 
dionale, des arcs de triomphe portaient l ’inscription, 
Chemin de Byzance.

Un manifeste de l ’imperatrice, elabore le 19  avril 1783 
mais non publie a ce moment, mettait fin a l ’independance 
des Tatars et plagait ces peuples sous la domination russe.

Une convention de janvier 178 1 ayant autorise la Russie 
a etablir des consuls en Moldavie et en Valachie, ceux-ci 
ne tarderent pas a developper une activate contraire aux 
interets de la puissance suzeraine.

A Constantinople, les avis etaient partages, le sultan 
Abdul Hamid etait plutot pacifique, mais le parti de la 
guerre l ’emporta et le 26 juillet 1787, un ultimatum fut 
remis a Boulgakov, ambassadeur de Russie, reclamant 
notamment le rappel des consuls de Bucarest et de Iassi et 
l ’abandon du protectorat sur la Georgie. Le 16  aout, la 
guerre ayant ete decidee, l ’ambassadeur fut, comme c'etait 
alors Tusage en Turquie, emprisonne aux Sept Tours (Yedi 
Koule).

La Russie etait alors alliee de l ’Autriche et nous avons 
vu ce qui advint de l’intervention de cette derniere (p. 129).

Le Sultan Abdul Hamid etant mort le 7 avril 1787, son 
neveu Selim III  qui lui succeda, prince intelligent et ins- 
truit, se prepara a continuer vigoureusement la guerre, 
mais ses moyens etaient faibles, et, tandis que l ’Autriche 
faisait la paix a Svichtov, les Russes continuaient la lutte 
avec succes. D6ja, en decembre 1788, l ’importante place 
dO tchakov etait tombee entre leurs mains.

Les armees, command6es par Souvarov et Repnin, oceii-

l ’a v a n c e  d e  l a  r u s s i e

1. Noradounghian, t. I er, p. 338 ct p. 351.
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perent K ilia , Toultcha, Isaktcha, sur le Bas-Danube. Unc 
dcrni£re bataille fut livree a Matchin, en Dobroudja, lo 9 
ju illet 17 9 1. En meme temps, la flotte russe com m ands par 
Ouchakov detruisait les escadres turques de la Mer Noire et 
d ’autres troupes chassaient les Turcs ct les Tatars du 
Kouban.

La Turquie dut ceder et consentir a un armistice qui fut 
signe le 1 1  aout a Galats, mais c ’est seulement le 9 janvier 
1792, que la p a ix  fut conclue a I a s s i .

Le traite de Iassi confirmait les t r a i l s  anterieurs et 
notamment Tacte du 28 decembre 1783 (8 janvier 1784) 
relatif a Tincorporation a la Russie, de la Crim^e et de Tile 
de Taman, acte qui donnait pour limite aux deux empires, 
d ’une part le fleuve Kouban, de Tautre, le Dniestr.

Les autres fronti^res restaient telles qu’elles 6taient au 
commencement de la guerre; en consequence, la Russie 
rendait la Bessarabie, ainsi que les places de Bender, 
Akerman, K ilia  et Ismail.

Le traite de Iassi, malgr6 les assurances de paix perpe- 
tuelle que renfermait son texte, ne devait marquer qu’un 
treve dans la lutte desormais ouverte entre la Turquie et sa 
puissante voisine du Nord.

Gependant les £venements dOccident prolongeront 
cette treve entre les deux empires, que nous voyons meme, 
le 23 decembre 1798 et le 24 septembre 1805, conclure des 
alliances defensives 1 .

Nous devons mentionner ici un fait qui, a la verile 
n ’eut pas d ’influence sur Tissue de la guerre precedente, 
mais qui peut etre consid0re comme un indice pour Tavenir. 
Le celebre homme d ’fita t anglais W illiam P itt avait prevu 
la rivalite future de la Russie et de TAngleterre et compris 
que Tinteret de celle-ci etait de maintenir la puissance de 
TEm pire Ottoman. II avait done forme le projet d ’envoyer 
une flotte dans la mer Noire pour reprendre Otchakov aux 
Russes. L ’opposition du Parlement, moins prevoyant que le 
ministre, fit echouer ce projet. Ainsi se dessinait la poli-

1. Voir Noradounghian, t. II , pp. 24 e t  70.
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tique que l ’Angleterre suivra constamment, jusqu’en 19 14 , 
et qui, a diverses reprises, la conduira a une intervention, 
comme lors de la guerre de Crimee, ou en 1878, lorsque les 
troupes russes camperont en vue de Constantinople.

Comme Thistoire des prinoipautes roumaincs de Vala- 
chie et de Moldavie est, aux x v iii6 et x ix e stecles, intime- 
ment li£e k celle des conflits entre la Turquie et la Russie 
nous croyons utile de mentionner l ’important changement, 
qui se produisit, a partir du regne de Mahmoud I er, dans la 
designation des princes de ces deux Etats. Jusque-ΐέ, sauf 
de tres rares exceptions, ces princes avaient toujours ete 
choisis dans les families nobles indigenes, mais lorsque, 
sous Pierre le Grand, commenc^rent les interventions 
russes, certains princes, comme Constantin Brancovan en 
Valachie et Demetre Cantemir en Moldavie, prirent ouver- 
tement le parti de la Russie. M6me si, comme Taifirme 
l ’historien roumain Xenopol, ces faits ne furent pas la cause 
dominante de ce changement1 ils n ’en contribu&rent pas 
moins k £veiller chez les Turcs, le d6sir d’avoir, au Nord du 
Danube, des princes plus souples et plus devours.

D ’autre part, k  cette 6poque, les relations pacifiques ou 
guerri^res de la Turquie avec les puissances europ6ennes, 
avaient donne une importance speciale k  Temploi de drog- 
man du Palais, toujours rempli par des Grecs appartenant 
aux families notables du quartier du Phanar, k  Stamboul. 
Ces fonctionnaires 6taient devenus les v0ritables ministres 
des Affaires Etrangeres de l ’Empire. L 'un d ’eux, Alexandre 
Mavrocordato, avait έ ί έ  Tun des plenipotentiaires otto
mans, lors des n6gociations du traits de Carlowitz.

Ces families phanariotes, enrichies dans le commerce et 
la Banque, pouvaient verser de gros presents, lors de la 
nomination de Tun des leurs k une charge importante.

Ainsi de 1727 k  18 2 1, on ne verra plus en Valachie et en 
Moldavie que des princes grecs, nomm0s et r^voques arbi- 
trairement par la 8. P. qui avait inter6t k  les changer sou 
vent pour faire renouveler les cadeaux qu’ils versaient a

1. Voir Xenopol. Hisloire des Roumains, t. II, p. 182.
IHSTOIRE DE LA TURQUIE 10
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chaque av&iement. C’etaient, en fait, des pachas chr6tiens, 
empresses & r£cup6rer, pendant la courte dur£e de leur 
rfcgne, les sommes qu’ils avaient dff verser pour leur nomi
nation. Les exactions auxquelles, eux et leur suite seront 
amends a se livrer, leur indifference pour le bien public, 
faciliteront plus tard, les interventions russes.

l ’avance  d e  la  r u ssie

• Λ t



CHAPITREi X

L E S  R A PP O R T S D E L A  T U R Q U IE  
E T  D E L A  F R A N C E  A P R fiS  L E  R fiG N E

D E SU LEIM A N

Nous avons vu que, sous le regne de Suleiman I er —  
Soliman le Magniiique —  les relations entre la France 
et PEmpire Ottoman avaient atteint le maximum de 
cordialite et abouti, meme, k  une alliance. Cette situation 
subsista tant que vecut Suleiman, meme apres la mort de 
Francois I er, sous les r£gnes de Henri II, Frangois II  et 
Charles IX , mais ensuite Pamiti£ franco-turque, sans dispa- 
raitre, devint moins active et se borna k  des mediations pour 
la conclusion de la paix entre PEmpire Ottoman et ses 
adversaires, les V^nitiens, notamment.

Les querelles civiles et religieuses qui agitent la France 
a la fin du regne de Charles IX  et pendant celui de Henri I I I ,  
empechent d’avoir une politique suivie en Orient. II se 
trouve que ce n’est plus seulement le roi de France, mais 
les chefs des partis en lutte qui sont represents k  Cons
tantinople. Sous Henri IV , quoique ce souverain, dans ses 
plans de reorganisation de PEurope, ait prevu P expulsion 
des Turcs, les relations se resserrent, bien que les Turcs ne 
puissent apporter aucune diversion utile pendant la guerre 
avec PEspagne. L ’am bassadeurSavary de Breves obtient, 
en 1604 (20 mai), le renouvellement des Capitulations1 . Le 
trait le plus caracteristique du nouveau traits est Pespece 
de protectorat conf6re a la France sur tous les Europ^ens 
voyageant et faisant le commerce dans PEmpire Ottoman, 
les Venitiens et les Anglais ex cep ts .

II est dit, en effet, a Particle 4 : « Que, les V6nitiens et les

1. Noradounghian, op, cil., t.  I er, p. 93 e t  euiv. Texte  n° 3.



Anglais en la (c’cst-a-dire m i s  a  p a r t ), les Espagnols, Por- 
tugais, Catalans, Ragusains, Genois, Anconitains, Floren
tine et generalemcnt toutes autres nations quelles qu’elles 
soient, puissent librement venir trafiquer par nos pays, 
sous l ’aveu et surete de la banniere de France, laquelle ils 
porteront comme leur sauvegarde. » E t  plus loin : « Nous 
commandons aussi que les sujets dudit empereur de France 
et ceux des princes, ses amis, allies et confederes, puissent, 
sous son aveu et protection, librement visiter les lieux saints 
de Jerusalem , sans qu’il leur soit fait ou donne aucun empe- 
chem ent».

11 est encore dit a l ’article 8 : « Nous voulons aussi que 
ce qui est porte par cette notre capitulation, en faveur et 
pour la surete des Frangais, soit encore dit et entendu, en 
faveur des nations etrangeres qui viennent par nos pays, 
terres et seigneuries sous la banniere de France, laquelle 
banniere, elles porteront et arboreront pour leur surete et 
marque de protection ».

On voit que la France jouissait alors dans l ’Empire Otto
man d ’une situation tout a fait exceptionnelle. Dans la 
suite, comme les autres puissances contracteront aussi des 
traites leur donnant des droits analogues a ceux que pos- 
sedaient deja les Venitiens et les Anglais —  ce qui, au com
mencement du x i x e siecle, sera le cas pour tous les E tats 
europeens, et mcme pour les Etats-U nis d ’Am6rique— le 
caract^re exclusif du privilege de la France s’eteindra peu 
a peu.

Notons encore Particle 27 ainsi congu : « E t  pour autant 
qu’icelui empereur de France est entre tous les rois et 
princes chretiens le plus noble et de la plus haute famille 
et le plus parfait ami que nos a'ieux aient acquis entre les- 
dits rois et princes de la croyance de Jesus, nous voulons 
et commandons que ses ambassadeurs aient la preseance 
sur Tambassadeur d ’Espagne et sur ceux des autres rois et 
princes. »

Les promesses relatives a la protection des navires fran- 
$ais contre les attaques des pirates barbaresques sont renou- 
velees et il est sp0cifi6 que, dans le cas ού les ordres imp6-
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riaux ne seraient pas observes, les vice-rois et gouverneurs 
seraient tenus des dommages que les Frangais auraient 
subis. De plus, le sultan consent a ce que, si les corsaires 
d ’Alger et de Tunis n ’observent pas ce qui est porte dans 
cette capitulation, l’empereur de France leur fasse courir 
sus et les chatie.

Les Frangais avaient le droit de pecher du poisson et du 
corail au golfe de Stora et en tous autres lieux des cotes de 
Barbarie et en particulier de ceux relevant des royaumes 
d ’Alger et de Tunis.

Au cours des annees suivantes, Tinfluence frangaise 
diminue a Constantinople. L ’indecision de la politique des 
rois precedents, la presence de combattants frangais dans 
les rangs des ennemis de la Turquie, notamment lors des 
expeditions contre la Crete eta labataille de Saint-Gotthard, 
l’activit6, comme corsaires dans la Mediterranee orientale, 
des Chevaliers de Malte parmi lesquels les Frangais etaient 
en majorite, avaient excite la mefiance des sultans et des 
grands-vizirs. Au commencement du x v i ie siecle, un grand 
seigneur frangais, Charles de Gonzague, due de Nevers, 
petit-fils de Marguerite Paleologue, marquise de Montfer- 
rat, descendante d’Andronic le Vieux, pretendait k  l ’heri- 
tage des empereurs de Constantinople, et avait organis6 
tout un plan, base sur le soulevement des populations 
chretiennes, grecques, slaves et albanaises de la Peninsule 
Balkanique. II semble qu’il ait obtenu certains resultats 
de ce c0t6, tandis qu’en Occident, appuye par le p&re 
Joseph, le conseiller intime de Richelieu, « Imminence 
grise », il avait acquis des concours en hommes, en vais- 
seaux et en argent, du pape, du roi d ’Espagne et de l’Ordre 
de Malte. Savary de Breves, que nous venons de voir, 
comme ambassadeur k Constantinople, obtenant la signa
ture d’une nouvelle capitulation, particuli^rement avanta- 
geuse, publiait un opuscule sous ce titre : « Discours 
abrege des assur0s moyens d’an^antir et de detruire la 
monarchie des princes ottomans. »Tous ces beaux prepa- 
ratifs devaient etre mis en action en 1620, lorsque Tincen- 
die, inopine et inexplique, des vaisseaux du due de Nevers
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mit fin a l ’entreprise avant qu ’elle ait pu commencer.
Sous le sultan Mourad IV , l ’un des rares souverains turcs 

de cette epoque qui aient manifeste de l ’6nergie et voulu 
faire sentir leur action, la situation des ambassadeurs 
etrangers a Constantinople perdit beaucoup de son eclat. 
Les repr^sentants des puissances chr6tiennes et les per- 
sonnes de leur suite, furent souvent l ’objet d’humiliations, 
d ’insultes, voire meme de m auvais traitem ents. Les envoyes 
frangais n ’etaient pas privilegies.En 1630,C6sy fut incarcere 
dans la prison des debiteurs insolvables a cause de dettes 
qu’il avait du contracter pour le service de son souverain. 
Son successeur Henri de Gournay, comte de Marcheville, 
eut aussi de desagreables aventures qu’avait peut-etre 
suscit6es son caractere extravagant. En  1632, son fils fut 
emprisonne et son drogman, un Armenien, empale. On 
perquisitionna chez lui pour trouver des armes; sa maison 
et une chapeile qu ’il avait fait construire furent detruites. 
E n fin , il fut embarqu6 sur un vaisseau et expulse. Pendant 
son ambassade, les 6glises de Galata avaient et6 ferm6es 
et des taxes arbitraires, contraires aux capitulations, avaient 
et6 imposees aux marchandises venant de Marseille. Ce 
system e des amendes arbitraires, des a v a n i e s  comme Ton 
disait alors, etait devenu g6neral a l ’egard des commergants 
europ^ens.

L a  France ne pouvait obtenir satisfaction pour le trouble 
apport6par les corsaires algeriens et tunisiens au commerce 
de Marseille et des autres ports de la M^diterranee. A ux 
repr6sentations qui lui etaient faites, la S. P. se contentait 
de repondre que les beys de ces pays n ’obeissaient pas a ses 
ordres et qu’elle n ’avait pas la possibilite de les contrain- 
dre. D ’ailleurs, la S .P . pouvait aussi se plaindre de ce que 
des Turcs, captures par des corsaires chr6tiens, etaient 
reduits en esclavage et enchain6s sur les galeres fran- 
gaises.

D ’un autre cote, les Grecs du Phanar, grace aux argu
ments sonnants dont ils usaient largement aupr^s des hauts 
fonctionnaires turcs, avaient reussi a enlever aux Francis- 
cains, places sous la protection de la France, les clefs de
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l ’eglise du Saint-Sepulcre et a les faire remettre a leurs 
coreligionnaires de Jerusalem .

Quand le grand-vizir Mehmed Keuprulu, plus energique 
que diplomate, prit le pouvoir, la situation empira encore, 
en partie a cause d’une question d’etiquette qui, des le com
mencement de son administration, irrita le puissant 
ministre. L ’ambassadeur de France, Jean  de la Haye, avait, 
en efTet, trop tarde a lui presenter ses felicitations et k  lui 
oifrir les presents d’usage. Un incident, assez grave, fournit 
au grand-vizir l ’occasion de manifester sam auvaise humeur.

Lors des attaques turques sur la Crete, les Venitiens, 
soutenus par la France, entretenaient des relations secretes 
avec l’ambassadeur a Constantinople. Un Frangais, employe 
dans l’armee de la Republique, ayant 6te charge d’une cor- 
respondance confldentielle a destination de l ’ambassade, 
trahit ceux qui 1 ’envoyaient et livra aux Turcs les lettres 
qu’il portait. Mehmed Keuprulu qui etait a ce moment a 
Andrinople, fit appeler l ’ambassadeur, lequel, gravement 
malade, envoya son fils a sa place. Ce dernier, a la suite 
d’une altercation avec le grand-vizir, fut mis en prison et 
y  resta assez longtemps, quoique l ’ambassadeur, surmon- 
tant son mal, se fut rendu en personne a Andrinople pour 
r6clamer la liberation de son fils. Lui-meme fut empri- 
sonn6 aux Sept-Tours et ne put se d61ivrer qu’en payant 
une somme elev6e due, pr6tendait-on, par des capitaines 
de navires marchands frangais. II quitta ensuite Constan
tinople. Le gouvernement frangais —  Mazarin etait alors 
ministre —  ne put obtenir aucune satisfaction (1660).

Sans aboutir a une guerre, ces vexations eurent pour 
resultat que la France aida ouvertement les adversaires de 
la Turquie, les Imp6riaux en Hongrie —  oil, comme nous 
l’avons vu, la grande victoire de Saint-Gotthard fut due 
en bonne partie, aux officiers frangais qui combattaient 
dans l ’armee chr6tienne — , et les V6nitiens en Cr&te.

A  la meme epoque, Louis X IV , pour donner une legon 
aux pirates barbaresques, envoya sur leurs c6tes plusieurs 
exp6ditions successives; la premiere, en 1664, occupa un 
moment Djidjelli, la seconde, l ’ann6e suivante, bombarda
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Tunis et Alger et obtint la liberation des captifs chretiens.
Le second Keuprulu, Ahmed, n’avait pas pour les Fran- 

gais plus de sympathie que son pere, et l’envoi a Constan
tinople, comme ambassadeur, de Denis de La Haye, fds de 
Jean , tous les deux autrefois insultes et emprisonnes par 
Mehmed Keuprulu, lui permit de manifester ses sentiments. 
Le nouvel ambassadeur qui, n ’etant encore que l'envoyr 
de son pere, avait manifesto l’energie de son caractere en 
presence de Mehmed, ne montra pas moins de fermete 
devant Ahmed, et a la fin d ’une audience, il jeta devant le 
grand-vizir le texte des capitulations. Le grand-vizir pre- 
tendait que les capitulations n’etaient « qu’un commande- 
ment favorable et volontaire et non traite de prince a prince, 
ni confirme d’un cote et d ’autre pour etre rSciproquement 
obligatoire. » Une reconciliation eut lieu, sur I’ordre du 
Sultan, mais ne fut qu ’apparente.

Cependant, en 1669, un envoye turc Sule'iman-Agha, de 
rang, a la verite, peu elevee, fut envoye en France et recu 
par le Ministre des AfTaires Etrangeres, de Lyonne, et par 
le roi, avec un ceremonial quelque peu fantaisiste qu’Albert 
Vandal decrit dans son ouvrage sur l ’ambassade du m ar
quis de Nointel *, et qui aurait, dit-on, inspire Moliere pour 
la ceremonie turque du Bourgeois Gentilhomme. Cette 
pseudo-ambassade ne donna aucun resultat.

Quelques annees apr0s (1670), le marquis de Nointel 
rempla^a Denis de La Haye. II arriva a Constantinople 
avec une suite nombreuse et brillante a, escorte par quatre 
batiments de guerre, dont le commandant refusa de saluer 
le pavilion ottoman, parce que les vaisseaux turcs ne 
saluaient pas les pavilions chretiens. Tous les* historiens 
rapportent, cependant, que, par un trait de galanterie 
bien frangaise, le meme commandant, d ’Apremont, fit 
saluer, de toute son artillerie, la sultane-valide traversant 
le Bosphore.
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Le marquis de Nointel fut mal regu par le grand-vizir 
qui, au cours des audiences, se montra ironique ou meme 
provocant. Peu s’en fallut que ces insolences n ’amenassent 
la guerre. Au dire de certains historiens, quand Louis X IV  
les connut par le rapport de son ambassadeur, il ordonna 
de grands pr£paratifs maritimes a Toulon. Une assem ble 
des commergants notables de Marseille se serait prononcee 
pour des mesures 6nergiques, disant que le commerce 
frangais pouvait supporter In terruption  des relations avec 
le Levant pendant quelques annees, tandis que les dom- 
mages que Ton pourrait causer aux Turcs seraient beau- 
coup plus considerables. L a  guerre de Hollande aurait 
empeche de poursuivre Γ execution de ce projet.

Mais d’apres Albert Vandal, dans son etude basee prin- 
cipalement sur les documents du Ministere des Affaires 
fitrangeres, les diverses mesures possibles ont bien ete 
examinees, mais celle qui consistait a preluder a une guerre 
en rappelant l ’ambassadeur et les colonies frangaises a ete 
ecartee d^3 l ’abord, precisement en raison des preparatifs 
deja commences pour la guerre de Hollande decidee des 
16 7 1. On se contenta d’envoyer a Nointel des lettres de rap
pel eventuelles, dont il ne devait se servir qu’au cas ou 
la S. P. se montrerait absolument intraitable.

Albert Vandal raconte tout au long et avec beaucoup 
de verve, les tribulations de Tambassadeur de France dans 
ses tentatives aupres d’Ahmcd Keuprulu pour obtenir le 
renouvellement des capitulations L L ’astuce orientale se 
joignait a l ’orgueil turc pour eluder les demandes et sus- 
citer des atermoiements. Le depart du sultan et de sa cour 
pour la guerre de Pologne vint interrompre les n^gociations 
ct un premier avantage, la prise de Kamieniets, encoura- 
gea la resistance ottomane. Mais pendant ce temps, les 
succes foudroyants de la campagne de Hollande n’etaient 
pas sans impressionner les Turcs, d ’autant plus qu’ils se 
faisaient une idee tres exageree de la puissance des Pro- 
vinces-Unies.

1. Albert Vandal. O p . c i l . , p. 77 et suiv.



Aussi, k  son retour de la guerre, qui, ainsi qu’on l’a vu, 
s ’etait termin0e assez mediocrement, le sultan fit-il mander 
l ’ambassadeur de France k  Andrinople et le 5 juin 1673, 
le grand-vizir lui rem ettait le texte des capitulations, 
revetu du l o u g h r a  imperial.

" L a  forme anterieure etait conservee, mais quinze ar
ticles compl6mentaires avaient et6 ajout6s. Ils disaient, 
entre autres « que les Eveques et autres Religieux de sccte 
Latine qui sont sujets de la France, de quelque sorte qu’ils 
puissent etre, soient dans tous les lieux de notre Empire 
comme ils etaient auparavant et puissent faire leurs fonc- 
tions sans que personne les trouble ni les empeche; que les 
religieux frangais qui sont en Jerusalem  et qui ont, depuis 
longtemps, les L ieux Saints, tant dehors que dedans, 
comme aussi ceux qui sont dans le Saint-Sepulchre, enjouis- 
sent et le possedent comme a u p a ra van t». La querelle avec 
les Grecs 6tait done resolue en faveur des moines frangais. La 
jouissance des eglisesa G aIata,Sm yrne,Saida, Alexandrie et 
dans toutes les autres echelles, etait garantie. Les capucins 
pouvaient reconstruire une eglise brulee anterieurement.

L a  taxe pergue sur les marchandises importees,qui etait 
precedemment de 5 % , etait reduite a 3 % .

Si un sujet ottoman avait, contre un Frangais, un proces 
relatif a une valeur de plus de 4.000 aspres (environ 
100 francs), ce proces ne pouvait etre juge qu’au Divan 
imp6rial. Les « truchements » qui servent les ambassadeurs 
devaient jouir des memes privileges que les Frangais.

On a remarque que les Capitulations sign6es a Andrino
ple parlaient des Eveques et autres religieux de secte latine 
q u i  s o n t  s u j e t s  d e  l a  F r a n c e , ce qui sem blait excllire les reli
gieux occidentaux non frangais qui ju squ ’alors,avaient joui 
traditionnellement de la protection frangaise, mais une 
explication donnee plus tard par la S. P. reconnut que cet 
article concernait les Eveques d6pendant de la France et 
les autres religieux qui professent la r e l i g i o n  f r a n q u e  d e  

q u e l q u e  n a t i o n  ou esp6ce qu’ils soient. Ainsi etait consacre 
un droit d0ja ancien et qui s ’est conserve intact jusque dans 
les premieres ann6es du x x e si^cle.
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Pourtant le succ^s de M. de Nointel n ’avait pas et6 
complet. D6ja a cette epoque on s’6tait rendu compte de 
l ’interSt que pr£sentait l ’Egypte pour le commerce frangais, 
et l ’ambassadeur avait 6te charg6, notamment, d ’obtenir 
pour la France la concession du transit entre Suez ou vien- 
draient par la Mer Rouge les batiments de la Compagnie 
des Indes, apportant les produits de cette riche peninsule, 
et Alexandrie. On demandait, en mSme temps, la reduction 
des charges exorbitantes imposees en Egypte aux marchan- 
dises frangaises. Mais sur cette question et en d6pit des 
avantages qu’une solution favorable eht presentes pour 
eux, les Turcs resterent intraitables.

La signature des nouvelles capitulations n ’empecha pas 
Duquesne de continuer la chasseauxcorsaires barbaresques. 
II poursuivit des vaisseaux de Tripoli jusqu ’a Ohio dont il 
bombarda le chateau (1681) et menaga de bruler la flotte du 
kapoudan-pacha qui voulait appuyer les corsaires. L ’am
bassadeur de France, qui 6tait, k  ce moment, Mr de Guille- 
ragues, ayant 6te menac6 de mort, Duquesne fit avancer 
ses vaisseaux jusqu’aux Dardanelles.

II faut remarquer que, depuis longtemps d6j&, l ’Angle- 
terre, rivale traditionnelle de la France, voulant developper 
son commerce dans le Levant au detriment de cette der- 
niere, cherchait a la supplanter dans ses relations avec 
la Turquie et, au besoin, excitait centre elle les autorit6s 
ottomanes. La Hollande marchait, en general, d ’accord 
avec la Grande-Bretagne. La marine anglaise profita des 
guerres du regne de Louis X IV  et notamment de la guerre 
de la succession d ’Espagne, pour causer de s6rieux dom- 
mages au commerce frangais dans le Levant L

N6anmoins, l ’£clat du rfcgne de Louis X IV  avait amen0 
la S. P. k  de meilleures dispositions k  l ’egard de la France et 
sous le r&gne suivant les dangers qui menac6rent la Tur
quie du cot6 de l ’Autriche et surtout de la Russie la condiii“ 
sirent a rechercher de nouveau Palliance frangaise.

Le x v i i i ® siecle fut, dit M. Rene Pinon dans son H i s l o i r e

1. Charles-Roux. L e s  ic h e llee  du L eu a n l e l de P a le s tin e, Paris, 1928, pp. 3-4.



D i p l o m a t i q u e  (p. 300), une p^riode d ’epanouissement de 
rinfluence frangaise dans le Levant.

Nous avons vu, au chapitre V II I ,  qu’un habile ambassa- 
deur, le marquis de Villeneuve, remporta de grands suctis, 
notamment lors des negotiations de la paix de Belgrade qui 
fut conclue par sa mediation et sous la garantie de la 
France \  M. de Villeneuve obtint aussi, le 28 mai 1740, le 
renouvellement des capitulations. En y  regardant de pr£s, 
ce nouvel instrument ne renferme rien d ’important en plus 
des stipulations du precedent, sign£ en 1673, encore qu’il 
fut notablement plus etendu et contint 85 articles au lieu 
de 58 1 2. Plusieurs articles precisent les droits des ambassa- 
deurs et des consuls. Ceux-ci, en raison du titre d ’e m p e r e u r  

attribue, a b  a n t i q u o ,  au souverain de la France, seront trai- 
tes et considers par la S. P. avec les honneurs convenables 
a ce titre. Ils se serviront de tels drogmans qu’ils voudront 
et emploieront tels janissaires 3 qu’il leur plaira. Les pachas, 
kadis, etc.., ne pourront empecher les consuls ni leurs 
substituts d ’arborer leur pavilion, selon les usages. S ’il 
arrive que les consuls et les negotiants frangais aient 
quelques contestations avec les consuls et les negotiants 
d ’une autre nation chretienne, il leur sera permis de se 
pourvoir devant leurs ambassadeurs qui resident & la S. P .; 
et tant que le demandeur et le defendeur n ’y  consentiront 
pas, on ne pourra pas les forcer de porter ces proces devant 
les autorites turques.

II est interdit aux autorites turques d ’evoquer de nou
veau des proces termines par une sentence definitive et 
dans lesquels des Frangais auraient ete parlie.

Les droits des £veques et religieux dependant de l ’em- 
pereur de France et la protection qui leur est due, tant 
qu’ils se tiendront dans les homes de leur etat, sont pre

1. Voir plus haut, p. 128 et suiv.
2. N o ra d o u n g h ia n , op. c il., t. Ι·Γ, p. 277 et suiv. Texte n° 32, suivi des 

observations de Bianchi sur la traduction de certains articles.
3. Ces janissaires Staient des espfeces de gardes particuliers au service des 

ambassadeurs, des consuls, des couvents. Plus tard, ils furent remplaces 
par les k a o a ss, mais on entendait encore parfois, au xx· si6cle, employer le 
nom de ja n is s a ir e , au lieu do kavass.
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cises; il est specifie que les batiments qu’ils occupent 
pourront 6tre repares a la requete de l ’ambassadeur. Les 
pachas, kadis et autres officiers n ’y  pourront faire qu’une 
scule visite par an,

Le texte de tous les documents de ce genre manque com- 
pletement d’ordre; les articles traitant des differentes ques
tions s’y  suivent comme au hasard, et dans le cas qui nous 
occupe, les memes sujets sont repetes a plusieurs reprises. 
Quelque3 dispositions sont, a la verity, plus developp^es 
que dans le texte de 1673, mais le r6dacteur ottoman semble 
toujours sous l ’impression que les ordres du souverain 
peuvent ne pas etre executes. II insiste plus d ’une fois sur 
ce que les gouverneurs, commandants, kadis, douaniers, 
voivodes, mutesselims (sous-gouverneurs) et autres, ne con- 
treviendront en aucune fagon aux capitulations imp6riales; 
dans le cas contraire, il sera donn6 des ordres pour les 
punir, sur les representations qui en seraient faites par 
I’ambassadeur et les consuls apr£s que le fait aura ete bien 
av6re.

Un article constate, notamment, que, malgre la dispo 
sition qui permet ’entree des marchandises franchises 
moyennant une taxe unique de 3 %, certains douaniers 
« portes par leur esprit d’avidite » n’exigent en apparence. 
que 3 %, tandis qu’ils en per^oivent reellement devantage.

Un autre article semble assez singulier, sinon par son 
esprit, du moins par sa redaction. £tant donne qu’il s’agit 
de deux pays lies par une amitie traditionnelle. « Quand 
nos vaisseaux, nos galeres et nos armees navales, se ren- 
contreront en mer avec les vaisseaux frangais, i l s  n e  s e  

f e r o n l  a u c u n  m a l  n i  d o m m a g e , mais au contraire ils se don- 
neront reciproquement toutes sortes de t6moignage d’ami- 
tie, et si, de leur plein gre, ils ne font aucun present, on ne 
les inquietera point, et on ne leur prendra par force ni 
agr^s, ni hardes, ni j e u n e s  g a r g o n s , ni autre chose qui leur 
appartienne. »

Cette interdiction suggere de serieuses reflexions au sujet 
des proced6s ordinaires des vaisseaux de guerre turcs a 
l ’egard des batiment-j strangers, meme amis.



En  general, comme le dit Albert Vandal, les capitula
tions de 1740 avaient moins pour effet d ’accroitre nos droits 
que de les degager avec nettete; elles definissaient avec une 
si heurcuse precision le regime attribiie ά nos nationaux, 
que le besoin de les renouveler ne se fit plus sentir; rappe- 
16es dans les traites conclus de nos jours avec la S. P., elles 
sont demeur^es la base reconnue de nos privileges et forment 
encore aujourd’hui (1887) la loi des Frangais dans les 
fichelles du L e v a n tL

Tout bien examine, la precision de ces nouvelles capi
tulations n ’est peut-£lre pas aussi grande que veut bien le 
dire Teminent historien. Le style emphatique, les repeti
tions des redactions turques d ’alors n ’eiaient guere com
patibles avec une reelle precision. E n  outre, si nous en 
croyons les notes de l ’orientaliste Blanqui, qui figurent 
dans Touvrage de N o r a d o u n g h i a n  e f j e n d i , apres le texte 
frangais, celui-ci ne serait pas toujours une traduction, 
exacte du texte turc. C ’est ainsi que, en plusi< urs passages, 
au sujet des religieux, les mots h e m e  d j i n s d e n  o l o u r i s s a , d e  

q u e l q u e  e s p e c e  q u ' i l s  s o i e n l  (evidemment, de quelque ordre 
religieux), a ete traduit, de q u e l q u e  n a t i o n  < u ’i l s  s o i  n i , ce 
qui appuyait les pretentions a la protection de tous les reli
gieux calholiques, sans distinction de nationalite. Nous 
avons vu, d ’autre part, que cette protection existait en 
fait et etait meme admise par la S. P., mais elle se basait 
s u r  V u s a g e  p l u l d t  q u e  s u r  l e s  l e x l e s .

Une ambassade extraordinaire, dirigee par Mehmed- 
Sa'id cffendi, envoyee k  Versai les pour presenter les capi
tulations ά Louis X V , confirma le retablissement de Taccord 
et de Tamitie entre la France et la Turquie. Said effendi qui, 
dans sa jeunesse, avait visite la France, parlait frangais et 
ava it conserve une certaine tournure d^sprit europeenne, 
fit bonne impression ά Paris ού il fut Tobjet d ’une brillante 
reception et ού il sejourna six  mois 1 2. A  son retour en Tur-
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1. U n e  a m ba ssa de fra n g a ise  en  O rien t so u s  L o u is  X V  par Albert Vandal, 
Paris, 1887, p. 420.

2. Voir dans A lb e r t  V a n d a l, op . c i l . , pp. 421-22, le r6citde Tambassade de 
Mehmed Said.
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quie, il ramena de France deux bailments de guerre, et un 
corps de canonniers qui devait servir a l ’organisation de 
l ’artillerie t'urque. Get essai n ’eut sans doute pas de r6sul- 
tats bien serieux, car nous voyons, une vingtaine d’ann^es 
plus tard, le baron de Tott reprendre cette tache a pied 
d’oeuvre.

M. de Villeneuve resta a Constantinople jusqu’au milieu 
de 174 1. Age et fatigu6, il avait demande son rappel. Son 
ambassade avait marqu6 Tune des periodes les plus bril- 
lantes de l'influence frangaise en Turquie. Par sa valeur et 
ses qualit6s personnelles, autant que par les services rendus 
a 1 ’Empire ottoman, notamment a 1’occasion des traites de 
Belgrade, il avait acquis une situation exceptionnellement 
favorable aupr£s du sultan et de ses ministres et il en avait 
profite, non seulement pour obtenir le renouvellement des 
capitulations, mais aussi pour assurer dans les meilleures 
conditions, la vie de nos colonies dans les Echelies et le 
developpement du commerce francais qui, a cette 6poque, 
fut, de beaucoup, plus important que celui de toutes les 
autres nations europ^ennes. Le tact et Γ esprit de tolerance 
du marquis de Villeneuve avaient gagne a son influence les 
eglises chretiennes non catholiques, dont les prelate le 
prirent parfois pour arbitre dans leurs rivalites. Il pensait, 
avec raison, qu’il fallait 6viter de montrer aux musulmans 
le triste spectacle des communaut£s chretiennes se dispu
tant entre elles.

Dans la seconde moiti0 du x v m e siecle, les revers de la 
France pendant la guerre de Sept Ans, rimpossibilit0 ou 
elle se trouva d ’aider la Turquie aux prises avec la Russie, 
firent perdre, en grande partie, les r0sultats obtenus par 
Villeneuve. Cependant, les bonnes relations avec la France 
se developp^rent de nouveau sous ler^gne de Selim I I I  qui 
ressentait pour ce pays une si forte inclination, qu’il ne 
changea pas, personnellement, de sentiments a son 6gard, 
meme apr^s Toccupation de l ’Egypte par Bonaparte L

Les capitulations, bien que contenant certaines dispo-

1. Halil Ganem, L e s  S u lta n s  ottom ans, Paris, 1902, t. II, p. 178.



sitions de nature politique, concernaient surtout les affaires 
commerciales et les facilites^donn£es aux commergants et 
navigateurs frangais pour leurs voyages et leur negoce en 
Turquie. C ’6tait done, principalemenl, des traites de com
merce, et les documents qui les remplaceront au x i x e siecle 
auront essentiellement ce caract^re. Les capitulations ren- 
fermaient aussi, comme on le sait, des dispositions rela
tives a l ’exercice du culte et a la protection des religieux 
catholiques, d ’ou Ton est arrive plus tard par une extension 
de sens que ne justifiaient pas les termes m6mes des traites, 
a un droit de protection sur tous les catholiques de l ’Em- 
pire, meme indigenes et de rite oriental L

Le commerce de la France avec le Levant s ’6tait parti- 
culi^rement developpe au x v n e et au x v m e si^cles. Son 
point de d6part principal 6tait le port de Marseille qui lui 
devait une grande partie de sa prosp6rite et dont la Gham- 
bre de Commerce exergait, a Torigine, une influence pre
p o n d era te  sur l ’organisation et la vie des colonies fran- 
gaises qui r0sidaient dans les E c h e l l e s , nom que Ton donnait 
alors —  et qui s ’est conserve dans une certaine mesure —  
aux ports de la M6diterranee orientale et meme, par exten- 
s on, a des villes de l ’interieur, comme Alep et Rames 
(Ramleh). Les principaux endroits ou aboutissait ce com
merce etaient, par ordre d ’importance, Smyrne, Salonique, 
Tfigypte (Alexandrie), Alep, Constantinople, les Echelles 
de Syrie et de Palestine, la Mor6e, la Crete et Chypre. Les 
p incipales echelles de Syrie et de Palestine etaient Alexan- 
drette, Tripoli de Syrie, Saida, Saint-Jean d ’Acre, Ja ffa  et 
Ramleh. Le port de Beyrouth ne semble pas avoir eu a 
cette 6poque Timportance qu’il a prise au x i x e siecle.

A ux 6chelles du Levant, il faut ajouter les ports de B ar
baric, Tripoli dOccident (Taraboulous i Gharb), Tunis et 
Alger, dont le commerce avec Marseille, en depit de la 
piraterie, 6tait assez actif.
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1. A l’exception des Albanais catholiques de I’Albanie du Nord et de la 
region de Kossovo qui etaient sous la protection de l’Autriche. II n’est pas 
besoin de faire remarquer que la France n’a jamais revendlqu6, comme on le 
dit parfois par erreur, la protection des ch r ilie n s ottomans, en general.
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Dans une remarquable etude *, M. Charles-Roux, actuel- 
lement ambassadeur pres le Saint-Siege, decrit reorganisa
tion et Γ existence des colonies frangaises du Levant au 
x v n e et au x v m e siecles. C’est sous Colbert et ses succes- 
seurs immediats, Seigneley et Pontchartrain, que furent 
promulguees les lois fondamentales du regime des Echelles. 
Ce regime se developpa et se pr^cisa au x v m e siecle et dis- 
parut au moment de la Revolution. Quelques dispositions 
cependanl ont subsiste jusqu’a present.

Au commencement du x v n e siecle, les Echelles avaient 
une administration autonome sous la direction de leurs con
suls et la haute autorite de la Chambre de Commerce de 
Marseille qui les nommait. D ’apres les reformes de Colbert, 
oes 6tablissements sont places dans le ressort du Secretaire 
d ’E tat de la Marine. L ’autorite supGrieure est exercee sur 
place par l ’Ambassadeur qui a dans ses attributions la 
protection et la surveillance du commerce; il est represents 
dans les diverses echelles par les consuls, dSsormais ofTiciers 
royaux, fonctionnaires ap p oin ts 2 et non plus commergants 
comme auparavant. On a vu par le texte des capitulations 
que les consuls avaient des pouvoirs etendus, puisqu’ils 
remplissaient ToiTice de juges dans les affaires concernant 
exclusivement les Frangais, attributions qu’ils ont con
serv es  jusqu’au traite de Lausanne en 1923.

Les commergants Stablis dans chaque echelle, assez peu 
nombreux d’ailleurs, formaient l ’assemblee de la nation, 
possedant des attributions administratives et Slisant 
chaque annee deux dSputSs qui arrStaient les comptes et 
les transmettaient a la Chambre de Commerce. L ’0lection 
des d e p u t e s  d e  t a  n a t i o n  dont les fonctions n*6taient plus 
guere qu’honorifiques, subsista dans quelques places, a 
Constantinople, par exemple, jusqu’a la guerre europdenne.

Les consuls et les deputes 6taient en correspondance 
avec la Chambre de Commerce de Marseille qui conservait

]. L e s  E ch elles  de S y r ie  el de P a lestin e  au X V I l l * s i i c l e ,  par Charles-Roux, 
ininistre ptenipotentiaire, Paris 1928, Geuthner, 6d.

2. Leurs appointements 6taient pay6s par la Chambre de Commerce de 
Marseille.
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un r61e im portant surtout a litre consultatif. L ’ Intendant 
de Provence qui portait, depuis 1687, le titre d ’ Inspecteur 
du Commerce du Levant, avait le droit de pr6sider cette 
compagnie. On retrouvait encore, avant la suppression 
recente du regime capitulaire, le souvenir des relations offi- 
cielles des Echelles du Levant avec la Provence, dans le fait 
que les appels des tribunaux consulaires en mati&re civile 
et correctionnelle ainsi que les affaires criminelles etaient 
portes devant la Cour d ’appel d ’A ix, de meme qu’autrefois 
cette juridiction appartenait au Parlement siegeant dans 
cette meme ville.

Si les colonies frangaises du Levant etaient pcu nom- 
breuses, cela tenait en partie ά une r^glementation rigou- 
reuse qui ne perm ettait l ’etablissement dans les Echelles 
qu ’aux Frangais munis d ’une autorisation delivree par la 
Chambre de Commerce de Marseille apres le depdt d ’un 
cautionnement. Encore Tautorisation n ’etait-elle valable 
que pour dix ans, au cours desquels, si Tun des membres 
de la colonie donnait de serieux sujets de plainte, le consul 
pouvait le rembarquer d ’office pour la France.

Parm i les ressortissants de l ’Ambassade et des consulate 
de France figuraient aussi les religieux des divers ordres, 
Capucins, Carmes, Jesuites et plus tard Prelres de la Mis
sion (Lazaristes) dont un certain nombre etaient strangers, 
mais acceptaient, et m6me reclamaient, la protection fran- 
gaise. A  cote des services incontestables qu’ils rendaient, ils 
n ’etaient pas sans susciter parfois des difficultes aux con
suls. Ils n ’observaient pas la discretion qui est de r£gle 
actuellement chez les religieux catholiques en Orient, et, 
s’ils avaient d6 renoncer k  converter les musulmans, leur 
pros6lytisme s ’exergait parfois k  Tigard des chretiens indi
genes non-catholiques, d ’oii des difficultes avec les 6veques 
grecs, syriens, armeniens et leurs Patriarches, generalement 
soutenus par les autorites turques. Des rivalites surgis- 
saient meme entre les moines occidentaux et le clerge catho- 
lique de rite oriental. Les consuls devaient apaiser les que- 
relles et moderer les acces de zeie indiscret.

Une autre categorie de clients des consuls etait consti-
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tuee par les proteges, sujets ottomans qui avaient obtenu 
des autoritSs turques, moyennant finance, le droit de 
recourir a une protection etrang^re, en raison de leur situa
tion aupres d ’un commer§ant, comme courtier ( c e n s a l ) ,  ou 
d’un couvent catholique comme procureur. Les documents 
de Pepoque les appellent b a r a i a i r e s  1) parce qu’ils avaient 
obtenu un b a r a l  (exactement b e r a t  )ou lettre patente leur 
reconnaissant la qualite de protege etranger.

MalgrS les capitulations, les strangers n ’6taient pas com- 
pletement a Pabri des vexations des autorites ottomanes. 
D ’abord, ils 0taient tenus, k  P6gard de ces autorites, par 
des usages auxquels il n ’6tait pas possible de se soustraire, 
a des presents periodiques ou extraordinaires, qu’ils appe- 
laient d o n a t i v e s  (turc p e c h k e c h ), puis, les fonctionnaires 
administratifs ou judiciaires trouvaient souvent moyen, 
sous des pretextes varies, d ’exiger des colonies des taxes 
ou des amendes arbitrages, qui etaient payees par l ’en- 
semble de la « nation ». C ’est ce qu’on appelait des a v a n i e s .  

Parfois aussi, les foules turques, ou les janissaires, laiss6s 
libres, sinon encourages par le pacha ou le kadi, se livraient 
a des violences mat£rielles contre la personne ou les biens 
des etrangers, et les consuls durent souvent faire preuve 
d’une 6nergie h^ro'ique pour sauver leurs compatriotes 2 3 * * *.

De nombreux abus ayant ete constates dans les fichelles 
vers la fin du x v m e siede,le baron de Tott,que nous avons 
vu se distinguer au service de la Turquie comme adminis- 
trateur, ingenieur militaire et maritime, fut charge en 1776 
d’une mission d ’inspection dans le Levant, ce qui lui donna 
Poccasion de visiter la Crete, l ’Egypte, la Palestine et la 
Syrie, les c6tes d ’Asie Mineure, les lies de PArchipelTet 
Tunis,

Le baron a publie dans ses M e m o i v e s  8 le recit de son ins-

1. Charles-Roux, o p . c il., p. 19.
2. Charles-Roux, o p . c il., p. 19.
3. Le baron de Tott raconte ce voyage dans la troisi6me partie de ses

M im o ir e s , p. 107 et suiv. II a en outre r6dig6 un B a p p o r l g in ir a l su r  son
in sp ection  des E c h e lle s, dont plueieurs passages sont cit6s par^M. Charles-
Roux, op. c it ., p. 117 et suiv.



pection et donn6 dc curieux apcrgus sur l ’etat de ces r6gions 
Tanarchie qui regnait dans quelques contrees sous la pres- 
sion des Druses et des M^tualis, la barbaric de certains 
fonctionnaires comme le pacha de Saida, surnomme D j e z -  

z a r  (le boucher) qui, entre autres, avait fait murer v ivan ts 
des Grecs, en reconstruisant les remparts de Beyrouth, la 
faiblesse du gouvernement central qui ignorait ou tole- 
rait les mefaits des fonctionnaires locaux.

Dans un rapport general sur son inspection des fichelles, 
il donne son avis sur la situation des diverses colonies, la 
valeur des consuls, dont quelques-uns lui semblent man- 
quer d ’energie dans leurs rapports avec les pachas. II ne 
manage pas les critiques a l ’6gard des moines et propose 
de ne maintenir qu’un seul ordre qui serait charge de toutes 
les Missions. II propose, a cet efTet, les Peres de Terre 
Sainte ou Franciscains, parce qu’ils sont seuls nomm6s dans 
les capitulations et parce que, recevant des fonds d ’Es- 
pagne et de l ’Europe entiere, ils couteront moins cher a 
proteger.

Une ordonnance du 3 mars 17 8 1 regularisait et comple- 
tait les dispositions anterieures sans y  apporter de modifi
cations importantes, sauf sur un point. Elle admettait les 
etrangers & faire le commerce entre les Echelles et la France 
et reciproquement, par bateaux frangais, sans payer le 
droit tres έΐβνό (20 %) qui etablissait un monopole de fait 
en faveur des commergants frangais. Cette disposition, tres 
critiquee, cut, en efTet, des consequences d^favorables pour 
le commerce de la France avec le Levant qui dut subir la 
concurrence des Grecs, des Armeniens, des Venitiens, des 
Anglais. E lle fut rapport^e en 1785.

A  cette epoque, deux tendances se faisaient sentir en 
France, relativement a Tattitude a observer έ Tegard de 
TEm pire Ottoman, dont la decadence s’accentuait et dont 
on prevoyait, deja, bien prematurement, sans doute, la dis- 
parition prochaine et le partage entre les puissances euro- 
peennes.

Les uns, consid6rant les avantages que procurait a la 
France le systeme des capitulations et du monopole com
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mercial, voyant, dans les 6tablissements des fichelles, de 
veritables colonies frangaises, analogues, disait-on, a nos 
comptoirs de l ’ lnde, pensaient que le gouvernement fran- 
gais devait soutenir la Turquie dont l ’existence etait 
necessaire pour maintenir cet etat de choses. D ’autres, et 
principalement ceux qu’inspiraient les idees philosophiques 
dominantes k  la fin du x v u ie siecle, tout en reconnaissant 
« qu’apr^s la Porte, on ne trouverait pas de gouvernement 
qui, nous preferant a ses propres sujets, ne nous impose que 
3 % de douanes tandis qu’il exige d ’eux 10  % » \  admet- 
taient que sous une domination plus eclairee, la liberte du 
commerce permettrait d’obtenir des resultats aussi favo- 
rables tout en evitant les depenses d’entretien des fichelles.

En fait, l ’ancien Empire Ottoman vivra encore pendant 
plus d’un siecle, en essayant de se reformer comme nous le 
verrons dans les chapitres suivants, mais ces rSformes 
meme auront pour resultat d’accroltre Tinfluence 6tran- 
gere, de sorte qu’au commencement du x x ®  siecle la Tur* 
quie en tire  sera, en quelque sorte, une colonie d'exploi- 
tation europSenne.

1. Volney, C o n sid ir a lio n s  su r  la guerrt des T u rcs, cit6 parM. Charles-Roux 
op. c it .f p. 131.



GH APITRE X I

L ’ilT A T  P O L IT IQ U E , A D M IN IS T R A T IF  E T  SO CIA L
D E L A  T U R Q U IE  

A  L A  F IN  DU X V II I*  S IE C L E

L ’0tat politique de la Turquie a la fin du x v m e si&cle 
prGsentait, en fait, le type le plus complet d ’un gouverne- 
ment absolu, sous lequel la vie et les biens des sujets etaient 
entre les mains du souverain. Sans doute, en th6orie, le 
Coran 0tait la loi supreme qui lim itait l ’arbitraire du 
monarque. D b s  le i x e siecle, des philosophes arabes, a 
Bagdad avaient tire de la loi sacr0e des principes qui 
garantissaient les droits essentiels de l ’homme. Mais, de 
meme que Ton v it plus d ’un sultan user et meme abuser du 
vin  et des boissons fermentees, contrairement έ Tune des 
regies les plus formelles et les plus respect^es de la loi 
islamique, lorsque le sentiment que les Padichahs pou- 
vaient avoir du bien de l’E ta t, ou simplement leurs pas
sions, leurs ressentiments ou leur cupidite, 6taient en jeu, 
ils se souciaient peu des preceptes du livre saint ou de la 
tradition musulmane.

Tous les sujets, ju sq u ’aux plus hauts dignitaires, etaient 
r0put6s les esclaves du Sultan et ce terme (k o u l ) etait meme 
employ6 d ’une fagon officielle, aussi bien par le .souverain 
pour designer les fonctionnaires, que par ces derniers pour se 
designer eux-memes. On s ’en servit meme jusqu ’au 
x v n e siecle a l ’egard des ambassadeurs etrangers.

On a vu, dans les chapitres qui precedent, combien 6tait 
precaire la position des personnages importants, a com- 
mencer par les grands-vizirs. Les services les plus 6minents 
n ’6taient pas toujours une garantie contre la disgrace. Au 
contraire, ils acceleraient parfois la chute d’un ministre
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dont le souverain, jaloux de son pouvoir absolu, craignait la 
popularity. Plus un Turc se trouvait, par sa position, pres 
des regards du Sultan, plus il etait expose aux effets de sa 
colere ou de son caprice. Les fonctionnaires agissaient de la 
meme maniere avec leurs subordonnes et leurs administres, 
de sorte que l ’arbitraire, les exactions, les concussions, sur- 
tout dans les dernieres annees, regnaient du haut en bas de 
radministration de l ’Empire, ce qui explique les nombreuses 
revoltes qui marquerent la fin du x v u ie siecle et le com
mencement du x i x e et 6claterent chez les Musulmans avant 
de soulever les Chretiens.

La conquete de la Roumelie et la prise de Constantinople 
avaient change le caractere de Γ empire Ottoman, qui aupa- 
ravant etait essentiellement un E ta t militaire reposant sur 
une arm6e toujours sur le pied de guerre. Certains usages et 
certains termes avaient ete conserves de cette epoque, mais 
les Sultans, se considerant comme les heritiers des empe- 
reurs de Constantinople, en avaient, en partie, adopte les 
traditions, notamment le faste qui presidait a tous les actes 
du souverain, la richesse des palais, la cour nombreuse et 
brillante, la splendeur des costumes, la pompe des corteges. 
D ’apr£s M. d’Ohsson 1, la Cour imperiale au complet, a la 
fin du x v m e siecle, ne comprenait pas moins de 12.000 hom
ines, officiers, eunuques noirs et blancs, pages (i l c h o g l a n ), 
huissiers, gardes des differentes categories.

Comme il arrivait, d ’ailleurs, dans les autres cours, des 
fonctionnaires dont fem ploi n’etait pas sp6cialement 
important, mais donnait a son titulaire la possibilit6 d ’ap- 
procher frequemment le souverain, arrivaient a prendre sur 
celui-ci une influence particuliere grace a laquelle ils pou- 
vaient exercer la realit6 du pouvoir et changer a leur gre 
ses detenteurs oificiels. Un de ces personnages influents, 
etait le chef des eunuques noirs, le k y z l a r  a g h c i s s y  (agha des 
fllles), qui jusqu’a la chute d'Abdul Hamid II  (1909), 
occupa le 3 e rang dans la hierarchie officielle, 1

1. Tableau g6n6ral de l’Erapire Ottoman. Edition Firmin Didot, Paris 
1824, t. VII.



Les Europeens ont pris, lout au moins depuis le x ix e sie- 
clc, Thabitudc d ’appeier S u l l a n ,  ie souverain des Ottomans, 
et ce terme est passe ineme dans la langue diplomatique. 
Autrefois on disait le G r a n d  S e i g n e u r  ou plus vulgairement 
le G r a n d  T u r c , et on le qualifiait de S a  H a u l e s s e , terme 
assez bizarre pour un si puissant monarque, puisqu’il est 
identique a A l l e s s e  qui se disait pour les princes.

En realite, les Turcs n ’emploient pas le mot s o u l t a n  

isolement, mais seulement suivi du nom du souverain 
qui est lui-meme suivi de titre tatare k h a n ,  par exemple 
S o u i l a n  M a h m o u d  K h a n . Le terme effectivement employe 
pour designer le souverain est p a d i c J i a h , mot d ’origine 
persane dont la traduction la plus approchee est e t n p e r e u r ·  

C’est en efTet ce dernier litre qui est usite par les traduc- 
teurs quand il s ’agit, non seulement du sultan, mais aussi 
des souverains des grandes puissances comme le Roi de 
France et plus tard l ’Em pereur d ’Allemagne et i ’Empe- 
reur de Russie qui, dans les documents turcs, recevaient 
cgalement le titre de padichah. Lorsque les troupes tur- 
ques acclamaient le monarque, elles criaient : P a d i c h a -  

h i t n i z  I c h o k  i a c h a .  « Longue vie a notre padichah » et cet 
usage s ’est conserve ju sq u ’a la chute de la monarchic.

Le mot s o u i l a n  s ’em ployait aussi pour des femmes, mais 
se plagait alors apres le nom propre, par exemple : Ε ι η ι η έ Ι ι  

s o u i l a n , la sultane Em ineh, V a l i d e  s o u i l a n , la sultane- 
mere.

Dans les actes ofliciels, tels que le preambule des traites 
et des capitulations, les sultans se donnaient a eux-memes 
des titres extraordinairement pompeux qui, aujourd’hui, 
nous semblent extravagants et qui indiquaient, a la fois, 
la haute opinion qu ’ils avaient de leur puissance et de celle 
de leur empire, et le dedain, plus ou moins masque par des 
formules courtoises, qu’ils professaient a l ’egard des sou
verains ou des E ta ts chretiens.

Voici, a titre d ’exemple, quelques passages du pream- 1

1. Pour plus de facility nous avons employe et emploierons ce mot con- 
ornament k l’usage g6n6ral en̂ Occident.
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bule des capitulations signees en 1740 avec le marquis de 
Villeneuve, ambassadeur de France :

« Moi qui par l’excellence des faveurs infinies du Tres- 
Haut suis le sultan des glorieux sultans, l ’empereur des 
puissants empereurs, le distributeur des couronnes aux 
Khosroes qui sont assis sur les trones; l’ombre de Dieu 
sur la terre; le serviteur des deux illustres et nobles villes 
de la Mecque et de Medine; le protecteur et le maitre de 
la sainte Jerusalem ; le souverain des trois grandes villes 
de Constantinople, Andrinople et Brousse, de meme que 
de Damas, odeur de Paradis, de Tripoli de Syrie, de 
TEgypte, de toute l’Arabie..., de toute la Valachie et la 
Moldavie, possesseur enfin de nombre de villes et de for- 
teresses dont il est superflu de rapporter et de vanter ici 
les noms; moi qui suis l’empereur, l ’asile de la justice et 
le roi des rois, le centre de la victoire, le sultan, fils de sul
tan, Tempereur Mahmoud le Conquerant; moi, qui par ma 
puissance, origine de la felicite, suis orne du titre d ’empe- 
reur des deux terres et, pour comble de la grandeur de 
mon califat, suis illustre du titre d ’empereur des deux 
mers » L

Suivent des epithetes louangeuses, mais beaucoup 
moins nombreuses, & fadresse du roi de France « la gloire 
des grands princes de la croyance de Jesus, l’arbitre et le 
mediateur des affaires des nations chretiennes, etc. », qui 
n ’empechent pas de rappeler que « notre Sublime Porte 
de felicite est fasile  des sultans les plus magnifiques et des 
empereurs les plus respectables » et que Tambassadeur 
du roi « a ete admis jusque devant notre trone imperial^ 
environne de lumiere et de gloire ».

La maniere de vivre des sultans correspondait a la men
tality que denotent ces phrases. Ils ne paraissaient en 
public que dans des circonstances extraordinaires et tou- 
jours entoures d ’un cortege magnifique, a moins qu’ils ne 
parcourussent la capitale deguises, comme les khalifes de 
fancien temps, pour se rendre compte de fe ta t  de la ville,
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de la police et meme de l ’etat d ’esprit de la population. 
Malgre l ’incognito que les passants devaient strictement 
respecter, meme s’ils reconnaissaient le souverain, celui-ci, 
toujours accompagne de quelques ofliciers et suivi d ’un 
bourreau, punissait souvent, seance tenante, les infractions 
qu’il constatait, et m^me, au dire de M. dOhsson, il 6tait 
d osage, lors des premieres sorties du sultan apr^s son 
avenement, qu’il fit tomber quelques tetes, parfois pour 
des d61its de peu d’importance, afin d ’inspirer au peuple 
la icrainte de sa justice.

C’est surtout depuis S61im II, que le padichah est devenu 
presque invisible, en dehors de rares occasions solennelles. 
A uparavant, il presidait le D i v a n , grand conseil et tribunal 
supreme, mais ensuite, s’il y  assistait, c ’etait derriere une 
fenetre fermee d ’un grillage dor6. Seul, parmi les hauts 
fonctionnaires politiques, le grand-vizir et le mufti pou- 
vaient lui parler, et encore devaient-ils etre appel^s par lui. 
Ges audiences, nomm0es r i k i a b  *, avaient lieu tradition- 
nellement en certaines circonstances speciales. Le grand- 
vizir 6tait aussi parfois convoque a des audiences extraor- 
dinaires et, dit d ’Ohsson, il ne s’y  rendait jam ais sans 
inquietude, car il pouvait aussi etre appel6 au s6rail pour 
etre envoye en exil ou mis a mort.

Une etiquette rigoureuse rappelant a la fois les traditions 
asiatiques et les usages byzantins, reglait la vie du palais 
et les actes ou les attitudes des fonctionnaires.

Les corteges qui precedent ou accompagnent le sultan 
dans ses sorties solennelles, sont tres nombreux et ren- 
ferment des Elements extraordinairem ent brillants. Albert 
Vandal 1 2 donne, d ’apres les memoires du marquis de Noin- 
tel, une description pittoresque du cortege du sultan 
Mehmed IV  partant pour la guerre; les escortes des six 
principaux vizirs, composees de fantassins, de cavaliers, 
de pages, presentant une 6tonnante diversite d ’armes, de 
harnachements, de costumes, puis la troupe plus modeste

1. E tr ie r , souvenir de la p6riode militaire de l’empire ottoman, alors que les 
souverains passaient la plus grande partie de leur vie k cheval.

2. L e s  voyages du  m a rq u is  de N o in te l, p. 93 et suiv.
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des gens de loi, coiff6s de gros turbans, prec6dant le Goran, 
port£ sur un dromadaire, enfin, devant le sultan a cheval, 
couvert d ’une armure de fer et d’un manteau de brocart 
a fond rouge, les troupes de sa maison, magnifiquement 
vetues et armees, les derniers rangs semblant tout couverts 
d ’or, de la tete au pied.

Quelques jours auparavant l ’ambassadeur avait vu  
defiler un cortege tout different, compos6 des corps de 
metier qui doivent suivre et servir Farmee, chacun avec ses 
attributs et les instruments de son travail, feignant de les 
utiliser tout en marchant.

Le sultan habitait dans le palais qui se trouve a Γ extre
mity de Stamboul a l ’endroit ou la Gorne d O r rejoint la 
mer de Marmara et qu’on nomme actuellement la P o i r t l e  

(exactement le cap) du Serail 1 ( S a r a ' i - b o u r o u n o u ) .  L ’en- 
ceinte garnie de tours qui subsiste encore aujourd’hui, 
renferme un tres grand nombre de batiments ainsi que 
divers kiosks, repartis dans les vastes jardins qui, depuis 
la revolution de 1908, ont ete amenages et ouverts au 
public. Les sultans demeurerent dans ce Vieux-Palais 
(E s k i - S a r a i ) jusqu ’a ce que Abdul Medjid eut fait, en 1853, 
construire le vaste et beau palais de Dolma-Baghtche sur 
la rive europeenne du Bosphore.

Le h a r e m  est exactement la partie du palais oh demeu- 
rent les femmes, et, par extension, ce terme est arrive a 
designer les femmes elles-memes 1 2.

On sait que les Iois coraniques autorisent la polygamie, 
concedant jusqu’a quatre femmes legitimes et permettent, 
en outre, tres largement, la cohabitation avec les esclaves, 
dont les enfants, n£s dans ces conditions, sont reputes 
legitimes.

Les premiers sultans 0pous&rent des princesses, parfois

1. Mot persan. La prononciation turque est sa ra l. Nous conservons la 
forme ueuelle en Occident.

2. Le mot arabe harem , signifle exactement in ierd it. M§m© les habitations 
des particuliers comprcnnent le s ila m lth  oil l’on regoit les visiteurs, et le 
ha rem lik oil ne peuvent p6n6trer que le marl et les trfes proches parents (p6re, 
fr&res) dee 6pouses, ainsi que les femmes.



meme les filles ou les soeurs de souverains chretiens, grecs, 
serbes ou bulgares, qui pouvaient, dans lc harem, conser- 
ver leur religion. On cite aussi deux sultans qui prirent 
pour femmes les filles de muftis.

Mais Ibrahim Ier fut le dernier qui, en 1647, contracta 
un m anage regulier, et le harem imperial ne comprit plus 
que des esclaves, achetees directement ou ofTertes en pre
sent par les grands personnages de Γ empire. Ges esclaves 
etaient reparties en cinq classes dont la premiere comprc- 
nait les concubines officielles ( k a d y r i )  en nombre assez 
restreint. Celle qui donnait le jour a un prince etait appelee 
k h a s s e k i  1 s o u l i a n .  A  l ’avenement d’un nouveau padichah^ 
sa mere devenait v a l i d e  s o u l i a n .  C’est aux femmes de la 
deuxieme classe, les g u e d i k l i  que s’appliquait aussi la 
denomination d ' o d a l i k , qu’on pourrait traduire par c a m e - 
r i e r e  2 et dont les Europeens, selon leur habitude d’estro- 
pier les noms orientaux, ont fait o d a l i s q u e , comme de i l c h  

o g l a n , page, ils ont fait i c o g l a n .

Au total, le gyn6c6e imperial ( h a r e m  i  h u m a i o u n )  pou- 
va it comprendre ju sq u ’a cinq ou six cents femmes pro- 
venant de tous les pays d ’Europe, d ’Asie et d'Afrique, 
enlevees a la suite d ’expeditions de guerre, d ’incursion 
dans les territoires voisins, ou meme vendues par leurs 
parents comme cela arrivait chez les Circassiens, dont les 
filles etaient particuli^rement recherchees pour leur beaute.

Comme tous les personnages notables recrutaient leur 
harem dans les memes conditions, il en resultait que ,’es 
Turcs des classes elevees constituaient une race extre- 
mement melangee.

On ccmprend qu’une telle organisation de la cour 
imperiale devait entralner des depenses enormes qui, tout 
en surchargeant les sujets du sultan, epuisaient le Tresor. 
D ’autre part, les souverains, entoures de centaines de 
femmes, devaient se laisser aller a une sensualite depri- 
mante, ce qui ne les empechait pas toujours de pratiquer 1 2
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1. K h a s s e  ou plus cxactement kh a ssa , signifie q u i a p p a rtien t en p rop re;  

ici ce terme s’applique ά ce qui est propre au souverain.
2. De oda, chambre.
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des vices plus blamables, que des faits pr0cis obligent l ’his- 
torien k  constater. Ajoutons encore les intrigues qui 
devaient forc0ment se nouer au milieu de cette multitude 
de personnes, presque recluses dans l’enceinte d ’un palais 
et dont quelques-unes etaient regues intimement par un 
souverain absolu.

Aussi, voyons-nous, a partir du x v ie siecle, apres les 
regnes glorieux de Mehmed II  et de Suleiman, les sultans, 
soumis a l ’influence de leur mere, des favorites ou des 
eunuques, qui disposaient a leur gre des plus hautes digni- 
tes, laisser l ’Empire glisser rapidement sur la voie de la 
decadence, retardee seulement, par moments, grace a 
l ’energie d’un grand-vizir qui avait su s’imposer.

Ju sq u ’au regne d’Ahmed I er (1604-1617), la succession 
au trone ottoman s’etait operee par ordre de primogeni
ture. Ahmed s’ecarta de cet usage en designant son frere 
Moustafa pour son successeur, et, dans la suite, s ’etablit 
la regie, qui subsista jusqu’a l ’abolition de la monarchic, 
d’apres laquelle le trdne devait revenir au plus age des 
descendants d’Osman, de sorte que, aux epoques recentes, 
on a vu, le plus souvent, un sultan disparaissant avoir 
pour successeur un frere ou un neveu. Ce systeme avait, 
parait-il, pour but, d’eviter les minorites.

L ’extraordinaire extension de la famille imp6riale resul
tant de la pratique de la polygamie et du concubinage 
legal, avait donne naissance k  des usages inhumains ten- 
da nt a 6viter les competitions. Nous avons deja vu le fra
tricide, erige en loi et donnant lieu, parfois, a de veritables 
massacres. Des mesures cruelles frappent aussi les sultanes, 
fill es du souverain, dont les enfants males sont mis a mort 
des leur naissance. Les princes du sang ( c h a h  z a d e )  

fils de sultan, recevaient autrefois, du vivant de leur pere, 
le gouvernement de provinces importantcs. On a vu que, 
le plus souvent, ils abusaient de cette faveur pour se revol- 
ter contre leur p&re, aussi depuis le regne d’Ahmed I er, 
non seulement on ne leur donne plus de gouvernement, 1

1. Des mote persons chah, roi, za d t, ills.



m ais on les tient enferm6s au s6rail et soumis k  un rigou- 
reux isolement ^ S ’ils viennent k  avoir un fils (Tune de leurs 
esclaves —  malgr6 les pr6cautions prises paratt-il, pour 
l ’empecher —  cet enfant est vou6 a une mort immediate 
comme ceux des sultanes.

On se rend compte qu’au sortir d ’une semblable reclu
sion, au milieu de femmes esclaves et d ’eunuques noirs, 
sans relations avec le monde exterieur, le prince appele 
au trone n ’ait pu que bien exceptionnellement deployer 
les qualites d ’intelligence et de volonte n6cessaires au gou- 
vernem ent d ’un grand empire.

Malgre l ’omnipotence officielle du sultan, le pouvoir 
effectif etait, le plus souvent, entre les mains du g r a n d -  

v i z i r  ( s a d r - a z a m ) ,  qui l ’exergait aussi d ’une maniere abso- 
lue, temp£r6e seulement par la crainte de la destitution 
ou d ’une sentence de mort, car, k  partquelques personnages 
d ’une valeur et d’une force de volonte exceptionnelles, qui 
surent s ’imposer et se maintenir, la mission d’un grand- 
vizir etait de courte duree et se term inait ordinairement 
par l ’exil et parfois le lacet, supplice habituellement 
reserve a ces hauts dignitaires.

Le grand-vizir etait depositaire des sceaux de l’E ta t . 
Son insigne etait un anneau.

II y  avait anterieurement quatre vizirs, denommes 
h o u b b e - v e z i r i ,  vizir de la coupole 2, k  cause de la coupole 
qui surm ontait la salle ou se tenait alors le conseil. Ces 
postes furent supprimes sous le regne d ’Ahmed I I I  (1705- 
1730). Depuis le mot v e z i r  fut conserve comme la deno
mination d’un rang hierarchique, sans rapport a une fonc- 
tion determinee.

Le second personnage de l ’E ta t , venant aussit6t apr£s 
le grand-vizir ou plutdt a cote de lui, etait le m u f t i s, inter-
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1. DOhsson, op. c i l . , V II p. 101 et suiv.
2. Le mot arabe v izir , exactement v iz ir , signifie celui qui porte un fardeau, 

qui est charge d’un travail. Le pluriel arabe est v u zira .
3. L’orthographe m u p h li, que Ton rencontre souvent, surtout dans les 

ouvrages un pcu anciens, n’a aucune raison d’etre, sinon le d6eir de compli- 
quer l’aspect desjnots strangers.
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pr£te supreme de la loi religieuse, que Ton a appel0 plus 
tard c h e i k h  u l  i s l a m , Y ancien de l ’ lslam . Nous en parlerons 
plus loin ainsi que des k a z V a s k i e r , grands-juges, en traitant 
de la hierarchie juridico-religieuse.

Les principaux auxiiiaires des grands-vizirs 6taient le 
K e h a i a - B e y ,  \ e R e i $ - u l - K u l l a b ,  l e s  d e f I e r d a r s , l e  n i c h a n d j i qui 
avec eux, et avec le mufti et les kazi’askier,constituaient 
les c o l o n n e s  d e  Y E l a i  ( E r k i a n  i D e v l e l ) ,  expression venant 
de la comparaison de l ’E ta t  k une tente soutenue par des 
colonnes.Le m6me terme s’appliqua plus tard a TEtat-M a- 
jor de ΓΑπηέβ ( E r k i a n  i  H a r b )  et aux officiers generaux.

Le k e h a l a - b e y 1 etait l ’adjoint du grand-vizir, charge 
principalement des affaires interieures. On le voit quelque- 
fois designe sous le nom de K a i m m a k a m  (exactement l i e u 

t e n a n t ) .
Le R e i s  u l  K u l l a b , chef des ecrivains (k u l l a b , pluriel de 

k i a l i b ), plus habituellement designe sous le nom de R e i s  

E f e n d i ,  6tait Ie ministre des Affaires Etrangeres. II etait 
assists du drogman ou interprete du Conseil ( D i v a n  l e r d j u - 
m a n t )  2 lequel, k  mesure que se dSveloppaient les relations 
avec TEurope, prenait, en raison de ses connaissances plus 
etendues et plus prScises sur le monde extSrieur, de sa 
science des langues, une grande influence sur son chef 
direct et meme, en general, dans les questions diplomati- 
ques. Comme les Turcs connaissaient rarement les langues 
etrangeres, les fonctions de drogman avaient d’abord 0te 
confines a des ren^gats, mais ensuite, dies devinrent le 
monopole des riches families grecques du Phanar, qui 
acquirent ainsi une veritable puissance et parmi lesquelles, 
k partir du χ ν π θ si6cle, se recrut^rent les princes de Vala- 
chie et de Moldavie.

Les d e f t e r d a r s , au nombre de trois, n ’etaient, k  l ’origine, 
que des comptables3, mais le premier defterdar fut ensuite

1. K eh a ia , que Ton prononce trfes souvent kia ha , est une corruption du 
persan kelhou d a , agent.

2. C’est de ce mot que les Europ6ens ont tir6 truchem enl. D rog m a n vient 
du grec dragoum anos.

3. Ce mot persan signiflo litt6ralement ien eu r de livre, do[d efier, registre, 
dar, qui tient.
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le ministre des finances, les deux autres n ’ayant que dcs 
attributions restreintes. Par suite de l ’etat prim itif des 
finances ottomanes, les depenses etaient souvent supe- 
rieures aux disponibilites du Tresor, et les defterdars 
devaient avoir recours aux s a r r a f s  (banquiers-changeurs) 
arm6niens ou Israelites, qui prirent un r61e important dans 
la vie financi^re de la Turquie.

Le n i c h a n d j i 1 avait pour office de tracer, en tete des 
actes officiels 0manant du souverain, le monogramme im
perial ( l o u g h r a )  qui leur confere l ’authenticit6. On sait 
que le l o u g h r a  avait d ’abord ete Tempreinte de la main, 
tremp£e dans l ’encre et apposee, les doigts 6cartes. Dans la 
suite cette signature prim itive avait ete remplac6e par une 
calligraphic tres compliqu6e renfermant le nom du souve
rain, celui de son pere et les mots « toujours victorieux ».

Les actes sur lesquels etait appose le toughra se nom- 
maient h a l t  i  c h S r i f  et h a l l  i  h u m a l o u n 1 rescrit, proclama
tion (litt6ralement : 6criture sacree, Venture sublime), 
f e v m a n  (transform^ par les Occidentaux en f i r m a n ), ordon- 
nance, ordre, decret, i r a d i ) d0cision, b e r a f  lettre patente, 
brevet. Ces termes se sont conserv6s jusqu’au x x e siecle.

Le mot p o r t e  (en arabc 6a6), a 6t6 employe de bonne 
heure pour designer la residence officielle d ’un dignitaire^ 
le lieu ού il exerce son emploi, parce que, dit-on, dans 
l ’ancien temps, les audiences se donnaient devant la 
porte.

La H a u l e  P o r l e  ( B a b  i  A l i ) ,  d0signait le palais du sul
tan, mais plus tard, cette expression a e i 6  appliqu^e au 
siege du gouverncment, a la residence du grand-vizir et en 
dernier lieu, au batiment oil se tient le conseil des minis- 
tres. En  frangais on a pris l ’habitude de dire la S u b l i m e  

P o r l e ;  le vieux terme E x c e l s e  P o r l e , que Ton trouve dans 
les anciens documents, repondait mieux aux mots turcs 
B a b  i  A l i . On dit souvent la S .  P .  ou la P o r l e  pour designer 
TEmpire ottoman; ce n ’est pas exact, ces termes s ’appli- 
quant, en r6alite, au gouvernement. 1

1. De n ic h a n , marque; signe, insigne, empreinte.
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Le D i v a n  1 etait une assemblee de hauls dignitaires pre- 
sidee, soil par e sultan, soil par le grand-vizir et qui jouait 
le role d’un Conseil des ministres, d ’un Conseil d ’E ta t et 
d’une haute cour de justice.

Mehmed II institua deux divans, Tun au serail, qu’il pre- 
sidait lui-meme du haut d’une tribune, l ’autre, a l ’hotel 
du grand-vizir. Plus tard, lorsque le souverain assistait au 
divan, il se dissimulait derriere une fenetre grillee.

Au divan du palais prenaient part, avec le grand-vizir, 
les k o u b b d - v i z i r l e r i  (supprim6s dans la suite), puis le k a p o u -  
d a n - p a c h a  (grand-amiral), les kaziaskiers, le nichandji 
et les defterdars. Les seances etaient entourees de bril- 
lantes ceremonies reglees par une etiquette rigoureuse; 
peu a peu, les souverains s ’en desinteressant, les seances 
s ’espagant, les ceremonies seules subsisterent et les divans 
tenus au palais ne furent plus qu’un simulacre 1 2.

Le divan du grand-vizir qui se tenait dans le palais de 
ce haut dignitaire et auquel prenaient part les principaux 
fonctionnaires de l ’ordre judiciaire, conserva longtemps 
son caractere de cour de justice. Le grand-vizir entendait 
l ’expose des plaignants et rendait les sentences qui, lors- 
qu’elles entralnaient une condamnation, le plus souvent, 
la bastonnade, etaient executees seance tenante. Les 
affaires de l ’E tat ne se traitaient pas au Divan, mais dans 
des conseils ( m u c h a v e r e )  convoques par le grand-vizir et 
composes des plus hauts fonctionnaires, religieux, civils 
et militaires, qui, d’ailleurs, ne siegeaient guere que pour 
la forme et se permettaient rarement d ’emettre un avis 
different de celui du grand-vizir. D ’Ohsson remarque que, 
dans ce cas, les opposants paient leur sincerite de leur poste. 
Ils sont, d6s le lendemain, envoyes en exil.

On sail que des la formation de l ’Empire ottoman, en 
Asie, son .territoire fut divise en gouvernements appeles 
s a n d j a k ) mot turc qui signifie d r a p e a u  et que Ton remplace

1. Ce mot est persan. II 6tait d6j& en usage chez les khalifes ommiades 
et proviendrait, dit-on, de ce que les membres des premiers divans auraient 
0t6 compares & des g in ie s , en persan diu, pluriel diuan.

2. D’Ohsson, t. VII, p. 213.
HISTOIRE DE LA TURQUIE 1 2



quelquefois par son corrcspondant arabe, l i v a . Les gouver- 
neurs 6taient appeles s a n d j a k - b e y  ou m i r  i l i v a .

Lorsque les possessions turques s ’6tendirent, des gou- 
verneurs g0n0raux furent institues avec le titre de b e y l e r  

b e y i  (arabo-persan, m i r  i  m i r a t i ), c*est-&-dire chef  d e s  ch e fs .  

Ju sq u ’au r6gne de Mehmed II, il y  eut deux b e y l e r  b e y i , 
celui d ’Anatolie 1 pour les provinces d ’Asie, et celui de Rou- 
melie ( B o u r n  I l i , pays des Grecs) pour l ’Europe. Le pre
mier resida d ’abord k  Angora, puis k  K utahia; le second, 
a Monastir ou k  Sofia. Mehmed 6tablit un nouveau beyler 
beyi pour la Bosnie.

Le^ beyler beyi ainsi que les plus hauts fonctionnaires 
adm inistratifs portaient le titre de p a c h a , mot d’origine 
persane qui parait venir de p a  i  c h a h , le pied du roi, parce 
que les pachas etaient les soutiens du souverain 2. Les 
fonctionnaires de rang moins όΐβνό etaient qualifies b e y % 

prononciation turque osmanlie, du mot vieux-turc b e g , 
chef 3.

L ’insigne des gouverneurs et des commandants militaires 
etait une queue de cheval suspendue a une lance que Ton 
portait devant eux : c ’est ce qu’on appelait l o u g h .  Les 
beyler beyi avaient droit a deux ou trois t o u g h s , les sandjak- 
beys a un seul; d ’ou Texpression usuelle chez les 6crivains 
occidentaux, pacha k  une queue, k  deux queues, etc...

Sous les ordres du sandjak-bey, etaient places des chefs 
de district appeles m u l e s e l l i m  ou s o u - b a c h i , mot qui signifie 
litteralem ent te le  d e  V e a u  et dont Torigine n ’est pas claire.

Les terres des provinces conquises avaient έ ί έ  reparties 
en trois categories : celles laiss^es a la population chre- 
tienne sous condition du paiement de la c a p i l a t i o n  ( k h a - 
r a l c h ) ,  celles appartenant aux sujets musulmails, ou colo 
nisees par eux et soumises a la dime ( e u c h u r ) , c t enfin celles 
que l ’E ta t  s'est appropriees.

1. Du grec A n a lo li , l’orient; en turc A n a d o lo u .
2. Comme ce mot a 6te parfois prononc6 bacha, on l’a rapports au mot 

turc, bach, tete, mais cetle origine est peu probable. De bacha, les anciens 
6crivains occidentaux avaient fait bassa.

3. La prononciation primitive beg a dQ subsister assez longtemps, car 
elle est encore en usage chez les Serbes musulmans de Bosnie.
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Ces dernieres furent donnees sous forme de fiefs, k  des 
militaires ou, exceptionnellement, a des employes civils, 
avec le droit de percevoir a leur profit les impositions dues 
par les occupants qui ne detenaient plus alors la terre qu’a 
titre precaire, et d ’exercer sur eux une juridiction seigneu- 
riale. Ces petits seigneurs 6taient appeles s ip a h i>  homme 
d’arme, du persan s i p a h , arme. Comme les nobles occiden- 
taux du moyen-age, ils devaient le service militaire per
sonnel a cheval et l ’entretien d’un certain nombre de cava
liers qui les accompagnaient a la guerre. Pour ce motif, le 
mot s i p a h i  etait arrive a signifier c a v a l i e r .  Suivant leur 
importance, les s i p a h i l i k s  etaient appeles z i a m e l , si le re- 
venu exeedait 20.000 aspres et i i m a r .  s’il etait inferieur a 
ce chiifre.

Avec la grande extension de l ’Empire en Europe, Asie 
et Afrique, de nouvelles divisions administratives furent 
^tablies par Mourad III , sous le nom d ’e y a l e l  (province). 
Elies etaient gouvernees par des pachas a trois queues dont 
quelques-uns portaient le titre de beylerbeyi. Les e y a l e t s  

se subdivisaient en s a n d j a k s  ou l i v a s , administres par des 
pachas a une ou deux queues, et ceux-ci en Ica za s , qui, a 
l ’origine, etaient proprement le ressort d ’un k a d i , juge de 
droit musulman, mais qui devinrent ensuite des circons- 
criptions administratives. Parfois les bourgs et les villages 
etaient groupes en esp£ces de cantons appeles η α ί ι ι έ .  Cette 
organisation a subsist6 dans ses traits generaux jusqu’au 
x x e siecle.

Le nombre et les limites des divisions administratives 
variaient assez facilement. Le dictionnaire de la Marti- 
niere (1741) compte 28 e'ialets dont 2 1 en Asie, 2 en Afrique 
(l’Egypte et le Hab6ch, sur les confins de TEthiopic), et 
5 en Europe, dont ceux de Bude et de Temesvar, en Hon- 
grie. D ’Ohsson, au commencement du x i x e siecle, en men- 
iionne 26 avec 163 sandjaks et 1800 kazas. En Europe, il 
nomme les eyalets de Roum-Ili, avec Monastir pour resi
dence du pacha, de Bosnie (Bosna-Sara’i), de Silistrie, de 
Crete, que les Turcs comptent ordinairement comme asia- 
tique, et des lies (Djeza'ir). Ce dernier gouvernement, confi6



au k a p o u d a n - p a c h a  (grand-amiral), comprenait avec Louies 
les lies d ’Europe et d’Asie, sauf la Cr^te, la Mor6e et le 
sandjak d ’ Ismid sur la cote d ’Anatolie au sud dc Constan
tinople.

Dans ces divisions n’etaient pas comprises les principau- 
t£s vassales d ’Europe, la Valachie, la Moldavie, ni la Tran- 
sylvanie pendant la periode oil cette derniere rcconnaissait 
la suzerainet£ ottomane. La ville sainte de la Mecque et son 
territoire etaient gouvernes par un c h e r i f , descendant de 
Mohammed, sur lequel l ’autorite du sultan a toujours et6 
purement nominale. Le gouvernement de Medine etait 
confie, avec le titre de c h e i k  u l  h a r e m , a l ’un des premiers 
eunuques noirs du palais x.

Dans les trois regences africaines : Alger, Tunis et Tri
poli, le pouvoir appartenait en realit£ aux Janissaires qui 
formaient la garnison turque et qui avaient 6tabli des chefs 
6lectifs ou hereditaires. A Alger ils etaient elus et portaient 
le titre de d a h i  (litteralement, o n c l e ), d ’ou on a fait d e y .  A  
Tunis et έ Tripoli, il y  avait des b e y s  hereditaires 1 2. Les 
habitants de ces pays se livraient, comme Ton sait, a la 
piraterie et le gouvernement imperial a du, plus d’une fois, 
se reconnattre impuissant a leur imposer sa volonte. Les 
pachas qui representaient Tautorite ottomane dans les 
trois r6gences n ’avaient aucun pouvoir reel.

L 'E g y p te  etait gouvernee, en realite, par les mame- 
louks qui choisissaient entre eux les 24 beys, gouverneurs 
des provinces et dont le bey du Caire etait consider6 comme 
le chef. Le pacha residant au Caire 0tait completement 
impuissant et son action se bornait souvent k  susciter des 
rivalit6s entre les beys pour les empecher de s ’entendre en 
vue de rendre le pays independant.

Aupr^s des gouverneurs des differents ordres, existait 
une sorte de representation locale, composee de quelques 
notables ( d i a n )  elus par les principaux habitants et confir
m s  par la S. P . Les a i a n s  exergaient dans les chefs-lieux,

1. M. d’Ohsson, op. cil., t. VII, p. 298.
2. C’est seulemont en 1835 que la Tripolitanie est devenue une simple pro

vince ottomane.
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certaines fonctions municipales. Les villages avaient des 
chefs nomm6s m o u h l a r  ou k o d j a  b a c h i .

Les pachas, dans leurs gouvernements et les adminis- 
trateurs subalternes dans leurs districts, exergaient. comme 
le grand-vizir, une autorite absolue, d ’autant plus arbi- 
traire que l ’&oignement de Constantinople etait plus grand. 
Mais pour empecher que ces pouvoirs ne s ’exercent au 
detriment de ceux du souverain, les gouverneurs generaux 
et la plupart des gouverneurs de sandjaks n ’etaient nom- 
mes que pour un an, ce qui n ’etait guere favorable a une 
bonne administration et encourageait les fonctionnaires a 
pressurer les habitants pour s’enrichir rapidement. Vingt- 
deux sandjaks etaient affectes a vie.

Les gouverneurs generaux des eyalets jouissaient du 
revenu d ’un certain nombre de fiefs (sipahiliks) situes dans 
le sandjak chef-lieu ( m e r k e z  s a n d j a k )  ainsi que de deux ou 
trois sandjaks qu’ils affermaient ou faisaient regir par des 
suppleants portant le titre de m u s s e l l i m .

Les titulaires des sandjaks a vie pouvaient ne pas les 
gouverner eux-memes, mais les faire administrer en leur 
nom par des agents portant la denomination slave de 
v o iv o d e s .  L ’affectation de ces sandjaks et de quelques 
autres se faisait par adjudication, moyennant le paiement 
au Tresor d’une « finance » suivant l ’expression employee 
par les auteurs frangais de cette epoque. Trois sandjaks 
tres importants, ceux de Bosna-Sara'i, de la Moree et d ’A'i- 
din, 0taient affermes tous les ans, moyennant le paiement 
de grosses finances L

On voit qu’il s ’agissait d ’un systeme d’exploitation plu- 
t6t que d’une administration veritable. Voici comment 
s’exprime a cet 6gard d’Ohsson dans son T a b l e a u  d e  U E m -  

p i r e  o l l o m a n  (tome V II, pp. 287 et suiv.) : « Un pacha 
ayant acquis a prix d’or le gouvernement d ’une province, 
met a pressurer ses habitants autant de pr6cipitation que 
d ’audace, car il est incertain de conserver son office et 
presque assur6 de l ’impunitA Les plaintes des opprim0s
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parviennent diificilement jusqu’ik la source du pouvoir, el 
alors meme, lcs agents, le; protecteurs du pacha r6ussis- 
sent a en amortir ΓοίΤοΙ. Un des moyens frequemment 
employes par un gouverneur avide pour s ’approprier la 
fortune d ’un homme riche, est de le faire accuser d ’un crime 
quelconque, et de l ’obliger a racheter sa vie par le sacrifice 
d ’une partie de son bicn. Le faste de ces satrapes les entratne 
k  commettre de pareilles in iq u ity ; la maison d ’un pacha 
a trois queues comprend au moins cinq cents personnes; il 
en est qui entrcliennent a leur service plus de deux mille 
individus, independamment de leurs gardes; leur h a r e m  est 
compose d ’un grand nombre de femmes. Ils paicnt, d ’ail- 
leurs, des droits considerables a leur nomination, et k  la 
fin de chaque annee, s ’ils sont maintenus dans leur office. »

« Lorsque les vexations en arrivent au point d ’exciter 
des troubles dans une province, le gouvernement y  envoie 
un haul fonctionnaire, en qualile d ’inspecteur ( m u f e l l i c h )  

et avec des pouvoirs illimites. Mais le plus souvent, loin 
de r6tablir l ’ordre, cet inspecteur ne fait qu’accroitre la 
d0solation publique par de nouveaux actes de venalite et 
d ’oppression. »

« L ’autorite absolue qu’exercent les gouverneurs les 
met en 6tat de se revolter, non pour se soustraire a la domi
nation du sultan, mais pour leur propre defense, pour eviter 
les premiers effets de la colere d’un maitre prompt a s ’en- 
flammer sur la moindre delation et ne gardant aucune me- 
sure dans ses chatiments. II est rare que la S. P. emploie 
les armes pour les reduire; elle cherche, au contraire, a les 
tranquilliser par des promesses de grace et meme de nou- 
velles distinctions, tout en 0piant le moment de s’en d£- 
faire. Si le sultan a decide la perte du pacha, l ’officier por- 
teur de l ’ordre fatal est ostensiblement charge d ’une autre 
mission, et doit parfois attendre des mois entiers et recou- 
rir a des ruses singulieres pour atteindre son but. »

« Les effets du despotisme se manifestent d’une fa§on 
frappante dans la misere des provinces. Les villes sont 
infestees d ’une multitude de mendiants. Des essaims de 
vagabonds sont toujours prets a accourir sous le premier
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etendard Ιβνέ contre l ’E tat. Les habitants paisibles quit- 
tent les lieux qui les ont vus naitre, les Chretiens pour cher- 
cher un asile hors des fronti^res de l ’Empire, les Mahome
tans pour se retirer dans la capitale oil la tyrannie est 
moins accablante; encore cela ne leur est-il pas toujours 
permis, car on craint les difficultes de rapprovisionnement 
d ’une cite qui compte deja six cent mille habitants. »

« II serait superflu d’ajouter que des peuples livres a tant 
de vexations ne peuvent etre animes d ’aucun sentiment 
patriotique; le fanatisme religieux est le seul lien qui les 
unisse. »

Le syst&ne fiscal de l ’Empire ottoman a la fin du 
x v m e siecle, etait encore assez primitif. II etait principa- 
lement base sur les prescriptions du Coran et comportait 
d ’abord les impdts assis sur la terre et la capitation payee 
par les sujets non musulmans, mais les besoins du Tresor 
conduisirent, dans la suite, a l ’etablissement de nouvelles 
taxes.

Aprds la conquete, les terres furent divisees en trois 
categories : les terres tributaires ( a r z  t k h a r a d j i e )  laissees 
aux habitants non musulmans, mais seulement a titre 
d’usufruit, l ’E ta t s’en reservant la nu-propriete, les terres 
decimales ( a r z  i e u c h r i i )  appartenant a des musulmans, 
et les terres domaniales ( a r z  i m e m l e k e l )  conservees comme 
proprietes completes de l ’E tat. Ge furent ces dernieres qui 
servirent a constituer les fiefs, dits s i p a h i l i k s , dont les titu- 
laires percevaient les redevances dues par les occupants. 
D ’autres portions des terres domaniales constituaient le 
domaine prive du souverain, les apanages de la sultane- 
mere et des princesses du sang, tandis que d ’autres encore 
etaient affectees au grand-vizir et aux hauts dignitaires. 
Les terres tributaires 6taient soumises soit k  un impdt 
fixe, soit k  un impdt variable selon leur revenu annuel 
(de 10 k  50 %).

Les terres ddcimales payaient sur les produits agricoles, 
la d i m e  ( e u c h u r )  qui, en principe, devait reprdsenter le 
dixieme de la rdcolte, mais 6tait souvent plus 61ev6e; elie 
dtait pergue en nature.



La c a p i l a i i o n  ( k h a r a d j  ou d j i z i e )  £tait une taxe person- 
nelle impos6e k  tous les sujets males non-musulmans4 
G’6tait, en quelque sorte, le paiement du droit de vivre 
accord0 aux infideles. En etaient seulement exemptes les 
gargons impuberes et les ministres des cultes chretiens ou 
isra61ite.

Les contribuables 6taient, selon leur fortune prSsumee, 
repartis en trois classes seulement versant respectivement 
3  piastres 3/4, 5 1  /2 et 1 1  piastres 1 . Les preposes f l c o l d j i )  

remettaient au contribuable une quittance dont ils avaient 
ensuite le droit d ’exiger a tout moment la presentation. 
Cette perception donnait lieu a beaucoup d ’abus, les koldj! 
exigeant parfois la taxe d ’une classe superieure ou un 
nouveau paiement, parce que rint6ress0 ne pouvait pas, 
sur-le-champ, exhiber sa quittance. Ces vexations 0taient 
d ’autant plus faciles qu’elles s ’adressaient exclusivement 
a des non-musulmans.

L ’i m p o i  s u r  le s  b e s l i a u x , portant notamment sur les mou- 
tons et les chevres ( a g n a m ) ,  fut aussi etendu, a diverses 
0poques, a d ’autres categories d ’anim aux domestiques, 
aux pores, aux chevaux, boeufs et bufTles, etc...

Les d r o i t s  d e  d o u a n e  ( r e s m - i - g u e u m r u k )  completaient la 
liste des impots reguliers. Ces droits etaient toujours pergus 
a d  v a l o r e m ;  ils etaient en dernier lieu, de 4 % pour les 
musulmans, 5 % pour les autres sujets et les tributaires 
et de 3 %  seulement pour les Europ6ens dont les E tats 
avaient obtenu ce privilege par des capitulations.

D ’autres impots, soit generaux, soit locaux, avaient 6te 
successivement ajoutes aux precedents. C’etaient, le plus 
souvent, des taxes de consommation, d ’entree ou bien de 
transit.

Comme autres recettes du Tresor ottoman, on doit 
encore citer les successions des sujets ottomans morts sans 
heritiers legaux, lesquelles revenaient a Tadministrat^on
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dite B e i l u l  M a i  (Chambre du Tr6sor), les tributs des pays 
vassaux ou proteges, principaut^s de Valachie et de Mol- 
davie et Republique de Raguse, les contributions speciales 
de certaines provinces (Egypte, Bagdad, Crete, Diarbekir, 
Bosnie; sandjak de Belgrade).

Depuis Mehmed II, la perception des divers impots, 
des taxes, des droits de douane, etait donnee k  ferme, 
moyennant un prix de bail fixe, augmente d’une « finance » 
qui d^terminait l ’adjudication au plus offrant encheris- 
seur. L ’afTermage avait lieu d ’abord pour un an, puis a vie» 
a partir du regne de Moustafa II ; les heritiers du fermier 
avaient meme un droit de preemption. Les Chretiens et les 
Israelites ne pouvaient pas obtenir ces fermes. Ils n’inter- 
venaient dans ces operations que comme bailleurs de fonds, 
ce qui leur rapportait encore de gros interets. Ce systeme 
garantissait le Tresor contre les malversations des percep- 
teurs, mais non les contribuables contre les exactions des 
traitants, des sous-traitants et de leurs agents. II resta en 
usage pour les dimes jusqu’au x x e siecle et donna lieu cons- 
tamment a des plaintes tres vives et reellement motivees.

Dans vingt-deux sandjaks la perception des impots etait 
afTermde a leurs gouverneurs qui pouvaient la donner a des 
sous-fermiers. Les revenus de trois eyalets etaient, des 
meme, afTermes a leurs gouverneurs g6n6raux. Dans les 
terres constituees en fiefs ( s i p a h i l i k s ) , le titulaire percevait 
pour son compte les impots dus par les habitants.

Chaque province supportait ses depenses locales, y  
compris le traitement des fonctionnaires, Tentretien des 
places fortes, le passage des troupes, les voyages des pachas, 
etc... Quoique les sommes consacrees a des travaux d ’uti- 
lite publique aient toujours etc faibles, Tensemble des 
depenses etait important et donnait lieu k la perception 
d'un grand nombre de taxes completement arbitrages. 
On racontait, en Macedoine, que les fonctionnaires en 
tournee, apres avoir ete nourris aux frais des habitants, 
exigeaient le d i c h  p a r a s s i , Targent des dents, pour Tusure 
de leur machoire.

Dans un pays musulman, la religion, la justice, Tins-



truction sont une meme branche de la vie publique dont la 
direction et l ’ex0cution sont confi6es au corps des u l e m a  

(pluriel de a//m, savant), anciens eleves des ecoles de theo- 
logie et de droit musulmans ( m e d r e s s e , plur. m i d a r i s ) .  Ces 
ecoles sont etablics aupres des mosquees et les sultans se 
sont, pour la plupart, fait un devoir d ’en multiplier le 
nombre. Souvent, elles etaient accompagnees de cellules 
oil les etudiants etaient loges et de cuisines qui les nourris- 
saient gratuitem ent. Ces etablissements etaient entretenus 
par les revenus des e f k a f  (pluriel de v a k o u f ), c ’est-a-dire 
des biens voues a des oeuvres de piete ou de charite.

Les medresses les plus celebres etaient celles de Cons
tantinople, Andrinople et Brousse. Les eleves ( s o f l a ,  cor
ruption du persan s o u k h t e ,  c ’est-a-dire b r u l e , par le d6sir de 
savoir), choisissaient a la fin de leurs etudes la carriere 
religieuse ou la carriere judiciaire, qui, d ’ailleurs, n’etaient 
pas rigoureusement separees.

A  la tete du corps des u l e m a  est place dans chaque pro-
r -

vince le m u f t i ,  interprete de la loi, qui ne rend pas lui- 
meme de jugements, mais delivre des consultations juri- 
dico-religieuses ( f e l v a ) ,  d ’apres lesquelles les juges reglent 
leurs sentences.

Depuis Mehmed II, le mufti de la capitale a regu une 
preeminence effective sur les muftis des provinces, avec le 
titre de C h e i k h u l - I s l a m .  Ce haut dignitaire etait appele a 
donner son avis dans les circonstances les plus graves, 
par exemple lors des declarations de guerre, pour la puni- 
tion d ’un ministre, etc... et on a vu que cet avis etait 
assez respecte pour legaliser meme la deposition d ’un sul
tan. Le mufti poss^de, entre autres privileges, celui de 
ceindre le sabre d ’Osman au nouveau sultan, dans la cere- 
monie qui remplace le couronnement, et de remplir Toffice 
d ’ imam, aux obseques du souverain decede.

Quoique le cheikhul islam soit, en theorie, nomme a 
vie, sa dignite, en raison meme de son elevation, est, en 
realite, comme celle du grand-vizir tres precaire. S 'il est 
destitue, il doit vivre dans une retraite complete, presque 
toujours loin de la capitale.
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Tout musulman pouvait s ’adresser au mufti pour obte- 
nir une consultation juridique, mais, pour les matieres de 
peu d ’importance, ce haut dignitaire laissait a un des fonc- 
tionnaires de son office, le f e i v a  e r n i n i , le soin de donner les 
reponses.

Au premier rang de !a hierarchie judiciaire proprement 
dite, se trouvaicnt les deux k a z U a s k i e r , de Roumelie et 
d ’Anatolie appeles aussi S a d r  t  R o u m i l i  et S a d r  i  A n a d o l o u , 
juges d ’appel des tribunaux de droit coranique. Cet emploi, 
cree par Mourad Ier, etait d ’abord unique et correspon- 
dait reellement au titre de j u g e  d e  V a r m e e  ( k a d i ' l  a s k i e r ) .  

Ce fut Mehmed II qui, apres la conquete de Constanti
nople, divisa cette magistrature en deux, pour l ’Europe et 
pour l ’Asie.

Au-dessous des k a z i - a s k i e r  sont les mo/Ια, juges des villes 
les plus importantes; les principaux d’entre ces magistrats 
sont le kadi de Stamboul (Istambol kadissi), les m o l l a  de la 
Mecque et de Medine ( H a r e m e i n  m o l l a l a r l ) , ceux d ’Andri- 
nople, Brousse, le Caire et Damas, appeles les Magistrats 
des Quatre Villes ( B i l a d  i A r b e a  M o l l a l a r t j ) .

Tous ces magistrats sont a la nomination du Cheikhul 
Islam. A l’origine, ils etaient nommes a vie, mais dans la 
suite leurs fonctions devinrent seulement annuelles.

Enfin, au dernier rang viennent les k a d i s , juges ordi- 
naires, preposes a un k a z a  1 (arrondissement), et les r t a i b s , 
leurs suppleants. Ils sont nommes par les kazi-askiers et 
leurs fonctions ne durent ordinairement que dix-huit mois.

Les juges sont designes sous le terme gen6ral de ka/a'm, 
et les tribunaux sous celui de m e h k e m e  (plur. m 0 h a k i m ) .

Leur jurisprudence est basee exclusivement sur la loi 
religieuse, c h e r ' i ,  dont les elements sont le Coran, les tra
ditions et les commentaires des quatre principaux i m a m s  

(principalement de l’imam Ebou-Hanif6). Nous avons vu 
que, souvent, les sentences judiciaires sont fondees sur 
une consultation ( f e i v a )  du mufti, qui est surtout un per- 
sonnage religieux. Ce caractere special de la justice turque

1. K a d i et Icaza, proviennent de la mfime racine arabe, la prononciation 
d e la lettre za d , hesitant cntre d et z.



explique comment les sultans ont 6te amenes k  conceder 
aux 6trangers, par les capitu!ations, des privileges de juri- 
diction, qui, du point de vue europeen, paraissent exor- 
bitants. Ces privileges ont meme ete accordes, comme on 
l ’indiquera plus loin, sur certaines matieres, aux sujets 
chretiens de l ’Em pire.

Les viiles de quelque mportance possedent un m u f t i ,  

nomme a vie par le cheikhul islam et dont la fonction con- 
siste exclusivem ent a delivrer des f e lu a .

En matiere criminelle, les peines, aussi bien que leur 
mode d ’execution, etaient arbitraires, έ la volonte du juge 
ou du fonctionnaire qui condamnait; souvent le sultan, les 
pachas et leurs subordonnes pronongaient des condamna- 
tions et faisaient proceder ά des executions sommaires. La 
peine correctionnelle la plus usuelle etait, avec les amendes^ 
la bastonnade, appliquee, soit sur le dos, soit sur la plante 
des pieds. Les condamnations a mort etaient fr6quentest 
parfois pour de simples contraventions. Les hauts digni- 
taires condamnes 6taient souvent strangles avec un lacet 
de soie, d ’autres fois, d^capites, surtout lorsque le sultan 
voulait que leur supplice servit d ’exemple, en cas d ’agisse- 
ments contraires aux ordres du souverain, de m alversa
tions exceptionnellement graves. Alors la tete du condamn6 
etait exposee a la porte du palais avec une inscription 
indiquant la cause du supplice. L ’issue par laquelle on 
pen6trait de la premiere cour du serail dans la seconde 
etait fermee par deux portes, et c Jest entre ces deux portes 
que les executeurs attendaient les grands-vizirs, victimes 
de la col^re du padichah. Une chambre donnant sur cette 
entree 0tait appelee d j e l l a d  o d a s s i , chambre du bourreau L

Les autres condamn6s pouvaient etre decapites, pendus) 
empales, noyes. D ’apres le baron de Tott 1 2, les u l e m a , a 
commencer par le cheikhul islam, auraient eu le peu 
enviable privilege, en cas de condamnation capitale, d ’etre 
pil6s dans un mortier; il est vrai qu ’on ne cite guere d ’exem- 
ples de ce singulier supplice.

1. M im o ir e s  d u  baron de T o ll, 1T· partie, p. 21, note.
2. M im o ir e s , 1Γ· partie, p. 22.
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Si la justice turque etait souvent d’une severite exces
sive pour des debts peu graves, elle pouvait, par contre, 
etre singulierement indulgente pour des crimes veritables. 
En cas de meurtre, la loi permettait aux proches parents de 
la victime de faire grace au coupable, et cela arrivait 
notamment quand ce dernier ou sa famille etaient assez 
riches pour payer une forte indemnite. Sur le lieu meme du 
supplice, un marchandage avait lieu, par l’intermediaire 
du bourreau, entre le condamne et les ayants droit de la 
victime 1.

L ’ Islamisme n’a pas a proprement parler de clerge; 
les ministres du culte n’ont qu’une fonction d’enseignement 
ou parfois un service materiel et sont confondus avec ceux 
de la justice dans le corps des u l i m a .  Ces ministres sont les 
c h e ik h s ,  predicateurs des mosquees ( d j a m i )  ou superieurs de 
couvents ( i e k k e )  de derviches, les i m a m s  qui president 
l ’assemblee des fldeles pendant les cinq prieres ( n a m a z )  

du jour et qui assistent a la circoncision, au mariage, aux 
funerailles des habitants du ressort de la mosquee, les 
k h a l i b s  qui president a la priere solennelle du vendredi a 
midi, et notamment prononcent la k h o u t b a , priere pour le 
souverain, les m u e z z i n s , ministres inferieurs, charges d ’ap- 
peler les fldeles a la priere en chantant Y eza tx n ,  sur le balcon 
du minaret.

L ’instruction a ete longtemps, et jusqu’au x i x e siecle, 
tres negligee chez les Turcs. A  la verite, elle n’etait guere 
r^pandue, a la meme epoque, dans la plupart des pays 
occidentaux, chez les classes populaires, mais pour les Otto
mans une difftculte speciale,provenait de la complication de 
l ’^criture arabe et de sa mauvaise adaptation k  un idiome 
tout different de celui pour lequel cette ecriture avait ete 
formee. De plus, le Turc sachant seulement lire et ecrire 
ne pouvait guere utiliser sa science, la langue ecrite litt6- 
raire et administrative etant formee surtout de mots arabes 
et persans ignores de la masse du peuple.

1. M im o ir c s  du  baron de T o il, l r· partie, p. 157. Cette coutume 6tait encore 
en vigueur k une 6poque assez r6cente, dans les'' provinces trfes 61oign6es, 
comme la M6sopotamie.



Les k h o d j a s  (instituteurs) qui existaient dans certaines 
localities, n ’etaient gu^re instruits eux-memes et se conten- 
taient souvent de faire apprendre par cceur aux ecoliers 
des versets du Coran, en arabe, langue qu’ils ne savaient 
pas plus que leurs eleves.

L ’enseignement sup6rieur donne dans les m 0 d r e s s e s  ne 
comprenait que Γ etude des langues arabe et persane, de la 

. theologie et du droit musulman. Aussi les 6crivains qui 
ont parle de la Turquie aux siecles passes ont-ils souvent 
remarque l ’ignorance des personnages les plus notables en 
ce qui concernait les choses 0trangeres a I’ lslam  et a I’Em - 
pire Ottoman. Leurs idees, relativement aux E tats euro- 
peens, etaient parfois d ’une naivete extraordinaire. D ’ail- 
leurs I’analphabetisme n’etait pas un obstacle a Faeces 
aux plus hautes dignites, sauf bien entendu, k  celles qui 
revenaient aux ulema.

Malgre les defauts que presentait dans son fonclionne- 
ment plus que dans ses principes, Torganisation adminis
trative de TEm pire Ottoman, defauts qui tenaient sur- 
tout au pouvoir absolu et arbitraire des gouverneurs et de 
leurs subordonnes, a Tusage de l ’affermage des fonctions 
et de la perception des impots et a la pratique generale de 
la concussion et des pots-de-vin ( v u c h v e l ) ,  si on la compare 
k  celle qui regnait alors dans la plupart des E tats de TEu- 
rope a la meme epoque, on trouve qu ’elle represente une 
regularite et une concentration des pouvoirs beaucoup 
plus complete qu’ailleurs. G’est cette centralisation, cette 
administration reg u larise  qui ont permis a TEmpire Otto
man, malgre toutes les difficultes exterieures, d ’atteindre un 
haut degre de puissance et de le maintenir jusqu ’au dernier 
quart du x i x e siecle.

Le caractere absolu de la religion musulmane qui regit 
la vie politique et sociale aussi bien que la vie spirituelle, 
devait necessairement etablir une separation, un mur 
infranchissable, entre les mahometans et les chr0tiens. Ces 
derniers ne pouvaient s’incorporer k  T Etat ottoman, en 
deven'r les citoyens, qu’a condition d ’adopter Fislamisme; 
autrement, ils n ’0taient que des sujets, raia, dont l ’exis
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tence etait siraplement toleree et qui restaient taillables et 
corveables a merci.

Pourtant, lorsque la conquete de la Peninsule Balka- 
nique et surtout la prise de Constantinople eurent mis les 
sultans sur le trone des empereurs byzantins et leur eurent 
soumis un tres grand nombre de chretiens, nombre qui 
s’accrut encore par les conquetes ulterieures en Hongrie^ 
il fallut tenir compte de cet element qui, en depit des tra
ditions et des prejuges de la societe islamique, devait jouer 
un role important dans la vie materielle de TEmpire, dont 
il constituait la classe laborieuse et productrice dans l ’agri- 
culture, le commerce, la finance, en meme temps qu’il 
apportait au Tresor imperial la plus grande partie de ses 
recettes.

Les Turcs, quand une circonstance exterieure ou un ordre 
superieur ne les excite pas, ne sont pas fanatiques. Si leur 
histoire ne montre que trop souvent des violences et des 
massacres, ce n’est qu’a la suite de la prise de places-fortes, 
pendant les guerres, lors de la repression de revoltes ou a 
titre de represailles pour des cruautes semblables commises 
par leurs adversaires.Sansetre inexistantes, les conversions 
forcees de chretiens ont ete exceptionnelles. D ’ailleurs, 
les Musulmans se sont vite apergus que ces conver
sions n’etaient pas dans leur interet, puisqu'elles les pri- 
vaient de contribuables et de travailleurs soumis k  leurs 
volontes.

Lorsque des passages en masse a Tlslam , se sont pro- 
duits, comme en Bosnie, en Albanie, en Crete, ils ont ete 
spontanes, au moins dans une certaine classe de la popula
tion, et dictes par Tinteret. Les nobles, les grands proprie- 
taires, qui devinrent ensuite des b e y s , voulant conserver 
leurs domaines et leurs privileges, ont adopte la religion 
du vainqueur; leurs vassaux les ont suivis. Dans certaines 
regions comme la Bosnie, oil Theresie bogomile avait de 
nombreux adeptes, ceux-ci se ralli^rent facilement a la 
nouvelle foi, soit k  cause de leur hostilite a regard des chre
tiens orthodoxes, soit en raison de certaines analogies 
entre leurs croyances et celles des Musulmans.
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Mehmed II, avec son grand sens politique, comprit qu’il 
devait menager les Chretiens et les incorporer, autant que 
le permettaient les preceptes islamiques, dans les cadres de 
l ’fita t. De toutes les institutions de rEm pire dO rient, le 
clerge seul subsistait avec sa hierarchie. Le Conqucrant 
decida de l ’utiliser pour encadrer ses sujets chretiens. Le 
siege patriarcal de Constantinople etait vacant. Mehmed 
ordonna qu’un nouveau titulaire fut elu, conformement 
aux constitutions de l ’ figlise orthodoxe et il le fit intro- 
niser avec le ceremonial traditionnel, Le patriarche oecu- 
menique qui, d’apres les canons, n ’avait juridiction que 
dans les limites de son patriarcat, c ’cst-a-dire dans la 
Thrace et l ’Anatolie, devint le chef civil de tous les chre
tiens de rite grec, qui formerent la n a t i o n  d e s  B o m a i n s  

( R o u m  m i l l e i i ) .  Les eveques grecs devinrent les chefs 
locaux de leurs diocesains et leurs interm0diaires aupres 
des autorites turques.

Certaines parties du droit musulman n ’etant pas, par 
leur nature, applicables aux Chretiens, comme celles qui 
concernaient la famille, le mariage et le divorce, les suc
cessions, ce furent les eveques ou les tribunaux ecclesias- 
tiques etablis aupres d ’eux, qui furent competents en ces 
matieres. Ils eurentm em e quelques attributions enm atiere 
penale.

Un peu plus tard, comme des Arm6niens avaient ete 
appeles d ’Asie a Constantinople pour reconstituer la 
population de la ville, un patriarcat armenien y  fut ins- 
titue et son titulaire re$ut, sur ses cor61igionnaires, les 
memes pouvoirs que le patriarche grec sur les siens. Dans 
la suite, les patriarches des differentes figlises de Syrie 
chaldeen, syrien, maronite, ainsi que les chefs des commu- 
nautes Israelites, beneficierent des memes privileges. Les 
patriarches et les eveques, elus selon les reglements de leurs 
6glises respectives, recevaient, pour pouvoir exercer leurs 
fonctions, un b e r a l  (lettre patente) de la S. P.

En raison de leur conception theologique de l ’fitat, les 
Turcs classaient leurs sujets non-musulmans d ’apres les 
figlises auxquelles ils appartenaient, sans se soucier de
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leur nationality, qu’ils etaient, d ’ailleurs, peu capables 
de distinguer. C’est ainsi quo le B o u m - M i l l e t i , la nation des 
Grecs, comprenait tous les chretiens de rite grec, Bulgares, 
Serbes, Roumains, Albanais orthodoxes et meme Arabes 
melJciles de Syrie, aussi bien que veritables Hellenes. Le 
clerge grec voulut profiter de l ’influence qui lui etait con
feree par les lois ottomanes pour helleniser les autres 
peuples orthodoxes, d’autant plus qu’il avait seul conserve 
une organisation scolaire assez complete et s ’efforgait de 
supprimer ce qui subsistait encore des ecoles et des eglises 
slaves.

On peut, certes, blamer la pretention des Grecs d ’eta- 
b’ir leur domination spirituelle et intellectuelle sur tous les 
Chretiens ottomans, au detriment de peuples dont quel- 
ques-uns avaient, anterieurement, atteint un assez haut 
degry de culture, mais on doit reconnaitre que l ’union de 
presque tous les Chrytiens sous une direction unique, a 
facility la resistance a l ’ lslamisme et que l ’Hellenisme, 
grace a la richesse de ses adhyrents, au nombre et a la 
valeur de ses ecoles, a maintenu dans la Peninsule balka- 
nique un certain niveau de civilisation europeenne, dont, 
lors de leur emancipation, les autres peuples, Roumains, 
Serbes, Bulgares, ont pu profiter.

Comme le montrent les premiers chapitres de son his- 
toire, l ’Empire ottoman a yty d’abord un fitat essentielle- 
ment militaire, dont la grandeur ytait intimement liye a 
la puissance de son armee. Quand celle-ci a commency a se 
desorganiser, la dycadence s’est produite.

On peut affirmer que la Turquie a prycede les pays 
d’Europe, dans la possession de troupes permanentes et 
regiyes. D6j&, le sultan Orkhan, avait organisy des troupes 
d’infanterie i a l a  ou p i y a d e , puis en 1330, le cylebre corps des 
j a n i s s a i r e s  qui resta jusqu’a la fin du x v m e siyde, le noyau 
de la puissance militaire ottomane. D ’autres corps de cava- 
lerie ou d ’infanterie furent constituys au cours des r£gnes 
suivants. Au x v m e si0cle, 1’armye turque se composait 
des troupes permanentes et soldees d’infanterie et de
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cavalerie, de la cavalerie f£odale fournie par les titulaires 
de fiefs ( z i a m e l s  et i i m a r s )  et des milices levies en temps 
de guerre dans les provinces.

Parm i les troupes r^gulieres, le premier rang appartenait 
toujours aux j a n i s s a i r e s .  On sait que ce corps fameux, 
6tait exclusivement compose, k  l ’origine,d’enfants chr6tiens, 
enleves k  leurs families par le moyen d ’une sorte de dime 
ou de conscription qui constituait, pour les populations 
qui y  £taient soumises un imp6t particulierement odieux. 
Ces enfants, eleves dans la religion musulmane, ne connais- 
sant plus d ’autre famille que leur regiment, 6taient parti- 
culi^rement pen£tres de Tesprit de corps et devoues k  leurs 
chefs et a leur souverain. Des faveurs et des privileges 
concouraient k  les attacher. Tout janissaire pouvait aspirer 
aux grades les plus sieves.

Le corps des janissaires se composait, en dernier lieu, 
de quatre divisions comprenant au total 229 compagnies 
appelees o r l a  (milieu) ou o d a  (chambr^e). L 'une des divi
sions 0tait cclle des a d j i m i - o g h l a n , novices, dans laquelle 
etaient incorpor^es les rccrues k  leur arriv6e au corps.

Certaines unites des janissaires faisaient partie de la 
garde du Sultan qui comprenait aussi le corps des B o s - 
i a n d j i  (jardiniers) rattache aux Janissaires, mais en dehors 
des quatre divisions. D ’autres unites portaient egaleraent 
des noms semblant indiquer un service domestique; ainsi 
la 3 e division etait cello des S e i m e n  (du persan s e g b a n , 
garde-chiens); son chef, le s e i m e n - b a c h y  etait le comman
dant en second de tout le corps. Le commandant en chef, 
V a g h a , des Janissaires, 6tait un des plus puissants person- 
nages de l 'E ta t ; il 6tait, de droit, commandant de Cons
tantinople. Les commandants de compagnie portaient le 
titre de t c h o r b a d j i , litt6ralement, celui qui fait la soupe 1 . 
A  c6te du drapeau ( b a i r a k )  et de Tembl^me ( n i c h a n ) ,  de 
chaque compagnie, et meme avant eux, les grandes mar- 
mites ( k a z a n )  qui servent a preparer la soupe ( i c h o r b a )  e t

1. Ce mot est pass6 dans la langue des Chretiens ottomans, notamment 
des Bulgares, pour designer un notable, un homme riche.
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le p i l a f , sont l ’objet du respect et de l'affection des janis- 
saires; la perte, k  la guerre, de ces marmites, est une grave 
humiliation pour la compagnie et entralne la cassation de 
tous les ofTiciers 1. Une troupe qui veut s’insurger commence 
par renverser ses marmites.

L ’effectif des Janissaires qui etait de 12.000 combat- 
tants sous Mehmed II, fut augmente sous les regnes sui- 
vants, et atteignit un moment, sous Mehmed IV, plus de
200.000 hommes, chiffre qui fut ensuite reduit. A  la fin 
du x v m e sieele, il 6tait de 120.000 hommes sur lesquels 
un grand nombre, il est vrai, n'appartenaient que nomi- 
nalement au corps. La constitution toute sp^ciale des 
Janissaires, qui avait fait longtemps la force de cette troupe 
d’elite, avait 6t6 peu a peu modifiee. Les Janissaires avaient 
ete autoris6s k  se marier et leurs enfants avaient le droit 
d’entrer k  leur tour dans le corps. Beaucoup d’individus 
de toutes categories attires par les avantages du service, 
se faisaient inscrire, certains confinuaient k  exercer un 
metier, de sorte que la valeur militaire de ces soldats, 
autrefois redout£s, avait beaucoup diminue. Mais, en 
perdant leur valeur combattive, ils avaient conserve et 
meme accru les defauts qui sont, en general, ceux des 
troupes pretoriennes. A  plusieurs reprises, k  partir du 
regne de Mourad I I I ,  on les v it imposer leur volonte aux 
souverains, exiger k  chaque avenement des gratifications 
toujours accrues et meme entrer en r6volte ouverte et ren
verser les sultans.

La cavalerie turque etait nombreuse; elle atteignit 
sous Mehmed IV  reffectif de 55.000 hommes, qui, il est 
vrai, fut beaucoup diminue sous les regnes suivants. E lle 
comprenait deux corps, dont l ’origine, comme celle des 
Janissaires, remontait au temps du sultan Orkhan, les 
s i p a h i s , proprement cavaliers, et les s i l a h d a r s  (hommes 
d’arme).

Les autres troupes r^guli^res Gtaient les D j i b i d j i s , 
armuriers, charg6s de la garde et du transport des armes

1. D’Oheeon, op. c i l ,  t. VII, p. 347.
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et des munitions, lcs T o p d j i s , canonniers, et les T o p - a r a -  

b a d j i s , soldats du train d’artillerie, lcs K h o u m b a r a d j i s , 
bombardiers, reorganises par le comte de Bonneval, et les 
L a g h o u m d j i s , mineurs.

On a vu que les Turcs avaient, de bonne heure, su tirer 
parti de rartillerie et que, sous Mehmed le Conqu6rant, 
cette arme avait acquis^une grande puissance. Mais il 
s ’agissait seulement d ’artillerie lourde, diificilement trans
portable. Dans la suite, au cours de ses guerres avec l ’Au- 
triche et la Russie, la Turquie perdit l ’avantage qu’elle 
avait possede autrefois sur ce terrain, et les m6moires du 
baron de Tott montrent l ’etat de decadence oh se trouvait 
Tartillerie ottomane vers 1760. II fut charg6 de la ^ o rg a
niser. Les soldats du nouveau corps furent appeles s u r a l c h i s  

(diligents) 1 . Ce corps re^ut un assez grand d^veloppement 
sous les regnes d ’Abdul Hamid I er et de S61im, mais il fut 
dissous apr&s le d6tronement de ce dernier.

Comme il a ete dit, les possesseurs de fiefs militaires 
( s i p a h i l i k )  devaient marcher, en cas de guerre, avec un 
certain nombre de cavaliers, selon l’importance du fief. Ces 
cavaliers, 6taient equipes et entretenus aux frais du pos
s e s s e s  du fief. Ce genre de milice eut autrefois une grande 
importance et, du temps du Suleiman Ier, put fournir k  

TarmSe ottomane jusqu’h 200.000 combattants. Mais des 
abus s’introduisirent dans cette institution. Les fiefs furent 
donn6s a des courtisans, a des fonctionnaires civils; les 
pachas qui avaient le droit de les conf£rer les vendaient 
au plus offrant ench^risseur. M£me les v6ritables sipahis 
s’ abstenaient souvent de r^pondre k  l ’appel, et les autres 
se rachetaient au moyen d ’une contribution en argent. 
Au commencement de la guerre contre la Russie, en 1768, 
Tarmac turque n’en comptait qu’environ 20.000 2.

Les armees de terre ou de mer n ’op^rent que pendant 
l ’ete. Elies entrent en campagne au plus t0t au jour de 
Saint-Georges ( B o u z  i  H a z r ) y le 23 avril v. st., et prennent

1. M 6 m o ires  da  baron de T o lt, 3· partie, p. 53 et suiv.
2. D’Ohsson, op. c it., t. VII, p. 375 et suiv.
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leurs quartiers d’hiver k  partir de la Saint-D6m0tre ( R o u t  

t  K t s m ) ,  26 octobre v . st.
Une d£elaration de guerre est pr6c6d6e d’un f e l v a  du 

Cheikhul Islam qui a pour but de la I6gitimer aux yeux des 
Croyants. L ’un des premiers actes du gouvernement turc 
est alors de faire enfermer aux Sept Tours ( Y i d i - K o u l e ) ,  

Tambassadeur de la puissance ennemie et son personnel. 
Cet usage, si contraire au droit des gens, s’est conserve 
jusqu’a l ’aube du x ix e stecle.

Le depart du grand-vizir pour le theatre de la guerre, 
accompagn6 de l ’etendard sacr6 ( s a n d j a k  t  c h e r i f ) ,  donne 
lieu k  de grandes c6remonies et au dSploiement d’un cor
tege somptueux, dont il a 6te question pr0c6demment a 
l ’occasion de Pambassade de M. de Nointel

1. Voirp. 170-71.
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GH APITRE X II

S fiL IM  I I I .  —  P R E M IE R S  E S S A IS  D E R E FO R M E S

Nous avons laiss6 S61im I I I  au moment oh il venait de 
conclure la paix avec PAutriche et la Russie, k  Svichtov et 
a Iassi. Ce prince intelligent et instruit, 6clair6 par les 
ev6nements qui avaient marqu£ le commencement de son 
regne, comprenait la necessit6 de rajeunir Pappareil 
archai’que de la monarchic ottomane. Aid6 par un homme 
jeune, mais actif et habile, son beau-fr£re Kutchuk Hussein 
(Hussein le Petit), il voulut d ’abord r0former Parm6e et la 
reconstituer d ’aprcs des modeles europeens, avec la 
cooperation d ’officiers frangais. Ces projets avaient ete 
exposes dans un reglement promulgue en 1793 et appel6 
N i z a m  t D j i d i d , nouvelle ordonnance, d’oii, le nom de- 
n i z a m  que Ton donna aux troupes ainsi reorganises et qui 
s ’est conserve, dans la suite, pour designer Γ a r m e e  a c t i v e , 
par opposition aux formations de r6serve. Selim 6prouvait 
pour la France une vive sympathie qui lui avait fait accep
ter, sans trop de repugnance, le maintien des relations 
diplomatiques avec le gouvernemei t r6volutionnaire et la 
pr6sence, k  Constantinople, de ses envoyes, Descorches, 
ci-devant marquis de Sainte-Croix, Verninac, le general 
Aubert-Dubayet.

Le dernier partage de la Pologne (24 octobre 1795), avait 
caus6 une grande emotion a Constantinople, car la dispa- 
rition de cet fitat, adversaire naturel de la Russie, augmen- 
ta it dans une forte proportion le danger que prSsentait a 
regard  de la Turquie la puissance de Pempire du Nord.

De nombreux 6migr6s polonais a f f lu e n t  dans les pro
vinces turques et les principautes vassales, et les represen- 
tants de la France profit&rent de leur presence pour pr6-



parer des mouvements ofTensifs contre TAutriche et la 
Russie, en meme temps qu’ils poussaient le gouvernement 
turc a la guerre, lui promettant meme une cooperation 
active de la France, sur terre, a travers l ’Autriche, et sur 
mer. On esp6rait que, apres les victoires de Bonaparte en 
Italie, la paix imposerait a l ’Autriche la restitution de la 
Galicie a la Pologne et de la Bucovine a la Moldavie. Le 
traite de Campo-Formio (17  octobre 1797) mit fin a ces 
projets. Ge traits qui donnait a la France les lies Ioniennes 
et les places venitiennes en Albanie, mettait cependant la 
Republique au contact territorial avec la Turquie.

Si l ’Empire ottoman etait a ce moment en paix avec ses 
voisins, il etait loin de posseder la tranquillite interieure. 
De tous cotes ce n’etaient que brigandages et revoltes.

Le principal fleau qui frappait alors la Roumelie, sp6cia- 
lement la Bulgarie danubienne et la Thrace, provenait 
des incursions des K i r d j a l i s , brigands organises en bandes 
nombreuses, formees sans doute a Torigine par des soldats 
licences apres les guerres, auxquels se joignirent ensuite 
toutes sortes de gens avides de pillage; le plus grand 
nombre etaient turcs, tatars ou albanais, mais on trouvait 
aussi parmi eux des Bosniaques et des Bulgares L

Les Kirdjalis se montr£rent d’abord a Haskovo (ture- 
Haskeui) sur les flancs des Rodopes. Ils atteignirent bien- 
tot, et meme depasserent, le nombre de 25.000. A  cheval, 
arm6s de sabres, de pistolets et de longs fusils, ils etaient 
organises en compagnie ( b e u l u k ) ,  commandos par des 
h i m b a c h t  (chefs de mille) et des b e u l u k - b a c h t  (chefs de 
compagnie).

Ils attaquaient les villages et les villes, les pillaient, 
souvent les detruisaient compl£tement, emmenaient les 
femmes et massacraient les hommes avec d ’horribles raffi- 
nements de cruautA Stanimaka, Panaguiouricht6, Ko- 
privchtitsa, Kalofer, eurent particulierement a souffrir 
de leurs d6pr6dations. Les troupes turques envoy^es contre 
eux n ’obtinrent pas de r6sultats; les soldats indisciplines se 1
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debandaient quand ils ne s ’unissaient pas aux brigands 
pour partager leur butin. En quelqucs endroits, pourtanl, 
les habitants, Turcs ct Bulgares —  car les Klrdjalis s’atta- 
quaient aux uns commc aux autres —  purent s’organiser 
et se defendre avec succes. Le souvenir des Klrdjalis est 
rest6 vivant dans les legendes et les chants populaires 
bulgares ou sont rappeles les noms de quelques-uns de 
leurs chefs les plus celebres.

En meme temps, des chefs locaux se soulcvaient contre 
le gouvernement turc et arrivaient a se rendre indSpen- 
dants ct meme ά faire reconnaltre leur pouvoir par la S. P. 
Tels furent M a h m o u d  B o u c h a i l i , a Scutari, le c0l6brc 
A l i  d e  Τ έ ρ έ Ι έ η  (turc Tepedel0n) a Ianina, P a z v a n  O g h l o u  a 
Vidin. Les memoires du baron dc T o tt 1 nous ont rapporte 
les cruautes d ’Ahmed-Pacha, dit D j e z z a r  (le boucher), 
Bosniaque d ’origine, gouverneur de Saida et de Saint-Jean 
d ’Acre; il avait un 0mule, Abdallah Pacha, a Damas. En 
Arabie les W ahabites s ’etaient re v o lts  et menagaient les 
Villes Saintes dont ils finirent par s ’emparer en 1803 ct 
1804. Bientdt commenceront les revoltes plus serieuses 
de Mehmed Ali en Egypte et de K ara George en Serbie.

O s m a n  P a z v a n  O g h l o u , appel6 aussi P a z v a n d j i ,  etait 
bosniaque d ’origine. Son grand-pere et son pere s'etaient 
distingu6s par leur bravoure, mais ayant eu des d^meles. 
avec les autorites, le premier avait et6 empal6, le second 
decapit6. Osman avait du d ’abord fuir en Albanie, mais en 
raison de ses services pendant les d em ises guerres avec 
rAutriche,il etait rentr6 en grace aupres du Sultan et avait 
pu reprendre possession des biens de son pere dans le 
sandjak de Vidin. II rassembla une petite arm^e d ’Alba- 
nais, de K lrdjalis et de deserteurs de l ’armee turque, 
attaqua le pacha de Vidin et l ’assi^gea longtemps dans la 
forteresse, mais le laissa fuir en barque par le Danube. 
Ses partisans le proclamerent gouverneur. II se rendit 
populaire en protestant contre les r0formes et contre les 
augmentations d’impdts. II assurait vouloir traiter egale- 1
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ment les chretiens et les musulmans et,r dans son armee 
bien o rg an ist et 6quipee, il avait des corps de cavaliers 
bulgares. 'Quelques-uns de ceux-ci se distinguerent plus 
tard en combattant pour Pind^pendance dans les rangs des 
Serbes, puis des Grecs. Une armee de 40.000 hommes, eom- 
mandee par le beylerbey de Roumelie, envoySe en 1796 
pour assieger Vidin, fut battue par Pazvan Oghlou qui, 
ay ant renforce ses propres troupes jusqu’& un eiTectif de
80.000 hommes, dit-on, etablit sa domination sur presque 
toute la Bulgarie Danubienne et menaga m&ne Belgrade. 
De nouveau, au printemps de 1798, une puissante armee 
de plus de 100.000 hommes, commandee par le kapoudan- 
pacha Kutchuk Hussein, vint assieger Yidin ού Pazvandji 
n ’avait garde avec lui que 12.000 hommes. Le siege dura 
six mois, tous les assauts furent repousses et Parm6e 
imperiale, affaiblie par les maladies et les desertions, se 
retira.

Une troisi&me attaque fut encore dirig^e contre Pazvan 
Oghlou, mais au moment de Pinsurrection serbe, le gouver- 
nement turc dut s’entendre avec lui et reconnaltre son 
autorit6 sur le territoire qu’il occupait. Ses troupes pas- 
serent meme le Danube et s ’avancerent en Valachie jus- 
qu’& Craiova.

Pazvan Oghlou mourut en 1807, ag6 seulement de 38 ans. 
C’etait un homme brave, d ’une ^nergie et d ’une volonte 
indomptables, mais aussi intelligent et capable. II fortifia 
Vidin et Pembellit par des constructions monumentales; il 
etablit aupr^s d 7une mosquee une biblioth^que qui est 
encore conserv6e.

On peut se figurer la mis^re des habitants, particuliere- 
ment des Chretiens, au milieu des mouvements de troupes 
adverses auxquels donnaient lieu les attaques contre Paz- 
van-Oghlou et les contre-attaques de celui-ci. Les soldats 
des arm6es imperiales et ceux du pacha de Vidin ne se 
conduisaient gu^re mieux que les K irdjalis. Ces annees 
de la fin du x v m e si^cle et du commencement du χιχβ 
furent pour les populations de la Turquie d’Europe, une 
p^riode de tribulations et de mis£re effroyables. Ces
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malheurs ont et6 d6crits d ’une fa$on particuli6rement 
vive par un pr61at bulgare Sofroni, 6veque de Vratsa, qui 
en fut le temoin et la victime K

L ’expedition d ’Egypte (1798-1801), avait un moment 
interrompu les bonnes relations existent entre la France 
et la Turquie,bien que Bonaparte efit essaye de faire accep
ter cette entreprise comme conQue dans l ’int£r£b de la S. P . 
et tendant seulement k mettre fin a l ’usurpation des mame- 
louks et a retablir le pouvoir du sultan. Cette affirmation 
pouvait difficilement etre acceptee. D ’ai leurs, les troupes 
frangaises envahirent plus tard la Syrie et se trouverent 
en pr6sence de l ’arm6e turque au Mont-Thabor et k Saint- 
Jean  d ’Acre. L a  guerre avait ete d eclare  a la France 
le 9 septembre 1798, les capitulations annul6es, le charge 
d ’affaires Ruffin enferme aux Sept-Tours suivant la cou- 
tume, les Fran^ais residant dans l ’Empire arret6s et depouil- 
16s.

L ’Angleterre avait profit6 de ces evenements pour se 
rapprocher de la Turquie et un trait6 d ’alliance offensive 
et defensive, m otive principalement par Tinvasion de 
l ’Egypte par les Frangais, avait 6te sign6 k Constanti
nople, le 5 janvier 1799, de meme qu’une alliance de la 
Turquie avec la Russie, le 23 decembre 1798 1 2. Un acte 
du 30 octobre 1799 r6glait les conditions de la navigation 
des navires marchands anglais dans la Mer Noire et de 
leur passage par les d6troits3. Les lies Ioniennes ayant ete 
enlevees a la France,un accord fut conclu, le 2 1 mars 1800 4 
pour leur organisation en une republique dite des S e p l -  

Iles UnieSy autonome mais vassale de la S. P .e t se trouvant 
a T6gard de celle-ci, dans une situation semblable a celle de 
la R6publique de Raguse. L ’independance de cette repu
blique et le maintien de sa constitution etaient places 
sous la garantie de la Russie. Ces lies rest6rent occupes 
par les troupes russes jusqu ’en 1807.

1. Le r6cit de Sofroni a 6t6 traduit cn partie ot comments par Louis L6ger.
2. N o r a d o u n jh ia n , o p . c it., t. II, texto 788, p. 24 et suiv.
3. N o r a d o u n g h ia n , ib id ., texte n° 10, p. 35.
4. N o ra d o u n g h ia n , ib id . , texte n° 11, p. 36 et suiv.
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D’autre part, les anciennes possessions venitiennes sur 
la cote albanaise, Prev0za, Parga, Vonitsa et Boutrinto 
etaient annexees a la Turquie qui s’engageait a respecter 
les privileges et les coutumes des habitants, tous chr6tiens, 
de ces locality , en ce qui concerne Texercice du culte et 
1’administration de la justice, dans des conditions analo
gues a celles en vigueur dans les principautes de Moldavie 
et de Valachie.

Selim n’avait cependant pas perdu ses sympathies pour 
la France. L ’echec de l ’expedition d ’Egypte perm ettait 
un rapprochement, d’autant plus opportun que l ’Angle- 
terre ayant, a son tour, occupe I’Egypte, il y  avait lieu de 
craindre qu’elle n’y  restat et ne devint ainsi un danger pour 
1’Empire ottoman. D ’ailleurs, les nouveaux succ^s de B o
naparte en Italie, suivis de la paix de Lun6ville, encoura- 
geaient le padichah a faire la paix avec un si puissant ad- 
versaire. Une convention avait ete conclue le 27 juin 18 0 1 
(9 messidor an IX ) pour Γ evacuation de l ’Egypte par les 
troupes frangaises. Les preliminaires de paix furent sign^s 
a Paris, le 9 octobre 1801 (17  vendemiaire an X ) ; ils pr6- 
voyaient E vacu ation  complete de l ’Egypte et la recon
naissance de la Republique des Sept-Iles. D ’autre part les 
traites existant avant la guerre etaient renouveles en entier, 
les Frangais devaient beneficier, en Egypte, des conces
sions qui eeraient faites aux autres puissances, et il serait 
pris des arrangements relativement aux biens et aux efTets 
des sujets respectifs confisques ou s6questres pendant la 
guerre.

Le traits definitif fut signe le 29 juin 1802 (6 messidor 
an X ) L II confirmait notamment le renouvellement des 
traites et capitulations en vigueur avant la guerre, et re- 
ronnaissait aux batiments de commerce frangais le droit 
de navigation dans la Mer Noire. Enfin, il dtait sp6ciii6 
que la R6publique Francaise et la S. P. ayant voulu se 
placer, dans les E tats Tune de l ’autre, sur le pied de la 
Puissance la plus favoris6e, elles s’accordaient respective- 1
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ment tous les avantages qui pourraient etre ou avoir ct6 
accord^s a d'autres Puissances.

Un article du traite de paix declarait quc la Republique 
Frangaise et la S. P. se garantissent mutuellement l’inte- 
grite de leurs possessions, mais un article secret sign0 le 
meme jour specifiait que cette garantie ne pourrait enga
ger la S. P. que de son plein gre, dans les guerres que la 
France pourra avoir a soutenir contre les autres Puissances. 
On comprend, d ’ailleurs, que le sultan tenait a ne pas etre 
entralne contre sa volonte et son interet dans une querelle 
avec la Russie ou l ’Angleterre, E tats dont la puissance 
etait particulierement menagante pour l’integrit6 de l’Em - 
pire ottoman.

Neanmoins, l ’intimite avec la France s ’affirmait de plus 
en plus. Apres avoir attendu jusqu ’au 30 octobre 1805 
pour reconnaftre, par une note officielle a TAmbassadeur 
de France, le titre d ’Empereur a Napoleon, Selim Iui en- 
voya une ambassade extraordinaire qui le salua comme 
« le plus ancien, le plus fidele, le plus necessaire allie de 
son empire ». E t  Napoleon repondit par ces paroles qui 
sont peut-etre vraies encore aujourd’hui. « Tout ce qui 
arrivera d ’heureux ou de malheureux aux Ottomans, sera 
heureux ou malheureux pour la France » 1.

La politique ext^rieure de la S. P. pendant la fin du 
regne de Selim est changeante et confuse. Le general Sebas- 
tiani envoye pour la deuxieme fois, en 1806, en mission a 
Constantinople, cherchait a faire sortir la Turquie de sa 
neutrality et a l ’entralner dans une alliance formelle avec 
la France en lui montrant le danger qui la menagait du 
cdte de la Russie.

En effct, a la fin de 1806 (en octobre), Tarmee russe 
franchissait le Dniester et occupait les principautes rou- 
maines jusqu ’au Danube, alors que le 24 septembre 1805 
un traite d ’alliance avait yte signe entre la Turquie et la 
Russie, traity officiellement defensif mais contenant des 
articles secrets qui pryvoyaient la formation d’une coali- 1
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tion contre la France, dans laquelle entreraient avec TAn- 
gleterre, TAutriche, la Prusse, la Suede et d ’autres E ta ts . 
Le gouvernement de Sa Majeste le Sultan « cooperera k la 
realisation de ce louable but » 1.

Aussi, le 3 janvier 1807, la S. P. notifiait-elle aux mis
sions etrangeres, la declaration de guerre k la Russie, moti- 
vee par cette violation du territoire ottoman. L ’Angleterre 
qui etait de nouveau en guerre avec Napoleon, pr6tendit 
exiger de la S. P. la rupture avec la France, le renvoi de 
Sebastiani et la remise aux forces britanniques de la flotte 
ottomane et des defenses des Dardanelles, que des ofTiciers 
francais avaient deja travailie a remettre en etat et a ren- 
forcer. La flotte anglaise put forcer le detro't et s’avancer 
presque jusqu^ San Stefano. Mais commc l’amiral anglais, 
satisfait du resultat, avait accepte de negocier, Sebastiani 
en profita pour augmenter dans une proportion importante 
les defenses des Dardanelles. Le commandant britannique, 
craignant alors d’avoir sa retraite coupee, se retira.

Pour essayer de dissimuler cet echec, les Anglais vou- 
lurent, a leur tour, s’emparer de l ’Egypte oil Mehmed Ali, 
dont nous parlerons plus loin, avait deja etabli son autorite. 
Un corps de 7 a 8.000 hommes put debarquer et occuper 
Alexandrie (17  mars 1807), mais battu par Mehmed Ali, 
il fut encore heureux de pouvoir se rembarquer. L a  Tur- 
quie dedara la guerre a l ’Angleterre, mais celle-ci ne con
tinue pas ses attaques et abandonna momentanement la 
Mediterranee.

Pendant ce temps, Selim, avec 1’aide des ofTiciers et des 
ing6nieurs, mis k  sa disposition par la France et avec la 
cooperation de Tactif et intelligent kapoudan-pacha, Kut- 
chuk-Husse'in —  que la mort, il est vrai, enleva en 1803 —  
avait continue Γ oeuvre de reorganisation militaire et mari
time qu’il considerait comme sa tache principale. Mais le 
peuple ottoman n ’etait pas encore mur pour ces r6formes 
qui, en meme temps qu’elles heurtaient les prejuges de la 
masse, froissaient de nombreux et puissants interets, par-
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ticulierement ceux des Janissaires, jaloux des avantagcs 
accordds a la nouvelle armee du Nizam 1 Djedid ού ils 
voyaient un danger pour eux-memes.

Unis aux brigands k i r d j a l i s , les janissaires battirent pres 
d ’Andrinople les troupes r6organisees.

Le 29 mai 1808, des troupes rebelles dirigees par un 
simple soldat Kabaktchi-Oghlou, assaillirent le palais 
defendu par les b o s l a n d j i s .  Leur chef, le b o s l a n d j i  b a c h t , 
vo yan t la resistance impossible, se sacrifia pour le salut 
du souverain, auquel il conseilla de le faire decapiter et de 
jeter sa tete aux insurges pour les apaiser. Selim eut la 
lachete d ’y  consentir. II fit annoncer en meme temps fan - 
nulation du Nizam-l-Djedid. Mais cet!e capitulation ne fit 
qu ’accroitre faudace des rebelles qui obtinrent du Chei- 
khul-Islam  un f e t v a  autorisant la deposition du Sultan 
comme violateur de la loi religieuse.

Selim se soumit sans plus de resistance et son cousin, 
fils d ’Abdul Hamid, fut proclame padichah, sous le nom 
de Moustafa IV . Ce dernier ne regna que trois mois. Le 
pacha de Roustchouk, Moustafa B a ira k ta r 1 , devoue a 
Selim, rassembla des troupes restees fideles au souverain 
detron6 et marcha avec elles sur Constantinople. Kabaktchi 
Oghlou, surpris dans sa residence de Fanaraki (au sud de 
Kadi-Keu'i), est poignarde. Le 28 juillet 1808, Moustafa 
B airaktar arrive devant le palais, et comme ses soldats se 
preparent a en forcer l ’entr6e, le sultan Moustafa se pr6- 
sente et annonce au pacha de Roustchouk que Selim va 
lui etre rendu; mais quand Bairaktar est introduit dans la 
piece o£i il croit retrouver son souverain, il ne voit qu’un 
cadavre ensanglante.

Moustafa IV  avait donn6, au Kyzlar-agha, Tordre de 
poignarder Selim et quoique celui-ci, tr£s vigoureux, eut 
oppose une violente resistance et meme terrass6 son agres- 
seur, fordre put etre execute.

Penetre d ’horreur et de pitie a la vue de ce spectacle, 
Moustafa B airaktar se ressaisit bientdt et decide de venger
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son padichah. II fait arreter le sultan Moustafa et procla- 
mer le fr£re de celui-ci, Mahmoud. Le sultan d6tron6 fut 
enferme dans le serail et le vainqueur de la journee, BaYs- 
raktar, devint grand-vizir.

Selim avait compris la necessity des reformes et il avait 
eu la volonte de les entreprendre. Mais il ne sut pas detruire 
le principal obstacle en soumettant les Janissaires. Cette 
tache etait r6serv6e a Mahmoud II qui eut recours a un 
moyen radical, le massacre de ces turbulents soldats.

On ne peut d ’ailleurs pas reprocher tres severement a 
Selim lich ee  de ses essais de r0i'ormes. II a regne dans une 
periode exceptionnellement difficile, au milieu des menaces 
exterieures, des revoltes et du brigandage organis6 dans 
toutes les parties de la Turquie. Il crut assurer la securit6 
de TEmpire en s’appuyant sur la France dont Taide fut, 
en efTet, tres utile dans les mesures de reorganisation mili- 
taire et maritime, mais le salut de la Turquie n ’occupait 
qu’une bien petite place dans la pensee de TEmpereur qui 
n ’h^sita pas a proposer son partage a Alexandre I er, lorsque 
sa politique Tamena a se rapprocher de la Russie.
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CH APITRE X III

MAHMOUD II.

L E S  IN S U R R E C T IO N S  N A T IO N A LE S

Mahmoud assumait le pouvoir supreme dans un moment 
exceptionnellement difficile. L ’Empire etait, de tous c6tes, 
entoure de p6rils. L ’6tat de guerre subsistait, pour la forme, 
peut-etre, avec l ’Angleterre qui devait bientot conclure la 
paix, le 5 janvier 1809 x, mais tres effectivement avec la 
Russie qui occupait d6ja les principautes roumaines et 
dont les operations devaient se developper malgre un armis
tice conclu le 24 aout a S l o b o z i a  (Valachie). Le traite de 
Tilsit ayant retabli la paix et meme prepare une alliance 
entre la Russie et la France, l ’appui de cette derniere allait 
faire defaut a la Turquie.

D ’autre part, si Pasvan-Oghlou 6tait mort en 1807, les 
autres revoltes, celles d ’Ali-Pacha, en Albanie, de Mehmed 
Ali en Egypte, celle des Serbes com m ences sous le regne 
precedent, continuaient, et bient6t, allait s*y ajouter Γίη- 
surrection grecque.

Moustafa Bairaktar, devenu grand-vizir, avait pris d ’une 
main energique la direction des affaires et manifeste son 
autorite par de nombreuses mesures de rigueur, executions 
et exils. Ensuite, il avait essaye de reprendre la realisation 
des r6formes par une autre voie, en les faisant agreer par 1

1. Voir lo texte do ce traite dans JS orad oun g hia n, t. II, texte n° 27, p. 81 
et suiv. II r6tablissait les ancionnes capitulations, mais restreignait le droit 
do nommer des drogmans, interdisalt d’accorder la protection britannique 
ά des sujete ottomans, reconnaissait έι la S. P. le droit de nommer dans les 
possessions de S. M. britannique, des C hehben d ers jouissant des m8mes droits 
que les consuls britanniques en Turquie et rappelait I’interdiction, faite aux 
vaisseaux de guerre de toute nation, de traverser les d6troits.
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les janissaires et en aflectant de vouloir seulement remettre 
en honneur les anciennes traditions. Mais pour la nouvelle 
organisation, des augmentations d’impots furent neces- 
saires et mecontenterent le peuple. Les u l e m a , adversaires 
de tout progres, profitcrent de cet etat d ’csprit. Une insur
rection eclata le 14  novembre 1809 a Constantinople; la 
foule cerna le palais du grand-vizir et mit le feu aux mai- 
sons voisines, de sorte que Tincendie gagna le palais de 
Ba’iraktar. Gelui-ci se refugia dans une tour en epaisse 
inaconnerie, ou on le trouva mort deux jours apres. Son 
corps fut empale et expose ainsi sur TAtmeidan (Hippo
drome). Un combat violent s’etant engage dans la ville 
entre les janissaires, soutenus par la populace, et les par
tisans du grand-vizir, Mahmoud, inquiet de la lournure des 
evenements, pensa assurer son trone et sa vie, en faisani 
etrangler son predecesseur Moustafa IV, jusqu’alors in- 
tcrn£ au Palais. De cette facon, il restait seul rejeton de la 
race d ’Osman et une sorte de respect superstitieux assu- 
rait desormais l’inviolabilite de sa personne.

Pour permettre de suivre plus facilemcnt les multiples 
evenements qui se derouleront pendant le long regne de 
Mahmoud (1808-1839), nous les examinerons successive- 
ment scion leur nature ou leur theatre, sans nous attacher 
au synchronisme de leurs peripeties.

A l l  d e  T e p i l e n  1 etait, croit-on, de famille turque, origi- 
uaire d’Asie Mineure, mais ne en Albanie et devenu presque 
completement albanais. II eut, comme son pere, pacha de 
Delvino, et son grand-pere, une vie mouvementee, pleine 
d alternatives de faveurs et de disgraces, de gloire et de 
misere. Ses services pendant la derniere guerre oontre 
I’Autriche lui firent donner le pachalik de Trikala, en Thes- 
salie, d’ou il partit pour occuper Ianina, puis Arta, en 
Epire. Ii reussit a se faire reconnattre par la S. P. comme 
gouverneur de ces provinces. Quand les Francais occup6- 
rent, en 1798, les lies Ioniennes et les places venitiennes en 1

1. Les Turcs disent souvent Τ έρέάέΙέη, sans doute par un effet d’dtymolo- 
gie populaire, Τ έρ έ  d e lin  signifiant q u i percc la co llin e (Ιέρέ).

JIJSTOniE DE EA TUPQUIE V i



2 1 0 MAHMOUD II

Albanie, Bonaparte chercha a entrer en relations avec le 
Pacha de Ianina qui parut d ’abord repondre & scs avances, 
mais bientdt apres, attaqua et occupa les places frangaises 
de Preveza, Kam enilsa et Boutrinto. En 1803, il s’empara 
da pays de Souli, region escarpee, voisine de la mer, au 
Sud-Ouest de Ianina. Les Souliotes, Albanais orthodoxes, 
rallies a l’idee grecque, se defendirent heroi'quement. Ali 
Pacha, qui les ava it attaques inutilement une premiere 
fois en 1792, ne put les reduire que par le blocus de leur 
pays; encore dut-il leur accorder une capitulation qui leur 
perm ettait de se retirer et leur garantissait la vie sauve. 
Mais la plupart furent massacres en route. Ali employa 
aussi son activite contre les K lrd ’alis, puis contre les 
K l e f i e s .  sorte de brigands patriotes grecs (k l e f l i s , pop. pour 
k l e p l i s , voleur), qui pr61udaient aux grands mouvements 
helleniques. Mais en meme temps, il travailla t pour son 
compte, s ’em parait de Delvino, de Berat, d ’Arghirokas- 
tro, occupait meme Monastir. Ses expeditions ne se pas- 
saient pas sans pillage et sans devastations, et c ’est en ces 
circonstances que fut ruince definitivement la grande ville 
macedo-roumaine de Mouskopolie qui, au commencement 
du x v m e siecle, avait compte 60.000 habitants et consti- 
tuait un centre de culture grecque, possedant meme une 
imprimerie. Ses habitants se disperserent dans toute la 
Macedoine et meme au de a et donnerent naissance a ces 
colonies macedo-roumaines (valaques) que Ton rencontre 
autour de Monastir et dans la region de Serres.

Maitre de toute TAlbanie centrale et m^ridionale, Ali 
revait de supplanter le sultan et de cr0er une nouvclle 
dynastie, qui aurait donnc le pouvoir aux Albanais, race, 
en verite, beaucoup mieux douee que celle des Turcs. Apres 
avoir combattu les Grecs et les avoir souvent cruellement 
trait0s, il crut, en voyant sc developper Tinsurrection hel- 
lenique, qu’il pourrait les utiliser pour realiser ses reves 
am bitieux. Il leur fit done des oiTres et des promesses, et 
les Jcleftes et les a r m a i o l e s , voyant surtout en lui fennem i 
du sultan, oublierent ses cruautes et combattirent avec lui. 
EfTectivement, la revolte d ’Ali-Pacha favorisa les Grecs



en immobilisant une partie importante des forces impe- 
riales, notamment l ’armee de Hourchid Pacha, le meilleur 
general turc de cette epoque, qui, apres avoir vaincu les 
Serbes revoltes sous la conduite de Kara-Georges, avait 
etc envoye en Grece, comme gouverneur de la Moree (Pelo- 
ponese). II fut charge en 18 2 1 d’operer contre Ali et d ’assie- 
ger Ianina. Ce fut principalement par Targent et la trahi- 
son, en detachant de lui ses principaux partisans et meme 
ses propres ills, que Ton vint a bout du terrible Albanais. 
Quand il vit la resistance impossible, il se refugia dans une 
lie du lac de Ianina, ou il avait rassemble ses tresors, et ού, 
dans une tour servant de reduit d^fensif, il avait accumule 
des barils de poudre pour se faire sauter quand la resis
tance deviendrait impossible. Hourchid lui ayant promis 
un sauf-conduit, en jurant sur le Coran, il accepta de se 
rendre. Des qu’il fut sans defense on lui montra le firman 
qui ordonnait son execution. Il ne se laissa cependant pas 
tuer sans resistance et lutta corps a corps avec ses bour- 
reaux. Ceux-ci eurent enfin le dessus et la tete du pacha 
put etre envoyee au serail (3 fevrier 1822).

Ali de Tepelen presentait un ensemble extraordinaire de 
qualites et de defauts. « Il n ’y  eut jam ais dans TEmpire 
ottoman, dit M. Iorga, quelqu’un qui reunit plus que ce 
Toske (Albanais du Sud), l ’energie la plus feroce, le mepris 
le plus absolu pour la vie humaine, l ’avidite la plus insa
tiable et la perfidie la plus raffmee avec une tres haute 
intelligence, un talent superieur de manier les hommes et 
un sens reel des necessites d ’une nouvelle civilisation pour 
les peuples de l ’Empire en decadence... Il y  avait, sans doute 
dans le tyran de Ianina, qui ne sera jamais oublie pour ses 
cruautes comme pour la grandeur et la pompe de son regne, 
quelque chose qui rappelle Skanderbeg lui-meme et toute 
la longue s£rie des chefs albanais, dont la mission parais- 
sait etre de conserver a lOccident, une place dans la Penin- 
sule des Balkans » *. Il faut dire aussi que si Ali Pacha 
cherchait a se rapprocher de la France et de lOccident,
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et leur demandait des instructeurs pour son armee, il res- 
tait bien oriental dans ses violences a regard des gens 
qu’il soumettait parfois a des supplices epouvantables. 
C’est ainsi qu’ayant pris la petite ville de Kardiki ou sa 
mere et sa soeur avaient ete outragees bien des annees 
auparavant, il fit massacrer toute la population; en outre, 
il ordonna d ’empaler et de r6tir a petit feu tous le > habi
tants qui parurent avoir participe aux violences faitc; aux 
deux femmes.

La tentative d ’Ali de Tepelen n ’eut pas de lendemain. Il 
n ’en fut pas de meme des evenements que nous avons main- 
tenant k  examiner et desquels sortira une modification 
profonde de la situation de l ’Empire Ottoman.

A  la meme epoque, un autre Albanais, M e h m e d  A l i , 
dont la famille etait Stablie a K avala, port de la Macedoine 
orientale, s ’occupait du commerce des tabacs, lorsqu’une 
levee de recrues parmi les musulmans des c6tes de la mer 
Egee, le fit partir pour l ’Egypte, au moment de l ’invasion 
frangaise. Il se distingua et atteignit rapidement un grade 
eleve. Apres le depart des Frangais, puis des Anglais, 
1’ancienne rivalite des Mamelouks et des representants 
de la Porte reprit toute sa violence. Manoeuvrant adroi- 
temcnt entre les uns et les autres, Mehmed devint maitre 
de la situation, mais il se contenta de faire reconnaitre 
eomme pacha du Gaire, le gouverneur d ’Alexandrie, Hour- 
chid, et de se faire agreer par la S. P. comme lieutenant 
( k a i m r n a k a m )  du pacha (1804). Il profita de cette position 
pour se rendre populaire parmi le peuple et les u l e m a  ̂  si 
bien que ceux-ci deposerent Hourchid et mirent a sa place 
Mehmed, qui par des intrigues et des presents a Constan
tinople, obtint la confirmation officielle de sa dignite.

Nous savons qu’en 1807, lorsque les Anglais tenterent, 
de nouveau, de s’6tablir en Egypte, il les battit et les obli- 
gea k  se rembarquer.

Le gouvernement turc chargea ensuite Mehmed Ali de 
mettre k  la raison les Wahabites qui ravageaient le Hedjaz,



LES IN SU R R EC TION S NATIONALES 2 1 3

pillaient les caravanes de pelerins et s ’etaient empares des 
villes saintes, la Mecque et Mtdine. II remplit heureusement 
cette mission, non sans difficultts, et a la suite d ’une longue 
campagne. Mais avant de Pentreprendre, il avait eu soin 
de se debarrasser des Mamelouks que, sous prttexte de les 
inviter a une fete, il avait attires dans un guet-apens et 
fait massacrer par ses soldats albanais ( 18 11) .

Mehmed Ali etait dtsormais le maitre inconteste de 
PEgypte. Son fils Ibrahim, a la suite d’une nouvelle cam
pagne contre les Wahabites, avait ttt  nomme par la Porte 
pacha du Hedjaz. En meme temps, les troupes egyptiennes 
soumettaient le Soudan, le Sennaar et le Kordofan.

Mehmed meritait ses succes par son intelligence, son 
activite, ses hautes qualites politiques. Il ne se contentait 
pas de conquerir, il organisait. Il entra resolument dans la 
voie des reformes bien avant les sultans de Constantinople. 
Il developpa considerablement les richesses naturelles de 
PEgypte, tres negligees jusqu’alors; il introduisit de nou- 
velles cultures, fit construire des raffineries de sucre, des 
manufactures diverses, appela des ingenieurs europtens, 
tandis qu’il envoyait de jeunes Egyptiens etudier a Paris 
et a Londres. Une police bien organisee fit rtgner l ’ordre 
et la securite. Les finances ameliorees, grace k  la prospe- 
rite croissante du pays, permirent de consacrer des sommes 
importantes a l ’armee et a la marine, constitutes d’apres 
des modeles europeens, avec l’aide d’instructeurs et d ’inge- 
nieurs frangais.

Le sultan Mahmoud se trouva amene, ainsi que nous le 
verrons plus loin, a faire appel a son puissant vassal pour 
essayer de reprimer Pinsurrection grecque. Mehmed envoya 
une armee en Moree sous le commandement de son fils 
Ibrahim. Le sultan avait du Pautoriser a occuper la Crete 
et promettre a Ibrahim le gouvernement de la Moree, mais 
Pintervention des Puissances ayant ament Pevacuation 
de cette presqu’ile, Ibrahim rtclama une rtcompense pour 
ses services et une compensation pour les pertes de PEgypte 
en hommes et en argent.

De tout temps, et encore a Pepoque la plus rtcente, les
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maltres de FEgypte ont voulu s’6tendre vers FOrient et 
poss6der les terres qui rattachent a FAsie le pays du Nil. 
Mehmed reclama done la Syrie. N ’ayant pas pu robtenir 
de bon gre, il profita d’un conilit sans grande importance 
avec le pacha de Saint-Jean d ’Acre pour faire envahir la 
Palestine par Ibrahim qui occupa rapidement Ja ffa  et 
Haifa et apres un siege assez long, prit d ’assaut Saint- 
Jean  d ’Acre (mai 1832). Ibrahim battit en plusieurs ren
contres (Homs, Beylan^, Farmee turque envoyee contre 
lui, conquit en quelques mois toute la Syrie, franchit le 
Taurus et s’avanga jusqu’a Konia, oil fut livr6e une bataille 
decisive contre les troupes du grand-vizir, R6chid Pacha, 
qui fut compl&tement defait.

Les musulmans d ’Asie Mineure accueillaient volontiers 
les Egyptiens qui se donnaient comme defenseurs de la loi 
religieuse. Constantinople 6tait menac6 et le sultan Mah
moud craignait pour son tr6ne et sa vie. II se r0signa done 
a faire appel aux Puissances et en particulier a la Russie, 
bien que cette derniere, apres de longues annees de guerre, 
efft signe seulement en septembre 1829, le trait6 d’Andri- 
nople, tres desavantageux pour la Turquie.

Les Puissances occidentales commengaient a s ’occuper 
de FEm pire Ottoman et a considerer ses affaires comme 
d ’un int£ret gen6ral pour FEurope. Elies s’inqutetaient 
d ’une diminution trop importante du domaine du Sultan, 
non par int^ret pour celui-ci, mais par crainte qu’il n ’en 
resultat un dommage pour elles-memes ou, ce qui revenait 
au m£me, un avantage trop sensible pour un E ta t rival.

Comme il est toujours arriv6 dans la suite, les Puissances 
int6ress6es ne purent pas s ’entendre. Les sympathies de 
la France 6taient pour Mehmed-Ali qui s ’6tait constam- 
ment adresse a elle pour Forganisation moderne de son 
pays, mais le gouvernement paciflque de Louis-Philippe 
ne voulait pas agir trop activement de crainte de se trouver 
en opposition avec l ’Angleterre. La  Russie, la plus proche 
voisine, se hata d ’intervenir et, le 20 f6vrier 1833, sa flotte 
pen6tra dans le Bosphore. Au mois d ’avril, comme Mehmed 
avait refus6 d ’accepter la mediation de la France qui,
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d’accord avec la S. P. lui demandait de se contenter de la 
Syrie m6ridionaIe, des troupes russes arriverent en vue de 
Constantinople. Alors, sur les representations de PAutriche 
et de l ’Angleterre qui, celte fois, se joignirent a la France, 
le sultan consentit a c6der au pacha d’Egypte, la Syrie 
en tire  et Peyalet d’Adana (Cilicie). Un trait6 dans ce sens 
fut conclu a Kutahia (15  mai 1833).

Mehmed ayant retire ses troupes, l ’empereur Alexandre 
dut rappeler les siennes, ainsi que sa flotte, mais il conclut 
auparavant, avec la Turquie, un traite dalliance defen
sive sign6 le 8 juillet 1833 a H o u n k i a r - I s k & e s s i ,  sur le Bos- 
phore. Pendant la duree de ce traite, fixee k  huit ans, 
l’Empereur de Russie s’engageait, si les circonstances 
Pexigeaient, a fournir par terre et par mer, autant de 
troupes que les deux Hautes Parties contractantes le 
jugeraient necessaire. Un article separe et secret speciflait 
que, nonobstant le caractere reciproque des engagements, 
PEmpereur de Russie voulant epargner a la S. P. la charge 
qui r£sulterait pour elle de la prestation d’un secours 
materiel, se contenterait, le cas echeant, de demander k  la 
Turquie de fermer le detroit des Dardanelles, c’est-&-dire de 
ne permettre a aucun batiment de guerre etranger d ’y  
pen^trer sous un pretexte quelconque 1.

Etant donnee la situation politique de PEurope k  cette 
epoque, la Russie n ’avait k  craindre que la France et 
PAngleterre; c ’e s t  done la fermeture des detroits qui l ’inte- 
ressait avant tout. D'autre part, les clauses du traits pou- 
vaient lui donner facilement Poccasion dhntervenir en 
Turquie, en la faisant naitre, au besoin. C’est ce qui cons- 
tituait Pimportance de cet accord, bien que ses six articles 
ne conferassent k  la Russie, contrairement k  ce que Pon 
semble croire parfois, aucun droit special et nouveau.

Les autres puissances s’inqui6t&rent de ce traits qui avait 
d ’abord 6 t 6  tenu secret, mais Pentcnte finit par se faire sur 
la mediation de PAutriche. Le conflit avec Mehmed A li 
n’0tait cependant par termin6. Le sultan Mahmoud n’avait

1. N o ra d o u n g h la n , t. II, text© n° 75, pp. 229-236.
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pas accepte de bonne foi l'accord de Kutahia. 11 encouragea 
des r^voltes en Syrie et sous des pr6textes divers, envoya 
des troupes contre celles d ’ Ibrahim. Une grande bataille 
entre Tarmee turque, forte de plus de 100.000 hommes et 
l ’armee egyptienne, a N e z i b  a TEst d ’A'intab, se termina par 
une victoire ecrasante de cette derniere (24 juin 1839). Plu- 
sieurs officiers prussiens servaient alors dans les troupes 
turques, et parmi eux, se trouvait, faisant ainsi ses pre
mieres armes dans des conditions bien peu favorables, le 
futur chef d ’etat-major de Tarmee prussienne, de Moltke.

Un peu plus tard, une trahison du kapoudan-pacha, 
livra la flotte ottomane aux Egyptiens, a Alexandrie.

Le sultan Mahmoud etait mort sur ces entrefaites 
(30 juin 1839). La lutte a\rec le pacha d’figypte continua 
sous son successeur A b d u l  M e d j i d , compliquee par les inter
ventions souvent discordantes des puissances et les tergi
versations du gouvernement ottoman.

Une entente avait et6 conclue le 15  juillet 1842 avec la 
S. P. par FAngleterre, TAutriche, la Prusse et la Russie, 
sans intervention de la France. E lle prevoyait un ultima
tum enjoignant a Mehmed Ali d’evacuer tous les territoires 
qui ne lui etaient pas concedes et de restituer la flotte 
turque. S ’il acceptait cet ultimatum dans les dix jours, il 
recevrait a titre hereditaire, l ’administration de l ’figypte, 
et celle du pachalik d ’Acre (Syrie meridionale), sa vie 
durant. Dans les dix jours suivants, il pouvait encore 
obtenir le gouvernement hereditaire de Tfigypte 1.

Ces conditions n ’ayant pas ete acceptees, des mesures de 
coercition furent prises. Tandis que TAngleterre suscitait 
des soulevements en Syrie, sa flotte, avec le congours de la 
marine autrichienne, bombardait et occupait les ports 
syriens et les vaisseaux anglais paraissaient meme, en 
novembre, devant Alexandrie et menagaient de bombarder 
la ville.

La France etait intervenue aupr^sde la S. P ., proposant, 
pour base d’un accord, de conceder k  Mehmed le gouverne-

I. N ora d ou n g h icm , t. II, textes n<>· 103 et 104, pp. 303 et suiv.



LES IN SU RRECTION S NATIONALES 2 1 7

ment de l ’filgypte a titre herSditaire ct de la Syrie a titre 
viager, mais cette offre fut repouss^e. Cependant, devant 
les manoeuvres anglaises qui semblaient poursuivre l ’anean- 
tissement de l ’oeuvre de Mehmed Ali, le gouvernement 
frangais se decida a faire preuve d’energie; l ’Autriche et la 
Prusse ced£rent et l ’Angleterre ne voulut pas continuer 
seule son action. On put done voir la fin de cette querelle 
entre le sultan des Ottomans et un pacha rebelle, querelle 
qui durait depuis dix ans. Elle se terminait, en definitive, a 
1 ’ avantage du pacha qui, s’il n ’obtenait pas tout ce qu’il 
avait ambitionne et meme conquis, faisait tout au moins 
reconnaltre sa dynastie, comme maitresse h^reditaire d ’un 
des pays les plus riches de l ’Ancien Continent, dans des 
conditions qui, en fait, equivalaient a une souverainete.

Un premier firman adresse a Mehmed Ali le 13  fevrier 
1841 1 constatait sa soumission et lui conferait a titre here- 
ditaire le gouvernement de PEgypte, mais avec d ’assez 
nombreuses restrictions, en ce qui concernait le choix de 
l ’heritier parmi les enfants du pacha prdeedent, les impdts, 
la composition de l’armee, la nomination des officiers. Un 
autre firman reconnaissait Mehmed, comme gouverneur de 
la Nubie (Soudan 6gyptien), du Darfour, du Sennaar et du 
Cordofan, mais sans droit d’heredite.

Certaines des conditions du firman du 13  fevrier ayant 
souleve des objections, une conference des cinq puissances, 
sans la France, se reunit en mars, έ Londres et approuva un 
nouveau firman en date du 23 mai qui fixait definitivement 
les conditions dans lesquelles Mehmed Ali et ses descen
dants etaient appeles a gouverner l ’E g y p te 2. La succession 
devait s’operer, non au profit du membre le plus age de la 
famille, comme en Turquie, mais par ordre de primogeni
ture comme dans les monarchies europeennes. Les regle- 
ments administratifs, les lois relatives aux impots. en 
vigueur dans l’Empire Ottoman, devaient etre appliques 
en Egypte, l ’armee egyptienne devait compter au m axi

1. N ora d 'ju n g h ia n , l. II, texte n° 110, p. 320 et suiv.
2. N ora d oun g hia n , t. II, texte n° 118, p. 355.
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mum 18.000 hommes; les officiers seraient nomm^s par le 
gouverneur jusqu’au grade de colonel inclusivement, les 
grades d ’officiers generaux n ’6tant conf6res qu’avec la per
mission imp6riale, enfin TEgypte devait payer au Tr6sor 
imperial un tribut annuel de 80.000 bourses (40.000.000 de 
piastres). Depuis lors, le pacha d ’figypte a porte le titre de 
K h e d i v e  (vice-roi).

/A partir de ce moment, en d6pit des restrictions pr6vues 
par le firman d’investiture, l ’figypte suivit sa voie, dis- 
tincte de celle de la Turquie, tout en conservant avec elle 
les relations officielles de vassalite qui subsisteront memo 
quand, en 1882, le pays du Nil sera, definitivement, sem- 
blait-il, occupe par l ’Angleterre. C ’est seulement la guerre 
europ6enne qui rompra les liens biens t6nus qui attachaient 
encore Tfigypte k  la Turquie, mais la dynastie de Mehmed- 
A li continuera d ’y  regner alors que celle d’Osman aura 
abandonn6 le tr6ne de Constantinople.

E n  terminant ses stances, la Conference de Londres 
avait d6cid0 de constater « par une transaction k  laquelle la 
France serait appelee k  concourir » le principe de Tinter- 
diction faite aux batiments de guerre des Puissances 6tran- 
gfcres d’entrer dans les detroits. Cette decision eut pour 
r6sultat la signature de la C o n v e n t i o n  dite d e s  Ό έ ίΓ ο ϋ ε^  sur 
laquelle nous reviendrons en parlant du v k g n e  d’Abdul 
Medjid.

Les guerres qui, depuis E vacu atio n  de la Hongrie par 
les Turcs, avaient amen6, a de nombreuses reprises, les 
arm ies autrichiennes en territoire ottoman et avaient 
m£me, pendant vingt et un ans, entre le traite de Passa- 
rowitz (1718) et celui de Belgrade (1739) plac£ la partie 
septentrionale de la Serbie sous la souverainet6 de l ’Au- 
triche, avaient mis en contact les populations serbes et 
croates des deux c6tes du Danube et de la Save. Durant 
toute cette p6riode du x v i i ® et du x v i i i ® stecles, les Serbes 
avaient donn6 une utile coop6ration aux g6n6raux de 
l ’Empereur, soit comme troupes r£guli6res, soit comme
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bandes de partisans. Dans les dernieres annees du 
x v u e siecle, le patriarche d’ lpek qui s’etait compromis 
avcc les Autrichiens lorsque ceux-ci etaient arrives jusqu’a 
sa residence episcopate, jugea prudent, a leur depart, de se 
retirer, accompagne d’une grande partie de son clerg6 et de 
nombreux habitants, au dela du Danube ού ils furent ins- 
talles dans les parties de la Hongrie meridionale (Batchka, 
Voivodina et Banat) d6peuplees lors de la conquete turque. 
D ’autres exodes, plus ou moins importants, se produisirent 
dans la suite.

Au dela de la Save et du Danube, les Serbes venant de 
Turquie trouvaient des habitants parlant la meme langue 
qu’eux avcc lesquels ils entretenaient des rapports de com
merce assez suivis. Dans les armees autrichiennes qui ope- 
raient dans leur pays, ilguraient des regiments de Croatie 
et de Slavonie, composes de leurs freres de race et de langue. 
II s ’etait cree, ainsi, des relations entre les habitants chr6- 
tiens du pachalik de Belgrade et le monde exterieur. Cer
tains notables avaient servi comme officiers dans les 
troupes imperiales. Apres la paix de Svichtov (juin 17 9 1) , 
les Serbes avaient pu obtenir du Sultan Selim I I I  la pro- 
messe d ’une certaine autonomie consacr6e par un h a l t  i 
c i u r i f  de 1793. Un gouverneur sage et energique, Bekir- 
pacha, avait commence a appliquer ces dispositions, d’ac- 
cord avec les notables chretiens.

Mais les janissaires, qui avaient 6t6 ecartes, reussirent a 
rentrer et leurs chefs, les d a h i s  1 , devinrent les veritables 
maitres du pays. Leurs violences s’exerc^rent non seulement 
sur les chretiens, mais aussi sur les s i p a h i s  musulmans, 
possesseurs de fiefs militaires et pouss^rent les uns et les 
autres k  la rdvolte,

Les janissaires, voyant croltre le m6contentement et 
pr6voyant une insurrection, d6cid0rent de d6capiter la 
population chr6tienne en massacrant ses chefs, ce qui eut 
lieu k  la fin de 1803. A ces meurtres les Serbes rdpondirent

1. C’est le meme mot —  oncle —  qui 6tait employ6 chez les janissaires 
Λ ’Alger et dont on a fait dey.
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par rinsurrection. Quelques chefs avaient pu 6chapper au 
massacre et parmi eux se distinguait par sa bravoure 
heroiquc et son intelligence, servies par une taille de colosse 
et une force physique exceptionnelle, G e o r g e s  P e l r o u i l c h .  
K a r a - G e o r g e s  1. II avait pendant les guerres servi dans les 
corps francs, auxiliaires de l ’armee autrichienne. Aprils la 
paix de Svichtov, il avait pendant quelque temps mene la 
vie de h a i d o u lc  dans les montagnes, puis 6tait revenu dans 
son village de Topola, se livrer pacifiquement a Felevage et 
au commerce des pores.

La revolte, dont 1c foyer principal 6tait la Choumadia, 
au centre du pays, s ’etendit rapidement a toutle pachalik. 
Les habitants s ’etaient depuis longtemps munis d’armes et 
de munitions; beaucoup avaient combattu a cote des 
troupes autrichiennes; ils etaient aguerris et disciplines.

Tout d ’abord, le mouvement fut dirige exclusivement 
contre la tyrannie des dahis et des janissaires et non contre 
le gouvernement turc dont les Serbes reconnaissaient 
Fautorite. Ils pensaient meme le servir en luttant contre les 
janissaires qui, par leur opposition aux reformes essayees 
par le sultan Selim, faisaient acte de rebellion. Des dele- 
gues serbes furent envoyes a Constantinople pour exposer 
les voeux de la population, et pendant un certain temps, 
la S. P . observa une attitude de neutralite, puis en pr6sencc 
des succes des insurges qui, en mai et juin 1804, avaient 
occupe un grand nombre de villes, entre autres Iagodina, 
Pojarevats, Sm6d6revo, et assiegeaient Belgrade, elle 
chargea le gouverneur de Bosnie, Bekir-Pacha, de pacifier 
le pays en s ’entendant avec les Serbes. Les dahis craignant 
la punition qu’ils meritaient, s ’etaient enfuis dans la petite 
lie d ’Ada-Kal0, au milieu du Danube, oh ils furent pris par 
ordre de B ekir et livres aux insurges qui les mirent a mort. 
Le pacha, se basant sur cette execution qui supprimait les 
causes de Finsurrection, voulait que les Serbes se dispersent. 
Ceux-ci, qui se mefiaient avec raison des Turcs, n ’auraient

1. K a r a -D jo r d jt , Georges le Noir. On a employ  ̂quelquefois la forme serbe 
T s r n i- D jo r d ji , mais la forme turque a prevalu.
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pas voulu traitor sans une caution exterieure, cello do 
l’Autriche, mais Bekir refusa et 1’Autriche, d ’ailleurs, no 
paraissait pas disposee a accorder sa garantic. Neanmoins, 
une entente s’etablit, mais le firman imperial qui devait la 
sanctionner ne fut pas envoye ct Bekir rentra en Bosnie. 
Les Serbes commencerent a penser qu’ils n’obtiendraient 
rien de d6cisif de la S. P. et qu’ils devaient lutter pour leur 
independance complete. Cette idee etait repandue surtout 
parmi les habitants les plus instruits et encouragee par les 
Serbes etablis en territoire autrichien qui avaient repasse 
le Danube pour venir en aide a leurs compatriotes. En  effet, 
si l ’Autriche ne prenait pas ouvertement parti pour les 
insurges, elle les laissait s’approvisionner chez clle de tout 
ce dont ils avaient besoin et elle permettait a ses sujets et 
meme aux soldats des Confins Militaires ( g r a n i l c h a r i )  de 
se joindre a eux.

Des d0legu0s serbes avaient aussi ete envoyes a Saint- 
Petersbourg ou ils avaient ete bien re§us, mais la Russie 
alors en guerre avec la France n’avait pas pu promettre un 
secours effectif. Neanmoins, l ’ambassadeur russe k  Cons
tantinople, ainsi que celui d ’Autriche intervinrent en 
favour des Serbes aupres de la S. P. Mais les Turcs, se ren- 
dant compte que le mouvement etait, en definitive, dirig0 
contre eux, d^ciderent d’agir avec energie et firent envahir 
la Serbie, d’abord par le pacha de Nich, Hafiz, qui fut 
battu le 6 aout 1805 a Ivankovats, puis par les gouverneurs 
de Bosnie et de Roumelie. Ces derniers subirent egalement 
de sSrieuses defaites en aout 1806 k M i c h a r  et k D i l i -  

g r a d .
A cette epoque, Napoleon, encore en guerre avec la 

Russie, agissait a Constantinople pour amener la Turquie a 
entrer en conflit avec sa voisine du Nord. Dans ces condi
tions, la question serbe prenait une importance particu- 
liere pour les deux bellig6rants 6ventuels. Le gouvernement 
ottoman conscntit a accorder de bonnes conditions aux 
insurg0s, mais la resistance des garnisons turques qui 
tenaient encore a Chabats et a Belgrade, ne permit pas de 
les appliquer et le 30 novembre 1806, les Serbes rouvrant les
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h o stility , prirent d ’assaut la ville de Belgrade et un mois 
apres la citadelle.

L a  Russie ayant declare la guerre a la Turquie, appela 
les Serbes k  prendre part k  la lutte et en juin 1807 un deta- 
chement de l ’armee russe qui operait sur le Danube p6n0tra 
en Serbie et se joignit aux insurg^s qui, avec cet appui, 
remport^rent de nouveaux succes. Mais l ’entente entre la 
France et la Russie, qui suivit le traite de Tilsit (25 juin 
1807), amena avec la Turquie Tarmistice de Slobozia 
( 12  aout).

L e  commandant turc n ’avait pas consenti k  y  mentionner 
les Serbes. A  la v6rite, les conditions de cet armistice ne 
furent pas acceptees par Tempereur de Russie. Les Turcs 
craignant une reprise de la guerre, laissaient cependant une 
tranquillite complete aux Serbes, sans toutefois admettre 
une garantie etrangere de leurs promesses. D ’ailleurs, la 
Turquie elle-meme se trouvait, en raison des 6venements de 
Constantinople, dans une situation difficile et devait 
eviter d ’augmenter les complications.

L a  guerre ayant repris en 1809 avec la Russie, les Turcs 
voulurent porter un coup decisif a Insurrection serbe 
pour empecher sa cooperation avec l ’ennemi. Cette cam- 
pagne se deroula dans des conditions defavorables aux 
Serbes, jusqu ’a ce que, a la fin d ’aout, Tattaque russe 6tant 
dcvenuc plus vigoureuse, la S. P. dut retirer ses troupes de 
Serbie pour les envoyer sur le theatre principal des opera
tions. L a  paix de Vienne (2 octobre 1809), entre la France 
et PAutriche, avait donn0 les provinces illyriennes k  Napo
leon, dont les possessions se trouvaient ainsi limitrophes de 
la Bosnie et en partie de la Serbie. Karageorges crut pou- 
voir obtenir son appui et lui adressa, dans ce but, une lettre 
qu ’un envoy0 porta a SchOnbrunn 1 . Mais il n ’entrait pas 
aiors dans les vues de TEmpereur de s’occuper de cette 
affaire. L ,envoy6 serbe ne fut pas recu a SchOnbrunn, ni 
Pann6e suivante a Paris. Plus tard, au moment d ’entamer

1. Saint-Ren0 Taillandier, L a  S erb ie , K a r a  G eorges ei M ilo c h , p. 1 1 7 ,  
donne la traduction latine de cette lettre, dat6e du 16 aoQt 1909.



ί la  guerre contre la Russie, Napoleon semblera regretter son 
% inaction, en considerant les dangers que presenterait i ’eta- 
j? blissement de Tinfluence russe en Serbie 1.
£ Les Serbes s’etaient d’ailleurs adresses en meme temps 

a l'Autriche qui, epuisee par la guerre malheureuse qui 
venait de se terminer, n ’avait pas pu intervenir.

Les Russes au contraire, toujours en guerre avec la Tur- 
quie purent, en 18 10 , rStablir le contact avec les insurg£s. 
Au moment ού ils 6taient obliges d’envoyer la plus grande 
partie de leurs troupes au Nord contre Napoleon, ils pous- 
serent plus vigoureusement leurs operations contre les 
Turcs et remporterent des sueces decisifs qui permirent de 
conclure la paix. Elle lut signee le 16  /28 mai 18 12  a 
Bucarest.

La seule partie de ce traite qui nous interesse, pour le 
moment, est Tarticle 8 ainsi concu : « Quoiqu’il ne soit pas 
permis de douter que la S. P. n ’use de clemence et de gene- 
rosite envers les Serviens, on a trouve equitable, vu la part 
qu’ils ont prise a cette guerre, de convenir solennellement 
d’une clause relative a leur surete; en consequence, la S. P . 
accorde aux Serviens une entiere amnistie et promet que 
leur tranquillite ne pourra pas etre troublee a cause des 
evenements passes. Les forteresses construites dans leur 
pays a l ’occasion de la guerre et qui n ’existaient pas aupa- 
ravant, seront ras6es, en tant qu’elles seraient inutiles a 
Tavenir, et la S. P. prendra, comme ci-devant possession 
des autres places fortes, y  mettra les garnisons qu’elle 
jugera a propos. Mais pour que ces garnisons n ’exercent pas 
une injustc oppression envers les Serviens, la S. P. ne con
sultant que ses sentiments de misericorde, traitera ce 
peuple avec toute la moderation convenable. En outre, la 
S. P., a la pri^re des Serviens, leur accordera les memes 
a vantages que ceux dont jouissent ses sujets des lies de 
TArchipel et d'autres parties de ses Etats, leur laissera a 
eux-memes le soin de Tadministration interieure du pays, 
et recevra directement d ’eux le montant des impdts mode-
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I. Voir Saint-Ren6 Taillandicr, op. c i l .f p. 128, note.
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res qu’elle levcra sur eux et en prenant, a cet effet, des 
mesures de concert avec cc pcuple 1.

La Serbie semblait ainsi rcccvoir un certain degre d’au- 
tonomie. En realite, lcs termes du traite etaient vagues, 
et les intdresses comprenant que la retraite des armees 
russes les laissait sans defense, essayerent d ’obtenir direc- 
tement des conditions plus precises; ils envoyercnt a cet 
effet, une deputation a Constantinople. Mais loin d’acce- 
der a leurs desirs, la S. P.voulut encore aggraver les clauses 
du traite, en cxigeant, notamment, la remise des armes et 
le retour des Turcs dans leurs domaines. Les Scrbes refu- 
serent, et le Sultan, profitant de ce refus qui, d ’apres lui, 
le deliait de l ’observation du traite, fit envahir le pachalik 
de Belgrade par une armee que commandait Hourchid 
Pacha, devenu grand-vizir. Les Serbes etaient prepares; 
ils possedaient des fusils, des canons, des munitions, occu- 
paient des places fortes, mais l ’armee turque etait nom- 
breuse et surtout les defenseurs n ’etaient plus unis. Les 
voivodes, jaloux les uns des autres et supportant mal 
1’autorite de Kara-Georges, proclame prince, songeaient, 
semble-t-il, encourages parfois par la diplomatic russe. 
a leurs rivalites plus qu’a l ’interet general. Le chef etait 
hesitant. II aurait voulu concentrer la resistance dans la 
Choumadia; il dut y  renoncer. Des actes heroi’ques illus- 
trerent encore cette p6riode. Le fam eux hai'douk Velko 
supporta,dans Negotin,un siege en regie contre 18.000 as- 
saillants. II fut tue par un boulet turc et sa mort fut le 
signal de la debacle. Comme les Turcs s ’approchaient de 
Belgrade, Kara-Gcorges lui-meme, abandonnant ses compa- 
gnons, passa en Autriche, le 2 1 septembre 18 13 . La  pre
miere phase de la lutte pour Tindependance serbe etait ter- 
minee; tous les avantages conquis en dix ans de guerre 
etaient perdus. Comme on pouvait s ’y  attendre, la fureur 
turque se donna libre cours et se m anifesta par des pillages, 
des massacres, des supplices sauvages, tels que les empale- 
ments.

I. N o ra d o u n g h ia n , t. II, texte n° 30, p. 89.



Pourtant, quelques voivodes avaient pu rester dans Ie 
pays et faire accepter leur soumission par les Turcs. Parmi 
eux se trouvait M i l o c h  O b r i n o v i t c h , qui avait 6te un moment 
adversaire de Kara-Georges. Celui-ci Γavait meme fait arre- 
ter et mettre en jugement. II s’en tira, d ’ailleurs, avec une 
reprimande A

Miloch etait un paysan du village de Dobrinia, dans 
l ’arrondissement d’Oujitsa 1 2, illettre,mais doue d ’une intel
ligence naturelle,de beaucoup de bon sens et de clairvoyance 
en meme temps que d’un grand courage. D ’abord compa- 
gnon de son demi-frere Milan qui fut Tun des chefs de la 
premiere insurrection, apres la mort de celui-ci en 1 8 1 1 ,  
il devint vo'ivode a son tour, Apres la defaite de K ara- 
Georges, il s’efforca de gagner la confiance des Turcs et les 
aida meme dans la repression d’une tentative d’insurrection 
qu’il jugeait prematuree et sans possibilite de succes. Mais 
les cruaut£s de Suleiman-Pacha, vali de Belgrade et de ses 
subordonnes, pousserent de nouveau les Serbes a la revolte, 
et Miloch pensant que le moment etait venu, se mit a leur 
tete. L ’insurrection fut proclamee le dimanche des Ra- 
meaux 18 15 , dans l’eglise de Takovo,et elle s’etendit aus- 
sitot a tout le pays. Ce fut surtout une lutte de guerillas, 
menee par des bandes de faible effectif, mais nombreuses, 
operant partout, a couvert, harcelant les Turcs. Il y  cut 
aussi, cependant, des operations importantes comme la 
prise de Pojar6vats emportee d’assaut apres cinq jours de 
combat. Au cours de ces luttes acharnees, Miloch sut parfois 
se montrer g6nereux et humain et gagner ainsi le respect et 
radmiration de ses adversaires.

La S. P. voulant retablir l’ordre en Serbie, car elle avait 
bien d’autres soucis ailleurs, envoya deux fortes armees, 
l’une venant de Bosnie sous le commandement de Hourchid- 
Pacha, l ’autre arrivant par le sud, sous les ordres de Mara- 
chli Ali (Ali de Marach). En realite, la mission de ces deux

1. Saint-Rene Taillandier, op. c i l .f p. 130 ct suiv.
2. O b rin , duqucl il avait pris son nom palronymiquo, n’dtait pas son pere, 

mais 1c premier mari de sa m6re, homme assez riche, qui avail laiss6 sa for
tune et son influence a Milan, demi-fr6re dc Miloch.
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generaux 6tait plutdt de trailer que de combattre, et Miloch, 
qui a foccasion, savait etre aussi bon diplomate que vail- 
lant guerrier, profita habilement de cettc disposition, en 
m0me temps qu’il utilisait la rivalite existant entre Hour- 
chid et Ali et la difference dc leurs manieres de voir. II 
obtint ainsi avec ce dernier certaines concessions dans 
un acord verbal et chercha a en avoir la confirmation par 
un firman imperial. L ’ambassadeur de Russie a Constan
tinople agissait dans le meme sens, mais sans beaucoup 
d ’energie. En 1820, des delegations serbes furent admises, 
aupres de la S. P .; des negotiations directes commencerent 
sans amener de resultats, et furent interrompues en 18 2 1, 
lorsque eclata l ’insurrection grecque. L ' H e l a i r i e  qui la 
preparait depuis 18 14 , aurait voulu obtenir le concours 
des Serbes, mais Miloch refusa. II croyait le mouvement 
mal organise et craignait, en y  prenant part, de compro- 
mettre les resultats deja obtenus; puis, les Grecs etaient 
mal vus en Serbie, a cause de fattitud e des prelats grecs 
qui, depuis la suppression de la metropole serbe d ’ lpek 
(1766), occupaient les sieges episcopaux. Enfin, une raison 
personnelle renforgait l ’hostilite de Miloch. Dans les rangs 
des Hetairistes se trouvaient des voivodes de la premiere 
insurrection, partisans de Kara-Georges, qui avaient quitte 
la Serbie avec lui. L ’ancien commandant voulut, en 18 17 , 
rentrer en Serbie pourgagner leshabitants a la cause grecque 
mais il fut tue peu apres son debarquement (13  juillet). 
On admet generalement que ce meurtre fut accompli sur 
1 ’ordre de Miloch, les defenseurs de celui-ci se bornant a 
invoquer la necessite de preserver la cause serbe du danger 
qu ’aurait presente faction  dissolvante d ’un com petiteur l . 
Mais Saint-Rene Taillandier expose une hypothese diffe- 
rente qui met Miloch hors de cause2. De meme, 86 ans plus 
tard, on se demandera quelle responsabilite incombe a un 
Karageorgevitch dans le drame sanglant qui fit dispa- 
raltre le dernier des Obrenovitch.

1. Stoian Stanoi6vitch, Is lo r ia  S rp sk o g a  N a rod a , p. 344.
2. O p . c it ., pp. 215-216.
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La situation des Serbes restait indecise, tandis que les 
troupes turques etaient occupees en Bosnie et en Herze- 
govine a reprimer la revolte des begs musulmans, hostiles 
aux reformes de Mahmoud. Plusieurs pachas furent envoyes 
successivement dans ces provinces sans pouvoir y  retablir 
l ’ordre.

L ’avenement de Tempereur Nicolas I er (decembre 1825) 
avait amene la. Russie a une attitude plus decidee a l ’egard 
dc la Turquie, tandis que celle-ci,inquiete de la tournure de 
evenements, en Grece et en Egypte, etait dispos6e k  regler 
favorablement les autres questions. Une c o n v e n t i o n  expli
cative et complementaire qui precisait certains points du 
traite de Bucarest fut done conclue a Akerman, le 25 sep- 
tembre (7 octobre 18 2 6 1).Elle confirmait d ’abord toutes les 
clauses et stipulations du traits de Bucarest. En ce qui con- 
cerne specialement les Serbes, l ’article 5 pr6cisait que la 
S. P. reglera avec les deputes de la nation servienne, les 
mesures qui seront jugees les plus convenables pour lui 
assurer les avantages stipules en sa faveur. Ces mesures 
seront consignees en detail dans un h a i l  i c h S r i f ,  lequel sera 
mis en vigueur dans le plus court delai possible et au plus 
tard dans le terme de dix-huit mois; ii sera communique 
a la Cour Imperiale de Russie et considere comme partie 
integrante de la presente convention.

Ces promesses furent accueillies favorablement en Serbie 
et TAssemblee Nationale ( N a r o d n a  S k o u p c h i i n a )  en temoi- 
gnage de reconnaissance, proclama Miloch prince heredi- 
taire et emit lc voeu que cette qualite lui soit reconnue par 
la S. P.

Mais un nouveau retard fut apporte au reglement defi- 
nitif des affaires serbes en raison de la tension produite 
entre la Russie et la Turquie par la question grecque, ten
sion qui aboutit a une declaration de guerre le 14-26 avril 
1828. Cette nouvelle campagne se termina, comme on le 
verra plus loin, par une defaite complete de la Turquie qui 
dut signer la paix k  Andrinople le 2-14  septembre 1829.

1. N ora d ou n g h ia n , t. II, tcxtej$8, p. 116 et suiv.
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P ar l ’arbicle 6 de cc traite, la S. P. s ’engageait de la 
maniere la plus solennelle a remplir sans le moindre d61ai, 
avec la plus scrupuleuse exactitude, les clauses de 1 ’article 5 
de la convention d ’Akerman et a proceder imm^diatement 
a la restitution des six districts ( n a h i e ) ,  detaches de la 
Serbie. Le f i r m a n  qui ordonnera l ’ex6cution de ces clauses 
sera officiellement communique a la Cour imperiale de Rus- 
sie dans le d6lai d ’un mois L

C’est seulement le 17  /29 aout 1830 que fut promulgue le 
h a l l  i c h e r i f  qui consacrait definitivement l ’existence de la 
Serbie comme principaute autonome sous la suzerainete de 
la Turquie. D ’apres ce document, le h n i a z  (prince) Miloch 
Obr6novitch est confirme dans la dignite de bachknez1 2 
(chef principal) de la nation serbe et cette dignite sera 
hereditaire dans sa famille; il continuera a administrer les 
affaires int^rieures du pays, d ’accord avec rassembl0e des 
m o u h l a r s  (notables) serbes. Les fonctionnaires et employes 
de la S. P . n ’auront pas ά se meler de l ’administration du 
pays ni des difT6rends entre les Serbes. Pour prevenir les 
troubles et pour la police du pays, le kniaz entretiendra la 
force armee necessaire.

Defense est faite aux musulmans qui n’appartiennent pas 
aux garnisons des places fortes, d ’habiter le pays.

Divers articles concernaient la liberte du culte chr0tien, 
le tribut ( h a v a l c h )  a payer a la Turquie, ainsi que le revenu, 
des sipahiliks dont Tadministration seraconfiee aux Serbes, 
les droits de douane, la poste aux lettres que la Serbie 
pourra etablir, etc3..

Seule la question des six n a h i e s  qui avaient fait partie 
des territoires reconnus ά Kara-Georges etqui avaient etc, 
depuis, detaches du pachalik de Belgrade, restait en suspens 
jusqu ’a la remise des rapports rediges par des commissaires 
envoyes par la Russie e tp ar la S . P. Miloch qui, deja, avait

1. N o ra d o u n g h ia n, l. II, texte n° 53, p. 160.
2. K n ia z  qui <36signe Ie prince regnant est la forme russe. La forme slave 

du sud k n cz s’appliquait & des chefs locaux, c’est pourquoi les Turcs ern- 
ployaient le terme bach kn cz, kncz principal (de bach, tete).

3. N o r a d o u n g h ia n , t. II, texte n° 63, p. 197.
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pu, par son action personnelle a Constantinople, obtenir 
l ’her^dite a la dignite princtere dans sa famille, sut profiter 
des difficult^ de la Turquie avec Mehmed Ali pouroccuper 
les districts contestes et s’en faire reconnaltre la possession 
en mai 1833.

Les Turcs conservaient le droit de tenir garnison dans les 
places fortes frontieres y  compris la citadelle de Belgrade.

Le 30 novembre 1830, avait eu lieu k  Belgrade la lecture 
solennelle, par le pacha de cette ville, du h a l t  i  c h i r i f  ainsi 
que du firman d ’investiture de Miloch1. Pour la premiere 
fois un mouvement de caractere national avait obtenu 
satisfaction. Ainsi commengait le demembrement progres- 
sif de 1’Empire Ottoman qui allait se continuer pendant 
tout le x ix e siecle pour s’achever au x x e.

La revolution grecque que nous allonsetudier maintenant 
en presente un nouvel episode.

1. Ce firman sp6cifiait que ThSr̂ ditA dans la famille princtere serbe aurait 
lieu de p6re en fils. Le nouveau prince devait recevoir I’investiture du Sultan 
et payer une taxe.



GH APITRE X IV

L ’ IN S U R R E C T IO N  G R EC Q U E

Nous avons deja eu roccasion de remarquer que lesGrecs, 
apres la prise de leur capitale, avaient su conserver leur 
existence comme nation sous la souverainete des sultans. 
Us avaient meme etendu leur influence et reconquis une 
partie du terrain perdu au cours des siecles qui avaient pre
cede Tarrivee des Turcs en Europe. En eflet, grace aux pri
vileges co n fe rs  par Mehraed le Conquerant au Patriarche 
oecum6nique, aux eveques et au clerge grecs, ceux-ci 
etaient devenus les chefs, non seulement spirituels, mais 
politiques, de tous les chr^tiens orthodoxes, c ’est-a-dire 
des Bulgares, des Serbes, des Albanais, aussi bien que des 
H ellenes.il est tout a fait exact que cespeuples se trouverent 
soumis a une double domination, celle des Turcs dans le 
domaine mat0riel, celle des Grecs dans le domaine spirituel· 
Peu a peu, tous les sieges episcopaux de la Turquie d ’Europe 
furent occupes par des pr6lats grecs; la liturgie grecque fut 
substitu6e a la liturgie slave, les ecoles grecques subsis- 
terent presque seules. Comme les Turcs, en raison de leur 
culture tres arrieree, etaient incapables d ’exercer aucune 
influence sur leurs sujets chretiens, ce fut le grec qui devint 
la langue de civilisation, celle du commerce en meme temps 
que de l ’figlise et de 1’ecole. Les classes cultivees, les popu
lations urbaines, parlerent grec en public, jneme lors- 
qu’elles se servaient d ’un autre idiome au foyer fam ilial. 
Maitres du commerce et de la na\dgation, les Grecs s ’enri- 
chissaient et acqueraient ainsi, dans un E ta t  oil la venalite 
jouait traditionnellement un si grand role, une influence 
consid0rable. Ardemment patriotes, tres attaches au bien 
de leur race, les Grecs riches faisaient souvent un noble 
usage de leur fortune en en consacrant une partie a des 
institutions de culture ou de bienfaisance.
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L ’ignorance des Turcs, frequente raeme dans les plus 
hauts postes de Ffitat, avait conduit a utiliser les connais- 
sances des Grecs.On a vu que les fonctions de drogmans du 
Divan, devenues particulierement importantes avec le 
developpement des relations exterieures, etaient le mono
pole des Grecs du Phanar, qui avaient, ensuite, profite de 
leur credit pour se faire confier le gouvernement des princi- 
pautes roumaines, dans lesquelles un travail intense d ’helle- 
nisation avait ete mis en oeuvre au x v n e et au x v m e siecle.

On comprend que, dans ces conditions, le peuple grec 
ayant conserve intact le sentiment de sa nationalite, le 
souvenir de son passe, ayant conscience de sa superiorite 
intellectuelle sur ses maitres turcs, n’ait supporte qu’avec 
impatience le joug de ces derniers.

Sans parler des nombreux projets qui, a partir de la chute 
de Constantinople, ont successivement, sans plus de succes 
les uns que les autres, pr6vu F expulsion des Turcs, on peut 
dire que c’est la grandeur croissante de la Russie, pays 
orthodoxe, qui a fait luire aux yeux des Grecs Fespoir de 
leur delivrance.

Deja, Pierre le Grand dirige ses regards vers Byzance 
encore bien lointaine. Catherine II avait essaye, en 1770, de 
soulever les chretiens ottomans, tentative qui, apres quel- 
ques succes partiels, avait eu pour resultat definitif des 
devastations et des massacres. On a expose, en leur lieu, 
les campagnes des Russes au x v m e siecle, le projet de 
Fimperatrice qui voulait creer un nouvel empire grec pour 
son petit-iils Constantin. En realite, les victoires russes 
aboutirent au traite de K u l c h u k - K a ' i n a r d j i  qui garantissait 
certaines libertes aux Grecs des lies et plagait, en fait, les 
principautes roumaines sous la protection de la Russie.

Les 6venements qui marquerent la fin du x v m e siecle 
et le commencement du x ix e, la Revolution frangaise, dont 
les echos penetrerent jusqu’aux extremites du monde orien
tal, surtout parmi les elements instruits de la population 
grecque, les guerres avec la Russie, les insurrections boule- 
versant FEm pire Ottoman, celles d ’Ali de Τόρόΐβη en 
Albanie, de Mehmed Ali en Egypte, de Kara-Georges et de
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Miloch en Serbic constiluaient une atmosphere favorable 
a une revoltc grecquc. Des intellectuels montrent la route 
aux hommes d ’action, Adamandios Korais, savant et litte
rateur, le poctc Rhigas, d ’originc mac6do-roumaine,auteur 
de la M a r s e i l l a i s e  g r e c q u c , imitation de la Marseillaise 
frangaise, mort pour sa cause en 1798. Rhigas avait, des les 
dernieres annees du x v m e siecle, constitu6 une societe 
intellectuelle et patriotique appelee Y H c l a i r i e ,  qui fut imitee 
plus tard par d ’autres associations portant le meme nom, 
notamment Y H c l a i r i e  d e s  A m i s , qui fut Torganisatrice de 
l ’insurrection de 18 2 1.

Les Grecs etaient encourages par le sentiment general 
de l ’Europe lettr^e oil le culte de i’antiquite etait plus en 
honneur que jam ais. Ils pouvaient esperer, sinon le concours 
ofllciel, du moins la bienveillance de la Russie orthodoxe. 
Pourtant de ce cote, l ’Em pereur Alexandre se trouvait en 
presence d ’une penible alternative, car si ses sentiments 
personnels, sa foi religieuse tres vive, le portaient vers les 
Grecs, il considerait que son devoir de souverain absolu» 
inspirateur de la Sainte-Alliance, lui interdisait d ’encou- 
rager une revolte contre un pouvoir legitime. Aussi sc 
montra-t-il toujours tres indecis. Les Grecs avaient pour
tant un protecteur a la cour de Russie, dans la personne de 
leur compatriote Capodistrias, ne a Corfou, qui occupail. 
a cette epoque, a Saint-Petersbourg, le poste de ministre 
des Affaires etrangeres et qui devint president de Tfitat 
hellene des que celui-ci put etre organise.

Le mouvement etait prepare a la fin de 1820. Un corps 
insurrectionnel avait etc constitue en Russie sous le com- 
mandement d ’AIexandre Ipsilanti, fils d ’un ancien prince 
de Valachie, et, a ce moment, aide de camp de Tempereur 
Alexandre. Le 25 fevrier 18 2 1, Ipsilanti passa le Prut et 
penetra en Moldavie, ou il esperait trouver des concours 
parmi les elements hellenises des deux principautes. Mais, 
si une fraction de la noblesse roumaine, grecque d ’origine 
ou grecisee, 0tait disposee a prendre partie pour l ’H^tairie, 
le peuple et beaucoup de nobles etaient profondement hos- 
tiles h riiell^nisme dont ils avaient tant souffert sous les

l ’in s u r r ec t io n  grecque



^ i n s u r r e c t i o n  g r e c q u e 233

princes phanariotes. Precisement, a cette epoque, en Vala- 
chie, une insurrection populaire venait d ’eclater sous la 
conduite d ’un fonctionnaire, sorti lui-meme du peuplc, 
Tudor Vladimirescu, dans le but de chasser les princes 
grecs. E t  en effet, a partir de 1822. des princes indigenes 
remplacerent les phanariotes sur les trones des deux prin- 
cipautes. Des troupes turqucs avaient passe le Danube et 
battu les Grecs a Dragashani en Valachie, et a Sculeni en 
Moldavie. Ainsi se termina la tentative d’ lpsilanti. Elle 
donna pourtant le signal de l ’insurrection generate dans les 
pays grecs qui commenca le 25 mars 18 2 1, le jour de TAn- 
nonciation ( E v a n g h e l i s m o s ) .

En peu de temps, toute la Moree, sauf les places fortes, 
etait au pouvoir des Grecs, commandes par Marko Botsa- 
ris, Kolokotronis, Mavromihalis, Tarcheveque de Patras, 
Germanos.

La fureur des Turcs se manifesta, a Constantinople, par 
des arrestations et des executions de notables, en meme 
temps que par des massacres, accompagnes de supplices 
affreux de la part de la populace musulmane fanatisee. A 
Tissue de la messe nocturne de Paques, le patriarche Gre- 
goire (Grigorios), ag6 de quatre-vingt-quatre ans, fut enleve 
par les Janissaires et pendu a la porte de la cathedrale. 
Douzc eveques, des pretres, de nombreux fideles furcnt tues 
le meme jour. La ilotte du kapoudan pacha, Kara-Ali, com
mit aussi des ravages sur les cotes d ’Asie Mineure, notam- 
ment a Smyrne et Aivali, mais elle dut ceder aux attaques 
des hardis marins de Psara, Spetsai et Hydra.

Ces actes de sauvagerie, les outrages subis par le corps 
du patriarche, tralne dans la boue et jete a la mer 1 emurent 
Tempereur Alexandre et le gouvernement russe, lequel, en 
interpretant largement le trait6 de Kutchuk-Ka'inardji 
pouvait pretendre a un certain droit d'intervention en 
favour des chretiens orthodoxes. Mais nous verrons cette 
fois, aussi, le manque d’accord entre les puissances empe- 
cher toute intervention effective et encourager la resis-

1. II fut retir6 par des pficheurs grecs et transport a Odessa oil il fut 
in)ium6 avcc de grands honneurs. Plus tard, il fut rapport6 ix Atlifencs.
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lance dc la Porte. M. Edouard Driault, dans son H i s l o i r e  

d i p l o m a t i q u e  d e  l a  G r e c e  (tome I er, pp. 143 et suiv.), rap- 
porte les conversations du ministre de Russie a Constan
tinople, le baron Strogonov, avec Pambassadeur d’Angle- 
terre, lord Strangford ct le charge d ’affaires de France. 
Mr. de Viella, qui montrent l ’etat d ’esprit dcs diplomates, 
occidentaux.

Pendant que ceux-ci discutent, redigent des rapports, 
delibfcrent, et que le ministre de Russie, Strogonov quitte 
Constantinople le 10  aout, les Grecs continuent a se battre. 
Le 5 octobre 18 2 1, Tripolitsa est prise d ’assaut ct saccag£e;
8.000 Turcs, dit-on, y  sont massacres en repr6saille des 
meurtres de chretiens.

Le 1 /13  janvier 1822, les deputes des districts insurges, 
r6unis a Epidaure, proclament Pind^pendance de la nation 
grecque. Peu de temps apres, cette Assemblee Nationale 
qui avait pour president Alexandre Mavrocordato, vota la 
premiere constitution hellcnique, congue dans un esprit 
tres d6mocratique, et nomma le comite de cinq membres 
auquel 0tait confi6 le pouvoir executif.

En  avril 1822, Pile de Samos s’etant r0volt£e, quelques 
Samiens vinrent dans Pile voisine, Chio, dont la popula
tion 6tait jusqu’alors rest6e tranquille. Ce fut un pretexte 
pour la faire attaquer par le kapoudan-pacha. Les habitants 
s’etant enfuis dans la montagne, Kara-A li fit annoncer une 
amnistie et les consuls de France et d ’Autriche rassurerent 
les habitants qui rejoignirent leurs habitations pour les 
fetes de Paques.

Les Turcs, violant la parole donnee, se livrerent a d ’hor- 
ribles cruautes sur la population sans defense; -on compta, 
dit-on, 23.000 morts; 47.000 personnes, principalement des 
jeunes lilies, furent cmmenees en esclavage.

Ces horreurs, que rappelle le commencement d’une poesie 
bien connue de Victor Hugo :

Les Turcs ont passe 1 h. Tout est ruine et deuil,
Chio, Pile des vins, n’est plus qu’un sombre ecueill .
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1. Les Orienlales. L’enfant grec.



l ’i n s u r r e c t i o n  g r e c q u e 235

souleverent dans toute 1 ’Europe un mouvement d ’indigna- 
lion et l ’ambassadeur d’Angleterre, lord Strangford, re§ut 
l ’ordre de faire des representations energiques au Divan, 
Mais les protestations emanaient de l ’opinion publique, des 
ecrivains et des poetes, bien plutot que des gouverne- 
ments, toujours domines par les principes de la Sainte- 
Alliance.

A ce moment allait se reunir a V£rone, un congres motive 
par les affaires d ’Espagne. On pensa y  traiter aussi les 
affaires d ’Orient et la S. P. fut priee d ’y  envoyer des d£le- 
gues. Elle refusa nettement. II faut reconnaitre que l ’atti- 
tude du gouvernement ture fut invariable et consequente 
avec les principes ad o p ts  des l ’origine. L ’insurrection 
grecque etait une affaire int£rieure ottomane. La Turquie 
n ’avait besoin de personne pour r£tablir l ’ordre et sa dignit£ 
de puissance souveraine lui interdisait d ’accepter aucune 
intervention etrangere entre son gouvernement et ses 
sujets rebelles. A  l ’occasion, le rei*s-effendi demandait aux 
ambassadeurs d ’Angleterre ou de Russie ce que feraient 
leurs gouvernements si des musulmans des Indes ou des 
Tatars de Russie s’etant souleves, la Turquie proposait son 
intervention. Aux reproches concernant les massacres, on 
repondait que les Grecs ne se faisaient pas faute de tuer des 
musulmans inoffensifs. Le congres de Verone refusa de 
recevoir une delegation envoyee par le gouvernement 
insurrectionnel de la Grece et se separa sans rien decider de 
precis au sujet de la question orientale.

La diplomatic des puissances occidentales etait dominee 
par la crainte d ’une guerre entre la Turquie et la Russie qui 
aurait permis a cette derniere d ’accroltre ses possessions et 
son influence en Orient.

La France representee, depuis 1824, par un ambassadeur 
particulierement capable, le general Guilleminot, avait 
repris son ascendant aupr&s de la Porte, mais bien que l ’opi- 
nion publique fran^aise fut favorable aux Grecs, l ’Ambas- 
sadeur devait surtout veiller a parer au danger venant de 
la Russie, et aussi de l ’Angleterre qui cherchait & proilter 
des circonstances pour fortifier dans la M6diterran6e orien-
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tale la situation qu’amorQaient d£j& la possession de Malle 
el Ie protectorat des lies Ioniennes.

Metternich, qui dirigeait la politique autrichienne, cham
pion des principes de la Sainte-Alliancc, etait naturelle- 
ment hostile k  toute intervention, d ’autant plus qu’il crai- 
gnait les avantages que pourrait en retirer la Russie.

II etait done bien difficile d ’arriver k  une entente sus
ceptible d’imposer a la S. P. la volonte de TEurope chr£- 
tienne.

A la suite des massacres de Chio, le celebre corsaire, 
Constantin Kanaris avait, avec quelques marins de Psara, 
montant des brulots, cause de grands dommages a la flotte 
de Kara-Ali, lequel succomba a une blessure caus6e par la 
chute d ’un mat. Malgre quelques succes partiels, les armees 
turques operant en Peloponese etaient, en definitive, tenues 
en echec par les bandes grecques qui, insaisissables elles- 
memes, les harcelaient dans une region difficile. Tandis que 
Kolokotronis et Marko Botsaris tenaient la campagne, le 
president Mavrocordato defendait Missolonghi qui r6sista 
pendant trois ans et demi (novembre 1822, avril 1826) 
a toutes les attaques des Turcs.

Le 20 aout 1823, les Grecs, sous le commandement du 
Souliote, Marko Botsaris, avaient remporte une grande vic- 
toire a K a r p e n i i s i , grace a une action d’une audace extraor
dinaire. L a  nuit, quelques centaines de braves tomb^rent a 
Pimproviste sur le camp ottoman et y  mirent le desordre; 
leurs compagnons arrivant a l ’aube achev^rent la defaite 
des Turcs. Mais Botsaris avait trouve la mort au milieu de 
son triomphe.

La vaillante defense des insurges commencaib a emouvoir 
les spheres intellectuelles de l ’Europe qui avaient toujours 
conserv6 la veneration de Tantiquite grecque. Des concours 
leur arrivaient. Un officier superieur francais, le colonel 
Fabvier, vint mettre son epee au service de la Grece. Lord 
Byron, qui celebra, commc Victor Hugo, la Grece dans ses 
vers, rejoignit les d6fenseurs de Missolonghi en janvier 1824. 
Deja malade, il devait y  mourir. Des emprunts sont accor- 
des en Angleterre au gouvernement insurrectionnel. L ’ami-
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ral de Rigny, commandant l ’escadrc francaise du Levant, 
a des entrevues avec Mavrocordato.

Divers projets etaient elabores k ce moment en Europe.
Le 9 janvier 1824, le chancelier russe, Nesselrode, avait, 

sur l ’ordre de l ’empereur Alexandre, redige un memoire 
qui proposait la creation de trois principautes : Gr6ce orien- 
tale (Thessalie, Beotie, Attique), Grece occidentale (Epire, 
Acarnanie),Grece meridionale (MoreeetCrete),dont la situa
tion a l ’egard de la Turquie aurait £te analogue k  celle des 
principautes danubiennes. Les autres lies auraient b6ne- 
ficie d ’un regime d ’autonomie municipale.

II est a remarquer quo ce projet donnait aux pays grccs 
une etendue que la Grece independante n ’a obtenue 
qu’apres une bien longue attente. Neanmoins, il ne pouvait 
pas etre accepte par les insurges, caril ne correspondait pas 
au but pour lequel ils combattaient depuis trois ans.

Une conference reunie a Saint-Petersbourg, en juin 1824, 
pour examiner le projet russe, ne donna, en definitive 
aucun resultat pratique.

Mais pendant ce temps, un grand danger menagait les 
Grecs. Le sultan se voyant impuissant a dompter Tinsur- 
rection avait fait appel au pacha d ’Egypte, Mehmed Ali, 
qui possfcdait deja une armee et une marine organises a 
l’europeenne, bien pourvues d’artillerie et de mat6riel.

Des 1822, des troupes 6gyptiennes avaient ete d^bar- 
qu^es en Crete, oil les habitants chretiens r^voltes s ’etaient 
rendus maitres de presque toute Tile et tenaient les Turcs 
bloques dans quelques places fortes. Les figyptiens proce- 
derent a une devastation systematique, brulant les villages, 
d6truisant les plantations, emmenant les habitants en 
esclavage, en Egypte.

Mehmed-Ali fut done, en fevrier 1824, nomme comman
dant en chef des troupes chargees d ’operer en Morcc ct d’y  
retablir l ’autorite turque. II compl^ta son armee et sa
ilotte qui furent portecs a Teifectif de 30.000 hommes et de 
56 vaisscaux avec 200 transports. Ces forces furent placees 
sous le commandement eiTectif d’ lbrahim, d6ja vainqueur 
des Wahabitcs et conquerant de la Nubie.
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Le kapoudan pacha, Iiosrev, parLit avcc la flottc turque 
pour rejoindre les Egyptiens, mais commenca par attaquer 
les lies, notamment Psara, qui fut devastGe et dont la moitie 
des habitants furent tues.

Les petits bateaux grecs sous le commandant de Kanaris, 
Miaoulis, Sachtouris, causerent, malgre leur faiblesse, 
bcaucoup de mal aux vaisseaux turcs, de sorte que Hosrev, 
qui, d ’ailleurs, 6tait en mauvais termes avec Ibrahim, ren- 
tra dans les Dardanelles, tandis que, a la fin de l ’ann6e 1824, 
le general en chef egyptien debarquait ses troupes en Crete, 
en attendant le moment favorable pour passer en Mor6e.

L ’intervention de l ’Egypte m ettait le gouvernement 
frangais dans une situation assez delicate. Depuis plusieurs 
annees, en effet, il manifestait sa bienveillance a Tigard de 
Mehmcd-Ali, encourageait ses tendances vers le progr^s, 
lui envoyait des collaborateurs; deux generaux frangais, en 
conge, il est vra i,et a titre personnel,instruisaient son armee 
On put esperer un moment que cette circonstance serait 
favorable & la fois aux Grecs et aux interets de la France en 
amenant simultanement l ’independance de la Grece et celle 
de fE g y p te . Mais il parut bientot qu’ Ibrahim entendait 
rester fidele au sultan, son souverain et se conformer a ses 
ordres.

Les troupes 6gyptiennes debarquerent en Moree en mars 
1825, juste quatre ans apres le debut de l ’insurrection. Elies 
s ’emparerent d^abord de Coron et de Modon et assiegerent 
Navarin qui capitula le 18  mai. Peu de temps apres, Kala- 
mata et Tripolitsa furent occupees ainsi que la plus grande 
partie de la ΜοΓέβ. Nauplie, oil siegeait le gouvernement 
provisoire, et Missolonghi, dans la Grece septentrionale, 
etaient assi^gees.

Ibrahim commit une faute qui devait avoir pour lui de 
facheuses consequences. Pour assurer sa prise de possession 
du pays, il fit transporter en Egypte la population des loca- 
lites occupees par ses troupes, ce qui permit de supposer, 
avec raison, sans doute, qu'il voulait repeupler la Mor6e 
au moyen d ’immigrants arabes.

L ’execution de ce projet, sans meme parler des raisons
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d’humanite, aurait pr^sente de s^rieux dangers pour les 
puissances maritimes, telles que la France et I’Angleterre, 
puisqu’elle aurait etabli, en Europe meme, en face des 
cotes d ’Afrique, une population musulmane qui aurait sans 
doute rivalise avec celle des pays barbaresques, ce qui eut 
rendu impossible ou, du moins, tres dangereuse, toute navi
gation dans la Mediterranee orientale. Ainsi se trouvait 
provoquee une intervention energique des puissances euro- 
peennes. En meme temps les sympathies du monde Chre
tien pour les Grecs s ’accroissaient. Des comites philhellenes 
se constituaient en France, en Angleterre, en Alle- 
magne, en Suisse, travaillaient l ’opinion publique et reu- 
nissaient des secours en argent. Des officiers fran^ais, —  le 
colonel Fabvier et le general Roche, —  anglais, bavarois, 
venaient combattre dans les rangs des Grecs; une division 
navale americaine arrivait dans les eaux helleniques, et 
s o n  commandant echangeait a Nauplie, des visites, de 
forme officiclle, avec le Conseil executif grec.

Un projet consistant a appeler le due de Nemours au 
trone eventuel de Grece avait inquiete l ’Angleterre qui fit 
savoir qu’elle s’opposerait au besoin par la force au debar- 
quement d ’un prince fran^ais. Une partie des chefs et des 
representants du peuple hell^ne eurent alors l ’idee de placer 
leur pays sous le protectorat de TAngleterre et une decla
ration dans ce sens fut redigee a Nauplie, le 26 juillet 18 2 5 1 
Peu apres, le gouvernement britannique reconnaissait aux 
Grecs le caractere de belligerents, mais refusait d ’accepter 
le protectorat et se declarait neutre. II consentait, cepen- 
dant, a offrir sa mediation entre la S. P. et les Grecs.

Quoiqu’il en soit, ces demarches n ’aboutissaient qu’a 
aiguiser la rivalite des puissances et a developper les ele
ments de dissension existant d6ja parmi les dirigeants grecs.

A ce moment ( l er decembre 1825), la mort —  ou la dis- 
parition d’Alexandre Ier, car un mystere semble planer sur 
la fin de ce souverain —  et l ’avenement de Tempereur 
Nicolas, firent prevoir une attitude plus active de la diplo-
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matic russe. En ciTet, le 17  mars, le nouvel empereur fit 
adresser k  la S. P. un ultimatum reclamant Γ execution dcs 
dispositions du traite de Bucarest (18 12), notamment cn cc 
qui concernait les principautes roumaincs ct la Sorbic. 
Cette demarche aboutit a l ’accord d’Akerman (7 octobrc 
1826) dej& mentionne mais oil il n ’ctait pas question dcs 
Grecs.

Le 23 mars (4 avril 1826), un protocole signe a Saint- 
Petersbourg, par Wellington, ambassadeur extraordinaire, 
cnvoye pour feliciter l ’empereur Nicolas a 1 ’occasion de son 
avenement, et par Nesselrode, chancellor russe, specifiait 
les conditions de l ’arrangement a proposer a la S. P . si d ie 
acceptait la mediation anglaise. La Grece continuerait a 
dependre de l ’Empire ottoman et paierait un tribut, mais 
ses habitants jouiraient d ’une liberte complete de cons
cience et de commerce et dirigeraient exclusivement leur 
gouvernement interieur. Les Grecs racheteraient les pro
p r ie ty  des Turcs situees en Grece et dans les lies *.

Missolonghi etait bloquec depuis pres d’un an, attaquec 
a la fois par les figyptiens d ’ lbrahim et les Turcs de Rechid 
Pacha auquel le sultan, en lui conferant le commandement, 
avait pos6 cette alternative : Missolonghi ou ta tete? La 
place ne put etrc ravitaillee et succomba a la famine. Les 
defenseurs, qui avaient repousse tous les assauts, deciderent 
de s’enfuir a travers les lignes ennemies, 1.300 hommes envi
ron purent ainsi s ’echapper. Les malades et les blesses 
s’0taient reunis dans un souterrain ou se trouvaient dcs 
munitions en reserve. Quand les musulmans arriverent, les 
derniers defenseurs mirent le feu aux poudres et sauterent 
a \ e c  leurs ennemis.

La fin heroi'que de Missolonghi (22 avril 1826) eut un 
immense retentissement cn Europe. Victor Hugo la celc- 
bra dans les O r i e n i a l e s ;  Chateaubriand, a la Chambre des 
Pairs, en fit l ’objet d’un discours, dans lequel il protesta 
contre le transport, dans des vaisseaux appartenant a dcs 
nations civilis6es, des femmes et des enfants chretiens, ven-

1. Noradounghian, op. cil., t. II, textc n° 37, p. 114 et suiv.
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dus comme esclaves en figypte. La Chambre des Deputes 
entendit, avec emotion, des protestations semblablcs.

Un an apres (5 juin 1827), Athenes, assi0g£e par Recliid 
Pacha, succombait a son tour, mais l ’intervention de Tami- 
ral de Rigny avait obtenu une capitulation favorable pour 
ses defenseurs, qui gardaient leurs armes et leur liberte.

II ne restait plus aux Grecs que Nauplie et Tile d ’Hydra. 
Leur cause semblait done d^sesperee, la Turquie ayant, 
plus que jamais, sujet de maintenir l ’attitude de refus 
qu’elle avait toujours opposee aux propositions de media
tion des puissances. Ce fut un incident fortuit qui changea 
completement la situation.

La France avait adhere au traite conclu a Londres le 
6 juillet, et qui reproduisait le protocole du 4 avril, mais 
en ajoutant, ce qui lui donnait toute sa valeur, que si, dans 
le delai d’un mois, la S. P. n ’a pas accepte la mediation des 
trois puissances, celles-ci prendront des mesures imme- 
diates pour se rapprocher des Grecs, en etablissant avec 
eux des relations commerciales et en leur envoyant des 
agents consulaires.

Si, dans le meme delai d'un mois, la S. P. n ’accepte pas 
l ’armistice, les puissances contractantes s’efforceront d’en 
obtenir les elfets immediats, en prevenant toute collision 
entre les parties contondantes, sans toutefois prendre part 
aux hostilites. Les amiraux commandant les escadres dans 
les mers du Levant, recevront des instructions en conse
quence. C’est cette derniere disposition qui allait amener 
le denouement que toutes les diplomatics occidentales, 
deliberant depuis cinq ans, avaient ete impuissantes k  

obtenir.
Les ambassadeurs des trois puissances k  Constantinople 

voulurent faire part des decisions de Londres a la S. P . qui 
refusa d’en prendre communication. Une sorte de jeu, par- 
fois comique, s’engagea a ce sujet entre le rei's eifendi et les 
drogmans des ambassades L

II etait d’autant plus urgent d’agir qu’une flotte egyp-

1. Voir E. Driault,  p. cil., t. I«r, p. 370 e t  suiv.
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tienne importante parlait d ’Alexandrie a destination de la 
Morec.

Le 20 septembre, l ’escadre anglaise command6e par 
Codrington venant de Corfou, rejoignait a la hauteur de 
Zante, celle de l’amiral de R igny. Gelui-ci restait en com
munication avec Ibrahim  Pacha et essayait de le persuader 
de s ’abstenir de toute nouvelle operation, mais le genera- 
lissime egyptien repondait toujours qu’il etait aux ordres 
du sultan. II consentit cependant a demander de nouvelles 
instructions a Constantinople et a ne pas agir avant de les 
avoir recues.

Le 13  octobre, l ’escadre russe 6tait arrivee, a son tour,et 
le 2, les trois forces navales alliees entraient dans la rade de 
N a v a r i n , ou se trouvaient, contre le rivage, les flottes 
egyptienne et turque.

Les escadres alliees avaient pour instructions d ’empe- 
cher tout acte de guerre de la part des navires turcs et 
egyptiens, y  compris les transports de troupes, de munitions 
ou de vivres, mais de n ’employer la force qu’en cas de 
necessite reelle.

Aucun signe d ’hostilite n’accueillitles flottes chr^tiennes, 
et les am iraux anglais et frangais vinrent placer leurs vais- 
seaux a cdte de ceux des commandants turc et egyptien, 
Tahir-pacha et Moharem-bey.

Un incident de peu d ’importance, determina une bataille 
decisive. Un brulot egyptien se trouvant dans le voisinage 
im mediat du vaisseau amiral anglais, un canot portant le 
pavilion parlementaire fut envoye pour T6carter. II fut 
accueilli par une fusillade qui tua ou blessa presque tout 
son equipage, et notamment Toflicier qui le commandait. 
Ce fut le signal d ’une canonnade generale qui devait pro- 
duire des effets terribles dans cette masse de batiments, 
resserres dans un espace restreint ou les navires des deux 
partis se trouvaient entremeles.

Le resultat de cette courte mais violente bataille fut la 
destruction complete des flottes turque et egyptienne. F a it  
6trange et sans doute inoui dans les relations internatio- 
nales,elle avait eu lieu entre puissances qui n^taient pas en

2 4 2  l ’i n s u r r e c t i o n  g r e c q u e
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guerre et tenaient, meme apres l ’^venement, a rester en paix.
L ’importance du desastre de Navarin ne semble pas avoir 

ete immediatement comprise a Constantinople oil, dans sa 
premiere entrevue avec les drogmans des trois puissances, 
le rei's-effendi avait reclam6 leur desistement des affaires 
grecques, une indemnite pour la destruction de la flotte et 
des satisfactions a donner a la S. P.

Les entrevues successives entre le rei's-effendi, Pertev, et 
les ambassadeurs ou leurs drogmans, n ’amenerent aucun 
rcsultat, les Turcs restant inebranlables sur leur principe 
de ne pas ceder a des sujets rebelles, et declarant que le 
retour a l ’ancien etat de choses et de larges mesures de par
don suffisaient pour satisfaire aux exigences de l’humanite.

Devant cette obstination, les ambassadeurs quitterent 
Constantinople le 8 octobre 1827. Une nouvelle conference 
tenue a Londres le 12  decembre, conilrmait les decisions du 
6 juillet et notamment l ’engagement, pris par les trois puis
sances, de ne rechercher aucun avantage pour elles-memes. 
Le sultan repondit le 20 decembre par un manifeste violent, 
proclamant la necessite de defendre la religion contre les 
infideles qui voulaient chasser les Musulmans de toutes 
leurs possessions et leur substituer les rayas.

Cette provocation fournit a la Russie Toccasion d6siree, 
de declarer la guerre, ce qui fut fait le 26 avril 1828. Les 
troupes russes entrerent dans les Principaut£s et s’avan- 
cerent sans difficultes jusqu’au Danube. Cette attitude fut 
sur le point de creer un conflit entre la Russie et l ’Angle- 
terre, conflit qui ne fut evite que grace a Tintervention de la 
France.

La guerre russo-turque, dont nous parlerons plus loin, 
compliquait, plutot^qu’elle ne la facilitait, la solution du 
probleme grec. Cependant, la France et TAngleterre qui, 
grace a des subtilites diplomatiques, avaient maintenu 
leur alliance avec la Russie, tout en restant en paix avec la 
Turquie, finirent par recourir au systeme qui, surtout avec 
les Turcs, donne presque toujours les meilleurs r6sultats, 
celui du fait accompli.

Au commencement de 1828, le comte Jean  Capodistrias,
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elu quelques mois auparavant president de la Gr6ce par one 
assemblee nationale reunie a Trezene, 6tait arrive a Nauplie 
sur un vaisseau anglais escorte de batiments frangais et 
russes, et salu6 a son debarquement par les canons des 
bateaux etrangers se trouvant dans le port. II y  avait la, 
deja, une reconnaissance de fait, de l ’E la t  grec.

Mais la Moree ctait toujours occupee par les troupes 
egyptiennes.

II fut convenu qu’une intervention militaire serait effec- 
tuec au nom des trois puissances pour en imposcr Γevacua
tion. L ’execution de cette decision fut confiee a la France et, 
en septembre, un corps de 15.000 hoinmes, sous le comman- 
dement du general Maison —  promu marechal a la suite de 
cette exp6dition —  debarqua en Moree. On s’etait, il est 
vrai, entendu au prealable avec Mehmed Ali et Ibrahim, ce 
qu ’avaient facilite les relations toujours amicales entre le 
gouvernement frangais et l ’Egypte. Mehmed Ali voyant la 
partie perdue en Grece, songeait ά diriger son ambition 
d ’un autre cot6.

L ’occupation de la Mor6e par les troupes frangaises 
s ’opera done sans grande diiTiculte.

Une question tres im portante restait a resoudre, avant 
de reprendre les negociations avec la Turquie, celle des 
frontieres du nouvel E ta t  hellenique. Les representants 
frangais voulant lui donner une force sufFisante pour vivre 
par lui-meme, proposait pour limite septentrionale sur le 
continent, une ligne allant du golfe de Yolo a celui d’A rta. 
Les Anglais craignant toujours Tinfluence russe, voulaient 
au contraire diminuer Timporlance du nouvel E ta t et le 
reduire a la Moree et a TAttique, sans meme y  joindre l ’ile 
de Negrepont. Les Grecs, naturellement, etaient plus exi- 
geants et reclamaient aussi la Crete et Samos. Des combats 
continuaient dans la region nord entre les troupes turques 
et les Grecs et souvent a l ’avantage de ces derniers.

Une reprise des conferences de Londres aboutit au pro
tocole du 22 mars 1829 1 qui m aintenait les conditions deja

1. Noradounghian, t. II ,  text© n° 50, p. 160 e t  suiv.
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admises, mais prevoyait la delimitation proposee par la 
France, y  compris Negrepont et les Cyclades et adm ettait la 
transmission her£ditaire de la dignite du chef de l ’fita t 
grec, sous reserve seulement de l’investiture du Sultan.

Enfin, les ambassadeurs de France et d ’Angleterre ren- 
trerent k  Constantinople le 18 juin, celui de Russie ne pou- 
vant se joindre a eux a cause de l ’etat de guerre.

Les ministres ottomans —  et le fait n ’est d ’ailleurs pas 
exceptionnel chez eux —  semblaient ne pas se rendre un 
compte exact de la situation. Ils acceptaient rintervention 
dcs puissances, mais maintenaient leur ancienne attitude a 
Tegard des Grecs.

Ce fut l'armee russe qui amena la decision. Le general en 
chef Dibitch, avait reussi a franchir les Balkans, tandis que 
la flotte russe d^barquait des troupes a Anhialo et Messem- 
vria, pr6s de Bourgas, en Thrace. Andrinople 6tait prise le 
19 aofit —  et les avant-gardes russes atteignaient Lul0- 
Bourgas, Rodosto sur la mer de Marmara, et Enos sur la 
mer Eg6e. En meme temps, Paskievitch, qui operait en 
Asie, prenait Erzeroum et marchait sur Trebizonde. Deja on 
se figurait les Russes a Constantinople et dans les cours 
occidentales on se preoccupait de parer aux consequences 
de la disparition, qui semblait prochaine, de la domination 
turque en Europe.

Dans ce pressant danger, la S. P. eut recours aux bons 
offices des ambassadeurs, et particulierement du general 
Guilleminot dont Tadresse et le tact avaient completement 
retabli Tinfluence frangaise a Constantinople. Elle avait, 
d ’ailleurs, donn6 le 15  avril, aux ambassadeurs de France et 
d ’Angleterre, une reponse conciliante mais vague 1 et le 
9 septembre, promis de souscrire k toute les determinations 
que prendrait la conference de Londres, relativement a 
Texecution du traite du 6 juillet 1827. Le ministre de Prusse 
a Constantinople intervint aussi.

(Jnc nouvelle avance des Russes fut evitee et la paix 
signee a Andrinople, le 14  septembre. D ’apres l’article 10  de

l ’i n s u r r e c t i o n  g r e c q u e

1. Noradounghian, t. II, texte n° 51, p. 164-165.
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ce traite 1 , la S. P. donnait son e n t ire  adh6sion aux stipu
lations du traite conclu k  Londres le 24 juin-6 juillet 1827 
et k  Tacte du 10-22 mars 1829. Aussitot apres la ratifica
tion du present traite, la S. P . nommera des Pl6nipoten- 
tiaires pour convcnir avec ceux des Gours de Russie, 
d ’Angleterre et de France, de la mise a execution desdites 
stipulations et arrangements.

L a  Conference de Londres fut reprise le 3  f6vrier 1830 
et son premier protocole 2 d^termina les conditions gene- 
rales d’organisation de l ’f ita t  grec. Pour satisfaire aux 
desirs de la Turquie, la frontiere septentrionale precedem- 
ment admise fut ramenee vers le sud, sur le trace qui, sauf 
de faibles modifications, fut conserve definitivement et 
subsista ju squ ’en 1880. P ar compensation, la situation de 
vassalite prevue jusqu ’alors 6tait supprimee. Plus heureuse 
que la Serbie, la Grece obtenait d ’emblee son independance 
complete; il 6tait meme prevu que ses sujets et ceux de la 
Turquie, une fois la paix retablie, seraient traites recipro- 
quement, sous le rapport des droits de commerce et de navi
gation, comme ceux des autres fitats en paix avec l ’Em pire 
Ottoman et la Grece, ce qui lui permettra de reclamer et 
d ’obtenir le benefice des capitulations qui n ’a jam ais ete 
concede a la Serbie et au Montenegro, meme lorsque leur 
independance complete eut ete reconnue en 1878. Le prince 
souverain —  on lui reconnut plus tard le titre de roi —  
devait etre choisi, d ’accord entre les trois puissances et la 
S. P ., dans une famille princiere d ’Europe, mais en dehors 
de celles des Grandes Puissances.

L ’fle d ’Eub6e (N0grepont) et les Cyclades etaient com
prises dans le nouvel fitat, mais non la Crete, malgre les 
soufirances et les dommages qu’avaient eprouves ses habi
tants chr^tiens, a plusieurs reprises, lors de l ’occupation 
egyptienne. Peut-etre l ’Angleterre preferait-elle laisser 
cette lie sous la domination turque, dans Tespoir de l ’occu- 
per elle-meme plus tard.

l ’i n s u r r e c t i o n  g r e c q u e

1. N o r a d o u n g h ia n , t. II, texte n° 53, p. 171.
2. N o ra d o u n g h ia n , t. II, texte n° 55, p. 177 et suiv.
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A la fin (Tune note remise le 8 avril, les ambassadeurs 
exprimaient le desir que la S. P. assurat aux habitants de 
Candie et de Samos une securite « basee sur des reglements 
precis qui, rappelant leurs anciens privileges ou leur accor
dant ceux que Γ experience aurait prouve leur etre neces- 
saires, oiTriraient a ces populations une protection eificace 
contre des actes arbitraires et oppressifs ». En  rea lity  les 
Gretois ne purent que beaucoup plus tard et apres plusieurs 
insurrections, obtenir un statut plus ou moins liberal.

Plus heureuse, rile de S a m o s  qui avait pris une part 
active a Tinsurrection, obtint une autonomic administra
tive complete sous l ’autorite d ’un m u l e s s a r i f  (prefet) chre- 
tien, nomme par la S. P. et assiste d’un conseil de notables 
indigenes. Les textes fran^ais et grec donnent au mutessa- 
rif le titre de P r i n c e  d e  S a m o s  (Iy6mon tou Samou).

II n’y  aura plus de troupes dans Tile et les habitants 
paieront seulement un tribut annuel de 400.000 piastres 
(note de la S. P. aux representants des Puissances, en date 
du 10  decembre 1832).

Par une note responsive du 24 avril 1830, la S. P. avait 
donne son adhesion aux decisions de la Conference de 
Londres, mais il fallut encore des negotiations, des proto
coles, des echanges de notes, avant d’arriver a une consti
tution definitive, qui ne fut acquise qu’en 1832, lorsque la 
S. P. acquiesga, le 26 decembre, a la nomination du prince 
Othon, deuxieme fils du roi de Baviere, comme roi de 
Grece, a la suite de la renonciation du prince Leopold de 
Saxe-Gobourg, choisi tout d ’abord par les Puissances 
garantes 1 .

Une nouvelle puissance etait n6e dans l ’Europe Orientale, 
et la dislocation de TEmpire Ottoman continuait.

1. Voir ces divers documents dans N o ra d o u n g h ia n , t. II, pp. 177 a 197 et do 
205 h 218.



CH APITRE XV

L A  F IN  DU RfilG N E D E  MAHMOUD II

Nous devons m aintenant revenir aux conflits de la 
Turquie avec la Russie qui, en memc temps que Ies revolu
tions interieures, occuperont k peu pres tout le regne de 
Mahmoud II. Celui-ci, en montant sur le tr6ne, avait trouve 
les deux E ta ts  voisins en guerre. L ’armistice de Slobozia, 
conclu le 24 aout 1807, pendant le regne ephemere de 
Moustafa IV , n ’avait pas mis fin aux hostilites.

Plus tard, la paix ayant 0te conclue, en 1809, avec 
TAngleterre, cette puissance essaya d ’ofTrir sa mediation, 
mais sans succes.

Les armees russes avaient occupe la Dobroudja, jusqu’a 
Kustendje (actuellement Constantsa). En  18 10 , elles 
prirent Silistrie et s’avancerent jusque devant Varna, mais 
elles eprouverent un echec devant Choumen grand centre 
m ilitaire ou s ’etaient rassemblees les principales forces 
turques sous le commandement du grand-vizir, Ahmed, un 
Laze de Trebizonde.

L a  guerre continua avec des alternatives de succes et de 
revers pour les deux armees. En  juin 1 8 1 1 ,  une attaque 
vigoureuse des Turcs contrc Koutouzov qui venait de 
prendre le commandement des troupes russes, rejeta celles- 
ci sur la rive gauche du Danube. Les Turcs y  penetrent a 
leur tour mais Koutouzov prend sa revanche a Slobozia. Le 
general Langeron enlcve Roustchouk, Toutrakan et Silis- 
tric et ramene les Turcs sur la rive droite.

Des le commencement de 1 8 1 1 ,  les Russes avaient opere 
des sondages en vue de la paix, mais ils voulaient garder les 1

1. Ilabituellement ddsignee sous son nom turc, C h o u m la .



Principautes Roumaines et les Turcs etaient intraitables 
sur ce point. Ils declaraient qu’ils aimeraient mieux perdre 
Constantinople et s ’ensevelir sous les ruines de LEm pirc.

La tension des relations avec la France qui obligea la 
Russie a ramener vers le Nord une partie importante de son 
armee du Danube, l ’engagea a prendre une attitude plus 
conciliante a Tegard de la Turquie. Des negotiations furenl 
entamees en octobre a Bucarest, sans cependant mettre fin 
aux hostilites qui reprirent en fevrier 18 12 . G’est seulement 
le 16-28 mai de cette annee, alors que la guerre commen- 
cait avec Napoleon, que la paix fut signee avec la Turquie.

Les dispositions les plus importantes du traits de Buca
rest sont, d'abord, celles de Γarticle 4 qui fixe les frontieres 
curopeennes entre la Russie et la Turquie —  celles d ’Asie 
sont retablies sans modifications —  ce sont desormais le 
Prut et le Bas-Danube jusqu’a Tembouchure du bras de 
Kilia, qui separeront les deux empires. La Russie renonce a 
ses pretentions sur la Valachie et sur la Moldavie propre- 
ment dite, mais garde la Bessarabie, c ’est-a-dire le terri- 
toire compris entre le Dniestr, ancienne frontiere moldave 
et le Prut. Les petites lies qui se trouvent dans le Danube, 
d’ Ismail a K ilia, etant rapprochees de la rive gauche, appar- 
tiendront a la Russie, mais devront rester desertes. Les 
grandes ties resteront aussi desertes jusqu’a une lieue de 
distance de la‘ rive gauche du ileuve.

L ’article 8,dont il a deja ete parle, est relatif aux privi
leges a accorder aux S e r v i e n s .  Les autres articles pre- 
voyaient notamment la remise en vigueur des traites et 
conventions anterieurs y  compris ceux relatifs aux privi
leges de la Moldavie et de la Valachie qui etaient speciale- 
ment confirmes, les mesures ordinaires d ’amnistie, les faci- 
lites accordees pour le retour des emigres, les delais 
d ’evacuation des territoires occup0s

Le traite de Bucarest peut etre considere comme le point 
dedepart du demembrement de l’Empire O ttom an.il cede a 
la Russie une province importante, la Bessarabie, qui, a la
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verite, appartenait a une principaute vassale, mais que les 
Turcs affectaient de considerer comme partie integrante 
de leur empire. II prepare l ’ind^pendance de la Serbie qui 
s ’aflirmera peu a peu, pour devenir complete dans un peu 
plus d ’un demi-siecle. Ge processus de desegregation se 
developpera et s ’achevera dans les cent annees suivantes 
en ce qui concerne la Turquie d ’Europe et les possessions 
africaines et un peu plus tard pour la Turquie d’Asie. Seule, 
la guerre de Crimee apportera un court r6pit que des souve- 
rains im prevoyants ne sauront pas utiliser.

Tandis que la paix avec la Russie donnait a l ’Em pire 
Ottoman la securite exterieure et que les Egyptiens 
d’ Ibrahim  com battaient la rebellion grecque, le sultan 
Mahmoud avait voulu, enfin, entreprendre l ’execution des 
reformes qu’il savait indispensables a la conservation de la 
puissance turque; il commenga par la reorganisation de 
l ’armee qui devait etre formee, administree, habill0e, 
armee et instruite d ’apres les modeles europeens, avcc 
l ’aide d ’instructeurs egyptiens.

Nous avons deja vu que les Janissaires, qui constituerent 
longtemps la force principale de l ’Em pire et l ’element 
essentiel de ses victoires, avaient perdu leurs anciennes 
qualites de courage et de discipline et n ’etaient plus qu’une 
troupe de pretoriens recrutes au hasard, souvent dans les 
pires elements de la population et plus dangereuse pour les 
habitants paisibles et meine pour les ministres et le souve- 
rain que pour les ennemis de la Turquie. L ’habitude s ’etant 
introduite de speculer sur les billets de solde, les ofliciers 
laissaient incomplets, k  dessein, les eft’ectifs de leurs unites, 
de fagon a beneficier des allocations correspondant a la 
diflerence de ces effectifs avec les chifTres figiirant sur les 
controles.

Mahmoud, en la circonstance, fit preuve d ’une grande 
energie. II avait d^illeurs reussi a convaincre les hauts 
dignitaires y  compris l ’agha des Janissaires, de la necessite 
des r^formes et le mufti lui-meme —  bien que les ulema 
fussent, en principe, opposes a toute innovation d ’origine 
etrang6re —  rendit un fetva constatant que les projets du
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sultan etaient conformes a la loi coranique et tendaient au 
bien de la religion et de Tfitat.

Les 27 et 28 mai 1826 fut promulgue un reglement en 
46 articles qui prevoyait dans tous ses details, l ’organisa- 
tion et le fonctionnement des nouveaux corps. Les Jan is- 
saires ne devaient pas, en principe, en etre ecartes, mais, au 
contraire, devaient fournir les elements de leur premiere 
formation, chaque o d a  (compagnie) donnant 150  hommes.

L ’organisation fut mise en train et les premieres unites 
habillees, equipees, armees, commencerent a s ’exercer. 
Naturellement, tous ceux que lesaient les reformes s ’agi- 
terent et, dans la nuit du 15  au 16 juin, les mecontents se 
reunirent sur la grande place de V A l  M e i d a n l (Hippodrome), 
sur laquelle avaient lieu les exercices des nouveaux regi
ments.

D ’apres le recit de Theophile Gautier (C o n s l a n i i n o p l e ), 
le pretexte de la revolte aurait ete fourni par le geste d’un 
instructeur egyptien, frappant un soldat turc recalcitrant 
ou volontairement maladroit. « Aussitot les Janissaires 
indignes prennent fait et cause pour leur camarade, ren- 
versant leurs marmites en signe de revolte et menacant de 
mettre le feu aux quatre coins de la ville. »

Ils attaquent et pillent la maison du grand-vizir et 
reclament les tetes des auteurs desreformes. Mais Mahmoud, 
plus resolu et plus courageux que ses faibles predeces- 
seurs, sait tenir tete a l’emeute. II fait deployer le s a n d j a k  

l  c h e r i f , Tetendard sacre, et marcher les troupes reorgani- 
sees auxquelles se joignent des foules armees, car les Jan is
saires, par leurs violences et leurs exactions, s ’etaient attire 
l ’hostilit0 du peuple.

Les Janissaires s’etaient rassembles dans Y E t  M e i d a n t  

(marche a la viande) ou se trouvait leur caserne, a une 
extremite de THippodrome.

Un moment, les troupes fideles semblaient hesiter a atta- 
quer leurs anciens camarades. On raconte —  et Theophile 
Gautier rapporte le fait —  que ce fut un ofiicier (ou un 
sous-oificier) dont l’histoire a retenu le nom predestine 
K a r a - D j e h e n n e m  (l’Enfer noir), qui fit partir le premier
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coup de canon et engagea Taction, laquelle degenera bientot 
on un effrayant massacre; les masses compactes des Jan is- 
saires furent broy6es par les projectiles de Tartillerie, les 
casernes oil ils s’6taient refugies, bombardees et incendiees.

Les jours suivants presque tous les Janissaires qui se 
trouvaient encore dans la capitale furent massacres et leurs 
corps jetes a la mer. Les (Evaluations, extraordinairement 
divergentes, du nombre des victimes de ce massacre, 
varient entre 6.000 et 40.000. Le chifire de 20.000 serait 
sans doute plus vraisem blable. Des ordres furent envoyes 
dans les provinces pour faire subir le meme sort aux mem- 
bres de ce corps qui, en assez grand nombre, se trouvaient 
repartis dans les differentes garnisons.

L'ordre des Derviches B e k l a c h i  qui 0tait affili6 depuis leur 
origine, aux Janissaires, dont le cheikh avait b6ni Tinsti- 
tution, fut en meme temps disperse et ses t e k k e s  (couvents) 
supprimes.

La voie des reformes etait libre et le principal merite de 
Mahmoud est de Tavoir ouverte a ses successeurs par un 
acte de farouche energie qui etait en meme temps un acte de 
courage, car s ’il avait echoue, le sultan risquait sa couronne 
et sa tete. Mais, en dehors de Tarm6e, oil les anciens corps 
d'origine feodale furent, ainsi que les Janissaires, mais 
par des procedes moins violents, remplac6s par des troupes 
regulieres, instruites k  Teuropeenne, oil des ecoles m ilitaires 
furent creees pour la formation des officiers des diverses 
armes, oil meme, des unit6s de reserve furent organisees, les 
reformes de Mahmoud furent surtout exterieures. G'est 
ainsi qu'il transforma le costume ottoman, remplagant les 
longues robes asiatiques par une redingote dite s l a m b o u l i n e  

et le turban par le fez rouge orn6 d ’un gland ( p u s k u l )  noir 
ou bleu, coiffure imitee de celle des Grecs.

Des relations reciproques furent etablies avec les princi- 
pales Puissances etrangeres par Tenvoi, dans leurs capitales, 
d ’ambassadeurs et de ministres permanents.

De nouveaux traites de commerce et de navigation 
furent conclus avec TAngleterre et la France, avec la pre
miere, le 17  aoilt 1838, k  Balta-Lim an, pres de Constant!-
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noplc et avec la seconcie, a Constantinople, le 26 novembre 
de la meme annee L Ces traites dont le texte est a peu pres 
le meme pour les deux pays, declarent d ’abord que tous les 
droits, privileges et immunites conferes aux sujets ou aux 
batiments des puissances interessees, sont confirmes et que 
les droits, etc... que la S. P. accorde aujourd’hui ou pour- 
rait accorder a l ’avenir aux batiments et aux sujets de toute 
autre Puissance etrangere, seront egalemcnt accordees aux 
sujets et batiments anglais et frangais. La S. P. s ’engage 
formellement k  abolir tous les monopoles des produits agri
coles ou de tout autre article quelconque, ainsi que Fusage 
des t e z k i r i s  (licences) delivres par les autorites locales pour 
1’achat ou le transport de ces marchandises.

Les autres stipulations concernaient les droits de douane 
(3 %), le transport des marchandises dans l ’Empire ou le 
transit, revaluation, par des commissions mixtes, des 
marchandises pour Tapplication du droit a d  v a l o r e m .

Des traites de commerce et d ’amitie furent conclus avec 
le Royaume de Sardaigne, la Toscane, la Belgique, de sorte 
que les habitants de tous les fitats d’Europe se trouverent 
jouir des memes privileges, qui furent reconnus aussi aux 
Etats-Unis d’Amerique. Des conventions speciales ont ete 
conclues avec diverses puissances en vue d’autoriser la navi
gation de leurs batiments de commerce dans les Detroits et 
la Mer Noire.

Mahmoud manifesta une certaine bienveillance pour ses 
sujets chr0tiens. II visita diverses parties de son empire et, 
au cours de son voyage en Bulgarie, il s^nteressa aux 6coles 
bulgares recemment ouvertes, sous Tinspiration de Neofit 
Rilski.

Le 5 janvier 18 3 1 un b e r a l  (lettre patente) avait et6 
delivre a Tarcheveque armenien catholique de Constanti
nople pour l ’instituer chef de sa communaute, dans les 
memes conditions que les patriarches des autres eglises 
chretiennes. 1
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Mais apres avoir detruit les Janissaires, Mahmoud nc 
sut pas dominer la resistance plus ou moins ouverte des 
u t e m a  et il laissa a son successeur, Adbul Medjid, la tache 
et Thonneur d’inaugurer reellement l ’ere des r6formes.

La tentative d ’ lpsilanti qui, ainsi que nous Pavons indi- 
que, marqua Ie commencement du mouvement insurrec
t io n a l  grec, avait amene les troupes turques dans les prin- 
cipautes roumaines et elles y  restaient, bien que leur pre
sence fut en contradiction avec le trait£de Bucarest. D ’autre 
part, les dispositions du memo traite relatives aux Serbes 
n ’etaient pas observees. L ’empereur Nicolas Ier, monte 
depuis peu sur le trone, fit adresser k  la S. P. le 17  mars 
1826, un ultimatum reclamant le respect du trait6 de 18 12  
et demandant Tenvoi, sur un point de la fronti^re, de pleni- 
potentiaires turcs, charges de reglcr, avec les representants 
de la Russie, toutes les questions rest^es en litige entre les 
deux gouvernements.

Deja, en 1824, une note tres 6nergique de Pambassadeur 
d ’Angleterre 1 avait reclame l ’evacuation des principautes, 
la presentant comme Tunique mesure pouvant permettre 
le r^tablissement des relations amicales entre la Turquie 
et la Russie, relations que le gouvernement britannique 
s’efforgait de faciliter.

Cette note n 'avait pas eu de resultat. L ’ultimatum russe 
Fit plus d ’effet. Des pl6nipotentiaires turcs furent envoy^s 
a Akerman et le 7 octobre 1826, ils signaient une c o n v e n t i o n  

e x p l i c a t i v e  e l  c o m p l e m e n i a i r e  d u  I r a i l e  d e  B u c a r e s t  1 2.

Les dispositions p rin cip a ls de cette convention compor- 
taient Tengagement solennel de la S. P. d ’observer les pri
vileges, traites et actes concernant la Moldavie et la Vala- 
chie et le renouvellement, dans les six mois des h a l t  i  c h e r i f  

de 1802 sanctionnant ces privileges, puis la promesse de 
mettre imm6diatement k  execution toutes les clauses de 
Particle 8 du traite de Bucarest relatives k  la n a t i o n  s e r -  

v i e n n e .

1. N o r a d o u n g h ia n , t. II, texto n° 35, p. 103-111.
2. N o r a d o u n g h ia n , t. II, texto n° 38, p. 116 et suiv.
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i D’autres articles concernaient les grandes lies de l’embou- 
! chure du Danube, restees ottomanes, les frontteres d ’Asie,
jj la reparation des dommages subis par les sujets russes,

les mesures destinies & empecher les depredations des pirates 
! barbaresques.
| Enfin, il etait dit que la S. P . accepterait les bons offices 
j de la Cour imperiale russe a 1 ’eiTet d’accorder Tentree de la 
; Mer Noire aux batiments des Puissances amies du Gouver- 

nement Ottoman qui n ’avaient pas encore obtenu ce privi
lege.

Comme on l ’a deja remarque, la convention d’Akerman 
ne fait pas mention des Grecs dont la cause etait consideree 
comme d’ordre europeen, tandis que la Russie avait entendu 
traiter seulement les questions qui l ’interessaient particu- 
lierement, et parmi lesquelles elle comptait le sort des 
principautes roumaines et de la Serbie.

Un acte special relatif aux principautes de Moldavie 
et de Yalachie etait annexe a la convention L II stipulait 
que les h o s p o d a r s  1 2 etant choisis parmi les boi’ars indigenes, 
leur election sera faite, dans chaque province, par l ’assem- 
blee generale du Divan et soumise a la S P. Les hospodars 
seront elus pour 7 ans et seront reeligibles; ils ne pourront 
etre destitues avant ce terme que pour un delit constate 
et d ’un commun accord entre la Cour de Russie et la S. P.

Les hospodars, d’accord avec leurs divans, determineront 
les impots en prenant pour base le h a l l  i c h i r i f  de 1802. Ils 
auront 0gard aux representations du Ministre de Russie, 
transmises par les consuls.

Les hospodars, d ’accord avec leurs divans, fixeront le 
nombre des b e c h l i s  (soldats turcs) d ’apres celui qui existait 
avant les troubles de 18 2 1. Ce nombre ne pourra etre aug-

1. N ora d o u n g h ia n , t. II, texte n° 30, p. 121 et suiv.
2. Ce titre de hospodar, qui figure dans tous les trait6s et autres actes do 

cetto 6poque, n’est pas roumain et n’a jamais 6t6 employ6 par les Roumains. 
Jusqu’en 1802 les actes les concernant appellent les princes, voivodes. Le 
mot en question parait avoir 6t6 introduit par les Russes. C’est en effet le 
mot russe gospodar, prononc6 ά la fa$on des Ukrainiens qui changent g en h. 
Le d que Ton ajouto habituellemcnt a boiar (bol'ard) n’a aucunc raison d’etre; 
Π n’existe ni en slavon ni en roumain (boiar, pi. boi6ri).



mente sauf le cas de necessity urgente reconnue dc part et 
d ’autre. Ces b e c h l i s  ni leurs chefs ( a g h a s )  ne pourront se 
meler des affaires du pays.

Deux annees d ’exemption des redevances dues a la S. P . 
seront accordees aux principautes. Ces redevances, fix^es 
d ’apr^s le h a l l  i c h i r i f  de 1802, nc pourront etre augment0es 
dans aucun cas.

Le violent manifeste du sultan public le 30 decembre 
1827, a la suite du depart des ambassadeurs des trois puis
sances ^ fu t  le pretexte d ’une declaration de guerre d c l ’em- 
pereur Nicolas et les armees russes occuperent, une fois de 
plus, les principautes roumaines.

L a  situation 6tait particulierement critique pour la 
Turquie. L a  destruction des Janissaires la privait d’une 
partie importante de ses forces de terre et,malgre l ’activite 
deploy£e pour l ’instruction de la nouvelle arm6c, celle-ci 
nc possedait encore que des effectifs restreints.

D ’autre part, depuis le desastre de Navarin, la Turquie 
n ’avait plus de marine. Cependant les succes des Russes 
ne furent pas aussi rapides ni aussi complets qu’on aurait 
pu le supposer. L ’armee russe etait arrivee sur les bords du 
Danube au mois de ju in 1828. Elle avait pour objectif Varna 
ού elle pensait etablir une base d’operations en rapports 
faciles avec la Russie,puisque les Turcs etaient dans l ’impos- 
sibilite d ’entraver les communications maritimes. Les 
Russes prirent en mains l ’administration des Principautes 
a la tete de laquelle fut place le comte Pahlen.

Leurs armees s ’avancerent d’abord en Dobroudja, puis, 
changeant de direction, vinrent attaquer les Turcs, forte- 
ment retranches dans Choumen. N ’obtenant pas de resul- 
tats, les Russes revinrent au plan prim itif et mirent le siege 
devant Varna, tout en continuant les attaques devant 
Choumen. Ainsi conduites avec des forces insuffisantes, les 
deux operations tratnerent en longueur, et, malgre le con- 
cours de la flotte, Varna ne put etre prise qu ’au mois 
d ’oetobre, et encore, grace a des intelligences gagnees a
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prix (Targent. Ce resultat obtenu, l ’armee qui attaquait 
Choumen fut ramen6e vers le Danube.

Pendant ce temps les armees operant au Caucase, sous le 
commandement de l ’amiral Mcntchikov et de Paskievitch, 
obtenaient des succes plus d^cisifs, s’emparant d ’Anapa, de 
Poti, de Kars, d’Ardahan.

Le Sultan avait adresse au peuple musulman un ardent 
appel qui avait ete entendu. Des volontaires accoururent 
en grand nombre, surtout des Anatoliotes, des Kurdes 
fanatises, et de nouvelles armees purent etre envoy£es k  la 
fronti^re du Danube. La campagne de 1829 fut cependant 
plus heureuse pour les Russes, grace surtout a l ’audace du 
nouveau commandant en chef Dibitch L

D£s le mois de f^vrier un hardi coup de main avait fait 
tomber au pouvoir des Russes, le petit port de Sozopol au 
sud de la baie de Bourgas. Dibitch se decida alors a porter 
la guerre immediatement en Thrace. Apr^s s’etre empar6 de 
Silistrie, a la suite d’un si^ge qui dura pres de deux mois 
les Russes march^rent droit sur les Balkans qu’ils franchi- 
rent k  la fm de juillt au col de T c h a l i k a v a k  sur le chemin de 
Choumen a Karnobad, apres avoir livr6 un combat a Pro- 
vadia avant le passage. Une seconde bataille eut lieu a 
Aitos, au sud des montagnes, puis les Russes arriverent 
devant Andrinople qui fut prise le 19  aout. Des partis de 
cosaques s’avanc&rent jusqu’& Klrkkilisse et Lule-Bourgas 
et meme jusqu’aux rives de la Mer de Marmara et de la Mer 
Egee, k  Rodosto et a Enos. Constantinople semblait menace.

Vers la meme 6poque, Paskievitch avait pris Erzeroum 
et fait prisonnier le seraskier, commandant les armees 
d’Asie.

L ’arrivee des Russes au voisinage de la capitale otto- 
mane inqui6tait TAutriche et surtout l ’Angleterre dont la 
flotte re^ut l ’ordre de sc rapprocher des d£troits. Les mau-

1. On ecrit ordinairernent Diabitch.sans douto sous l’influence do l’ortho- 
graphe allcmando et mSme, par errour, Di6bitch. None nous conformons 
k J’orthographc et k la prononciation russos.

L’audacieusc expedition de Dibitch, au sud des Balkans, lui valut 
l’6pith6te de Z'lbalkanski (Transbalkanique).
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vaises nouvelles des arm6es excitaient le peuple, d6j& 
inquiete par les r0formes de Mahmoud. Au danger ext6- 
rieur, se joignait cclui d ’une sedition que les janissaires sur- 
vivants et leurs partisans eussent facilcment aggravee.

Le Sultan qui jusqu ’au dernier moment s ’etait montr6 
intraitable sur la question grecquedut faire des concessions 
aux repr^sentants de l ’Angleterre et de la France, qui, de 
leur cdte, d ’accord avec le ministre de Prussc, intervinrenfc 
aupr^s de Dibitch pour adoucir les conditions de paix. Le 
traite fut signe a Andrinople le 2 /14 septembre 1829 L

L a  Russie rendait a la Turquie les Principaut6s roumaines 
et les territoires occup6s au delA du Danube, mais la 
frontiere, dans le delta du Danube, devait desormais suivre 
le bras de Saint-Georges, le plus meridional, au lieu de 
celui de K ilia . L a  rive gauche de ce bras resterait in h ab its  
jusqu ’a une distance de deux heures du fleuve. Les bouches 
du Danube passaient ainsi completement sous la domination 
russe.

En  Asie, les pachaliks de Kars, Bayazid et Erzeroum 
etaient restitu£s k  l ’Em pire Ottoman, mais celui-ci recon- 
naissait la possession perp6tuclle par la Russie de la G£or- 
gie, de l ’ lmeretie, de la Mingrelie, du Gouriel, de la ville 
d ’Akhaltzik, d ’une partie de son pachalik et des khanats 
d ’Erivan  et de Nakhitchevan, recemment cedes par la Perse.

En ce qui concerne la Moldavie et la Valachie, il 6tait 
dit k  Tarticle 5 que « ces principautes s ’etant par suite 
d ’une capitulation, placees sous la suzerainet6 de la Porte 
et la Russie ayant garanti leur prosperity, il est convenu 
qu’elles conserveront tous les privileges et immunit6s qui 
leur ont ete accordes, soit par leurs capitulations, soit par 
les traites conclus entre les deux Empires, ou par les h a l t  i  

c h i r i f  emanes en divers temps... Les clauses additionnelles 
jug£es necessaires pour assurer k  ces deux Provinces la 
jouissance de leurs droits sont consignees dans TActe s6par6 
ci-joint, qui est et sera consid6r6 comme faisant partie 
integrante du present traite. »

1. N o r a d o u n g h ia n , op. c it., t. II, texte n° 53, p. 166 et suiv.



Les principales dispositions de cet acte separ£ sont les 
suivantes : les h o s p o d a r s  serontnomm£s,non plus pour sept 
ans, mais k  vie, sauf abdication volontaire ou destitution 
pour d0lit; la S. P. ne conservera aucun point fortifie, et 
ne tolerera aucun £tablissement de ses sujets musulmansf 
sur la rive gauche du Danube; les gouvernements des deux 
principaut6s pourront etablir des quarantaines aux limites 
des pays, et pour veiller k  la s^curite des fronti£res et au 
maintien de Tordre dans les villes et les campagnes, ils 
entretiendront la force armee strictement n£cessaire. Les 
principaut£s seront k  Tavenir dispenses de toute fourni- 
ture en nature et de toute prestation de travail dans Tinte- 
ret de la Turquie; elles paieront pour cela une indemnite 
annuelle au Tr£sor ottoman, en plus du tribut. L a  S. P . 
s ’engage a confirmer les r£glements administratifs elabores 
pendant 1’occupation des Principaut£s par les armees russes.

L ’article 6 du traite etait relatif k  la Serbie et a dej& 0t6 
expose.

L ’article 7 garantissait la liberty du commerce, les pri
vileges des sujets russes qui devaient demeurer sous la juri- 
diction et police exclusive du ministre et des consuls de 
Russie, le libre passage par les detroits pour se rendre dans 
la mer Noire et en revenir, k  tous les navires de commerce 
naviguant, non seulement sous le pavilion russe, mais aussi 
sous celui des autres puissances en paix avec la S. P.

Les articles 8 et 9 concernaient les indemnites k' payer par 
la Turquie, d’abord pour les dommages causes au commerce 
et a la navigation russes depuis 1806 et ensuite comme 
indemnite de guerre.

Par l’article 10 , la S. P . dedarait son entiere adhesion 
aux stipulations du traite conclu a Londres le 24 juin- 
6 juillet 1827 entre la Russie,laGrande-Bretagneet la France 
et de l’acte du 10  /22 mars 1829, relatif k  l ’exccution defini
tive de ce traite.

II s’agissait, comme on le sait, des affaires de Gr£ee, mais 
la susceptibilite ottomane, d£j& remarquee en d'autres 
circonstances, defendait de nommer explicitement, ici, des 
sujets rebelles.
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Un acte special, sign0 le meme jour, stipulait que la 
Russie continuerait k  occuper la Yalachie et la Moldavie 
jusqu’a entier acquittement de l ’indcmnit^ de guerre fix6e 
a 10.000.000 de ducats. En fait cettc occupation dura jus- 
qu’en 1834.

Pendant la guerre, comme au cours dcs precedentes cam- 
pagnes, l ’occupation russe avait ete excessivement penible 
pour les Roumains, surtout pour les paysans soumis a 
toutes sortes de contributions et de corvecs arbitrages, qui 
les epuisaient. Les betes de trait ne suiTisant plus pour les 
chariots de vivres et de munitions, les ofTiciers russes les 
faisaient trainer, au besoin, par des hommes ou meme par 
des fem m es.« II nous importe peu que ce soient des hommes 
ou des animaux qui fassent le service, disait le general Jo l-  
touhin, pourvu que les ordres soient executes ».

Apres la paix, la situation changea compl^tement. Le 
comte K isselev qui, avec le titre de president pl£nipoten- 
tiaire, administra les principautes de 1829 a 1834, a m0rite 
la reconnaissance des Roumains pour les ameliorations 
mat^rielles et morales qu’il apporta dans la vie des princi
pautes.

II reorganisa l ’administration, la justice, la police, les 
services sanitaires, crea dans chaque pays une petite armee, 
supprima beaucoup d’abus.

II mit la derniere main a la redaction des B e g l e m e n l s  

o r g a n i q u e s , qui devaient, iusqu’en 1856, representer la 
constitution de la Valachie et de la Moldavie. Ges regle- 
ments n’etaient, certes, pas parfaits, car ils laissaient un 
pouvoir excessif aux boi’ars, auxquels ils maintenaient 
Texemption de tout impot, tandis que le poids entier des 
charges publiques retombait sur les paysans, complete- 
ment prives de droits politiques. Ces reglements avaient 
cependant l ’avantage d’etablir un ordre fixe, ecrit, 1  ̂ oil 
n’existaient jusqu’alors que l ’arbitraire et la confusion- 
Les Reglements organiques instauraient une sorte de re
gime constitutionnel, les princes gouvernant avec l ’assis- 
tance d’une assem b le  compos6e de boi'ars qui votait les 
impdts et participait a la confection des lois. En  cas de
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conflit entre les deux pouvoirs, c ’etaient la cour protec- 
trice, la Russie, et, pour la forme, car elle ne comptait guere 
en r^alite, la puissance suzeraine, la Turquie, qui appor- 
taient la solution.

La Russie avait ainsi trouve le moyen de rendre perma- 
nente sa mainmise sur les Principautes que l ’hostilite de 
rAutriche l’empechait d ’annexer form ellem ent1 .

Un nouveau traite signe a Saint-Petersbourg le 20 jan- 
vier 1834 2 contenait des dispositions relatives au trace 
definitif des fronticres russo-turques en Asie, ainsi que 
divers allegements au sujet du paiement des indemnites 
dues par la S. P. en vertu du traite d ’Andrinople.

Le memo traite constatait l ’assentiment de la S. P. aux 
reglements 61abor£s pendant Toccupation russe et admet- 
tait que, par execption, les « hospodars » seraient, non pas 
elus, mais nommes d ’accord entre les deux Cours. Les prin
cipautes seront evacuees par les troupes russes, dans les 
deux mois qui suivront la nomination des princes.

Le traite d’Andrinople avait clos pour un quart de 
siecle, la periode des guerres exterieures de la Turquie.Seuls 
les evenements interieurs continuaient a la troubler et tout 
le reste du regne de Mahmoud est occupe par la lutte avec 
le pacha d’figypte, Mehmed Ali, dont nous avons expose 
les peripeties, parfois si inquietantes pour le Sulan, me
nace, un moment, d’etre detrone par un vassal rebelle.. 
Nous avons vu que cette menace avait conduit Mahmoud, 
quatre ans apres la fin de la guerre russe, a conclure a 
Hounkiar Iskelessi, avec ses ennemis de la veille, une 
alliance qui renforgait encore l’influence moscovite a Cons
tantinople.

Les difficultes auxquelles la S. P. se trouvait encore aux 
prises en 1830 avaient fait passer presque inapergu pour 
elle un evenement dont les consequences etaient de dimi- 
nuer encore ses domaines, tout au moins d ’une facon theo- 
rique.

1. Sur cette p6riode de Thistoire des Principautes Danubiennes, voir 
Χέηοροί: I lis to ir e  des R o u m a in s de la D a cle  T ra ja n e, t. II, p. 407 et suiv-

2. N o ra d o u n g h ia n, op. d l . , t. II, textc n° 76, p. 232 et suiv.
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Un conflit relatif a des creanees rem ontant k  l ’6poque 
du Directoire subsistait entre le gouvenement frangais et 
)e dey d’Alger, Hussein, et ne faisait que s ’envenimer. L ’in- 
solence de Hussein, qui le 30 avril 1827 n’a v a itp a s  craint 
d’insulter le consul de France, obligea le gouvernement de 
Charles X  k  prendre des mesures energiques pour obtenir 
les reparations indispensables.Mais le blocus d ’Alger, com
m e n t  peu apres, ne donna pas de resultats et aboutit 
meme k  un conflit arme. Malgre les hesitations de certains 
ministres une expedition fut decidee et Ton sail qu ’elle 
obtint un plein succes. Le 4 ju illet 1830, vingt-cinq jours 
avant la chute de la monarchic de droit divin, les defenses 
d ’A lger etaient emportees et le dey capitulait. Bien qu’on 
fut arriv6 a Alger sans savoir exactement ce qu’on y  ferait, 
on y  resta, et l ’ancicn nid de pirates qui semait la terreur 
dans toute la Mer Mediterranee et jusque sur les cotes 
d ’Europe, est aujourd’hui, apres un siecle, une magnifique 
province frangaise. L ’evenement du 4 juillet 1830 a done 
eu une grande importance pour la France et pour l’Europe 
mediterraneenne. II en a eu beaucoup moins pour la Tur- 
quie. L a  domination ottomane sur la regence d’Alger 
n ’avait jam ais ete que nominale. Les janissaires et leur 
chef elu, le dey ( d a h i )  gouvernaient le pays d’une fagon 
independante par l ’ intermediaire des beys des provinces. 
Malgre les engagements frequemment renouvel^s dans les 
traites, le gouvernement turc etait dans l ’impossibilite 
d ’empecher la piraterie et souvent, en recevant les plaintes 
des ambassadeurs et les demandes d ’indemnite, il 6tait 
oblig6 d ’avouer son impuissance et l ’alleguait meme 
comme excuse. Aussi la S. P. devait-elle supporter les expe
ditions repressives des puissances maritimes, dont la der- 
niere avait ete celle de la flotte anglaise qui bombarda 
Alger en aout 18 16 . L a  suzerainete turque sur Alger etait 
done, en somme, une cause d ’ennuis plutot que de bene
fices.

La S. P. se contenta de protestations platoniques. Cepen- 
dant, comme les Turcs sont, en general, plus attaches a la 
forme qu’au fond, ils affecterent longtemps de maintenir
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leurs pretentions sur tous les pays barbaresques, et apres 
1900, on pouvait encore voir, dans les bureaux des hauts 
fonctionnaires, des cartes sur lesquellesl’inscription A f r i q u e  

d u  N o r d  O l l o m a n e  s’etendaitjusqu’a la frontiere marocaine.

Mahmoud ayant compris la necessite des reformes et, 
ayant voulu les realiser,eut le courage de frapper un grand 
coup, mais ne sut pas pousser jusqu’au bout la realisation 
de ses projets. Plutot qu’a des ameliorations profondes, il 
s ’attacha a des mesures superficielles, dont eertaines, sans 
utilite reelle, etaient de nature a blesser profondement le 
sentiment religieux des musulmans, en violant des disposi
tions formelles de la loi sacree, par exemple, quand il fit 
frapper des monnaies a son effigie et peindre son portrait 
reproduit a de nombreux exemplaires et expose dans les 
casernes et les batiments publics.

Aussi, pendant les dernieres annees de son regne, fut-il 
l ’objet d’une violente hostilite qui se manifesta parfois 
par des demonstrations publiques et meme des revoltes.

Il mourut subitement le l er juillet 1839, juste a temps 
pour ne pas connaltre Tecrasante defaite iniligec a l ’armee 
imperiale, a Nezib, par Ibrahim Pacha.

Son regne, un des plus longs de Thistoire ottom ane,est 
peut-etre le plus desastreux. Il ouvre, en effet, par des 
pertes territoriales et politiques considerables, le demem- 
brement de l ’Empire Ottoman, que nous avons vu, recem- 
ment, se terminer. A cote de Tabandon complet de la Bes- 
sarabie et des bouches du Danube, de la Grece et de la 
regence d ’Alger, la Turquie a vu les deux principautes rou- 
maines echapper de plus en plus a sa souverainete,la Scrbie 
et Tfigypte acquerir une autonomie,presage de separation.

Par compensation, on doit citer a l’actif de Mahmoud 
la suppression du corps des Janissaires et les essais de 
reforme militaire qui ouvraient la voie dans laquelle son 
successeur, Abdul Medjid, entrera resolument des les pre
mieres annees de son regne.
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CH A PITRE XV I

A B D U L  M E D J1D  —  L E  TA N ZIM A T 
L A  G U E R R E  D E G R IM fiE

L a mort de Mahmoud laissait le trone a son fils aine, un 
jeune homme de dix-sept ans a peine. Bien que la plus 
grande partie des conflits qui avaient agite le regne du pre- 
cedant sultan eussent trouve leur solution, souvent au 
prix de lourds sacrifices pour TEmpire, la situation n’etait 
pas sans difficultes. L a  lutte avec Mehmcd Ali continuait 
et prenait un caractere international. Inauguree a focca- 
sion de Tinsurrection grecque, l ’intervention des Puis
sances europeennes dans les afTaires interieures de la Tur- 
quie devenait une tradition qui dirigera toute l ’histoire 
ottomane au x i x e et au x x e siecles, jusqu ’a la catastrophe 
finale.

Abdul Medjid, doux et melancolique, ne semblait pas 
destine a un role brillant, et cependant, son regne, assez 
long, sera, au milieu d’une periode de decadence politique, 
un moment lumineux, pendant lequel on verra la Turquie, 
entrant decidement, en apparence, du moins, dans la voie 
•uti progres, se rapprocher de l ’Europe, et, joignant ses 
armees a cclles des puissances occidentales, partager leurs 
victoires. Son pere, s ’il n ’avait pu lui-meme realiser plei- 
nement les reformes qu ’il revait, avait au moins donne 
l ’impulsion, en meme temps qu ’ii renversait le principal 
obstacle par Γelimination violente des Janissaires. Abdul 
Medjid eut le merite de s’engager sur la voie ainsi ouverte 
et d ’y  progresses Son regne fut cclui des R i f o r m e s , du T a n -  

z i m a i .  Ce mot dont les Occidentaux out fait un singulier, 
est en realite le pluriel du substantif arabe l a n z i m , qui 
signifie a r r a n g e m e n t , a c t i o n  d e  m e l l r e  e n  o r d r e  L

1. La m6me racino so retrouve dans n iza m , rfeglement; n iz a m i, rdgulier; 
a ssa k ir  i  n iz a m ie , arm6o r6guli6re, arm6e active, par abr6viation, n iza m .
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On entend, par periode du T a n z i m a i , cette periode de 
r6formes administratives, judiciaires, militaires, qui com
mence avec la promulgation du h a l t  i c h e r i f  d e  G u l h a n e , le 
3 novembre 1839.

La lecture de ce document decisif fut faite avec la plus 
grande solennite en presence du sultan, des ministres, des 
hauts dignitaires religieux, administratifs et militaires, des 
patriarchies chretiens et du grand-rabbin, des chefs des cor
porations, ainsi que des representants des puissances £trars- 
geres, dans une cour du \^ieux-Serail, tirant son nom d’un 
kiosque appele G u l - H a n e , la Maison des Roses.

Dans le but d’annihilcr l’opposition probable des u l e m a ,  

les reformes etaient representees, dans le preambule du 
rcscrit imperial, comme un retour aux vraies traditions de 
Γ Islam et au respect des lois sacres, dont rinobservation 
avail ete la cause de tous les maux qui accablaient Pempire 
depuis cent cinquante ans.

D ’apr^s le tcxte meme du rescrit, les nouvelles institu
tions devaient porter principalement sur trois points : 
1 °  Les garanties qui assurent aux sujets uneparfaite secu
rity* quant a leur vie, leur honneur et leur fortune; 2° un 
mode regulier d’asseoir et de prelever les impots; 3 °  un 
mode egalement regulier pour la levee des soldats et la 
duree de leur service L

II etait done prescrit que desormais la cause de tout pre- 
venu serait jugee publiquement, conformement a la loi 
divine, et que, tant qu’un jugement regulier ne serait pas 
intervenu, personne ne pourrait, secretement ou publique
ment, faire perir une autre personne par le poison ou par 
tout autre supplice. Les heritiers innocents d ’un criminel 
ne seront pas prives de leurs droits 16gaux.

II est necessaire que chaque membre de la society otto- 
mane soit taxe pour une quotite d ’impcUs en raison de sa

1. La traduction du halt ( clrfrif de Gul-Ilon6 sc trouve dans d’assez norn. 
breux ouvrages. Nous suivons cellc qui est donn6e dans l’ouvrage de A. Cho- 
poff : Les riformes et la protection des Chriliens de Turquie, Paris. Plon- 
Nourrit et Cle, 6d. 1904, p. 17 et ευίν., ainsi que dans Noradounghian, t. II, 
texte n° 93, p. 288 et suiv.
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fortune et de ses facult6s et que rien au dela ne puisse etre 
cxig0 de lui. L ’affermage (iltizam) de la perception des 
imp6ts sera aboli. Des lois doivent 6tre 6tablies pour r^gler 
les contingents que devra fournir chaque locality et pour 
reduire a quatre ou cinq ans, le temps du service m ilitairc.

Ces concessions imperiales s ’6tendent a tous les sujets 
ottomans de quelque religion ou secte qu’ils puissent etre. 
Les lois necessaires a Im plication  de ces principee seront 
61abor0es par le conseil de justice auquel se r6uniront les 
ministres et les notables de l ’empire, et mises en vigueur 
successivement.

Le Sultan preta lui-meme serment, devant les ulema et 
les hauts fonctionnaires, reunis dans la sallc ού est conserve 
le manteau du Prophete ( hirka i ch0rif), d ’observer tous 
les reglements que renferme le Hall l cherif et d ’accorder 
son suffrage k toutes les mesures d ’application qui seront 
arretees plus tard.

Naturellement, des peines rigoureuses menagaient tous 
ceux qui s’opposeraicnt a l ’application de ces reglements ou 
contreviendraient a leur esprit.

Ces prescriptions montraient beaucoup de bonnes inten
tions, un d6sir de progres et un reel sentiment d ’£quite. 
Mais elles furent longues a se r6aliser. Gomme le remarque 
M. de la Jonquiere dans son Hisloire de VEmpire Ottoman, 
les vieux Turcs changerent de tactique. Au lieu de com- 
battre les projets gouvernem entaux par Tinsurrection, ils 
lui opposerent la force d ’inertie. Aussi verrons-nous seize 
ans plus tard, apres la guerre de Crim0e, un nouveau res- 
crit, le hatl i humaioun de 1856 r6peter toutes les promesses 
de 1839.

Seule l ’ arm0e beneficia immediatement des reformes- 
Elle fut constituee en 184 3,d ’apr&s des principes inspires de 
l ’organisation prussienne alors tres en avance sur celles des 
autres puissances europ6ennes. La duree du service dans 
Tarmee active ou reguli^re (nizam) 6tait fixee a cinq ans; 
le contingent appele etait form6 par tirage au sort. Les 
hommes liber6s du service actif appartenaient pendant 
sept ans k Tarm0e de reserve (redif) qui poss0dait des



cadres permanents et dont les unites devaient etre rassem- 
bl6es p6riodiquement pour des exercices.

Les corps de troupes des differentes armes etaient en 
tout temps group6s en brigades, divisions et arm ies ( o r d o u ) .  
Les troupes d’infanterie et de cavalerie etaient instruites 
et commandees d’apres les reglements fran<jais, celles 
d’artillerie d ’apres les reglements prussiens.

Cette organisation etait sup6rieure a celle des autres 
arm ies europeennes, l ’armee prussienne except^e, qui ne 
possedaient alors ni troupes de reserve organ ises en temps 
de paix, ni groupement permanent en corps d ’arm£e, d ivi
sion, etc...

Les rtiormes administratives. judiciaires, financieres, 
s’echelonneront sur toute la duree du r&gne d’Abdul Medjid 
et de son successeur Abdul Aziz. Nous les 6tudierons dans 
leur ensemble en un chapitre special.

Nous avons dejA expose la suite des 0v6nements et des 
negotiations qui aboutirent en 184 1, k  la reconnaissance de 
Mehmed Ali comme vice-roi h0reditaire d ’filgypte 1 et nous 
avons signale, k  cette occasion, la signature du protocole 
de juillet 1841, concernant la question des Detroits. Cet 
acte est particulierement important car il constate un prin- 
cipe qui depuis lors et jusqu’& la guerre de 19 14 -19 18  a 
toujours 6t6 respecte et consider comme un des fondements 
du droit public europeen en ce qui concerne le Levant.

La c o n v e n t i o n  d e s  D e t r o i t s ,  signee a Londres le 13  juillet 
1841 2 par le representant du Sultan et ceux des cinq puis
sances, constate d ’abord que Sa Hautesse le Sultan a la 
ferme resolution de maintenir, a l’avenir, le principe inva- 
riablement 6tabli comme ancienne regie de son empire, en 
vertu duquel il a 6te de tout temps defendu aux batiments 
de guerre des Puissances 6trangeres d’entrer dans les 
d6troits des Dardanelles et du Bosphore, et que, tant que 
la Porte se trouve en paix, Sa Hautesse n’admettra aucun 
batiment de guerre 6tranger dans lesdits d6troits. Les sou-
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1. Voir p. 218.
2. N ora d ou n g hia n , t. II, lexte n° 123, p. 242-244.
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verains des cinq puissances s ’engageaient k  respecter cette 
determination du Sultan et k  se conformer au principe
ci-dessus^enonce.

«·.

Le Sultan se reservait neanmoins, comme par le passe, 
de delivrer des firmans de passage aux batiments 16gers, 
sous pavilion de guerre, qui seront employes, comme il est 
d ’usage, au service des Legations des puissances amies.

Une note circulaire fut envoy6e a ce sujet aux puissances 
maritimcs secondaires qui acc£d£rent successivement k  la 
convention.

L ’invasion de la Syrie par les troupes 6gyptiennes, puis 
son evacuation avaient eu pour consequence Touverturc 
dans la region du Liban d ’une periode de troubles qui, com- 
mencee en 1839, se prolongea jusqu’en 1845. Les monta- 
gnards libanais, Maronites (chretiens) ou Druses, avaient 
toujours joui, sous leurs seigneurs feodaux, d ’une autono- 
mie k  peu pres complete, sans ingerence des autorites 
turques. Les exigences des figyptiens occasionnerent des 
revoltes et les Turcs en reprenant possession du pays vou- 
lurent profiter des circonstances pour etablir leur pou- 
voir. La situation se trouva aggravee par Taction de TAn- 
gleterre dont Thostilite k  regard de Tinfluence frangaise se 
m anifestait de plus en plus vive, notamment en soutenant 
les Druses contre les Maronites, amis et proteges tradi- 
tionnels de la France.

Le calme ne put, d ’ailleurs, pas etre retabli d ’une fagon 
complete. Les troubles reprirent en 1860, caracterises par 
le massacre des Maronites, qui necessita une intervention 
armee de la France. Gonformement k  notre principe d ’exa- 
miner, autant que possible, les faits dans leur. ensemble, 
nous remettrons a cette derniere date, Tetude de la ques
tion libanaise.

D ’autres difficult£s se produisirent aussi sur difierents 
points de TEmpire. En Bosnie, les beys musulmans unis 
aux paysans chretiens, tous Slaves, d ’ailleurs, s ’^taient 
revoltes en 1849, esperant Tappui de la Serbie et du Mon
tenegro, qui, pour divers motifs, ne se produisit pas.

Vers la meme £poque des troubles 0claterent a Vidin et



aux environs et des Bulgares, armes seulement de faux et 
de haches, s’emparerent de Belogradtchik.

Omer Pacha envoye pour retablir l ’ordre y  r£ussit grace 
a des mesurcs de clemence et k  la mise en vigueur des dis
positions du Tanzimat qui satisfirent la population chre- 
tienne, laquelle, c,h*Bosnie, donna son concours aux auto
rites imp6riales contre les beys hostiles aux Reformes.

Des incidents plus s^rieux, en raison de leurs repercus
sions ext6rieures, s’etaient developpes en 1848 dans les 
principautes roumaines.Le traite d’Andrinople et les R e g l e -  

m e n i s  O r g a r t i q u e s , tout en augmentant, a certains egards, 
l ’autonomie de ces pays, avaient renforce le pouvoir des 
nobles, des b o ie r i ,  au detriment des paysans, et accru Γin
fluence russe qui, sous pretexte de protection, avait gene- 
ralement abouti a rendre plus penible la situation du peuple. 
On sait que la Revolution de fevrier 1848, qui renversa la 
monarchie en France, avait et6 le signal de mouvements 
de liberation politique dans presque toute l’Europe. Cette 
vague s’avanga jusque sur le Bas-Danube oil, deja, les ele
ments instruits de la population entretenaient des relations 
intellectuelles avec la France.

En Moldavie, la tentative de revolution eut plutot le 
caractere d’une querelle entre le prince Michel Stourdza et 
les boiars et n’interessa pas le peuple. Elle fut done facile- 
ment r0primee.

II n'en fut pas de meme en Yalachie, ού un mouvement 
populaire etait dirige contre le Reglement organique et, en 
consequence, contre les boiars auxquels il donnait le pou
voir et contre la Russie qui les soutenait. A  Torigine, ce 
mouvement ne s’attaquait pas au prince Georges Bibescu, 
et il tendait k  s’appuyer sur la Turquie pour l ’opposer a la 
Russie. Devant les progres de l ’insurrection, Bibescu 
abdique et se refugie en Transylvanie. Los Russes re- 
clament eux-m^mes Intervention de la Turquie, esperant 
voir se produire une collision qui leur fournira un pretexte 
pour intervenir. Pourtant, le gouvernement provisoire sem- 
bla sn te n d re  avec le commissaire turc Suleiman Pacha. 
Alors Tagent russe Duhamel, qui s’6tait senti offense par
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Tincineration publique d’un exemplaire du R£glemcnt orga- 
nique, k  la suite d’une cer^monie burlesque, demanda au 
gen6ral Omer Pacha qui commandait les troupes turques 
maintenues, k  dessein, cn dehors de Bucarest, de lui en- 

voyer un d6tachement pour le prot^ger.
Les soldats turcs en entrant dans la ville, rencontr£rent, 

par hasard, une compagnie de pompiers et un conilit s ’en- 
suivit, au cours duquel les pompiers, dont la bravoure en 
cette circonstance, est devenue historique, s’empar^rent des 
canons turcs et les tourn£rent contre leurs propri^taires. 
Les Turcs reconnurent facilement que cette escarmouche 
6tait le r^sultat d ’un malentendu, mais les Russes avaient 
le pretexte qu’ils desiraient et, aussitdt, leurs troupes 
entraient en Moldavie puis en Valachie et occupaient Buca
rest.

Cette occupation simultanee des principautes par les 
Russes et les Turcs fut accompagn^e de violences et d ’exac- 
tions insupportables x. Le l er mai 1849, les deux puissances 
signaient le traits de Balta-Lim an (sur le Bosphore, pr6s de 
Constantinople), dont le resultat etait de confirmer le droit 
d ’intervention de la Russie dans les affaires des Princi
pautes et de diminuer les avantages qui avaient 0te accor
d s  a celles-ci a la suite du traits d ’Andrinople. Ainsi les 
princes ne devaient plus etre elus, mais nommes d’accord 
ejitre les deux Cours et seulement pour sept ans comme 
autrefois, sauf accord a intervenir, k  l ’expiration de leur 
mandat, pour le prolonger.

Les assemblies des boiars itaient supprimies et rem- 
placies par des Conseils ou Divans a d  h o c , formes des boiars 
les plus notables et les plus dignes de confianee, et de quel- 
ques membres du haut clergi. L ’occupation turco- 
russe ita it  maintenue. Elle ita it  assuree par 25.000 a
35.000 hommes de chaque armee jusqu ’au retablissement 
de la tranquilliti des frontieres (allusion k  l ’insurrection 
hongroise qui se developpait en Transylvanie) et devait 
itre  riduite k  10.000 hommes de chaque c6ti jusqu’& la

1. Voir X6nopol, H is lo ir e  des Ftoum a in s, t. II, p. 516.
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consolidation du repos interieur des deux Provinces. Aprfcs 
F evacuation complete, les troupes resteraient k  proximite 
pour pouvoir rentrer immediatement dans les Principautes 
si quelque circonstance redam ait cette mesure L

Pendant la duree de Foccupation, un commissaire 
extraordinaire russe et un ottoman residant dans les 
Principautes, seront charges de surveiller la marche des 
affaires et d’offrir en commun leurs avis et leurs conseils 
aux princes.

La duree de cet acte etait fixee a sept annees, k  Fexpi- 
ration desquelles les deux Cours aviseraient aux mesures 
ulterieures qu’elles jugeraient le plus convenabie 1 2.

Les evenements qui suivirent les dispens&rent de ce 
soin. En attendant, le traite de Balta-Lim an etablissait 
dans les principautes un condominium russo-turc complet, 
et, etant donne la situation respective des deux empires 
ce regime ne pouvait etre qu’a Favantage exclusif de la 
Russie.

Cette demi£re pouvait done croire qu’elle aurait bientdt 
atteint un de ses buts, une etape nouvelle vers Ie Bosphore 
par Fincorporation des pays roumains. CJest pr0cis6ment 
a ce moment que des evenements, a la verite prepares par 
elle, vont changer completement sa situation et celle de la 
Turquie.

Depuis des si£cles, les clerges latin et grec se disputaient 
la possession des Lieux Saints de Jerusalem ou tout au 
moins la preeminence dans les sanctuaires consacr£s par les 
plus grands souvenirs du Christianisme. Nous avons vu que 
les capitulations conclues et renouvelees avec les rois de 
France reconnaissaient les droits des religieux latins pro
teges par eux.

A diverses reprises (156 1, 1620, 1635) des firmans 
avaient constate la possession ancienne et ininterrompue

1. L’occupation russe cessa en 1851.
2. Voir le texte du trait6 dans N o ra d o u n g h ia n , t. II, text© n° 142, p. 389 

ct suiv.
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des sanctuaires chretiens et notammcnt de l ’eglise de 
Bethleem, par les r c l i g i e u x  f r a n c s  L

A  partir de 1633, I’influence de la France ayant dimi- 
nue, notamment sous le gouvcrnement des grands-vizirs 
de la famille Keuprulu, et les Grecs ayant reussi a s ’intro- 
duire dans les conseils de la S. P., on a vu que ces dernicrs 
etaient parvenus, par leurs intrigues et leur argent, k  evin- 
cer les religieux latins au benefice de leurs coreligion- 
naires. Les capitulations renouvelees en 1673 r6tablircnt 
les droits des Latins, mais les Grecs ne se tinrent pas pour 
battus et continuerent k  intriguer, soutenus k  Constanti
nople par les grands-drogmans du Divan, toujours choisis 
parmi les Phanariotes et de plus en plus influents. Ils 
allerent meme jusqu’a la violence, et en 1757, une attaque 
de pelerins grecs contre un couvent catholique de Ja ffa , 
amena une lutte generale au cours de laquelle les catho- 
liques furent assaillis a Jerusalem  dans T0glise du Saint 
Sepulcre, leurs ornements pilies, apr0s quoi les Grecs, 
travestissant singuli^rement la v6rite, s’adress^rent au 
Divan, en se posant en victimes et obtinrent du grand- 
vizir un ordre qui chassait les Latins de la grande eglise 
de Bethl6em et plagait l ’eglise du Saint-Sepulcre sous la 
suprematie des Grecs. Cet 6tat de choscs fut confirme 
au commencement du x i x e si^cle, grace k  la protection de 
la Russie. L ’indifference de la France en cette matifcre, a 
Tepoque de la Revolution et de l ’Empire, avait facilite 
cette usurpation. C ’est seulemcnt a la fin de 1850 que le 
gouvcrnement du prince-president, Louis-Napol0on Bona
parte, lequel, pour le d6veloppement de sa politique inte- 
rieure, avait besoin de Tappui des catholiques, 61eva des 
protestations auprcs de la S. P.

Le general Aupick, alors ambassadeur & Constantinople, 
redam a le respect des capitulations, soutenu en cela par le 
representant de TAutriche.

Le ministre des Affaires fitrangeres, Aali-Pacha, etait 
bien dispose k  regard de la France, mais il craignait de 1

1. Voir de la Jonquifcre, H is lo ir e  de V E m p ireO U o m a n , t. 1% pp. 446-447.
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mecontenter la Russie. II fit done trainer les ehoses en 
longueur. En 18 5 1, le comte de Lavalette qui avait rem- 
place le general Aupick, obtint la nomination d ’une com
mission mixte dans laquelle la France avait deux repre- 
sentants, la S. P. et le Patriarcat grec, chacun un. Mais la 
Russie protesta a son tour et reclama le maintien du 
s l a t u  q u o  favorable aux Grecs. La commission mixte fut 
remplacee par une commission purement turque et un 
firman rendu le 21 mars 1852 et confirm^ par un nouvel 
acte imperialj^de mai 1853 11 disposait, notamment, que 
les Latins poss^deraient une clef de la grande porte dc 
Teglise de Bethleem, mais que cela leur donnait seulement 
le droit de la traverser, non d’y  officier, que les communau- 
tes chr6tiennes qui ont le droit de visite et de culte dans le 
tombeau de la Sainte-Vierge, Texerceraient successivement, 
suivant un ordre fix6, chacune pendant une heure et demie. 
Les sanctuaires possed^s a Jerusalem, soit en commun, 
soit exclusivement par les communautes grecque, latine, 
armenienne, resteront a tout jamais dans leur etat present.

Ges querelles entre communaut6s religieuses semblent 
n’avoir qu’une importance locale. En realite, elles devaient 
donner naissance k  Tun des plus graves conflits europeens 
de la deuxi&me moiti£ du x ix e si^cle.

La Russie, en presence des diflicultes interieures dans 
lesquelles la Turquie se d6battait depuis le commencement 
du siecle et que les R^formes, encore tres incompletes, 
semblaient compliquer plut6t qu'apaiser, croyait le mo
ment venu de porter un coup decisif & cet fitat, que Ton 
appelait d6j& « r h o m m e  m a l a d e  », avant qu’il ne meure et 
ne « res te  s u r  les b r a s  » des puissances, ainsi que s’exprimait 
Tempereur Nicolas lui-m6me, parlant, en janvier 1853, 
a sir Hamilton Seymour, ambassadeur d^ngleterre. II 
essayait de gagner la Grande-Bretagne & ses projets en 
lui proposant de prendre pour son compte PEgypte et la 
Gr&te, tandis que la Russie 6tablirait son protectorat sur 
la Moldavie, la Valachie, la Serbie et la Bulgarie, nomina- 1

1. N o ra d o u n g h ia n t t. II, p. 416-417. Tex to n° 149.
HISTOlllE I>E T-A TUHQUIE IS
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lement indEpendantes. Constantinople serait un port libre, 
la Russie ne voulant pae l ’occuper d ’une fa$on permanente.

Le moment pouvait paraltre favorable. La France sor- 
tait d ’une crise politique et il Etait permis de croire que le 
nouveau regime imperial n ’Etait pas encore completement 
stable. L a  monarchic autrichienne se trouvait liEe k  la 
Russie qui venait, par son intervention contre les Hongrois, 
en 1849, de la sauver d ’un grave pEril. L a  Prusse ne s ’intE- 
ressait pas aux affaires dO rient.

L ’empereur Nicolas envoya done, en mission extraor
dinaire a Constantinople, son aide-de-camp gEnEral, Ment- 
chikov, accompagnE d ’une suite brillante d’amiraux, de 
gEnEraux et de diplomates. Par des notes remises les 
16  mars et 19  avril, 1’envoyE rEclamait des garanties pour 
1 ’intangibilitE d ’une religion qui Etait celle de la m ajority 
des sujets chrEtiens de la Porte ainsi que de la Russie et de 
I ’Em pereur lui-meme. Ces garanties devaient faire l ’objet 
d ’un acte Equivalent a un traite, mais pour le moment 
Mentchikov se contentait de rEcIamcr les privileges rela- 
tifs aux Lieux-Saints. II est k  remarquer que les notes 
russes designaient, pour la premiere fois, le culte ortho- 
doxe d’Orient, sous le nom de « culte grEco-russe ». La 
S. P . rendit alors le firman de mai 1853 dont il a EtE ques
tion plus haut.

Mentchikov n ’Etait pas satisfait. Il voulait que le 
firman relatif k  la protection du culte orthodoxe oriental 
—  par le sultan, il est vrai —  eut le caraetEre d ’un enga
gement formel envers le gouvernement impErial, ce qui 
eut donne k  celui-ci un droit d ’intervention presque 
indEfini. L a  rEponse Etait rEclamEe pour le 10 mai.

Cette rEponse fut nettement nEgative. Le sultan avait 
d ’ailleurs re$u, le 9, de l ’ambassadeur d ’Angleterre, S trat
ford of Redcliffe, la promesse du concours Eventuel de la 
flotte anglaise. Mentchikov insista cependant, et tout en 
affirmant le respect de son souverain pour la puissance 
intangible du Sultan, il dEclarait que le Tsar avait le droit 
d ’Etre reconnu comme dEfenseur du culte grec, de mEme que 
l ’Etaient la France et l ’Autriche k  l ’Egard des catholiques,
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peu nombreux et en grande partie strangers. C’est preci- 
s6ment parce que les adherents de la confession grecque 
constituaient une fraction tres importante de la popula
tion ottomane, que le Sultan ne pouvait reconnaitre 4 un 
autre fitat, un droit formel de protection 4 leur £gard. 
G’eut 6t6 une diminution considerable de ses droits sou- 
verains.

La discussion continua jusque vers la fin du mois de 
mai, aggravee par l ’attitude de Γβηνογό russe qui alia jus- 
qu’4 forcer, un jour, la porte de la salle d’audience du sultan, 
qui ne parut que pour le renvoyer 4 ses ministres, lesquels, 
4 leur tour, donnerent leur demission pour ne pas le rece- 
voir.

N ’obtenant rien, Mentchikov se d6cida 4 quitter Cons
tantinople le 26 mai et fut suivi par le charge d’affaires de 
Russie.

Un manifeste, dat6 du 26 juin, annonga que l ’empereur, 
comme defenseur de l ’orthodoxie, avait decid6 d’occuper 
les Principaut£s roumaines 4 titre de gage, sans pens6e de 
conquete et sans declarer la guerre.

La diplomatie russe ne s’etait pas rendu compte des dis
positions v£ritables de l ’Angleterre et de la France. La pre
miere, apr£s avoir longtemps marche d ’accord avec la 
Russie, s’ytait inquiet6e des empietements de celle-ci en 
Orient, qui, s’ils se d6veloppaient, en arriveraient 4 com- 
promettre gravement ses int£rets commerciaux. Elle 
s ’6tait, depuis un certain temps, rapprochee de la France. 
Le gouvernement anglais avait, bien entendu, repousse 
les avances faites par Nicolas I er 4 l ’ambassadeur 4 Saint- 
P6tersbourg.

En France, le tr6ne de Napol0on I I I  s ’affermissait, et 
bien que, au cours de la campagne qui avait prepare le 
retablissement de la dignity impdriale, ses partisans aient 
pris pour devise : « L ’Empire c’est la Paix », la tradition 
napol^onienne s’imposait et le nouveau souverain comptait 
sur la gloire militaire pour accroltre sa popularity. II avait 
d’ailleurs une antipathie personnelle pour Nicolas I er dont 
l ’attitude, lors de son av£nement, l ’avait bless£. La France,
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aussi, craignait, pour ses int£rets moraux et economiques en 
Orient, une trop grande extension de la puissance russe. 
D6j&, en pr0sence des exigences de Mentchikov, la France et 
l ’Angleterre avaient envoy6 leurs escadres aux Dardanelles.

Neanmoins, elles h6sitaient k  dechainer une guerre. 
Des negociations continufcrent encore quelque temps, avec 
Thabituel 0change de notes entre les cours int6ress6es. 
Une tentative de conciliation fut faite avec le concours de 
FAutriche, et une conference r6unie k  Vienne.

Mais le 4 octobre, a la suite de la reunion d’une nombreuse 
Assemblee de Notables, selon un usage dej& 6tabli dans 
les circonstances graves, une sommation fut adress^e a la 
Russie d ’avoir a Svacuer les Principautes dans les quinze 
jours, faute de quoi les troupes rassembl£es au sud du 
Danube sous le commandement d’Omer Pacha, franchi- 
raient le fleuve.

A  la demande du cabinet ottoman qui craignait des 
troubles k  Constantinople, quelques vaisseaux frangais et 
anglais etaient venus jeter l ’ancre dans le Bosphore.

G’est seulement a la Fin d’octobre que se produisirent 
les premiers actes d’hostilite entre Turcs et Russes, sur le 
Danube, a Issaktcha, en Dobroudja, oil des batiments 
russes furent canonnes, et a Toutrakan, sur la rive droite 
du (leuve.

Quelques autres combats eurent lieu en Valachic, ou les 
Turcs avaient penetre et, d ’autrc part, au Caucase ou les 
Ottomans avaient pour Mlie le celebre prince circassien 
Chamil. Mais le principal evenement de cette periode, 
fut la destruction, en rade de Sinop, sur les cotes d ’Asic 
Mineure, de la flotte turque de la Mer Noire, par l’amiral 
russe Nahimov (30 octobre).

Ces 6venemcnts n’avaicnt cependant pas supprime tout 
espoir de conserver ou, du moins, de retablir immediate- 
ment la paix. Des negociations reprirent dans ce sens entre 
les belligerants, la France, l ’Angleterre et TAutriche. Les 
conf0rences de Vienne, ouvertes en decembre 1853, se pro- 
longdrent jusqu'au 23 mai 1854. L ’intransigeance de la R us
sie rendit ces tentalives inutiles.
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Pendant ce temps des forces navales frangaises et 
anglaises avaient penetre dans la Mer Noire et le 12  mars 
1854, la France et l’Angleterre concluaient, avec la Turquie, 
un traite d’Alliance, dans le but de cooperer avec S. Μ. L 
le Sultan, k  la defense du territoire ottoman en Europe et 
en Asie L

Les operations sur le Danube furent defavorables aux 
Russes qui ^chouerent devant Silistrie, bien fortifiee et bien 
defendue et durent se retirer apres 55 jours de siege (23 juin 
1854). Ils avaient du egalement evacuer la Dobroudja., 
occupee depuis avril 1854.

Le 14 juin 1854, une convention militaire avait ete con- 
clue entre la Turquie et l ’Autriche en vue de l’intervention 
de cette derniere « pour obtenir Γ evacuation des Princi
pautes Danubiennes par Tarmee etrangere qui les occupe ». 
Cette convention admettait Toccupation temporaire des 
Principautes par les troupes autrichiennes \  La Russie, 
dont les troupes se trouvaient appelees sur un autre theatre 
d ’operations, dut acceder k  l ’invitation de PAutriche et 
commencer Γ evacuation le 26 juin. Les Autrichiens rempla- 
cerent les Russes et les princes rentrerent dans leurs capi
t a ls .  L ’occupation autrichienne dura jusqu’en mars 1857.

Les armees d’expedition frangaise et anglaise, sous le 
commandement du marechal Saint-Arnaud et de lord 
Raglan, avaient debarque leurs premiers contingents en 
mars 1854 a Gallipoli. On devait d’abord marcher vers le 
Danube pour y  rencontrer les Russes, mais les moyens de 
transport etaient encore a cette epoque tres imparfaits. La 
plus grande partie du materiel voyageait par bateaux a 
voiles et il manqua aux unites debarquees. On dut se borner 
d’abord a envoyer a Varna une division anglaise et une bri
gade frangaise. Quand des forces plus importantes furent 
reunies devant cette ville, les Russes avaient leve le siege 
de Silistrie et evacuaicnt les Principautes.

La seule operation executee dans cette region par les 
Allies fut Pexpedition de Dobroudja, qui ne donna aucun

1. N ora d ou n g h ia n , t. II, p. 420-422, texte n° 151.
2. N o ra d o u n g h ia n, t. II, p. 423-426, texto n° 152.
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resultat, mais au cours de laquelle les troupes furent s6rieu- 
sement 6prouvees par le cholera.

A  la suite de la retraite des Russes, il fut decid6 de porter 
la guerre sur leur territoire, dans la presqu’lle de Crim6e oil 
les Anglais d^siraient pouvoir detruire le grand port mili- 
taire de Sebastopol.

Ainsi, la lutte devait d^sormais se derouler hors de Tur- 
quie et bien qu’une division ottomane ait pris part aux ope
rations, nous ne suivrons pas celles-ci dont l’ev6nement 
essentiel fut le long, difficile et meurtrier siege de Sebasto
pol, qui dura du commencement d’octobre 1854 au 8 sep- 
tembre 18 55 ; au cours de ce si6ge Saint-Arnaud, mort du 
cholera, avait 6t6 remplace par Ganrobert, qui dut ensuite 
c6der le commandement a Pelissier.

En vertu du traits d ’alliance du 26 janvier 1855, avec 
le royaume de Sardaigne, une division sarde 6tait venue se 
joindre aux Alli0s, m arquant par avance la place que devait, 
quelques annees plus tard, prendre le nouveau royaume 
d ’ ltalie, dans le Concert europeen.

Du c6te russe, un lieutenant-coonel du G6nie, TotlGben, 
av a it  ete le veritable organisateur de la defense technique. 
Vingt-trois ans plus tard, les Turcs retrouverent devant 
eux, a Plevna, et cette fois, comme directeur de l ’attaque, 
le general Totleben.

Les armees russes qui operaient en meme temps en Asie, 
avaient obtenu un succes, la prise de K ars (25 novembre). 
L a  Russie pouvait done, avec moins d’amertume, accepter 
la paix. Napoleon la souhaitait; e ’est l ’Angleterre, d6si- 
reuse d’aneantir la puissance navale de la Russie, qui la 
retardait.

La paix etait une affaire europeenne. Sans prendre effec- 
tivem ent parti dans la lutte, TAutriche etait restee en rela
tions avec la France et TAngleterre. E lle avait meme sign6, 
le 2  decembre 1854, un traite d’alliance.

Des conferences tenues a Vienne, k  la veille de la guerre 
et au cours de celle-ci (protocole des q u a l r e  g a r a n i i e s , 
8 aout 1854), avaient fix6 d’avance les conditions de la 
paix, substitution de la garantie collective des puissances,
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au protectorat russe sur la Moldavie, la Valachie et la Ser- 
bie, liberty de navigation aux embouchures du Danube, 
revision de la convention des Detroits, liberte interieure du 
Sultan qui s’engagerait par un acte emane de son initia
tive, a garantir les droits de ses sujets chretiens.

Apres la prise de Sevastopol, toutes les puissances, y  
compris I’Autriche et la Prusse, insistant pour la conclu
sion de la paix, le nouvel empereur, Alexandre II  —  Nico
las I er etait mort le 2 mars 1855 —  y  consentit, et un pro
tocole signe a Vienne le l er fevrier 1856, en determinait 
les conditions qui reproduisaient les « quatre garanties » 
du 8 aout 1854 1.

Le Congres de la Paix  s’ouvrit a Paris, le 25 fevrier 1856, 
sous la presidence du comte Walewski, ministre des Affaires 
etrangeres de France.

Notons que, au commencement de la guerre, les Grecs 
des provinces voisines du Royaume Hellenique, l ’Epire 
et la Thessalie, esperant la victoire des Russes qui devait 
definitivement delivrer les orthodoxes, soutenus, d ’ailleurs, 
par des bandes venues de Grece et par des ofliciers de l ’ar- 
m6e hellenique, avaient commence un mouvement de 
revolte qui avaitobtenu certains succes. Larissa, la princi- 
pale ville de Thessalie, etait tombee au pouvoir des insur
ges. Les representations de la S. P. auprfcs du cabinet 
d ’Athenes, representations appuyees par la France et 
l ’Angleterre, 6tant restees sans eifet, le blocus de la Gr&ce 
fut declare et Athenes et le Pir0e occupes par des detache- 
ments frangais et anglais. Les insurges ayant et6 battus 
par les troupes turques a Arta et a Mezzovo, cette tentative 
de faire b6neficier la Grece du eonflit russo-turc fut aban- 
donnee.

Le Congres de Paris s’ouvrit done le 25 fevrier 1856. II
devait durer jusqu’au 16  avril, bien que le traite ait ete
sign6 le 30 mars. Le comte Walewski, premier del^gue
frangais, 0tait assists du baron de Bourqueney, ambassa-

\

1. Voir le texte de ce protocole dans N o ra d o u n g h ia n , t. Ill, p;p.>4-6, 
annexe au protocole n° 1 du Congres de Paris.
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deur a Vienne. Les premiers delegues des aulres puissances 
etaient, pour l ’Autriche, le comte de Buol Schauenstein, 
ministre des Affaires Etrangeres, pour l’Angleterre, le 
comte Clarendon, ministre des AiTaires Etrangeres, pour 
la Russie, le general comte OrlofT, pour la Sardaigne, le 
comte de Cavour, pour la Turquic, le grand-vizir Ali Pacha, 
a s s is t  de l’am bassadeur ottoman a Paris, Djemil-Bey.

Au cours de la s6ance du 10  mars, le C o n gts conside- 
rant que la Prusse etait signataire de la Convention du 
13  juillet 184 1 (Convention des D6troits), deeidait d ’invi- 
ter ce royaume a participer aux d61iberations. Le baron 
dc Manteuffel, president du Conseil et ministre des AiTaires 
Etrangeres fut alors designe comme d6l6gu6 prussien. Le 
premier acte du C o n g ts  fut de rcconnaltre au protocole 
signe a Vienne, le l er fevrier 1856, le caraetere de p tlim i-  
naires de Paix .

Les debats de la Conference, au cours de ses 2 1  seances, 
se deroulerent d ’une maniere particuli^rement courtoise.

Sur une proposition'du comte Walewski, le Congres 
adopte, relativem ent au droit maritime en temps de guerre, 
un voeu prevoyant notamment l ’abolition de la guerre de 
c o a r s e , et qui donnera lieu a la signature d ’une convention 
annexee au Traite.

11 est interessant de noter que le protocole de la 2 3c 
(avant-derniere) seance se termine par le voeu « que les 
E ta ts  entre lesquels s’61everait un dissentiment s6ricux, 
avant d ’en appeler aux armes, eussent recours, en tant que 
les circonstances l ’admettraient, aux bons offices d ’une 
puissance amie. Les pEnipotentiaires esperent que les 
gouvernements non represents au Congres s’associeront 
a la pensee qui a inspire ce voeu ».

C’etait, sous une forme, il est vrai, bien attenuee et bien 
inodeste, un premier pas dans la voie de l ’arbitrage. L ’his- 
toire des trois quarts de siecle qui suivirent le t r a i t  de 
Paris, montre, malheureusement, que le voeu des ρΐόηίρο- 
tentiaires de 1856 n’a guere exerce d ’influence sur les rela
tions des E tats.

Le traite fut, comme nous l ’avons dit, signe le 30 mars



1856. Malgre son importance, il est court, ne contenant 
que 34 articles 1 .

Les premiers, a cote des stipulations usuelles, rctablisse- 
ment de la paix, amnistie, liberation des prisonniers, etc... 
prescrivent l’evacuation des terriloires turcs occupes par 
les Russes (Kars) et des villes et ports russes occupes par 
les A Hi 0s en Crimee.

Les articles suivants sont particulierement importants 
et m erited  d’etre reproduits.

A r t . 7. —  Sa Majeste l ’Empereur des Frangais, etc.T 
declared la S. P. admise a participer aux avantages du 
droit public et du concert europeen. L L . MM. s’engagent, 
chacune de son c6te, a respecter 1’independance et l ’inte- 
grite territoriale de FEmpire ottoman, garantissent en 
commun la stricte observation de cet engagement et con
sidered, en consequence, tout acte de nature a y  porter 
atteinte comme une question d ’interet general.

A r t . 8. —  Recours, en cas de conflit entre la S. P. et 
l’une des Puissances contractantes, a Taction rddiatrice 
des autres puissances.

A r t . 9. —  S. Μ. I. ie Sultan dans sa constante solliei- 
tude pour le bien-etre de ses sujets, ayant octroye un F ir
man 2 qui, en ameliorant leur sort sans distinction de reli
gion ni de race, consacre ses genereuses intentions envers 
les populations chretiennes de son Empire et voulant don- 
ner un nouveau temoignage de ses sentiments a cet egard, 
a resolu de communiquer aux Puissances contractantes, 
ledit Firman, s p o n l a m m e n l  e m a n e  d e  s a  v o lo n le  s o u v e r a i n e .

Les Puissances contractantes constatent la haute valeur 
de cette communication. II est bien entendu qu’c//e n e  

s a u r a i i , en  a u c u n  c a s ,  d o n n e r  le d r o l l ,  a u x  d i t e s  P u i s s a n c e s , 
d e  s ’i m m i s c e r  s o i l  c o l l e c l i v e m c n t ,  s o i l  s c p a r e m e n l ,  d a n s  les  
r a p p o r t s  d e  S .  M .  le S u l t a n ,  a v e c  s e s  s u j e t s ,  n i  d a n s  I ' a d m i -  
n i s l r a l i o n  i n l e r i e u r e  d e  s o n  E m p i r e .

A r t . 10. —  Revision de la Convention des Detroits du
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1. Voir le lexte dans N ora d o u n g h ia n , t. Ill, p. 70 et suiv.
2. L e  H a tl t h um a ioun de 1856 dont il sera question plus loin.
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1 3  ju illet 1844. Donne lieu a un acte separe annexe au tra ite .
A r t . 1 1  k  14 . —  L a Mer Noire est n e u tra list . Ouverte 

a la marine de toutes les nations, ses eaux et ses ports sont 
formellement et a perpetuite (?) interdits au pavilion de 
guerre des Puissances riveraines 1 ou de toute autre puis
sance. II ne peut etre eleve ni conserve sur son littoral 
aucun arsenal m ilitaire maritime 2. Une convention an
nexe russo-turque determinera la force et le nombre des 
batiments legers qui pourront etre entretenus pour la garde 
des c6tes des deux E tats.

A r t . 15  a 19. —  Internationalisation du Danube et de 
ses embouchures, conformement aux dispositions de l ’acte 
du Congres de Vienne concernant les fleuves qui separent 
ou traversent plusieurs E tats.

Une commission dans laquelle chacune des Puissances 
signataires sera representee par un delegue, sera chargee 
de faire executer les travaux necessaires pour d^gager les 
embouchures du Danube et assurer les meilleures condi
tions possibles de navigability. Pour couvrir ses frais, la 
Commission pourra prelever des droits fixes & condition 
de traiter tous les pavilions sur le pied d’une parfaite ega- 
lit6.

Une commission riveraine permanente composee de 
d e le g u t  —  un par E ta t  —  du Wurtemberg, de la Baviere, 
de TAutriche, de la Turquie et des trois principautes danu- 
biennes, elaborera les reglements de navigation et de police 
fluviale, fera executer les travaux necessaires sur le par- 
cours du fleuve et remplacera la Commission europeenne 
lorsque celle-ci sera dissoute apr£s Γ execution des travaux 
dont elle a la charge et qui n ’auraient pas du demander 
plus de deux ans. En  fait, ces travau x n ’ont jam ais etc ter- 
mines et la Commission europeenne du Danube subsiste 
encore sous une forme peu differente de celle prevue en 
1856.

En  vue de l ’execution des reglements arretes d*un com-

1. Cette disposition, d6nonc6e par la Russie, a 6t6 abolie en 1871.
2. II r6sulte des d61ib6rations du Congrfes que cette interdiction ne s’appli- 

quait ni aux ports fluviaux comme Nikolalev, ni & la mer d’Azov.
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mun accord, les puissances contractantes auront le droit de 
faire stationner en tout temps, deux batiments lagers aux 
embouchures du Danube.

A r t . 20. —  En echange de la restitution des villes et 
ports de Crimee, PEmpereur de Russie consent a la recti
fication de sa frontiere en Bessarabie. Cette cession ne 
portait que sur un territoire tres peu 0tendu, qui forma les 
trois petits districts ( j u d e i s e )  de Cahul, Ismail et Bol- 
grad *, mais elle avait pour resultat d’61oigner complete- 
ment la Russie des bouches du Danube. Tel 0tait le but 
vise par les Allies. Bien que Particle 2 1, preeisat que le 
territoire cede serait annexe a la Principaute de Moldavie 
sous la suzerainete de la S. P., il serait vain d’y  voir Pin- 
tention de reparer. au moins partiellement, l ’injustice com- 
mise en 18 12  par Pannexion de la Bessarabie a Pempire 
russe.

Un traite ulterieur, du 19 juin 1857, specifia que les lies 
comprises entre les differents bras du Danube k  son em
bouchure, ainsi que Pile des Serpents, ne seraient pas 
annexees a la Moldavie, mais placees sous la souverainetc 
immediate de la S. P.

L ’article 22 met fin, formellement, aux pretentions de la 
Russie sur les principautes roumaines et substitue a la 
protection de l’Empire russe, la garantie des Puissances 
contractantes pour la jouissance des privileges et immu- 
nites dont ces principautes sont en possession. Cet article 
specifie « q u ’a u c u n e  p r o l e c t i o n  e x c l u s i v e  ne sera exerc^e sur 
elles par une des Puissances garantes, et qu’il n ’y aura 
a u c u n  d r o i t  p a r l i c u l i e r  d ’i n g e r e n c e  dans leurs affaires inte- 
rieures ».

Les articles 23 k  27 sont relatifs k  Padministration int6- 
rieure des Principautes, dont les statuts actuellement en 
vigueur seront revis6s par une commission composee de 1

1. Lore de la inoccupation do la Bessarabie par les Roumains, apr6s la 
guerre europ6enne, beaucoup d’dcrivains ont commis une confusion en 
disant que cette province avait 6t6 rendue ά la Rournanie (plus exactement 
& la Moldavie) en 1856 et reprise par la Russie en 1878. On vient de voir qu’il 
s’agiesait soulement d’une petite partie de co vaste territoire.
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delegu08 des puissances contractantes qui se r£unira a 
Bucarest. Des divans a d  h o c , convoques dans chaque prin- 
cipaute ct composes de maniere a representer cxactement 
les interets de touies les classes de la societe seront appeles 
a exprimer les voeux des populations. Le resultat de ces 
etudes sera constate par une Convention sign£e a Paris, 
ct un hatt 1 cherif promulguant le statut adopte.

II y  aura dans les Principautes, une armee nationale. En 
cas de troubles interieurs, la S. P. s’entendra avec les autres 
Puissances contractantes; une intervention armee ne pourra 
avoir lieu sans un accord prealable avec ces puissances.

D ’apres les articles 28 et 29, les droits et immunit6s de la 
Principaute de Servie ( s i c )  sont places desormais sous la 
garantie collective des puissances. Le droit de garnison 
de la S. P. est maintenu dans les conditions existantes, 
mais aucune intervention armee ne pourra avoir lieu sans 
un accord prealable entre les Puissances contractantes.

Une seule allusion avait ete faite au Montenegro par le 
comte de Buol qui obtint des pl6nipotentiaires russes la 
declaration que leur gouvernement n’entretient avec ce 
pays d ’autres rapports que ceux qui naissent des sym pa
thies des Montenegrins pour la Russie et des dispositons 
bienveillantes de la Russie pour ces Montagnards.

Un des derniers articles prevoit que jusqu’au renou- 
vellement des traites existant avant la guerre entre les 
puissances belligerantes, le commerce d ’exportation et 
d ’importation aura lieu reciproquement sur le pied des 
reglements en vigueur avant la guerre, et que les sujets 
de ces puissances seront respectivemcnt traites sur le pied 
de la nation la plus favorisee.

A I’occasion de l’examen des relations commerciales, au 
cours de la 14 c seance du Congres, Ali Pacha avait fait res- 
sortir les difficult^s qui r6sultaicnt pour la S. P. de la situa
tion speciale des 6trangers. Les plenipotentiaires des Puis
sances reconnurent que les privileges que stipulent les 
capitulations circonscrivent rautorite de la S. P. dans des 
limites regrettables et qu ’il y  a lieu d ’aviser a des tempera
ments propres a tout concilier, mais qu^l convicnt de les



LA G U ER R E D E CRIM EE 2 8 5

proportionner aux r6formes que la Turquie introduira 
dans son administration. En realite, rien ne fut chang6 et 
les capitulations continuerent a limiter fautoritG du gou- 
vernement turc sur son propre territoire

Deux conventions sont ennexees au Traite de Paris, la 
C o n v e n t i o n  d e s  D S t r o i t s , qui renouvelle celle du 13  juillet 
1841, en ajoutant fexception prevue pour les stationnaires 
des bouches du Danube, et celle, conclue entre la Russie 
et la Turquie pour fixer le nombre et la force des batiments 
de guerre qui pourront etre conserves dans la Mer Noire.

Se rapporte egalement au Trait6 de Paris, l ’acte signe 
le 13  avril 1856 entre ΓAutriche, la France et la Grande- 
Bretagne pour garantir Pind0pendance et V i n l e g r i t e  d e  

V E m p i r e  o t t o m a n . Toute infraction aux stipulations dc ce 
traite serait consid0reepar les uissances signataires comme 
un c a s u s  b e l l i .

La declaration du CongrS en date du 16  avril sur le 
droit maritime est d’int6ret g£n6ral. Elle stipule notamment 
que la course est et demeure abolie, que le pavilion neutre 
couvre la marchandise ennemie, k Γexception de la contre- 
bande de guerre L

Pour terminer Γexamen des questions exterieures resul
tant du traite “de Paris, nous dirons quelques mots de la 
convention sign£e k  Paris, le 19  aout 1858 pour Porgani- 
sation des Principautes de Moldavie et de Valachie 1 2. 
Cette convention organise dans chaque principaut6 un 
gouvernement constitutionnel, avec une assem ble elue 
votant les lois, un h o s p o d a r , un ministere responsable. Le 
h o s p o d a r  6tait 6lu k  vie par TAssemblee. II devait etre 
age de 35 ans, fils d’un pere valaque ou moldave, jouir d ’un 
revenu de 3.000 ducats et avoir exerc6 des fonctions 
publiques pendant dix ans. Les hospodars seront repre
se n ts  aupr6s de la S. P. par des agents ( k a p o u k i h a i a ) ·  

En cas de violations des immunit6s, ils s’adresseront 
d ’abord k la puissance suzeraine et, au besoin, aux re-

1. Voir le texte de ces actes dansN ora d ou n g h ia n , t. Ill, text© n° 683,pp. 80- 
81, n<> 684, pp. 82-83, n° 086, pp. 88-89, no 687, pp. 89-90.

2. N ora d ou n g h ia n, t. Ill, text© n° 702, p. 109 et suiv.
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prisentants des Puissances garantes k  Constantinople.
Le trait le plus intiressant de cette convention est que, 

tout en maintenant, dans chaque principauti, un prince, 
et un gouvernement distincts, elle reconnalt la solidarity 
des deux pays roumains qui porteront disormais (art. l er), 
la  denomination de P r i n c i p a u i i s  u n i e s  de Moldavie et de 
Valachie.

La question de Tunion avait e ti soulevie au cours de 
la 6e stance du Congris, par le comte Walewski, appuyi 
par les d iiygu is anglais. Les plinipotentiaires turcs et 
autrichiens s’ itaient opposes a cette proposition, preten- 
dant que l ’union pouvait etre riclamee par certaines per- 
sonnalitis, mais qu’il n t ta it  nullement certain que les, 
populations la desirassent. Pourtant, les divans a d  h o c , 
convoques en vertu du tra it i de Paris, avaient reclame 
l ’union des deux principautes sous un prince stranger, 
h0r6ditaire. Sans aller jusqu’& l ’union complete, la com
mission la pr£para par toute une sin e  de mesures, dont la 
principale etait Terection d ’une Commission centrale 
commune, siegeant k  Focshani, a la frontiire des deux prin
cipautes, et chargee de preparer les lois d’in terit genira! 
et de reviser la legislation en vigueur, a fin de la rendre 
uniforme dans les deux pays. Une cour de cassation unique 
siegerait aussi k  Focshani. Les milices recevraient une orga
nisation identique, de fa^on k  pouvoir, au besoin, se reunir 
sous un commandement unique. Enfin, les drapeaux, con
s e n ts  avec leurs couleurs anciennes, porteraient comme 
symbole de l ’Union une banderolle bleue.

Les assemblies ayant i t i  ilues procederent au commen
cement de 1859 k  relection des princes. La premiere, le 
5 - 17  janvier, Tassemblee moldave avait ilu  le colonel 
C o u z a ;  le 24 janvier-5 fivrier, l ’assem blie valaque, sous la 
pression populaire, 1 ’elut aussi prince de Valachie K  1

1. Pour les luttes d’influence, les intrigues qui se'd̂ ployfcrent ά 1’occasion 
do l’organisation des principautes, les tentatives de la Porte pour retablir 
sa domination effective, on peut consultcr ΧέηοροΙ, H is io ir e  des R o u m a in s  

de la  D a cie  T ra ja n e, t. II, p. 643 et suiv., et Iorga, H is io ir e  des R o u m a in s  

e l de le u r  c iv ilisa tio n , pp. 262-264.
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La Turquie et 1'Europe, se trouvant devant un fait 
accompli, fmirent, comme cela s’est souvent prisenti, par 
l ’accepter, d’autant plus que la double election de Gouza 
etait appuyee par la France. La conference qui s ’ita it  
tenue a Paris pour arriter l ’organisation des principau- 
tes reprit ses stances du 7 avril au 6 septembre 1859. 
Le 24 septembre, deux firmans siparis, accordaient k  

Alexandre Jean  Couza 1’investiture comme hospodar de 
Valachie et comme hospodar de Moldavie. A  partir de 
1862, les gouvernements et les assemblies furent fusionnes 
et les Principautis ne formerent plus qu’un E ta t unique, 
en marche vers l ’independance complete.

Le tra iti de Paris, que la Turquie avait signe comme 
E tat victorieux, a c6te des grandes puissances occidentales, 
ses alliees, qui l ’admettait dans le concert europeen, et 
consacrait, en meme temps que l ’integriti de son territoire, 
son indipendance politique, marqua, sans doute, la date 
la plus importante dans l ’histoire moderne de ce pays. S 1 
1 ’Empire ottoman avait compte un nombre suflisant 
d’hommes d’etat, d ’administrateurs, a la hauteur des cir- 
constances, si, chez le souverain, l ’energie et la vo lonti 
avaient ig a li les bonnes intentions, si les riform es, deja 
commencees depuis vingt ans, avaient eti continuees d’une 
fagon systimatique et appliquees dans la realiti et pas seu- 
lement en apparence, la Turquie, assuree de la bienveil- 
lance et du concours de la France et de l ’Angleterre, deli- 
vree de l ’influence tracassiere et interessee de la Russie, 
pouvait benificier d ’une transformation complete et deve- 
nir, non certes du jour au lendemain, mais dans un d ilai de 
quelques annies, un E ta t europien, apte k  de nouveaux 
progris.

Le H att i Huma’ioun du 18 fivrier 1856, notifie aux 
Puissances et dont celles-ci avaient pris acte dans le traite 
de Paris, s’il constatait, en fait, que les promesses du hatt I 
cherif de Gul-Hani (1839) n ’avaient i t i  qu’incomplite- 
ment tenues, timoignait, tout au moins, du desir de les 
accomplir et de les divelopper.

Le nouveau rescrit debutait par des dispositions tres
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sages pour assurer aux diverses communaut6s non-musul- 
manes la jouissance de lours immunites traditionnelles, 
le libre exercice du culte, memc public, dans les localites 
ou quartiers dont tous les habitants appartiennent k  la 
m£me confession, l ’administration de leurs biens, la retri
bution des eccl6siastiques, de maniere k  6viter les exac
tions dont se plaignaient souvcnt les chr6tiens eux-memes.

Tous les sujets de l ’Empire sans distinction, sont admis- 
sibles aux emplois et peuvent etre re^us dans les ecoles 
civiles et militaires de l ’ fitat.

Les affaires commerciales, correctionnelles et crimi- 
nelles entre musulmans et non-musulmans ou cntre non- 
musulmans de confessions differentes seront jugees par des 
tribunaux mixtes.

Les impbts sont exigibles, au meme titre, de tous les 
sujets de 1 ’Em pire; le mode de perception sera reforme de 
maniere k  eviter les abus, notamment ceux qui r^sultent 
de Taffermage des dimes.

II sera proc&fe k  une reforme des conseils provinciaux 
et communaux, pour garantir la sincerit6 des choix des 
dengues musulmans, chretiens ou autres, et la liberte du 
vote dans les conseils.

Le hatt ί humai’oun renfermait egalement des promesses 
relatives a l ’etablissement d’un budget annuel, k  l ’ex6cu- 
tion de travau x d ’interet public, k  la fondation de banques 
et autres institutions financieres, k  la repression de la cor
ruption, de la concussion et des malversations, etc... etc.....

Un des passages du rescrit disait que l ’egalit6 des droits 
entratnant celle des devoirs, les sujets chretiens ou autres 
non-musulmans devaient, comme les musulmans, satis- 
faire k  la loi de recrutement, le remplacement et l ’exone- 
ration k  prix d ’argent 6tant admis.

Cette disposition montre l ’etendue des illusions que se 
faisaient les redacteurs de l ’acte de 1856.

En  realite, les musulmans aussi bien que les chretiens 
etaient hostiles a cette generalisation du service militaire 
qui ne put £tre r0alis0e qu’un demi-siede plus tard, apr£s 
la revolution jeune-turque. Mais la c a p i i a l i o n  ( h a r a l c h ) ,  qui
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pesait exclusivement sur les non-musulmans et avail un 
caractere humiliant, fut remplace par une taxe de r e m p l a - 
c e m e n t  m i l i l a i r e  ( b e d e l  i  a s k e r i ) .

Ces nouvelles promesses de reformes furent accueillies 
avec un certain scepticisme. Une 16gende populaire carac- 
terise ce sentiment. On raconte que, lorsque le hatt 1 
humai'oun fut lu solennellement en public, un homme du 
peuple qui, naturellement, n ’avait rien compris au langage 
ofFiciel compose de mots arabes et persans, demanda a 
un h o d j a  qui se trouvait pres de lui, ce que cela signifiait. 
Gomme le hodja avait ete particuli^rement frappe par un 
passage interdisant l ’usage, entre particuliers ou de la 
part des autorites, de toute qualification injurieuse ou bles- 
sante, il r^pondit : Cela veut dire que, a l ’avenir, a u x  

G u i a o u r s  ( i n f i d e l e s ) ,  o n  n e  d i r a  p a s  g u i a o u r  ( g u i a o u r l a r a  

g u i a o u r  d e m i i e d j e k l e r ) .  Ce brave homme pour designer les 
chretiens, employait lui-meme le terme injurieux qu’il 
disait etre interdit.

En r^alite, les reformes continuerent et se d£velop- 
perent aussi sous le regne A b d u l - A z i z  qui succ6da, le 
25 juin 1861, a son frere. Elies amenerent une transfor
mation exterieure, mais Tancien esprit turc, incapable de 
s’assimiler aux conditions d’une administration reguliere, 
honnete et impartiale, subsistait toujours. En d6pit des 
proclamations imperiales, T6galite entre chretiens et musul- 
mans n’existait qu’en apparence ; la presence dc non- 
musulmans dans les conseils administratifs, dans les tri- 
bunaux et meme dans les organes centraux de 1’Empire, 
n’y  changeait rien. Les membres chretiens des m e d j l i s  i  

i d a r e  (conseils administratifs) nc pouvaient qu’opiner du 
bonnet et dire « eve l  e f e n d i m  » (oui, monsieur), lorsque le 
fonctionnaire turc emettait un avis, et les dignitaires grecs, 
arm6niens, syriens, etc... etaient souvent les serviteurs les 
plus aveugl6ment devoues du sultan.

Abdul Medjid adonne aux plaisirs du harem, et bientot 
epuise physiquement et moralement, n ’eut pas, & la fin de 
son r^gne, l ’energie necessaire pour imposer Texecution 
effective des mesures qu’il ordonnait sur le papier.

i m T O j H K  i> i :  i .a  T f u Q ' J i t : 10
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Les succ£s militaires et diplomatiques de la guerre de 
Crim0e, dans lesquels, les Turcs, avec leur orgueil souvent 
na‘if, etaicnt port0s k  s ’attribuer une part excessive, malgre 
leur participation, en somme assez restreinte, aux op0ra- 
tions, les encourageaient ά resister aux conseils des puis
sances. Mais, d ’autre part, les depcnses exagerees, insen- 
s6es, parfois, du sultan, epuisaient le tresor imperial et 
obligeaient k  recourir aux emprunts ext6rieurs. Ainsi 
commenga la p6riode des dettes qui, se continuant et s ’ag- 
gravant sous le regne d ’Abdul Aziz, aboutira a l ’asservis- 
sement cconomique de l ’Empire Ottoman, de sorte que les 
memos ev6nements qui devaient marquer un renouveau de la 
puissance turque,furent,en realite,une etape vers son d6clin.

Les derni0res ann6es du regne d ’Abdul Medjid avaient 
6t6 marquees par une reprise particulierement grave des 
troubles du Liban.

Dej&, en 1840, apres le depart des troupes egypticnnes, 
les Druses, peuplade farouche qui habite les regions voi- 
sines, avaient attaqu6 les Maronites, chretiens qui de tout 
temps avaient occupe le massif du Liban. Les Maronites, 
unis k  l ’figlise catholique, mais possedant un rite special, 
avec le syriaque comme langue liturgique —  leur langue 
usuelle 6tant l ’arabe —  etaient traditionnellement amis et 
proteges de la France. En consequence, l ’Angleterre encou- 
rageait les Druses. En  1845, les etrangers et les employes 
indigenes du consulat de France a Beyrouth, furent mal- 
traites, le drogman du consul emprisonn6. Le consul dut 
faire appel k  une fregate frangaise qui se trouvait en rade 
et qui envoya une compagnie du debarquement.

Pendant une periode de calme relatif qui suivit, dans le 
Liban, des incidents graves s ’^taient produits a Djedda, 
port du Hedjaz. En 1858, au moment du pelerinage a la 
Mecque, des fanatiques avaient souleve les habitants contre 
les chretiens; le consul de France et le vice-consul britan- 
nique avaient ete massacres. Des batiments de guerre 
frangais et anglais vinrent aussitbt, bombarderent la ville 
et exig£rent l ’ex6cution de quelques notables parmi les 
plus compromis.



Ge fut en 1860 que se produisirent au Liban les όνόηβ- 
ments les plus graves.

Les Druses se sentaient soutenus par le gouverneur 
general de Beyrouth, Hourchid Pacha, et par le marechal 
Ahmed Pacha, commandant le corps d’armee de Damas, 
Au mois de mai, ils commencerent a attaquer les Maronites 
et a pi Her leurs maisons. Dans des localites importantes 
comme Zahle et Deir el Kamr, tous les chretiens furent 
massacres, leurs maisons reduites en cendres, 360 villages, 
560 eglises, 43 couvents furent detruits. Le nombre des 
habitants du Liban tues est evalue k  12.000. La violence 
fut contagieuse et gagna, en dehors du Liban, les popula
tions arabes. L a  grande viile de Damas, Tune des cites 
saintes des musulmans, qui renferme pourtant de nom- 
breux chr6tiens de differents rites, fut livree k  des bandes 
fanatiques qui ne voulaient laisser en vie aucun chr6tien 
et ne respectaient meme pas les Europeens.

Loin d’agir pour arreter les massacres, les autorites 
turques les encourageaient, les soldats y  prenaient part 
ainsi qu’au pillage des maisons. On connalt la noble con- 
duite de l ’6mir Abd-el-Kader, grace auquel une partie des 
chretiens de Damas put echapper a la mort. Apres avoir 
lutte vaillamment contre les arm£es francaises pour l’inde- 
pendance de son peuple, Temir vaincu et interne en France 
avait ete mis en liberte par Napoleon III , et s’6tait fixe a 
Damas. En cette circonstance, il sut reconnaltre loyalement 
la magnanimite de ses anciens adversaires. A  la tete des 
Alg^riens armes qui formaient sa suite, il protegea le quar- 
tier chr6tien, abrita des refugies dans sa propre demeure, 
et, ensuite, assista materiellement les victimes des pillages.

La France ne pouvait rester indifferente devant un 
semblable desastre. Une entente s’etablit le 5 septembre 1860 
entre les Grandes Puissances et la S. P. pour Tenvoi d ’un 
corps europ6en de 12.000 hommes.

Dans un protocole de desinteressement, sign0 a Paris 
le 5 aout 1860 1, les plenipotentiaires exprimaient le voeu
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l. Voir N o ra d o u n g h ia n, t. Ill, pp. 125 et suiv.
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que, conformement aux promcsses solennelles de la S, P. il 
soit adopte des mesures administratives s£rieuses pour 
Pam61ioration du sort des populations chr£tiennes, de tout 
rite, de l ’Empire Ottoman.

Ainsi, quatre ans apres la signature du traite de Paris, 
les puissances etaient amenees k  intervenir dans les affaires 
interieures de PEm pire Ottoman.

Le contingent fran§ais seul, prit part a Pexp£dition ter- 
restre sous le commandement du general de Beaufort 
d ’Hautpoul, qui avait, autrefois, servi en Syrie dans Par- 
mee egyptienne. Mais des batiments de diverses puissances 
avaient paru devant Beyrouth.

Une commission europeenne envoyee sur les lieux r£us- 
sit a elaborer un statut qui accordait au Liban une auto
nomic adm inistrative judiciaire et financtere, a peu pres 
complete, sous Pautorite d ’un gouverneur ( m a l e s s a r i f )  

chr6tien, nomme pour une duree determ ine, avec Passcn- 
timent des puissances. Le gouverneur etait assists par des 
adjoints et un conseil administratif repr^sentant les difife- 
rentes communautes.

Quelques modifications de detail furent introduites 
en 1864, mais, dans son ensemble, le statut libanais du 
9 juin 18 5 1 , subsista jusqu’a la guerre europeenne et son 
application donna de bons resultats x.

Les dernieres annees du regne d ’Abdul Medjid avaient 
ete egalement marquees par de violents conflits avec le 
Montenegro. Bien que cette principaute n ’ait jamais 
reconnu la suzerainete ottomane, le gouvcrnement turc 
pretendit intervenir dans ses affaires politiques, en 1852, 
lorsque, ά la mort du v l a d i k a  (eveque) Pierre II, son neveu 
Danilo, secularisa la dignite princiere. Une armee comman- 
d6e par Omer-Pacha attaqua les Montenegrins, mais apres 
avoir subi des pertes considerables, dut renoncer a la 
lutte. L ’Autriche et la Russie etaient d’ailleurs intervenues 
pour retablir la paix. 1

1. Pour les textes voir N o ra d o u n g h ia n , t. Ill, p. 144 et suiv. et Vital Cui- 
net, S y r ie  L ib a n  e l P a le s tin e , p. 283 et suiv.
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Pendant la guerre de Crim6e, le prince Danilo, qui ne 
desirait pas rester comme ses pred^cesseurs, depuis le 
commencement du x v m e siecle, sous Finfluence exclusive 
de la Russie, et se rapprochait de FAutriche, garda la neu
trality. II en profita pour essayer de faire valoir devant le 
Congr£s de Paris, ses reclamations portant sur la recon
naissance diplomatique de Findependance du Montenegro 
et une rectification de fronti&res comportant la cession 
d ’une fraction de FHerzegovine et du port d ’Antivari.

La Turquie promit quelques concessions, mais reclama 
Facceptation de sa suzerainete et appuya ses pretentions 
par Fenvoi d ’une armee. Les Montenegrins attaquerent, 
le 4 mai 1858 et le 13 , le prince Mirko, fr£re du souverain 
battit compietement Hussein Pacha a Grahovo. L ’interven- 
tion des puissances retablit encore la paix, et il fut decide 
qu’une commission Internationale arreterait le trace des 
frontieres turco-montenegrines. La lutte devait bientot 
reprendre k  Foccasion d ’une insurrection en Herzegovine.

Chez les Bulgares, en Macedoine comme en Thrace et 
dans la region danubienne, la lutte commencee depuis plus 
de trente ans contre Fheg6monie spiritueile helienique et 
les exactions du clerge phanariote, prenait une intensity 
de plus en plus grande qui ne laissait pas d’inquieter le 
gouvernement, bien que, jusqu’alors, les autorites adminis- 
tratives ottomanes n’aient pas 6t6 visees par ce mouvement 
dont les chefs, meme, s’adressaient souvent a elles pour 
obtcnir satisfaction.

Mais bientet Fagitation bulgare allait prendre une autre 
tournure et, vers 1860, des groupes de refugies se formaient 
en Russie, a Odessa, en Roumanie, a Bolgrad (Bessarabic), 
a Brai'la, k Bucarest, en Serbie, a Belgrade, et preparaient 
par des publications occasionnelles ou periodiques, Fagita
tion revolutionnaire qui allait bientot commencer.



CH APITRE X V II

A B D U L  A Z IZ  —  L ’A P PL IC A T IO N  

D E S R E F O R M E S

Abdul Aziz, ne en 1830, ava il ete maintenu k  1 ’ecart du 
monde exterieur comrae c ’etait I’usage depuis que les sul
tans avaient renonce a la barbare coutume du fratricide. 
II avait vecu k  la campagne, s ’interessant k  l ’£levage, a 
Tequitation et a la chasse. II avait subi Tinfluence des ele
ments retrogrades et passait pour oppose aux reformes. 
Mais comme il arrive souvent, la suite des 0venements ne 
realisa pas les premieres impressions. D&s son arriv6e au 
trone, le nouveau sultan, peut-etre par reaction contre les 
habitudes de ses pr6decesseurs, r0duisit son harem a un 
tres petit nombre de femmes et prit des mesures pour sim
plifier le train de vie de la Cour, ce qui n’empecha pas que, 
quelques annees plus tard, il n ’en revint aux habitudes 
fastueuses et aux depenses inconsid0rees d ’Abdul Medjid 
et aggrava encore la detresse financiere qui fut Tune des 
causes principales de la decadence definitive de TEmpire 
ottoman.

P ar contre, il continua, non sans succes, l ’oeuvre du Tan- 
zimat que lui avait 16guee son frere. Il afTecta meme de 
paraitre un souverain europeen, a ce point que, fait sans 
exemple dans l ’histoire ottomane, il quitta son pays pour 
se rendrc a Paris, au moment de l ’Exposition Universelle 
de 1867, alors que Napoleon I I I ,  a Tapogee de sa puis
sance, reunissait tous les souverains de l ’Europe, les enne- 
mis de la veille comme ceux du lendemain.

Entre autres entrepr ses couteuses, Abdul Aziz fit ame- 
nager ou construire de nombreux palais; celui de Tchera- 
gan, sur la rive europSenne du Bosphore, non loin du magni-



fique palais de Dolma-Baghtche, erige par Abdul Medjid, 
et celui dc B e i l e r b e i , sur la rive asiatique, ou devait etre 
recue, en 1869, l ’imperatrice Eugenie se rendant a I n a u 
guration du canal de Suez.

A l’exception d’un nouveau conflit avec le Montenegro 
qui eclata en 1862 a Toccasion d ’une insurrection en Her- 
zegovine, que les Montenegrins appuyerent, quoique sans 
participation oilicielle de leur gouvernement, le regne 
d ’Abdul Aziz n’a pas connu de guerres exterieures.

Une forte armee commandee par Omer Pacha fut en- 
voyee contre la Montagne Noire oil regnait Nicolas Petro- 
vitch Niegoch, neveu de Danilo, assassine a Gattaro en 
1860. En fait, le pouvoir etait exerce par Mirko, oncle du 
prince regnant. Malgre une heroi'que defense et des succes 
partiels, les Montenegrins furent vaincus par la superiorite 
du nombre et la puissance de l’artillerie turque, et les 
armees ottomanes marchaient sur la capitale Tse/ime, 
lorsque les Puissances, intervenant, imposerent la paix qui 
fut signee a Scutari d ’Albanie, le 3 1  aout 1862 2.

Mais de nombreux incidents troublerent la tranquillite 
de TEmpire, a l’interieur ou dans les principautes encore 
vassales.

La Serbie etait restee neutre pendant la guerre de Cri- 
mee et le traite de Paris avait confirme ses privileges en les 
plagant sous la garantie collective des Puissances. Mais 
quelques places serbes restaient occupees par des garni- 
sons turques. En juin 1862, a l ’occasion d ’une dispute 
entre Serbes et Turcs aupres d ’une fontaine^a Belgrade, 
une collision sanglante se produisit et le pacha ordonna aux 
artiileurs de la citadelle de tirer sur la ville. Cet evenement 
excita une grande emotion dans toute la Serbie ou Ton se 
prepara a la guerre, tandis que THerzegovine, jam ais com- 
plctement apaisee, s’agitait de nouveau. Les representants 
des puissances garantes a Constantinople se reunirent en

1. Voir son toxte dans N ora d ou n g h ia n , t. Ill, texte n°740, pp. 202et suiv. 
Plueicurs dispositions do ce lrait6, l’exil du prince Mirko, l’occupalion 
turque de blockhaus, sur la route d*Herz6govine ά Scutari ύ travers le Mon- 
Un6gro, ne furent pas ex6cut6es.
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conference, et il fut decide que les Turcs 6vacueraient la 
ville de Belgrade —  mais en restant dans la citadelle —  
ainsi quO ujitse.

En  1867, le prince Miha'ilo —  qui avait succede en 1860 
au vieux Miloch, rappele apres la deposition d ’Alexandre 
Karageorgevitch ( 12  decembre 1858) —  crut le moment 
venu d ’obtenir la liberation complete de la Principaute.Les 
sym pathies slaves se d6veloppaient en Russie, et l’Autriche, 
expulsee d’Allemagne et d ’ ltalie a la suite des guerres 
malheureuses de 1859 et de 1866, paraissait disposee a favo- 
riser ses sujets slaves et a s’interesser aux Chretiens balka- 
niques. L a  Turquie, d’autre part, etait occupee par les 
affaires de Crete. Le prince Miha'ilo intervint aupres de la 
S. P. et, apres d’assez longues discussions, on finit par trou- 
ver une formule qui menageait les susceptibilites turques : 
le sultan rem ettait au prince de Serbie la garde des forte- 
resses de Belgrade, Feth-Islam , Smederevo et Chabats 
(10  aout 1867). C’etait une nouvelle etape vers la lib6ra- 
tion complete.

Les Principautes roumaines apres avoir elu le meme 
prince en 1859, avaient, en 1862, complete leur union en 
fusionnant les gouvernements et les assemblies. Le premier 
des desiderata des Roumains, l ’union, etait satisfait, il en 
restait un second, le prince etranger hereditaire.

Le prince Couza, apres avoir, en 1864, impose au pays 
une nouvelle constitution imitee de la constitution impe- 
riale frangaise, s ’etait trouve force d ’abdiquer en 1866. Le 
parlement ilu t  alors le prince Charles de Hohenzollcrn, 
qui, grace principalement a Tappui de Napoleon II I ,  put 
prendre possession du trone et mettre l ’Europe.et la Tur
quie en presence d ’un fait accompli. Comme toujours, 
apres quelques tergiversations, cette derniere ceda. Un 
firman du 24 octobre 1866 investit le prince Charles de 
Hohenzollern, de la dignite hereditaire de Prince des Prin- 
cipautis-Unies de Valachie et de Moldavie. Cet acte impe
rial insistait naturellement sur les liens de vassalite qui 
devaient subsister entre les Principautes, parties inte
g r a t e s  de PEm pire ottoman, et le sultan. Mais en realile,
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la situation d’un prince allie a la famille regnante d ’une 
grande puissance, appuye par la France, etait toute diile- 
rente de celle des princes indigenes ou phanariotes d ’autre- 
fois. En depit de la phraseologie ottomane, il n ’y  avait plus 
de principautes de Valachie et de Moldavie, mais une Rou- 
manie unie et forte, prete a reclamer sa place parmi les 
puissances europeennes.

Bien que la Grece fut devenue, comme royaume, comple- 
tement etrangere a la Turquie, il n’en subsistait pas moins 
une reelle solidarity entre les Grecs libres et les millions 
de leurs compatriotes de race qui vivaient dans les limites 
de i'Empire ottoman et notamment dans ces grands centres 
helleniques qu’etaient Constantinople et Smyrne. Pour eux, 
l ’independance obtenue en 1830, n’etait que le commence
ment de la realisation de la « Grande Idee », la resurrection 
de I’Empire Grec avec Constantinople pour capitale.

Il convient done de signaler la reunion des lies Ioniennes 
autorisee par l ’Angleterre, protectrice de la Republique 
des Sept-Iles, a l’occasion de l ’accession au trone de 
Grece du roi Georges I er (le prince Guillaume de Dane- 
mark), remplacant le roi Othon renverse par une revolution.

Par un acte du 8 avril 1865, la S. P. qui, en 18 19 , avait 
reconnu le protectorat de l ’Angleterre sur ces lies, declara 
acceder au traite conclu entre la France, l ’Angleterre et la 
Russie pour leur union a la Grece.

Get important accroissement de territoire ne pouvait 
manquer d ’encoUrager les ambitions grecques, d ’autant 
plus que les Ioniens, que leur culture plus avancee due a 
une longue occupation venitienne, appelait a jouer un role 
actif dans leur nouvelle patrie, representaient eux-memes 
un element ardent et actif, tres attache la « Grande-Idee ».

La grande lie de Crete qui n’avait pas pu obtenir son 
rattachement au royaume de Grece, n’etait jam ais redeve- 
nuc completement tranquille. Sa population qui, a cette 
epoque, pouvait etre d ’environ 300.000 habitants, etait 
presque entierement grecque de race et de langue, mais une 
fraction, dont la proportion avait beaucoup varie et qui 
representait alors a peu pres le quart de la population
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totale, etait musulmane. Comme il arrive souvent en pa- 
reille circonstance, la communaute d ’origine ne faisait 
qu’accentuer Fhostilite entre les adherents des deux reli
gions, qui se livraient a de frequentes attaques accompa- 
gnees de depredations reciproques.

Un soulevement organise se produisit au commencement 
de 1866. En  depit de Fattitude reservee de la Grece oilicielle 
les sym pathies helleniques se m anifestaient de toutes les 
fagons a Fegard des insurges. Envoi d ’armes, de muni
tions, de vivres et surtout de volontaires appartenant par- 
fois a Farm6e grecque. Des oiTiciers en activite quittaient 
leur poste sans etre inquietes pour prendre le commande- 
ment des bandes cretoises. On v it meme une fregate de la 
flotte m ilitaire grecque, escorter jusque dans le voisinage 
de File des bateaux transportant du personnel ou du m ate
riel destines a Finsurrection.

Ges faits, ainsi qu’un conflit au sujet des naturalisations 
en Grece, de sujets ottomans, naturalisations que le gou- 
vernement turc ne voulait pas reconnaitre quand les inte- 
resses revenaient en Turquie, amenerent la rupture des 
relations entre ce pays et la Grece, accompagnee de la fer- 
meburc des ports turcs aux batiments grecs et de Fexpul- 
sion de nombreux sujets hellenes. Une declaration de guerre 
etait imminente. Les puissances s ’inquieterent et se dispo- 
serent a intervenir, mais, comme toujours, des interets 
divergents influaient sur les vues des divers cabinets et 
Fon n ’arrivait pas a s’entendre. II etait fort question d ’ob- 
tenir de la Turquie Fabandon de la Crete et il semble que 
Napoleon I I I  ait essaye de decider Abdul Aziz a cette ces
sion, lors de sa visite a Paris, en 1867, inutilement, bien 
entendu.

Enfm , apres qu ’eut etc tenue a Paris, en janvier et 
fevrier 1869, une conference des ambassadeurs des Puis
sances, a laquelle prit part la Turquie, mais a laquelle la 
Grece, admise seulement avec voix consultative, refusa 
de s ’associer, les relations furent reprises a la fin de 1869 1.

1. Pour le detail de cette crise, on peut consulter Y H is lo ir e  d ip lom a tiq u e  
de la  G rkce% par Edouard Driault et Michel Lh6ritier, t. Ill, pp. 180 k 320,
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Entre temps, le 8/20 janvier 1867, le Sultan avait ae- 
corde a la Crfcte un reglement organique qui assurait la 
participation des habitants chretiens et musulmans a l ’ad- 
ministration locale 1. Le vali (gouverneur general) devait 
etre assiste de deux conseillers, Tun chretien, l ’autre musul- 
raan. Les mutessarifs et kai'mmakams (prefets et eous- 
prefets) etaient pour une partie, chretiens et pour urie 
partie, musulmans, et assistes de m u a v i n s  (adjoints) appar- 
tenant a fautre religion.

Une assemblee generale composee de 2 deput£s par 
kaza (arrondissement), chretiens ou musulmans selon le 
culte de la population, devait etudier les ameliorations et 
les travaux d’int£ret gen£ral, voter le budget et surveiller 
l ’emploi des fonds. Aupres du gouverneur-general et des 
chefs des circonscriptions administratives seront £tablis 
des conseils adm inistrates composes des principaux fonc- 
tionnaires, des dignitaires ecclesiastiques orthodoxes et de 
six membres elus par la population, en principe, trois 
musulmans et trois chretiens, mais il etait prevu que dans 
les sandjaks et les kazas habites exclusivement par des 
chretiens, tous les membres elus du conseil adm inistratif 
seraient chretiens.

De meme, les tribunaux, composes, en regie gen6rale, 
de juges musulmans et chretiens, seraient exclusivement 
chretiens dans les circonscriptions a population chretienne.

Toute la correspondance officielle devait el re fa te en 
grec et en turc. Les deliberations de Tassembl^e gen6rale 
avaient lieu en grec.

Un firman, de juin 1889, apporta quelques modifications 
au statut cretois. Le nombre des membres de l ’Assemblee 
generale fut fixe a 57 dont 35 chretiens et 22 musul
mans. Le gouverneur-general n’eut plus quJun seul con- 
seiller ( m o u c h a v i r )  chretien a cote d ’un gouverneur musul- 
man et reciproquement. Pour le choix des fonctionnaires 
indigenes, on pr£ferera ceux qui connaissent le turc, ce qui

1. Voir le iexte de ce rfeglement et des modifications ull6rieuree dans 
Vital Cuinet, L a  T u rq u ie  d 'A s ie , t. I er, p. 599 et suiv.

ABDUL AZIZ —  L ’A PPLICA TIO N  DES R EFO R M ES 2 9 9



montre que cette connaissance n ’6tait pas exigee d’une 
fagon absolue. En fait, bcaucoup de Cr6lois, raeme m'usul- 
mans ne parlaient que lc grec. Cette organisation, que 
Tarticle 23 du traite dc Berlin a cite comme susceptible 
de servir de modele au statut promis aux provinces de la 
Turquie d ’Europe maintenuessous la domination ottoraane, 
n ’a pas satisfait c o m p le m e n t les Cr6tois dont les mou- 
vements finiront par etre une cause de troubles pour 
l ’Em pire ottoman et d ’inqui6tude pour TEurope, et pro- 
voqueront plus tard une guerre entre la Groce et la Turquie 
II r6sulte d ’ailleurs de ce meme article 23, qui specific que 
la S. P . s’engage a appliquer s c r u p u l e u s e m e n l  dans Pile 
de Cr0te le reglement organique de 1867, que son applica
tion laissait a desirer.

Selon ses traditions, l ’administration ottomane s ’6tait 
contentee de reformes faites sur le papier et la situation dc 
ses sujets chretiens ne s ’en etait pas trouvee beaucoup 
amelior^e. Les depenses exag6rees de la Cour im piriale 
et du gouvernement central, les m alversations des fonc- 
tionnaires locaux necessitaient l ’augmentation des imp0ts 
dont la perception entrainait beaucoup d’abus, notamment 
en ce qui concernait les dimes pour lesquelles on avait, 
malgre les promesses, conserve le systeme de Taffermage. 
Des soulevements populaires commencaient a se produire, 
non seulement en Bosnie et en Iierz^govine ou ils 0taient 
chose courante, mais dans les provinces habitees par les 
Bulgares qui, jusqu'alors, etaient restes beaucoup plus 
soumis et concentraient leur activite sur la lutte contrc 
riieg0monie spirituelle du clerg6 grec. Maintenant, ils 
avaient ά se plaindre de l ’installation, dans leurs villages, 
de Tatars venant de Crimee auxquels ils devaient, sans 
indemnity, c0der des maisons et des champs.

Le gouvernement russe qui ne se resignait pas a la perte 
de son influence, consequence de la guerre de Crimee, 
cherchait a profiter de ces circonstances en vue d ’amener 
une intervention pour laquelle il esperait Tassentiment et 
Tappui de la France. Napoleon I I I ,  en ce moment, cher
chait, en efTet, a se rapprocher de la Russie, mais il tenait
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cependant a ne pas mecontenter l ’Angleterre, decidement 
sympathique a la Turquie.

En 1860, le chancelier russe Gortchakov proposa aux 
quatre autres puissances d ’adresser a la S. P. une note col
lective attirant son attention sur la situation et demandant 
qu’une enquete soit faite par des representants de ces 
cinq S tats. Le gouvernement turc decida alors de proceder 
lui-meme a une enquete dont la direction fut confiee au 
grand-vizir Mehmed Kibrizll (le Cypriote). Malgre les objec
tions de la Russie et sur les instances de l ’Angleterre, les 
Puissances accepterent cette procedure dilatoire.

Nous ne citons ces faits, sans grande importance reelle, 
que pour montrer combien, quatre ans seulement apres 
le traite de Paris, la ficton de la Turquie, E ta t europeen, 
libre de toute intervention etrangere, etait deja oubliec. 
La faute en etait d ’ailleurs au gouvernement ottoman qui, 
par son incapacity a reformer serieusement son administra
tion, fournissait des motifs de plainte a ses sujets chretiens 
et d’intervention, aux Puissances. Le grand journal anglais 
T i m e s ,  pourtant sympathique a la Turquie, s’exprim ait 
ainsi en 18 6 0 :«La derniere guerre n’a rien change et rien de 
nouveau n’a ete introduit dans I’Empire Ottoman. Celui-ci 
n’a rien fait pour pacifier les confessions religieuses en lutte, 
il n’a donne aucune garantie d ’6quite de la part des gouver- 
nants, et n’a pu diminuer en rien les souf'frances des gouver- 
nes. Lc hatt I humaioun est reste Iettre morte. Les intentions 
du sultan — si Ton peut dire qu’il en ait eu —  etaient 
peut-etre bonnes, mais il ne peut agir que la oil son autorite 
est respectee; malheureusement, cela ne va pas plus loin 
que les murs de Constantinople ou de Smyrne. Le m agistrat 
turc se conduit a l ’egard d’un chretien comme un planteur 
de la Caroline, a l’egard d’un malheureux negre. »

La lutte des Bulgares contre le clerge grec, dans la Bulga- 
rie Danubienne, en Thrace et en Macedoine, devenait de 
plus en plus vive et donnait lieu parfois a des incidents 
violents. En meme temps, quelques hommes plus ardents 
commengaient a recourir a la lutte armee et a s’attaquer 
aux autorites turques. Le premier, Rakovski, originaire de
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Kotel, dans le Balkan oriental, avait organise a Belgrade, 
en 1862, au moment du premier conflit serbo-turc, unel6gion 
bulgare. II revint ensuite en Bulgarie et avec un autre 
v o i v o d e , Pana'fot Hitov, commenca a grouper en bandes 
arm6es, les h a i d o u l s  des Balkans, sorte de brigands patriotes 
semblables aux k l c f i e s  grecs.

Ces mouvements entralnaient des repr£sailles de la part 
des Tures. Beaucoup de Bulgares, surtout les jeunes gens 
des families notables, quittaient Ie pays et s’en allaient en 
Russie, en Roumanic, en Serbie., oil ils organisaient des 
comites revolutionnaires et publiaient des brochures et des 
journaux en faveur de la liberation de leur pays. G’est de 
cette epoque que date le mot k o m i i a d j i  \  forme par les Turcs 
d ’apres k o m i l a , comite.

En 1864, les souffrances des ra'ias avaient et6 aggravees 
par Timmigration de nombreux Tcherkesses, fuyant la 
domination russe a la suite de la conquete definitive de la 
Circassie apres une longue et h6roi‘que resistance. Les nou- 
veaux venus furent etablis principalement en Bulgarie, 
dans les regions des Balkans et du Danube et le long de la 
frontiere serbe. Comme pour les Tatars, il fallut leur c6der 
des terres et des maisons, mais tandis que ceux-ci etaient, 
en general, de paisibles cultivateurs, les Tcherkesses se 
montr&rent sauvages et pillards et devinrent vite un veri
table fleau pour les localites dans lesquelles ils s’etablirent.

Les bandes bulgares se multiplierent avec de nouveaux 
voivodes, Philippe Totiou, H adji Dimitre, Stefan Karadja, 
tandis que, de Bucarest, Liouben Karavelov se liv ra ita  une 
active propagande.

Midhat Pacha, le plus habile administrateur que la Tur- 
quie ait possede au x i x e siecle, avait ete nomme v a l i  du 
v i l a y e l  d u  D a n u b e , qui comprenait toute la Bulgarie entre le 
fleuve et les Balkans et devait servir de gouvernement- 
modele. Tout en s ’occupant s6rieusement de sa mission et 
en s ’appliquant k  des oeuvres utiles, Midhat tenait a assu-

1. Le suiTlxe turc, d j i sert k former les noms de profession, par exemple 
a ra b a, voiture, a ra b a d ji, voiturier.
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rcr un ordre rigoureux et poursuivait impitoyablement les 
tentatives d’insurrection, ce qui contraignit la plupart des 
elements revolutionnaires bulgares a passer le Danube. Les 
fugitifs reQurent, d’ailleurs, une hospitalite genereuse en 
Roumanie oil ils constituerent des groupements impor- 
tants a Bucarest, a Bra'ila et a Bolgrad en Bessarabie.

Neanmoins, la situation n ’etait pas sans inquieter le 
gouvernement ottoman et, conseille par l ’ambassadeur de 
Russie, le comte Ignatiev, le sultan se decida a promulguer 
le firman du 27 fevrier 1870 qui donnait satisfaction aux 
revendications essentielles des Bulgares sur le terrain eccle- 
siastique, en constituant une Eglise bulgare autonome 
ayant a sa tete un e x a r q u e  residant a Constantinople et 
dont la juridiction s’etendait a peu pres sur la Bulgarie 
actuelle et une partie de la Macedoine.

En vertu de ce firman, les Bulgares cessaient d'etre com- 
pris dans la n a t i o n  g re c q u e  ( r o u m  m i l l e i i )  et formaient une 
n a t i o n  distincte, b o u l g a r  m i l l e i i .  Le peuple bulgare, grace a 
un effort perseverant de pres de quarante ans, avait ainsi 
reconstitue sa nationality sur le terrain religieux et intellec- 
tuel. II etait pret a recevoir l ’autonomie politique que la 
victoire russe devait bientot lui apporter.

Le comte Ignatiev avait aide au succes des efforts bul
gares, mais il est tout a fait inexact de pretendre, comme on 
le fait quelquefois, que Terection de TExarchat fut l ’oeuvre 
de la Russie. Ce fut, bien nettement, au contraire, Γoeuvre 
du peuple bulgare Iui-meme, dont le resultat, d ’ailleurs, 
depassa les intentions du gouvernement russe qui aurait 
voulu maintenir une subordination effective entre l ’Eglisc 
bulgare et le Patriarcat cecumenique.

Bient6t, profitant d’une disposition du firman, les habi
tants des dioceses macMoniens d’Uskup et d’Ohrida, 
obtinrent leur rattachement a l’Exarchat —  le diocese de 
V0lcs avait ete compris dans la circonscription primitive — 
apres avoir fait constater par les autorit6s ottomanes, que 
la population chretienne, presqu'entiere de ces deux cir- 
conscriptions, etait bulgare.

La nouvelle organisation donnait de plus grandcs faci-



lites aux Bulgaros pour le dcvcloppemcnt (lc leurs ecoles cl, 
pour leurs rapports avec les autorites turques, aupres des- 
quelles leurs chefs religieux etaient desormais accredites, 
au memc titre que les dignitaires ecclesiastiques groos. 
Aussi, la plupart des notables, satisfaits de cc succes ct 
occupes d ’ailleurs, a organiser ct a faire fonctionner les 
nouvellcs institutions, se desint6ressaicnt-ils de la Juttc 
politique. Gelle-ci, cependant, continuait, dirigee de Buca- 
rest par un c o m i l e  c e n t r a l  r e v o l u t i o n n a i r c , dont l ’inspiratcur 
etait Liouben Karavelov et dont le but etait de preparer une 
insurrection gen6rale par l ’organisation de comites locaux 
en Bulgarie. Les anciens voivodes Hadji Dimitre et Stefan 
K arad ja avaient etc tues en 1868. Lc principal agent actif 
du comite central etait le celebre Vassil Levski, ά c6te 
duquel on peut citer Anguel Kantchev, Volov,Stefan Stam- 
bolov, le futur ministre et dictateur bulgare, puis Christo 
Botev, poete et combattant.

L eur but etait de susciter une insurrection assez 6ten- 
due pour attirer l ’attention des Puissances et forcer leur 
intervention. Cet espoir se justifiait par le fait que l ’Herze- 
govine commengait a s’agiter et que la Serbie et le Monte
negro semblaient sc preparer a la guerre. Mais la population 
bulgare n ’etait pas suffisamment p rep are . Des bandes en 
petit nombre passerent de Roumanie en Bulgarie, mais 
furent assez vite dispersees. Lorsque, a la fin de 1872, 
Levski eut ete pris par les Turcs, condamne et pendu a 
Sofia, les mouvements cesserent pendant les annees 1873 et 
1874.

Ils devaient reprendre en 1875 et montrer que I’idee de 
forcer une intervention etrangere etait juste, mais les evc- 
nements qui suivirent ouvrent une periode nouvelle et pari i- 
culierement importante pour l ’Empire Ottoman ct nous en 
reservons l ’etude & un chapitre ulterieur.

Nous voulons maintenant donner une idee de la situa
tion generate de la Turquie a la suite de l ’elaboration et de 
Implication, tout au moins partielle, des r0formes.

Mais auparavant, nous devons mentionner un fait impor
tant aussi bien pour TEmpire Ottoman lui-meme, que pour
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$a situation a regard des Puissances et specialement de la 
Russie.

On se rappelle que les articles 1 1  et 13  du traite de Paris 
avaient neutralise la Mer Noire et ses rives, sur Iesquelles 
I’etablissement d’arsenaux militaires etait interdit, tandis 
que la mer, elle-meme, etait fermee aux batiments de guerre 
de toutes les puissances, y  c o m p r i s  les  r i v e r a i n e s .

Cette situation etait humiliante pour la Russie qui devait 
chercher a y  eehapper des qu’une occasion favorable se 
presenterait. Celle-ci fut la guerre franco-allemande de 
1870-1871. La France etait paralysee, la Prusse, reconnais- 
sante du service que lui rendait la neutralite russe. Le gou- 
vernement russe fit done savoir qu’il considerait comme 
abrogees les dispositions du traite de Paris relatives a la 
neutralisation de la Mer Noire. Une conference des Puis
sances signataires, reunie a Londres, le 17  janvier 18 7 1 \  

apres avoir, dans sa premiere seance, declare « que e’est un 
principe essentiel du droit des gens qu’aucune puissance 
ne peut se delier des engagements d’un traite ni en modifier 
les stipulations, qu’a la suite de l ’assentiment des Parties 
contractantes, au moyen d’une entente amicale », signa, le 
13  mars 18 7 1, un traits qui abrogeait les articles 1 1 , 1 3  et 14  
du traite de Paris et stipulait que le principe de la cloture 
des Dardanelles et du Bosphore etait maintenu, mais que 
le Sultan se reservait la faculte d’ouvrir ces detroits, en 
temps de paix aux batiments de guerre des puissances 
amies et alliees, si la S. P. le jugeait necessaire, pour sauve- 
garder l ’execution du traite de Paris de 1856.

La Mer Noire reste ouverte comme par le pass6, k  la 
marine marchande de toutes les nations.

D’autres articles etaient relatifs aux commissions du 
Danube et aux travaux a executer sur le cours inferieur et 
a Tembouchure de ce fleuve.

Quoique les r6formes inaugur^es par le h a l l  t  c h e r i f  de

1. Voir los protocoles des s6ances et le text© du trait6 dans N o ra d o u n g h ia n, 
t. Ill, p. 301 et suiv. En raison de l’6tat de guerre, le pl6nipotentiaire frangais 
(due do Broglie) ne put assistor qu’aux deux derniferes stances (13 et 14 mars).
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Gulhan6 aient 6te loin de produire tout Teffet qui aurait 
6t£ n6cessaire pour galvaniser et rendrc d6fmitivement ά la 
vie un empire en decomposition, elles n’en represented pas 
moins, en theorie, une oeuvre considerable. Le malheur, 
pour la Turquie, fut que par suite d ’un ensemble de cir- 
constances auxquelles il a d 6 ji ete fait allusion, une grande 
partie de la l0gislation nouvelle rcsta sur le papier. On a pu 
dire, plus tard, que la Turquie avait de bonnes lois et en 
grand nombre, auxquelles il manquait seulement d’etre 
appliqu^es.

Les principes du gouvernement central restaient les 
memes; le sultan exergait toujours le pouvoir absolu et la 
legislation tout e n tire  etait censee resulter de Textension 
des regies contenues dans le Coran et les traditions isla- 
miques, mais dans la pratique, Torganisation gouvernc- 
mentale et adm inistrative se modelait de plus en plus sur 
les exemples occidentaux. Les d6partements ministeriels 
etaient έ peu pres les memes que dans les autres pays euro- 
peens, mais le premier ministre qui conservait le titre tra- 
ditionnel de G r a n d - V i z i r  ( S a d r  A z a m )  poss6dait une auto- 
rit6 pr6ponderante sur les autres membres du cabinet, qui 
etaient plutot ses subordonn6s que ses collogues. A  cote 
de lui et sur le meme rang, se trouvait le c h e i k h u l  i s l a m , chef 
de la religion et de la justice musulmane.

L ’organisation adm inistrative de l’Empire £tait r6g!6e par 
la loi du 8 novembre 1864 dite l o i  d e s  v i l a y e t s ,  bas6e sur Tex- 
perience faite par Midhat Pacha, comme gouverneur-gene- 
ral du vilayet du Danube ( T o u n a  v i l a y e t i ) qui comprenait 
la Bulgarie Danubienne avec Roustchouk pour chef-lieu.

Ni les vilayets, ni les circonscriptions subordonnecs 
s a n d j a k s  et k a z a s , ne possedaient de ressources propres, ni, 
en consequence, dc budget special. Les d6penses locales 
etaient payees, soit par une partie des impots g£neraux que 
les valis reussissaient ά conserver, soit par des subsides du 
gouvernement central. Pour Texecution des travaux publics 
on avait generalement recours a des souscriptions de la 
population, qui n ’0taient gu6re volontaires qu’en appa- 
rence.
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En depit des principes d ’egalite poses dans les rescrits 
imperiaux, les fonctions administratives 6taient a peu 
pres exclusivement confiees a des musulmans. Pourtant, a 
diverses epoques, des adjoints ( m u a v i n )  chretiens furent 
places aupres des valis et mutessarifs (prefets) des circons- 
criptions mixtes.

Le r e f o r m e  j u d i c i a i r e  constitue un chapitre particuliere- 
ment important des T a n z i m a i , car elle rompt d’une fagon 
tres nette avec les traditions islamiques, qui faisaient de la 
justice une partie integrantc de la religion musulmane. 
Pourtant, la secularisation ne fut pas complete, car une 
partie notable du droit civil, celle qui concerne le statut 
personnel, le droit de famille, les successions, resta regie par 
les lois religieuses, qui, d’ailleurs, continuerent a exercer 
une influence preponderate sur le droit civil en general.

La secularisation du droit criminel et d’une partie du 
droit civil rendit necessaire la creation d’un nouvel ordre 
de tribunaux que Ton appela m e h a k i m  i  n i z a m i e ,  tribunaux 
reglementaires ou de la R6forme, par opposition aux m 6 h a -  

k i m  i  c h e r i e , tribunaux de droit musulman oil la justice 
etait rendue par les k a d i s  ou n a i b s , appliquant la loi eora- 
nique.

Les tribunaux reglementaires exergaient dgalement la 
j uridiction correctionnelle et criminelle. Des tribunaux 
de commerce ( i i d j a r e t  m a h k e m i s s i )  6taient institu£s dans 
les villes les plus importantes. Us comprenaient, k  cote 
de juges permanents, magistrats professionnels, des juges 
temporaires, choisis parmi les commergants notables.

II convient de remarquer que, dans lc personnel des tri
bunaux n i z a m i e , les non-musulmans furent accueillis en 
nombre relativement grand, parmi les juges et les magis
trats du parquet.

Les tribunaux « nizamie » appliquaient des codes 61a- 
bor6s principalement sur le module des codes frangais dont 
certaines parties 6taicnt memo la traduction litt6rale.

La compilation appele en turc M e d j e l U  et en frangais, 
C o d e  C i v i l  O t t o m a n ,  n ’avait pas et6 comme les autres Codes 
imit0e des lois europecnnes. Cet important document qui
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ne comptait pas moins de 18 5 1 articles etait, au contraire, 
base essentiellement sur le droit canonique, particuli6re- 
ment sur la doctrine d’Ebou-Hanifd (rite hanefite) admise 
dans PEmpire Ottoman.

L a  reforme des institutions administratives et judicaires 
avait eu pour effet d’unifier dans une mesure importante 
la situation legale des sujets ottomans, chretiens ct musul- 
mans. Cependant, les premiers conservaient encore k  cer
tains egards, un statut special. Les diiTerentes communautes 
religieuses, chretiennes et Israelites, constituaient toujours 
des unites administratives reconnues par l ’fitat, avec Ieurs 
organes representatifs, leurs chefs, agrees par le gouver- 
nement et ayant entree, comme les fonctionnaires, avec 
voix deliberative, aux conseils administratifs des diverses 
circonscriptions, vilayets, sandjaks et kazas.

Les communautes non-musulmanes etaient regies par 
des reglements edictes par le gouvernement ottoman a des 
epoques diiTerentes et sous des formes varices, mais pr6- 
sentant, cependant, certains traits communs.

Ges communautes pouvaient prelever des taxes sur leurs 
membres pour les besoins religieux et culturels. Elies pou
vaient cr6er et entretenir des ecoles, des etablissements de 
bienfaisance, sous reserve d’une autorisation ofTicielle qui 
etait exigee pour la construction ou la reparation des eglises.

On voit que, par le fait de la tolerance du gouvernement 
ottoman, les minorites ethniques jouissaient d’un regime 
assez liberal. v

Le caractere nettement theocratique que, malgre les 
reformes, conservait la constitution politique de PEmpire 
Ottoman, devait entrainer pour les communautes non- 
musulmanes, le maintien de certains droits speciaux en 
matiere judicaire. De meme que les affaires dc statut per
sonnel, manages, divorces, organisation de la famille, et 
meme les questions de successions, et de testaments con- 
tinuaient, pour les musulmans, k  ressortir aux tribunaux du 
c h e r i , ces memse matieres etaient laissees, pour les chre
tiens et les Israelites, k  la competence de leurs institutions 
juridico-religieuses.
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Si les privileges des sujets chr£tiens du Sultan avaient 
pu resister aux tendances unificatrices resultant des Re
formes, a plus forte raison devait-il en etre de meme avec 
les etrangers.

Depuis le commencement du x ix e siecle, les Capitula
tions etaient remplacees par des Traites de Commerce, mais 
ces traites, dont un grand nombre etaient redig6s d ’apres 
un module uniforme, paraissant avoir pour prototype la 
Convention commerciale avec la France, du 26 novem- 
bre 1838, d6butaient par un article l er, ainsi congu : « Tous 
les droits, privileges et immunites qui ont ete confers aux 
sujets ou aux batiments frangais (ou autres) par les capi
tulations et les traites existants, sont confirmes aujourd’hui 
et pour toujours, a Γ exception de ceux qui vont 6tre sp£- 
cialement modifies par la presente convention ».

De nouveaux traites de commerce furent conclus de 
1861 a 1868 avec tous les fitats Europeens et les Etats-Unis 
d’Amerique. Ils contenaient aussi la clause de maintien en 
vigueur des privileges conf£res par les capitulations et trai
tes ant^rieurs

La Turquie avait seulement pu obtenir, comme condi
tion au droit, nouvellement consenti aux etrangers, d ’acque- 
rir des proprietes immobilieres, qu’en tout ce qui concer- 
nerait ces proprietes, reglements, juridiction, imp0ts, les 
etrangers seraient completement assimiles aux sujets otto
mans (irad6 du 15  juin 1867 et protocole du 9 juin 1868) 1 2

II faut reconnaltre que, des le commencement des re- 
formes, fut accompli sur le terrain de Instruction  un effort 
tr^s s^rieux qui se developpa particulierement sous le r^gne 
d’Abdul Aziz, mais s’appliqua, k peu pres exclusivement, a 
l ’enseignement primaire superieur et k  l ’enseignement 
secondaire, par la fondation d’ecoles r u c h d i e  (primaires 
superieures) dans la plupart des chefs-lieux de kaza et

1. Voir les textes de ces diffdrents iraitds dans N o ra d ou n g h ia n , t. II ot III.
2. Voir les textes de ces actes dans le Corps de D ro it Ottom an, t. Ie*, p. 337 

et suiv.
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i h d a d i d  (colleges) dans les chefs-lieux de vilayets et de 
sandjaks.

L a loi pr^voyait aussi l ’ouverture, dans les villes impor- 
tantes, de lyc0es ( s o u l i a n i e ) ,  mais un seul de ces 6tablisse- 
ments fut effectivement organise, k  Constantinople, dans 
rimmeuble dit G a l a l a - S a r a ' i , k  Pera. Son enseignement 
donn6, en partie, en langue frangaise, par des professeurs 
frangais, obtint de tres bons r6sultats. Non seulement des 
chr6tiens ottomans, mais des sujets des S ta ts  balkaniques, 
notamment des Bulgares, meme apres Pind6pendance de 
leur pays, venaient suivre les cours du lyc6e de Galata- 
Sara’i.

L ’enseignement primaire, au contraire, resta presque 
completement negligS. Seules, les nationalities chretiennes, 
Grecs, ArmSniens, Bulgares, avaient leurs ecoles qui se d6ve- 
loppaient constamment et auxquelles s’ajoutaient les ecoles 
congreganistes, presque toutes frangaises et celles de 
l ’Alliance Israelite Universelle, dont l ’enseignement se 
donnait aussi en frangais.

Quelques progres furent accomplis au point de vue m ate
riel, notamment en ce qui concerne les chemins de fer. A ux 
lignes de T c h e r n a v o d a - K i i s l e n d j 0  (1860) et R o u s t c h o u k - 
V a r n a  (1866) ayant pour but de relier le Danube a la Mer 
Noire et de faciliter le trajet de PEurope centrale k  Constan
tinople, s ’ajouterent celles de C o n s t a n i i n o p l e - A n d r i n o p l e - 
S a r a m b e y  (de 1872  a 1875) S a l o n i q u e - U s k u b - M i l r o v i l s a  

(1872) et en Asie, les lignes de S k u i a r i  (Ha’idar-Pacha) a 
I s m i l  et de S m y r n e  k  K a s s a b a  et a A l d i n . Ces lignes furent 
toutes construites et exploit6es par des compagnies 6tran- 
geres.
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CHAPITRE X V III

A BD U L HAMID II

Les annees de 1871 a 1875 sont pour la Turquie, une 
periode de d£sordre politique et financier. Malgre les em- 
prunts, le Tresor est vide. A  la fin de 1875, une insurrection 
eclate en Herzegovine; Taction des bandes se developpe 
en Bulgarie, particulierement dans Tangle compris entre les 
Rodopes et les Balkans, et sur le versant nord de ce dernier 
massif. Une vaste insurrection eclate le 20 avril ( A p r i l s l c o  

v d z s l a n i e ) .  Les repressions exercees avec le concours de 
bandes i c h e r k e s s e s  et de froupes d e  b a c h i  b o z o u k 1 ( irr6guliers) 
donnent lieu aux massacres du printemps de 1876, a B atak  
Pechtera Perouchtitsa, Klissoura, Panaguiourichte, que 
stigmatise Tillustre Gladstone. L ’Europe s’teieut, la Serbie 
et le Montenegro menacent.

Midhat-Pacha, avec Taide de quelques autres hauts 
dignitaires, organise un mouvement qui, le 30 mai, reussit, 
sans resistance, a detroner Abdul-Aziz et a proclamer sul
tan, son neveu Mourad. Deux jours apres, Abdul Aziz 
etait trouve mort, les veines des bras ouvertes, au moyen 
de ciseaux, semblait-il. Bien que Thypothese du suicide, 
acceptee aussitot, ne fut nullement invraisemblable, elle 
a ete mise en doute, et plus tard, en 18 8 1, Abdul Hamid, 
voulant se debarrasser de Midhat-Pacha dont la popula
rity Tinquidtait, Timpliqua dans un proces fait, aux assas
sins presumes du sultan defunt. Midhat fut condamn£ k  
mort et cette peine commuee en celle de la deportation en 
Arabic ou Tancien grand-vizir fut tue un an apr^s, et sa 
tete envoyee au Sultan.

1. Ce mot signifle exactement donl la  U le esl gdUe. Dans le langage courant 
on l’emploie avec le sens de civ il, par opposition & m ilita ire.
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Mais Mourad V  ne regna pas longtemps. Abdul Hamid, 
son frere,sous pretexte que la raison du nouveau souverain 
avait ete affaiblie par les evenements tragiques qui avaient 
amene ou suivi son avenement, le fit ecarter du pouvoir et 
prit sa place, en aout 1876.

Ges changements dc souverains n’ameliorerent pas la 
situation de l ’Em pire. La guerre avec la Serbie et le Monte
negro, aides de volontaires russcs et bulgares, sous le com- 
mandement du general Tcherniaiev, avait eclate le l er juil- 
let; elle se termina au commencement de novembre, apres 
la d£faite des Serbes, par un armistice impose par la Russie.

Le nouveau Sultan, Abdul Hamid II,etait age de trente- 
quatre ans. Intelligent et ruse, tres travailleur, il eut pu, 
avec l ’aide d ’un ministre capable, comme Midhat Pacha, 
sortir de toutes les difficultes et retablir, avec le temps, la 
situation de l ’Em pire. Malheureusement, il etait domine 
par un egoi’sme feroce qui engendrait une mefiance de tous 
les instants. Cette mefiance en arrivera k une sorte de d0lirc 
de la persecution qui annihilera toutes ses qualites posi
tives et Tamenera a prendre, dans le but d ’assurer sa secu- 
rite, des mesures quelquefois pueriles et souvent prejudi- 
ciables a l ’interet du pays. Son regne, inaugure par la pro
clamation d ’une Constitution sc transformera en une 
odieuse tyrannic policiere L

Les evenements qui s'etaient deroules en 1876 dans toute 
la Turquie d ’Europe, l ’assassinat des Consuls de France et 
d ’Allemagne k  Salonique, n ’avaient pu laisser indifierentes 
les puissances occidentales. Apres de longues negociations, 
le Sultan accepta la reunion a Constantinople, d ’une con
ference des ambassadeurs, que presida Safvet Pacha, mi
nistre des Affaires etrangeres. Cette conference siegea du 
23 decembre 1876 au 20 janvier 1877, et elabora deux pro
jets organisant un regime d ’autonomie administrative assez 
etendue en Bulgarie et en Bosnie 1 2. Les pays bulgares de-

1. Au sujet de la personnalitd et du caractfcre d’Abdul Ilamid on peut 
consulter .AMw/ H a m id  in lim e par G. Dorys. Paris 1901, Stock, 0d.,et C o n s
ta n tin o p le  a u x  dern iers jo u r s  d ’ A b d u l H a m id  par Paul Fesch,Paris, Rivi6re 6d.

2. Voir N o ra d o u n g h ia n , t. Ill, p. 409 et suivantes.



ABDUL HAMID II 3 1 3

vaient former deux vilayets ayant respectivement pour 
chefs-lieux T r n o v o  (Bulgarie Orientale et partie de la 
Thrace) et S o f i a  (Bulgarie Occidentale et Macedoine).

Ges projets n’eurent aucun resultat. Au cours de la 
premiere seance de la Conference, le 23 decembre, des 
salves d ’artillerie se firent entendre et le president fit savoir 
qu’elles annoncaient la promulgation de la Constitution 
Ottomane.

Cette constitution instituait, notamment, un parlement 
compose de deux chambres, le Senat (Chambre des No
tables) dont les membres etaient nommes a vie par le 
Sultan, et la Chambre des Deputes, elus par la population. 
Le souverain, pouvait dissoudre la Chambre des Deputes. 
II avait seul Tinitiative des lois, les Chambres ne pouvant 
qu’emettre des voeux.

Les deputes furent elus par les Conseils Administratifs 
des vilayets, sandjaks et kazas, composes, en majorite, de 
fonctionnaires.

La premiere session du Parlement Ottoman fut ouverte 
le 17  mars 1877, et une seconde session commen$a en jan- 
vier 1878, mais elie fut close presqu’aussitot, et les 
Chambres, prorogues s i n e  d i e , ne furent plus reunies.

Les tentatives des puissances pour obtenir Γ execution 
des rdformes prevues par la Conference de Constantinople 
n ’ayant pas abouti, la Russie se decida a agir seule. Par un 
manifeste du 12/24  avril 1877, Tempereur Alexandre II  
declarait la guerre et l ’armee russe penetrait en Roumanie, 
apres entente avec le gouvernement de cette Principaute, 
a laquelle etait garantie l’integrite de son territoire.

Le commandant en chef des troupes russes etait le grand- 
due Nicolas Nicolaievitch.

L ’armee franchit le Danube entre Zimnicea (Zimnitcha) 
et Svichtpv oil un pont de bateaux fut jete.

Une avant-garde commandee par l ’energique et aven- 
tureux general Gourko et dont faisaient partie six bataillons 
de volontaires bulgares, organises en Bessarabie et en Rou
manie, franchit les Balkans et vint prendre k  revers la passe 
de Chipka. Mais les forces principales russes furent arretees



3 1 4 A B D U L  HAMID II

pendant cinq mois (juillet-decembre 1877) par la vigou- 
reuse et habile defense d ’Osman Pacha, qui, dans un camp 
retranche improvise dans une position centrale autour de 
P l e v n a  (Ρΐόνέη) ava il reuni les troupes turques dispo- 
nibles. Apres plusieurs attaques infructueuses quoique tree 
meurtridres, les Russes durent faire appel au concours de 
Tarm6e roumaine et confier au prince Charles le comman- 
dement en chef des attaques, tandis que le general Tottle- 
ben, le d6fenseur de Sebastopol recevait la direction des 
travau x du si6ge. Mais les ressources des Turcs s ’Spuisaient, 
aucun secours n ’etait possible. Osman Pacha se decida le 
10  decembre a une tentative desesp0r£e pour sauver son 
armee. E n  presence de forces russes qui venaient d’etre 
augmentees, blesse lui-meme, au cours d ’une derniere ren
contre, il dut capituler. II fut traite avec les egards dus a sa 
bravoure par le grand-due Nicolas qui lui rendit son ep6e.

L a belle defense de Plevna avait sauve l ’honneur de 
i ’armee ottomane et Osman Pacha recut du sultan le titreu

de G h a z i  (vainqueur) que les Turcs donnent volontiers a 
leurs grands chefs de guerre, memo quand le succes n ’a pas 
r6pondu a leur courage et a leurs talents.

Mais cet episode glorieux ne fit que retarder le resultat. 
Le 20 janvier les diverses colonnes russes se reunissaient 
devant Andrinople oil un armistice etait conclu le 3 1  jan 
vier 1878.

E n  Asie, les op6rations s ’etaient deroul6es avec des 
r£sultats divers. Le 18  novembre, les Russes avaient pris 
K ars mais ils n ’avaient pas pu prendre Erzeroum avant 
l ’armistice.

Les troupes russes s ’etaient avanc6es en Thrace, ju squ ’a 
San Stefano, dans la banlieue de Constantinople. C’est la 
que furent signes, le 19  f6vrier (3 mars), les preliminaires 
de paix L

Les principales dispositions de ce traite 6taient l’inde- 
pendance du Monten6gro, de la Serbie et de la Roumanie 
et la cr6ation d ’une principaut6 de Bulgarie,autonome sous

1. Voir le texte dans N o ra d o u n g h ia n , t. Ill, p. 509 et suivantes.
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la suzerainete du Sultan. Le nouvel E tat, renfermait, dc 
la Mer Noire a la Mer Egee et aux montagnes d ’Albanie, 
tous les territoires peupl0s de Bulgares, c ’est-a-dire la Bul- 
garie Danubienne, une parlie de la Thrace avec Ktrkkilisse, 
mais non Andrinople, et toute la Macedoine. La Dobroudja 
septentrionale 6tait c6d6e ά la Russie qui se reservait de 
Pechanger contre la partie de la Bessarabie retroc6d6e a la 
Moldavie en 1856.

L ’extension donn0e a la Principaute de Bulgarie que Ton 
croyait alors destinde a graviter dans Porbite de la Russie, 
inquidta PAutriche et surtout PAngleterre qui rdussit a 
faire soumettre les clauses de San Stdfano a Pexamen d ’un 
congres des puissances signataires du traite de Paris. Ce 
congres se tint a Berlin, sous la presidence du prince de 
Bism arck, chancelier de PEm pire Allemand, du 13  juin au 
13  juiilet 1878. A  cette derniere date fut signc le traite de 
Berlin.

Quelques jours avant la reunion du Congres a Berlin le 
4 juin 1878, le Ministre des AfTaires Etrangcres turc, et 
PAmbassadeur britannique avaient signe une convention 
d ’alliance defensive qui garantissait a la Turquie ses pos
sessions en Asie, mais donnait a PAngleterre le droit d ’oc- 
cuper Chypre, la plus importante des lies ottomanes apres 
la Crete x.

Le traite de Berlin 2 allegeait pour la Turquie les clauses 
de San Stefano. II lui conservait toute la Macedoine pour 
laquel e etait seulement prevue, par Particle 23, Pintroduc- 
tion de rdglements speciaux analogues ά ceux en vigueur en 
Crete. Le reste de la Bulgarie 0tait divise en deux parties, 
au Nord des Balkans, une principaute sous la suzerainete 
du Sultan, au Sud, une province autonome, a'ppelee R o u -  

m e l i e  O r i e n l a l e  sous un gouverneur chretien, avec un statut 
elaborc par une commission Internationale.

Mais, d ’autre part, la Bosnie et PHerzegovine devaient 
ctre occupees et administrees par PAutriche-Hongrie. Bien

1. Voir les textes dans N o ra d o u n g h ia n, t. Ill, pp. 522-25.
2. Voir les proc6s-verbaux des stances du Congres dans N o ra d o u n g h ia n , 

t. IV, pp. 1 & 175 et le texte du tralt6, pp. 175 ά 192.
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que lc droit de souvcrainetc du Sultan sur ces provinces fut 
expressement reserve, on pouvait prevoir qu’elles ne 
seraient jamais rendues a la Turquie L

Enfin, le traite prevoyait en faveur de la Grece, une recti
fication de frontiere, au sujet de laquelle les puissances se 
reservaient, au besoin, d’oiYrir leur mediation. Apres de 
longues negotiations qui durerent jusqu’en mai 18 8 1, la 
Turquie ceda a la Grece toute la Thessalie et une petite 
partie de l ’Epire, avec la place d’Arta 1 2.

En somme, malgre les attenuations apportees aux clauses 
de San St£fano, le traite de Berlin imposait a la Turquie, 
en Europe, une diminution de puissance plus grande que 
ne l’avait fait aucun trait£ precedant, depuis celui de Pas- 
sarowitz.

Parmi les questions d’ordre interieur qui resultaient du 
traits de Berlin, la plus importante etait celle des reformes 
a introduire dans les vilayets de la Turquie d ’Europe en 
vertu de l ’article 23. La S. P. sans constituer les commis
sions locales prevues au traite, elabora un projet, qui, trans- 
mis a la Commission europeenne chargee de rediger le 
Statut de la Roumelie Oricntale,fut trouve touta fait insuf- 
fisant. Cette Commission en redigea un autre, tres complet, 
qui fut presente eu Gouvernement Ottoman en aout 18803. 
Mais aucun de ces projets ne fut applique et la situation qui 
en resulta fut la cause principale des troubles qui eclaterent 
bientot en Macedoine et en Thrace et se prolongerent jus- 
qu’en 1908.

La Bulgarie s’etait organisee. Une assemblee des notables

1. Les conditions de l’occupation de la Bosnie et de I’llcrzegovine donn6- 
rent lieu a une conf0rence et a une convention austro-turques. (V. N o ra- 
dou n g hia n , t. IV, p. 209 & 222). L’Autriche-Hongrie renonga & administrer 
le sandjak de Novi-Bazar et se contcnta d’y occuper militairement 4 places, 
conjointement avec la Turquie. II convient de remarquer que les d616gu6s 
austro-hongrois se refuserent constamment k reconnattre un caract̂ re 
temporaire h 1’occupation des deux provinces.

2. Voir Y H is lo ir e  d ip lom a lig u e dc la Grece de Driault et Lĥ ritier, t. IV, 
ρρ. 1 h 130).

3. Le texte de ce projet se trouve dans l’ouvrage de Schopoff, L es R b jcrm cs  

c l la P rotection des C h r itie n s  de T u rq u ie, pp. 392 et suiv.
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rcunie & Trnovo, avait, en 1879, vote la Constitution ct 
61u le prince Alexandre de Battenberg.

La Roum61ie Orientale, pourvue par la Commission Euro 
peenne, d ’un statut assez liberal, avait re$u pour gouver- 
neur-general, un Bulgare, Aleko Bogoridi,rem place en 1883, 
par un autre Bulgare, Gabriel Krestovitch (Gavril Pacha).

Mais la separation en deux parties de la Bulgarie, ima- 
ginee par TAngleterre, etait absolument artificiclle et con- 
traire au sentiment des populations. Aussi, le 6 /18 sep- 
tembre 1885, une insurrection toute pacifique renversa le 
gouverneur-general et proclama l’Union des Deux Bulga- 
ries, du Nord et du Sud.

Le roi Milan de Serbie,pousse sans doute par l’Autriche, 
voulut profiter de ce que les troupes bulgares avaient ete 
dirigees vers la frontiere de Turquie dans la crainte d ’unc 
intervention de la puissance suzeraine. L ’armee serbe 
envahit le territoire bulgare et marcha sur Sofia, mais elle 
fut battue a S l i v n i l s a  et repoussee jusqu ’il Pirot. L ’inter- 
vention de rA utriche amena un armistice et la paix fut 
sign6e a Bucarest, le 19  fevrier-3 mars 1886.

Tandis que les puissances deliberaient sur cette violation 
du traite de Berlin, la S. P . signait un accord qui reconnais- 
sait au prince Alexandre, la qualit6 de gouverneur general 
de la Roumelie Orientale \  II ne s ’agissait oificiellement 
que d ’une union personnelle, m ais,en fait, Turnon fut imme- 
diatement reelle et complete. L a  Turquie y  gagnait la retro
cession de deux cantons des Rodopes (Rouptchos et Kird- 
jali) habites par des Pom aks (Bulgares musulmans).

L a  Grece avait aussi voulu profiter de fafTaire de la R ou
melie Orientale pour faire valoir de nouvelle$ revendica- 
tions et avait tente une attaque, d'ailleurs repoussee facile- 
ment, contre la frontiere turquc.Une demonstration navale 
des puissances Tobligea a rester tranquille.

II convient de signaler que, tandis que ces evenements 
se passaient sur le territoire de la Turquie d ’Europe, deux 
domaines africains, sur lesquels il est vrai, la souverainete

1. Voir le texte do l’accord dans N o ra d o u n g h ia n, t. IV, pp. 366 ά 410.



A BDUL HAMID II 3 1 9

ottomane 6tait deja plutot nominate, lui echappaient 
encore.

Le 12  mai 1881, le bey de Tunis, par le traite du Bardo 
ou de Kassar Said, acceptait le protectorat de la France et 
en 1882,έ la suite de mouvements insurrectionnels et xeno- 
phobes diriges par Arabi Pacha, l ’Angleterre occupait 
l’figypte. Officiellement, la situation de ce pays et de son 
prince, le khedive,a 1’egard du Sultan,ne fut pas modifiee, 
le tribut continua d ’etre paye, mais, en fait, l ’Egypte 
devint une dependance de TEmpire britannique.

L ’union de la Roumelie Orientale, bien que realisant 
en partie, les projets de San Stefano, avait meeonte la 
Russie qui voyait avec regret la Bulgarie agir de sa propre 
initiative. L ’empereur Alexandre I I I  avait aussitot rap- 
pele tous les officiers russes servant dans l ’armee bulgare, 
puis en 1886, les intrigues russes parmi les officiers bulgares 
avaient oblig6 Alexandre de Battenberg a abdiquer et a 
quitter la principaute. On voulait imposer un prince qui eut 
ete l ’instrument docile de la diplomatic russe. Mais les 
Bulgares, sous l ’impulsion de l’energique et patriote Ste
fan Stambolov, resisterent, et en 1887, choisirent pour 
prince Ferdinand de Saxe-Cobourg, fils de la princesse 
Clementine dOrleans, qui ne fut cependant reconnu par 
la Russie et les autres puissances qu’en 1894, apres l’ave- 
nement de l ’empereur Nicolas II.

Ferdinand sut tres habilement profiter de sa parente 
et de ses relations avec plusieurs families souveraines de 
l ’Europe pour clever la situation Internationale de la B u l
garie qui arriva assez vite & etre traitee comme un E ta t 
souverain.

Mais de graves questions subsistaient a Tinterieur de 
l’Empire et contribuaient a Tagiter.

Si les dirigeants turcs avaient mieux compris leurs 
interets, les Arm£niens, qui avaient souvent rendu d ’ap- 
preciables services, soit comme fonctionnaires, soit comme 
banquiers, auraient pu etre de loyaux et utiles sujets otto
mans. Mais leur prosp6rite dans les grandes villes et surtout 
a Constantinople, inqui£tait les Sultans. D ’autre part, si la
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situation materielle des Armenicns a Constantinople, et 
dans les principaux centres commerciaux etait relativement 
bonne, dans leur veritable patrie, en Asie Mineure Orien- 
tale, leurs compatriotes paysans etaient soumis a toutes les 
exactions de la feodalite kurde et de ses vassaux, dont le 
Sultan avait forme, sous le nom de regiments h a m i d i e , 
une milice organisee et armce. Aussi,les Armeniens avaient- 
ils commence a constituer des comites r6volutionnaires, 
H i n l c h a k ,  D a c h n a k l s o u l h i o u n , etc., ce qui n’avait pas 
0chappe aux espions du Palais. On profita d ’incidents 
locaux survenus dans un canton d ’Armenie pour organiser 
en 1894, dans toutes les agglomerations armenienncs 
d ’Asie Mineure, d ’efTroyables massacres. Les relations des 
consuls ainsi que des missionnaires catholiques ou protcs- 
tants ne laissent aucun doute sur le fait que ces massacres 
avaient ete commandes par le Palais et executes par les 
autorites locales avec le concours de Tarmee. Un long cri 
d ’indignation s ’eleva dans toute l ’Europe au recit de ces 
scenes horribles. Deux ans apres, de nouveaux massacres 
eurent lieu dans la capitale, le 26 aout. A  la verite, les Arm e
niens eux-memes en avaient fourni le pr6texte en cnvahis- 
sant la Banque Ottomane,et en menagant de la faire sauter 
avec des bombes si on ne donnait pas suite a leurs revendi- 
cations. II semble neanmoins que les massacres etaient 
prepares,car ils eclatcrent aussitot et furent conduits d ’une 
fagon system atique, quoique sans intervention de la 
police et de l’armee qui se contenterent de laisser faire. 
Les massacreurs furent principalement des Kurdes, ham- 
mals (portefaix) du port, qui assommaient les malheureux 
Armeniens, avec des gourdins qu’on leur avait distributes 
dans les postes de police \

Comme en 1894, les divergences de la politique orientale 
desgrandes puissances les empech^rent d ’exercer une action 
cfTicace sur le gouvernement turc. Des notes furent echan- 
gees, des projets elabores par les ambassades de France, 
de Russie et d’Angleterre. Le ruse tyran y  r0pondit, scion

1. L’ouvrage de Louis Rambert, N o tes  e l im p re ssio n s  de T u r q u ie , donneb* 
rdcit d6taill0 de ces 6v6nemcnts, p. 15 et suiv.
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la tradition, par des promesses et la promulgation d ’un 
irade de reformes qui eut le meme sort que les precedents.

Un autre element de troubles resultait de la situation 
en Crete. Cette lie, on le sait, est habitee par une popula
tion presque entierement de race et de langue grecques; 
l ’element musulman y  etait represente surtout par des 
indigenes convertis a V Islam apres la conquete, auxquels 
s’ajouterent plus tard, en petit nombre, des Arabes de 
Benghazi et des emigres venus de Bosnie et de Bulgarie.

Les luttes entre les deux elements, chretien et musulman, 
accompagnees de massacres et de devastations reciproques, 
etaient presque l ’etat normal. A partir de 1890, la situation 
ne fit que s’aggraver, tandis que les comites cretois consti
tute en Grece, y  excitaient l’opinion publique en faveur de 
leur pays. Pour essayer de mettre un terme a l ’anarchie 
qui desolait la Crete, la France, Tltalie, l ’Angleterre et la 
Russie y  envoyerent des batiments de guerre et debar- 
querent des detachements dans les ports. La Grece fit de 
meme, ce qui provoqua une declaration de guerre de la 
part de la Turquie (18 avril 1897).

Une courte campagne, desastreuse pour les Grecs, carac- 
teriste par les defaites de Pharsale et de Domokos, se 
termina le 27 mai par un armistice qu’imposerent les Puis
sances. La Grece, protegee comme toujours par ces der- 
nieres, s’en tira a bon compte. Dans la campagne de 1897, 
les Turcs avaient reconquis la Thessalie, mais ils durent 
la rendre a la Grece. Bicn plus, les puissances ayant oblige 
la Turquie a retirer ses fonctionnaires et ses troupes de 
Γίΐο de Crete, y  appelerent comme gouverneur-general, 
le prince Georges,second fils du roi des Hellenes. Bien que 
l’lle continuat a etre occupee par les troupes des quatre 
puissances ct que celles de la Grece n’y fussent pas admises, 
la qualite du nouveau gouverneur constituait une annexion 
morale, et toute Taction du gouvernement et du peuple 
hellenes devait etre desormais dirigee vers sa transfor
mation en annexion effective L

1. Voir Y H islo ir e  d ip lom atique de la Gr&ce, t. IV, p. 275 et suiv.
m s T o i n c  vk l a  t u r q u i e 21
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En m6me temps, les Bulgares qui constituaient la grande 
majorit6 de la population macedonienne, voyant que les 
promesses de r6formes contenues dans l ’article 23 du traite 
de Berlin, ne se realisaient pas, constatant, d ’autre part, 
les rapidcs progrcs accomplis par leurs compatriotes de la 
Principaute, commencaient ά s ’agiter. Un grand nombre 
d ’entrc eux emigrerent en Bulgarie et partieiperent d ’une 
fagon tres active, ά la vie economique, intellectuelle et 
pojitique du nouvel E ta t, sans cesser, naturellement, de 
s ’interesser ά leur patrie d ’origine oil ils avaient laisse des 
parents et des amis.

En  1893, se constitua Y O r g a n i s a i i o n  i n l e r i e u r e  r e v o l u ·  

i i o n n a i r e  M a c c d o - A n d r i n o p o l i l a i n e , puissante formation 
secrete, rapidement etendue ά tout le pays et disposant 
d ’elements armes.

L a lutte pour Tautonomie macedonienne « L a  M a c e d o i n e  

a u x  M a c e d o n i e n s  », comme disait la devise de reorganisa
tion interieure, etait commencee.

Les combats entre les bandes de k o m i l a d j i s  et les troupes 
turques se multiplierent, entrainant comme consequence, 
des violences contre les habitants, des arrestations, des 
exils. Les mesures de repressions ne firent qu’accroitre 
l ’agitation qui atteignit son maximum d ’intensite dans les 
premieres annees du χ χ θ siecle oil elle m otiva l ’intervcntion 
des Puissances dont nous parlerons plus loin L

Grace au concours des forces financieres et intellec- 
tuelles de l ’Europe, un certain progres materiel s ’etait 
manifeste tout au moins en ce qui concerne les chemins 
de fer. En Europe, la ligne de D e d e - A g l i a l c h  a  S a l o n i q u e  

qui reliait cette vilie avec la capitale, d ’ou son nom J o n c -  

l i o t i - S a l o n i q u e - C o n s l a n l i n o p l e  ( J . S. C.) construite et exploi- 
tee par une compagnie frangaise avait ete terminee en 
1896, et la ligne de S a l o n i q u e  a  M o n a s l i r , construite par la 
Compagnie des Chemins de fer d ^ n ato lie , et ouverte en 
1894, etait exploitee par celle des Chemins de fer orientaux.

1. L’introduction de notre Ιίντβ : Q u in z e  an s d 'h islo ire  ba lka n iqu e, Payot 
1928, est consacr6e aux 6v0nements de Macedoine ant̂ rieurs ά 1903.
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Un petit embranchement relia, beaucoup plus tard, en 
Thrace, la ville de Ktrk-kilisse a la ligne de Constanti
nople.

Malgre ces constructions, toute la partie Ouest de la 
Turquie d’Europe au dela de Salonique et de Monastir, 
etait completement privee de voies ferrees.

En Asie, l ’Anatolie occidentale et la Syrie etaient par- 
courues par des lignes relativement nombreuses. Les voies 
ferrees d ’Asie Mineure formaient 3 reseaux, exploites par 
des compagnies frangaise, anglaise et allemande. Le 
reseau de Sm yrne-Kassaba et prolongement, exploite 
par la R6gie Generate des Chemins de Fer (frangaise) 
reliait Smyrne, d’une part a la mer de Marmara, a P a n 
d e r m a  et de l ’autre, a Afioun-Kara-Hissar, aux Chemins de 
fer d’Anatolie.

Le reseau anglais se composait essentiellement de la 
ligne de Smyrne a A ' i d i n  et a D i n e r , dans le S. O. de l ’Ana- 
tolie avec de nombreux embranchcments peu importants.

Les lignes exploitees par la Compagnie allemande des 
Chemins de fer d ’Anatolie partent de Ha'idar-Pacha, en 
face de Stamboul, oil un port avait ete construit par la 
meme compagnie. La principale va a Konia et Eski-Chehir, 
un embranchement se dirigeant sur Angora. La ligne de 
Konia prit une importance speciale lorsque, en 1902,apres 
de longues etudes et des projets divers, fut decidee la 
construction du chemin de fer de Bagdad qui devait en 
eLre le prolongement. Cette ligne,concedee a une compagnie 
allemande, donna lieu a de graves questions politiques. On 
chercha pourtant a lui dormer un caractere international, 
en y  int6ressant les capitaux anglais et frangais, mais les 
premiers s’abstinrent et les seconds, aprcs une participa
tion momentanee, se retirerent.

La premiere section, de Konia a Eregli, fut ouverte en 
1903. En 19 14 , la ligne arrivait a Karabounar, au pied du 
Taurus, soit a 1.053 kilometres depuis Ha'idar-Pacha, et 
une autre section, longue de 592 kilometres etait exploitee 
au dela du Taurus et passait a Alep. Mais la traversee du 
Taurus et de l ’Amanus, qui exigeait la construction de
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plusieurs tunnels de grandes dimensions, fit que la conti
n u e  du trafic ne put etre etablie qu'apres la guerre.

L a  compagnie de Bagdad avait acquis en 19 0 1, la petite 
ligne d e  M e r s i n a ,  port de la Mediterranee orientale, a 
A d a n a , en Cilicie, oil elle rejoignait la grande ligne.

II faut mentionner aussi, en Anatolie, la petite ligne a 
voie ytroite qui relie Brousse au port de Moudania, sur 
la mer de Marmara.

Les lignes de Syrie, ouvertes a partir de 1894, etaient 
exploitees par la Reg e generate des Chemins de fer. Elies 
comprenaient la ligne a voie etroite et en partie k  crtoiail- 
16re de Beyrouth a Dam as,ce.le a voie,normale de R ayak  a 
Homs, Alep et Biredjik, avec embranchement de Homs a 
Tripoli. Cette ligne s’est reliee k Alep, au ehemin de fer de 
Bagdad.

Une petite ligne, dite des tram ways libanais, longe la 
cote en partant de Beyrouth.

Une ligne isotee, k  voie etroite, ouverte en 1892, relie 
Jerusalem  au port de Ja ffa .

Enfm , le gouvernement turc avait pu reussir la construc
tion, par ses propres moyens, du ehemin de fer du I i e d j a z , 
destine a faciliter le transport des p&lerins se rendant aux 
lieux saints de Γ Islam. Entreprise en 1902, cette ligne, a 
voie de 1 metre, part de Damas, et s ’arrete a Medine; le 
prolongement ju squ ’a la Mecque n ’a pas 0t6 construit. 
Une ligne secondaire joint la station de Mzcrib au port de 
H aifa, et passe k  Γ extremity sud du lac de Tiberiade.

L a  construction et l ’exploitation du ehemin de fer du 
Hedjaz ont etc financees en partie par les souscriptions 
recueillies dans les difTerents pays musulmans,* et princi- 
palement aux Indes. Abdul Hamid s ’interessait tout parti- 
culierement a cette entreprise, qu’il consid^rait comme une 
oeuvre de solidarity islamique.

Diverses autres entreprises d ’utilite publique dues a 
I’initiative et aux capitaux etrangers, marquent encore le 
regne d’Abdul Hamid; les quais de Salonique, le port de 
Ha’fdar-Pacha et l ’irrigation du plateau de Konia (chemins 
de fer d ’Anatolie), le port de Beyrouth (R0gie generale),
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les mines d’Heraclee (societe frangaise), les tram ways de 
Constantinople, Salonique, Smyrne, Beyrouth, Damas, les 
entreprises de gaz et d ’eau dans les memes villes. Les com- 
pagnies exploitantes etaient, pour la plupart, beiges, fran- 
raises ou anglaises.

Malgre la proscription dont furent frappees longtemps 
les installations electriques de lumiere et de force —  Abdul 
Hamid avait, parait-il, ete effraye de la ressemblance entre 
les mots dynamo et dynamite, —  la traction electrique fut 
etablie, avant la fin de son regne, pour les tramways de 
Salonique et de Damas.

Les 6v6nements de 1876 k  1878 n’avaient pu qu’aggraver 
la situation financiere de l ’Empire d0ja tres difficile aupa- 
ravant, puisque, en octobre 1875, on avait du se resoudre a 
une faillite partielle qui avait tue le credit exterieur de la 
Turquie. Seules, les avances de la Banque Ottomane et des 
banquiers de Galata avaient permis le fonctionnement, 
tant bien que mal, des services publics.

En 1879, la situation paraissait desesperee, le Tresor 
etait vide, lorsque la Banque Ottomane, d ’accord avec les 
banquiers de Galata, ofTrit de prendre a bail pour dix ans, 
l ’exploitation des monopoles du tabac et du sel. Sur les 
recettes ainsi encaissees, les contractants preleveraient, 
chaque trimestre, une somme fixe pour les interets et 
famortissement de leurs propres creances, tandis que le 
reste reviendrait aux porteurs de la dette exterieure, qui 
ben0ficieraient en outre, de quelques autres recettes ερέ- 
cialement aiTectees a ce service.

Get accord servit de modele a celui qui fut conclu 
directement par le gouvernement ottoman, avec les 
delegu£s de ses creanciers etrangers, au cours d'une 
reunion tenue a Constantinople en janvier 18 8 1. Le resul- 
tat de ces negociations, qui n’allerent pas sans difficulty, 
fut le celebre d e c r e l  d e  M o u h a r r e m , veritable concordat 
conclu 6ntre la Turquie, en faillite depuis 1875 et ses crean
ciers. Ce decret fut sign6 le 8 /20 decembre 188 1, ou, d’apres 
le calendrier arabe, le 28 mouharrem 1299 de l ’hegire.
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Get acte capital dans l’existence cconomique de la Tm- 
quie, a retabli le credit ottoman ct a regi, cn grande partie, 
la vie fmanciere de l’Em pire jusqu’& sa dissolution.

Son principe etait que les creancicrs acceptaicnt d ’iin- 
portantes reductions en ce qui concernait le capital et les 
intCrets, mais que le service des interets ct ramortissement 
du capital stabilises etaient garantis par l ’afiectation do 
revenue determines gerCs par un organisme completement 
autonome, TAdministration de la Dette Publique Otto- 
mane (D. P. 0 .).

Le Gonseil d ’Administration etait compose de 7 delegu<*s 
des porteurs des principaux pays interesses, y  compris les 
Ottomans et preside alternativem cnt par le delegue fran- 
gais et le delegue britannique *. Le Directeur gCneral 
nomme par le Gonseil d ’Administration etait europCen, 
ainsi qu’une partie importante des fonctionnaires et 
employes.

Un commissaire ottoman representait le gouvernement 
turc aupres de l ’Administration de la D. P. 0 .

Les principaux revenus concedes etaient les monopoles 
du sel et du tabac, la dime des soies, les taxes sur les spi- 
ritueux et divers impdts indirects, les redevanees des pays 
vassaux, etc...

L a  gestion du monopole des tabacs fut affermee k  une 
soci6t6 particuliere dite ( ( R e g i e  c o - i n i e r e s s c e  d e s  T a b a c s  d e  

V E m p i r e  O l i o m a n  », dont le personnel superieur etait aussi 
en majeure partie europeen.

A  c6te de ces deux grandes institutions financteres une 
troisieme, de beaucoup ant6rieure puisque son origine 
rem ontait k  1863, la Banque Ι τ η ρ έ ή α Ι β  O t i o m a n e  (B. I. 0 .) 
jouait un r61e non moins im portant dans la vie Cconomique 
de la Turquie.

Devenue banque d ’fita t de Turquie, la B . I. 0 .  n ’en 
garda pas moins le caractere de Societe anonyme et sut, 
constamment, maintenir son indCpendance k  l ’Cgard du 1

1. Adib Roumani, E s s a i h is lo riq u e  e l tech n iq u e s u r  la  D elle  P u b liq u e  O tto
m an e, Paris 1927, M. Giard, dditeur.
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gouvernement turc, pour le plus grand avantage d’ailleurs 
de l’fitat Ottoman lui-meme, auquel elle rendit de precieux 
services. Par ses avances, elle tira plus d ’une fois le Trcsor 
d’une situation dcsesperee, particulierement pendant la 
difficile periode de 1875 a 1880. Elle prepara l ’accord 
de 1879 qui devait aboutir au decret de Mouharrem; plus 
tard, elle participa aux divers emprunts de l ’fita t ottoman 
et en facilita la conclusion; enfin elle joua, a partir de 1880, 
un role important dans les concessions de chemins de fer 1.

Toute la vie economique de l ’Empire Ottoman, dans les 
dernieres annees du x ix e siecle et au commencement du x x e 
6tait suspendue a ces trois institutions, bien administrees 
par un personnel d’elite, principalement europeen, surtout 
dans les emplois superieurs.

Mais, en meme temps, ces puissants organismes consti- 
tuaicnt une main-mise de l ’Europe, une tutelle, une sorte 
de conseil judiciaire impose a l ’Empire.

Le voyageur qui arrivait a Constantinople par la Mer de 
Marmara ou le Bosphore, en avait la sensation quand il 
voyait la capitale ottomane dominec, enserree, par ces 
deux forteresses economiques, sur le coteau de Stamboul, 
les hauts et vastes batiments de la Dette Publique, et de 
l’autre cbte de la Gorne d’Or, a mi-cote de Galata, le superbe 
edifice partag6 entre la Banque Ottomane et la Regie des 
Tabacs.

En dehors du rayon d ’action des institutions interna- 
tionales, les moeurs economiques de la Turquie ne furent pas 
changees. Le systeme politique d ’Abdul Hamid qui concen- 
trait au Palais, pour des depenses inutiles, presque toutes 
les ressources disponibles de I’Empire, rendait impossible 
toute amelioration.

R6gulierement, les caisses publiques etaient vides, et 
Γοη eprouvait les plus grandes difficulties a payer les four- 
nisseurs de Tfitat. Quant aux fonctionnaires et aux oiff- 
ciers, on annongait, comme une favour, qu’a l ’occasion 1

1. Voir Adrien Biliotli, L a  B a n q u e im p ir ia lc  O llom ane, Paris 1909, impri- 
merie Ilenri Jouve.
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d ’une fete politique ou religieuse, ils toucheraient un mois 
crappointements, echu depuis longtemps *.

Les etrangers qui detenaient le plus grand nombre des 
entreprises ou des commerces productifs 6chappaient k  tous 
les imp6ts, a Γ exception de ceux qui frappaient les immeu- 
bles. L ’fita t  ne pouvait ctablir aucun monopole en dehors 
de ceux du tabac et du sel. Le tarif des douanes etait fixe, 
a d  v a l o r e m  k  un tau x assez bas, 8 % . L ’assiette des contri
butions indirectes etait genee par l ’interdiction de frapper 
les produits etrangers de taxes autres que les droits de 
douane. Toute tentative de modifier cet 6tat de choses 
exigeait, avec les Puissances, de longues negotiations, et, 
en definitive, n ’aboutissait pas.

L e systeme des emprunts continua apr&s le d6cret de 
Mouharrem. De 1888 a la revolution de 1908, le montant 
nominal des nouvelles dettes, emprunts ou avances, s ’tieva 
a 1.395  millions de francs. II faut constater, cependant que, 
pendant la meme p^riode, 865 millions de francs avaient 
ete, grace a la bonne organisation et au fonctionnement 
remarquable de la D. P. 0 .,  consacres a des amortisse- 
ments 1 2.

1. Voir λ ce sujct, I. Rambert, op. c i l . , pp. 103 a 105, 121, 132.
2. Adit Roumani, E s s a i h is lo riq u e  e l tech n iq u e su r  la  D elie  P u b liq u e  O lio-  

m ane, p. 261 h 264.



CI-IAPITRE X IX

L ’ IN TER V EN TIO N  E U R O P fiE N N E . 
LA REVO LU TIO N

Nous sommes arrives a la periode critique et decisive 
de l ’existence de l ’Empire Ottoman. Un mouvement 
patriotique 6manant de Ja partie la plus eclairee de la nation 
turque semblera, un moment 1’appeler a une vie nouvelle. 
Malheureusement, une erreur de tactique des dirigeants, 
domines par un chauvinisme etroit, renversera la situation 
et conduira TEmpire a la ruine definitive L

Les premieres annees du x x e siecle sont caracterisees 
en Turquie par le developpement des troubles en Mace
doine. Nous avons vu deja l’importance prise par Torgani- 
sation revolutionnaire bulgare, dite O r g a n i s a t i o n  ι η ΐ έ - 
r i e u r e .  En meme temps, des bandes venues de Serbie, au 
nord, de Gr^ce, au sud, essayaient d’amener les habitants 
des r6gions voisines k  se rallier a leur nationalite. Les 
bandes d' a n d a r l e s  (komitadjis grecs) notamment, voulaient 
obliger les villages bulgares a adherer au Patriarcat, ce 
qui les eut fait eonsiderer ofliciellement comme B o u r n  (grec).

Les autorites ottomanes craignant surtout les Bulgares, 
ne voyaient pas de mauvais oeil ces luttes entre Chretiens. 
La S. P. encourageait les Serbes en conferant des b e r a l s  

d’investiture k  des 6veques orthodoxes de race serbe a 
Prizren, Uskup, Veles. Dans le sud de la Macedoine des 
eglises et des ecoles construites par les habitants bulgares, 
leur 6taient enlevdes et donnees aux Grecs. On a vu des 
bandes d ’andartes operer avec les troupes turques contre 
des bandes bulgares. Ensuite, craignant de laisser trop de

1. Les 6venemcnts de cette p0riodc jusqu’î  la fln des gucrros balkan- 
niques, 6venements, dont pour la plus grande partie, nous avons 6t6 Umoin, 
sont trait6s en d6tail dans notre livrc Q u in z e a n e  d 'h is lo ir c  ba lka n iqu c, Payol, 
Paris 1928.
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pouvoir aux Grecs, les Turcs, encourageaient le mouve- 
ment d ’emancipation intellectuel des Mac6do-Roumains 
(Valaques) jusqu’alors acquis en grande partie k  l ’helle- 
nisme. De Ik ,  de nouvellcs violences excretes par les Grecs 
contre les villages roumains.

V O r g a n i s a t i o n  i n l e r i e u r e ,  dont le but 6tait la consti
tution d ’une Mac6doine autonome, etait arrivee a cette 
conclusion que, pour obligor les Puissances a s’int6resser 
a son sort, il fallait menacer leurs intdrets materiels. De 
la, les attentats de 1903 k  Salonique ou dans son voisi- 
nage, la machine infernale sur le paquebot G u a d a l q u i v i r , 
Tattentat de la Banque Ottomane (29 avril 1903) oil une 
mine, creus6e en secret pendant plus d’un an, avec une 
patience extraordinaire, fit sauter Timmeuble de la Banque 
et endommagea toute une partie du Quartier Franc de 
Salonique.

Bientdt apres, le Comite revolutionnaire bulgare d^cida 
unc insurrection g6n6rale qui devait afTecter principale- 
ment le sandjak de Monastir, au centre de la Macedoine, 
tandis que des mouvements secondaires auraient lieu, k  

titre de diversion, dans les autres regions.
Cette insurrection, v6ritable 6pop6e mac^donienne, a 

laquelle prirent part 26.000 insurges, combattant contre
350.000 soldats turcs, commenga le 20 juillct (2 aofit) jour 
de Saint-filie (d’ou le nom d ’ lnsurrection d ’l l i n  Ώ έ η )  et 
dura trois mois. Un autre mouvement, tr^s violent aussi, 
eclata quelques jours plus tard x, dans la Thrace orientale 
(sandjak de Kirkkilisse), pr&s de la fronti^re bulgare.

Ces evenements et la repression qui en fut la consequence 
emurent les Puissances qui recommencerent a echanger 
des notes, et enfin, k  la suite d ’une entrevue k  Murzsteg, 
en octobre 1903, des empereurs d ’Autriche et de Russie, 
accompagnes de leurs ministres des Affaires fitrangeres, 
un programme fut arrete et accepte par les autres gou- 
vcrnements.

Les accords de Miirzsteg 2 prevoyaient notamment la

1. Le jour de la T r a n sfig u r a tio n  ( P r io b r d j in U ) .
2. L iv r e  J a im e . Affaires de Mac6doine 1903-1905, n° 31 annexe.
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nomination, aupres de l ’ lnspecteur general Hilmi Pacha, 
plac6 quelque temps auparavant a la tete de l ’Adminis- 
tration des Trois-Vilayets de Roumelie (Salonique, Mo
nastic Kossovo) —  de deux a g e n t s  c i v i l s ,  Tun russe, Tautre 
austro-hongrois, et l ’em'ploi, pour la reorganisation de la 
gendarmerie, d’un general etranger, auquel seraient adjoints 
des oificiers des grandes puissances, controleurs, inspec- 
teurs et organisateurs.

En depit de ses tergiversations habituelles, la S. P. 
finit par accepter les projets. Le general italien Degiorgis 
fut place k  la tete de la reorganisation de la Gendarmerie, 
assiste d’officiers russes, autrichiens, fran£ais, italiens 
et anglais qui se partagerent le territoire des reformes 1 , 
divis6 en 5 secteurs. L ’unique officier allemand fut charge 
de l ’inspection des ecoles de gendarmerie.

Les agents civils furent deux membres du corps consu
lates, D£merik (russe) et Von Muller (autrichien).

A la fin d’avril 1904, toutes les missions 0taient r0unies a 
Salonique, d’oii les oificiers partirent pour leurs secteurs 
respectifs.

Une question importante restait a regler, celle des 
finances. II fallut, cette fois, forcer la decision de la S. P. 
en recourant a une demonstration navale., execu te  a 
partir du 26 novembre 1905 par deux batiments de chaque 
puissance, l ’Allemagne exceptee, qui se presentment devant 
Mytilene et prirent possession de la douane. La Turquie 
c6da et accepta la cr0ation d ’unc Commission financicre 
composee des deux agents civils, d ’un conseiller de cha- 
cune des quatre autres puissances et d ’un conseiller otto
man. La B . I. 0 . etait chargee de tout le service de tr6so- 
rerie pour les Trois-Vilayets.

En compensation, les droits de douane 6taient releves 
de 8 k  1 1  %  et 75 % du produit de cette augmentation, 
etaient reserves au budget des Trois-Vilayets.

1. Ce territoire nc comprenait quc les sandjaks de Salonique (socteur 
russe), Serr̂ s (frangais), Drama (anglais), Monastir, avec le kaza de Kae- 
toria (italien), Uskub (autrichien); plus tard le sandjak de Scrfidje fut 
rattach6 au sectour italien.
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L ’intervention des officiers r6organisateurs eL des conseil- 
lcrs financiers ne fut pas absolument sans resultats. Quel- 
ques ameliorations furent obtenucs dans la situation des 
habitants, au point de vue des impots. Les anciens z a p l i e s  

qui, le plus souvent vivaient des exactions qu’ils commct- 
taient sur la population, furent remplaces par des gen
darmes instruits, disciplines et honnetes, d ’ailleurs payes 
reguli6rement, ainsi quc tous les fonctionnaires des Trois- 
Vilayets. Les autorites turques se sentant surveiliees, 
etaient moins portees a commettre des actes arbitraires. 
Mais la competence des agents europeens etait limitee, 
leur action etait souvent entravee par la resistance passive 
des pouvoirs ottomans, dissimulant leur mauvaise volonte 
sous une parfaite politesse.

Constatant cettc situation, les Puissances et princi- 
palement TAngleterre, demandaient l ’augmentation du 
nombre des officiers europeens de gendarmerie et surtout 
Γ extension de leurs pouvoirs. On parlait aussi d ’une 
reforme judiciaire sur le modelc de la reforme financiere.

Le rapprochement entre TAngleterre et la Russie 
manifeste par Tentrevue de Reval en 1908 (9 et 10  juin) 
donna lieu de penser que ces projets allaient aboutir. Mais 
ce fut precisement ce qui decida a Taction un groupe de 
Turcs instruits, jeunes pour la plupart, qui avaient forme 
une organisation secrete, sous le nom de C o m i l e  U n i o n  el  

P r o g r e s .  Le centre de cette organisation etait a Satonique 
oil le caractere cosmopolite de la population, en majorite, 
Israelite, la presence des officiers et desconseillers etrangers, 
facilitaient le contact avec lOccident. Bcaucoup de jeunes 
officiers sortant des ficoles, aigris par la malveillance du 
sultan a leur egard, avaient adhere au Comite Union et 
Progres, dont ils formaient Teiement le plus actif. On peut 
penser aussi que TOrganisation revolutionnaire bulgare 
avait ete pour les J e u n e s  T u r c s , comme on appelait les 
adherents de TUnion et Progres, un exemple et un encou
ragement.

Les Jeunes Turcs, ardents patriotes, voyaient avec 
peine la main mise, de plus en plus complete, des Puis
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sances sur leur patrie. Us dcciderent d ’agir et d ’enlever le 
pouvoir a Abdul Hamid, qu’ils consid£raient, non sans 
raison, comme responsable dc {’humiliation subie et du 
danger couru par la patrie ottomane.

Ge furent deux ofTiciers de l ’fitat-Major d ’Hilmi Pacha, 
lc commandant Niazi et le vice-m ajor1 E n v e r  qui donnerent 
le signal de la revolte. Les troupes de Macedoine n ’etant pas 
sures, on mobilisa et on transporta a Salonique des batail- 
lons de r i d i f  (arm6e de reserve) d’Anatolie,mais les hommes, 
endoctrines par les ofliciers, dont plusieurs, pour agir plus 
surement, s’6taient meles a leurs rangs sous I’uniforme 
de simples soldats, refuserent d’aller plus loin. La plupart 
des fonctionnaires des Trois-Vilayets etaient partisans du 
Comit6 Union et Progres. Sur le vu des depeches envoyees 
au Palais par Hilmi Pacha, le Sultan se decida a retablir la 
Constitution de 1876 qui fut proclamee solennellement a 
Salonique le 11-24  juillet 1908.

Cette revolution s’accomplit tranquillement, sans ren- 
contrer de resistance. Elle eut pour resultat immediat la 
pacification de la Macedoine. Les chefs de bande, bulgares 
et grecs, descendirent a Salonique et fraternis^rent entre 
eux et avec les officiers turcs. Les Comites revolutionnaires 
bulgares devinrent des clubs constitutionnels.

Les elections pour la Ghambre des D0putes eurent lieu 
au suffrage a deux degres par sandjak; les Senateurs furent, 
conformement a la Constitution, nommes par le souverain. 
Le Parlement fut ouvert solennellement a Stamboul, 
le 17  decembre 1908. Mais si Abdul Hamid, avait cede a 
un mouvement qui paraissait irresistible, il n ’avait pas 
perdu tout espoir de revanche. Au mois d ’avril 1909, il 
crut le moment favorable, et chereha a utiliser lc mecon- 
tentement des fonctionnaires dcstitues, des officiers sor- 
tant des rangs, mis a la retraite d ’office et des ulema qui 
trouvaient quc les nouvelles institutions etaient contraires 
a la loi sacree. Du reste, les Jeunes Turcs avaient eu le

1. Grade special a l’armGo turque, interm6diaire entre ceux de capitaine 
et de major (commandant).
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tort de trop laisser voir leur indifference a l ’0gard dc la 
religion musulmane.

Le 13  avril au matin, une partie des troupes de la gar- 
nison de Constantinople, sans oiTiciers, —  quelques-uns 
avaient ete tues — , se d irigSent vers le palais du Parle- 
ment, en acclamant le c h e r i a l  (la loi sacrS). Le ministre 
de la Justice, Nazim bey et un depute syrien avaient ete 
tu£s devant le Parlement. Le M inistSe, alors preside par 
Hilmi Pacha, et le President de la Chambre, donnerent 
leur demission. Seul, le depute bulgare de Monastir, 
Pantcho Dorev, osa protester contre la violence faite k  la 
repr£sentation nationale.

Lorsque la nouvelle de ces evenements fut connue a 
Salonique, elle produisit naturellement une violente Emo
tion. Le Commandant du corps d’armee, Mahmoud Chev- 
ket Pacha, offieier energique, sincerement attach6 a la 
Constitution, prit immediatement la d0cision de mar
cher sur Constantinople avec ses troupes auxquelles se 
joignirent de nombreux volontaires chretiens et Israelites. 
Les Bulgares, notamment formerent toute une legion com
m a n d s  par d’anciens chefs de bande.

Le 24 avril, 1’a rm S  constitutionnelle, avait, non sans 
rencontrer une certaine resistance, pris possession de la 
capitale.

Le 27, apres lecture d’un f e l v a  du Cheikhul Islam, les 
deux Chambres reunies prononcerent la deposition d’Abdul 
Hamid et proclamerent padichah, son frere, le prince 
R6chad, qui prit le nom de Mehmed V. Abdul Hamid 
fut transfere a Salonique et interne a la villa Allatini, a 
la limite de la ville.

Le nouveau sultan avait 65 ans. De caract&rc doux et 
bon, mais sans volonte, il devait etre un instrument docile 
entre les mains du Comit6 Union et Progr6s qui, d6sormais, 
exer^a tout le pouvoir L

L a E volution  jeune-turque, avait 6te, dans son prin- 1

1. Pour la Evolution joune turque et les 6v6nements qui suivirent, en 
m3me temps que notre ouvrage Q u in z e  a n s d 'h is lo ir e  ba lka n iqu e, on peut
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cipe, liberate et patriote. Malheureusement, le patriotisme 
cte riJnion et Progres, degenera tres rapidement en natio- 
nalisme turc. Les nouveaux dirigeants qui possedaient une 
instruction presque toujours superficielle, pretendaient 
s’inspirer de la Revolution frangaise qu’ils connaissaient 
mal. IIs ne comprenaient pas que l ’unite politique de la 
France etait le resultat d’un travail de plusieurs siecles, 
aide par le rayonnement de ce grand centre intellectuel et 
economique qu’etait depuis longtemps Paris. Us voulurent 
une T u r q u i e  u n e  el i n d i v i s i b l e ,  comme la Republique des 
Jacobins, mais en r^alisant cette unite sur la base de la 
nation turque, c’est-a-dire d’un des elements les moins 
developpes de la population, dont il ne representait guere que 
le tiers. Au lieu d’attirer les non-musulmans, Grecs, Arme- 
niens, Bulgares, Israelites, etc... qui auraient repondu 
volontiers, en etendant et en garantissant leurs libertes 
culturelles, religieuses et economiques, ils les eloignerent 
par des mesures vexatoires, telles que l ’interdiction des 
associations politiques basees sur les nationality, la ten
tative de colonisation de la Macedoine par des Musulmans 
venus de Bosnie,ledesarmement de la population chretienne, 
accompagne dc mesures vexatoires et de violences, etc... 
Ils ntecontenterent egalement les Albanais en voulant 
aussi les desarmer et en entravant leurs tentatives pour 
developper la culture ct l ’usage de leur langue maternelle 1. 

Aussi les insurrections qui agiterent presque constamment 
les regions albanaises entre 19 10  et 19 12  contribuerent- 
elles puissamment a la catastrophe de 19 12 -19 13 .

Les Arabes, qui formaient presque le tiers de la popu
lation totale de l ’Empire et la moitie des Musulmans, 
furent aussi eloignes du nouveau regime par les restric
tions apportees a l’usage ofilciel de leur langue que son

consullcr uUlcrnenl 1c livre du capitaine Sarrou (actucllerrient colone), 
attach6 militaire k Constantinople), L a  J c u n c  T u rq u ie  et la ΤΙένοΙυϋοη, 
Paris 1912, Berger-Levrault 6d.

1. IIs voulaicnt, par cxemj>le, obliger les Albanais ά 6crire leur langue en 
caractfcrcs arabes, cc qui 6tait & peu pr6s impossible, tandis que les caractferes 
latins, employ6s de tout temps par les Albanais catholiqucs, se prfitaient 
tr6s bien ii cet usage.

IIISTOIHE DE LA TUIlQUIE 2 2
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caractere sacre, en meme temps que sa richesse litteraire, 
a v a il toujours fait respecter par lcs sultans.

D ’autre part, Thegemonie politique de Γ Union et Pro- 
gr&s qui ne voulait admettre, a la vie publique aucun 
autre parti, Unit par susciter une hostility violente qui, 
en 19 1 1 ,  gagna memo l ’armee et Unit par amencr la chute du 
Cabinet jeune-turc.

L ’instauration du regime constitutionnel avail etc suivie, 
presque immediatement, a Texterieur, par deux evene- 
ments qui, sans changer la realite des faits, avaient donne 
l ’impression d ’une defaite morale vivem ent ressentie par lcs 
Jeunes Turcs, lesquels emettaient la pretention de faire 
rcvivre des droits, perimes depuis longtemps, par exemple 
sur la Tunisie et meme sur i ’Algerie. Les noms des deux 
celebres corsaircs, Hair ed Din Barbaros (Barberousse) et 
Torgout R6is, donnes a deux croiseurs achetes en Alle- 
magne, la nomination commc senateur d ’un descendant 
d ’Abd-el-Kader, fixe en Syrie, en etaient la preuve. Mais, 
d ’une maniere plus serieusc certains membres exaltes de 
TUnion et Progres avaient propose de faire nommer des 
deputes au Parlcment ottoman, par la Roumelie Orientale, 
la Bosnie-Herzegovine, la Crete, toujours considerees offi- 
ciellement comme p r o v i n c e s  p r i v i l e g i e e s  (eyalat i mumtaz0).

Ces revendications inopportunes, fournirent aux inte- 
resses Toccasion de prendre des decisions susceptibles de 
mettre fin a des situations provisoires qui ne pouvaient se 
prolonger indefiniment.

Une question de protocole, l ’omission intentionnelle du 
repr^sentant de la Bulgarie a Constantinople dans les invi
tations a un diner diplomatique, souleva un incident 
qu’aggrava bientot une greve des employes et ouvriers des 
Chemins de Fer Orientaux, laquelle donna au gouvernement 
bulgare 1 ’oGcasion de mettre la main sur les sections de ce 
reseau se trouvant sur le territoire de la Principaute.

Ce conflit fut resolu par la proclamation, le 5 octo- 
bre 1908, de Tindependance de la Bulgarie et de son erec
tion en royaume.
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Le meme jour, l ’empereur et roi Frangois-Joseph faisait 
connaitre sa decision d’etendre ses droits de souverainete 
sur la Bosnie et l ’Herzegovine, jusque-la seulement occu- 
pees et administrees. En meme temps, il decidait de donner 
une constitution a ces provinces et d’evacuer les parties de 
l ’ancien sandjak de Novi-Bazar, occupees militairement, 
mais non administrees par la Monarchie. En realite, rien 
n’etait change que la forme, a la situation anterieure. La 
Turquie y  gagnait meme la liberation d’une partie de son 
territoire. Aussi, en depit de manifestations populaires, 
ayant revetu la forme, tres moderne, d ’un boycottage des 
marchandises autrichiennes, les gouvernements ottoman et 
autrichien s’entendirent assez facilement et l ’accord signe 
le 26 fevrier 1905, allouait a la Turquie, une indemnite de 
2 millions 1 /2 de livres turques (55 millions de francs).

La question bosniaque aurait done etc vite resolue si la 
Serbie n’avait emis des pretentions a une compensation, 
bien qu’elle n ’eut aucun droit effectif sur le territoire 
annexe. La tension fut un moment tres vive, entre le petit 
royaume et la monarchie voisine, mais la Russie ayant 
renonce a soutenir les pretentions serbes, une intervention 
des Puissances 6carta le danger.

L ’accord entre la Bulgarie et la Turquie fut plus difficile k  

obtenir, parce que des interets materiels assez importants, 
propriete d’une partiedes Chemins de Fer Orientaux, rede- 
vance de la Roumelie Orientale, etaient en jeu. La Russie 
intervint et proposa une'compensation basee sur les annui- 
tes de l ’indemnite de guerre de 1878 qui restaient encore k  

payer. L ’accord fut signe le 19  avril 1909 et au printemps 
de 19 10 , le nouveau roi, Ferdinand, se rendit en visite 
oilicielle a Constantinople.

Les Cretois avaient voulu profiter de ces circonstances 
pour proclamer encore une fois l’union avec la Grece, mais 
decouragee par l ’attitude des Puissances, cette agitation 
n ’eut pas de suite.

Malgre leur nationalisme exalte, les Jeunes Turcs avaient 
compris que leur pays ne pouvait pas encore se passer de 
l ’aide des specialistes d ’Occident. Hilmi Pacha, devenu



3 4 0 ^ I N T E R V E N T I O N  E U R O P & E N N E

grand-vizir, fit maintenir les ofTiciers etrangers de gendar
merie et les conseillers financiers, dont il avait, comme ins- 
pecteur-general des Trois-Vilayets, pu apprecier les ser
vices. II laissa partir seulcment les Autrichiens et les Russes, 
juges trop interesses dans les affaires balkaniques.

L ’activite des ofTiciers et des conseillers fut etendue a 
Tensemble de TEm pire.

L ’amiral anglais Limpus, fut charge de reorganiser la 
marine et quelques ofTiciers allemands furent appeles et 
repartis comme instructeurs dans les ccoles militaires et 
les regiments. Des fonctionnaires et des ingenieurs frangais 
furent attaches aux ministeres des Finances et des Travaux 
Publics ainsi qu’aux travaux de la ville de Constantinople.

Une entreprise de 10.000 kilometres de routes fut conce- 
dee a une societe francaise.

Au mois de septembre 19 1 1 ,  un evenement qui pourtant 
aurait pu etre pr^vu vint mettre le desarroi dans le monde 
politique ottoman. L ’ ltalie, depuis assez longtemps, d6si- 
rait s ’etablir en Tripolitaine, la seule fraction du littoral 
Nord-Africain qui restat disponible. Ellem anifesta ofTicielle- 
ment ses pretentions par des notes diplomatiques qui se 
succederent rapidement et aboutirent a un ultimatum, 
remis le 25 septembre et reclamant l ’evacuation de la Tri
politaine, la remise des douanes, etc... lequel fut suivi qua- 
rante-huit heures apres, d ’une declaration de guerre.

Le grand-vizir d ’alors H akki Pacha qui, deux ans aupa- 
ravant etait ambassadeur ά Rome, ne pouvait pas ignorer 
que, lors des accords conclus en 1902 et 1904, la France, 
TAngleterre et T ltalie s ’etaient garanti respectivement leur 
liberte d ’action au Maroc, en Egypte, et en Tripolitaine. 
Pris au depourvu, H akki Pacha ne put que donner sa 
demission et fut remplace par Said Pacha, deja plusieurs 
fois grand-vizir.

Les Turcs, se faisaient des illusions sur Taide qu’ils pou- 
vaient esp^rer des pays musulmans, mais Tltalie, de son 
cot0, croyait Tentreprise beaucoup plus facile qu’elle ne 
T6tait en r6alite.
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Les provinces turques cTAfrique etaient presque d6mu- 
nies de troupes et on ne pouvait pas en envoyer, mais les 
Arabes combattirent vigoureusement, surtout en Cyre- 
na'ique (sandjak de Benghazi) oil ils furent organises avec 
succes par Enver bey, revenu de Berlin oil il avait etc en- 
voye comme attache militaire.

Au cours d ’une campagne, tres rude, de plus d ’un an, 
l ’armee italienne n’avait pu occuper, apres Tripoli (7 octo- 
bre 19 11)  que quelques points du littoral. Mais grace a sa 
superiorite, la flotte avait realise la conquete, sans resis
tance bien serieuse, de Rhodes, et des douze lies voisines, 
formant ce que Ton a appele ensuite le D o d e c a n e s e .

Ce fut une diversion exterieure, les preparatifs de guerre 
des fitats balkaniques, qui amena la Turquie a conclure 
la paix, a Ouchy (port de Lausanne),le 15  octobre, alors que 
la Bulgarie, la Serbie et la Grece avaient mobilise et que le 
Monten6gro etait en guerre depuis huit jours.

Usant d’un euphemisme familier aux Ottomans, —  il en 
avait ete de meme dans l ’accord avec l ’Autriche pour la 
Bosnie, —  la Turquie ne reconnaissait pas formellement la 
cession de la Tripolitaine, mais elle s’engageait a Tevacuer 
tandis que Tltalie versait une indemnity, capitalisant la 
participation des provinces africaines a la Dette Ottomane. 
Rhodes et les douze lies devaient rester occupees par les 
forces italiennes jusqu’a Γ evacuation complete de la Tripo
litaine par les troupes turques.

Pendant que se deroulaient les hostilites en Tripolitaine 
et dans la Mer Egee, des evenements graves se passaient en 
Turquie.

Le Comite Union et Progres possedait toujours le pou- 
voir, mais la facon absolue dont il l ’exercait soulevait de7 o

plus en plus contre lui, non seulement les elements non- 
turcs, mais une fraction m6me des Turcs.

Craignant la formation d’un parti d’opposition assez fort, 
le Comit6 avait obtenu, le 5 / 18  janvier 19 12 , la dissolution 
de la Chambre des Deputes. Grace ά une violente pression 
la nouvelle Chambre etait presque entierement acquise a
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rU nion et Progr^s. Mais lcs oiTiciers, qui avaient' etc les 
agents les plus actifs du Comit6, en arriverent h s’insurger 
eontre lui. Mahmoud Chevket, ministre de la Guerre,dont le 
passage au Seraskierat av a il ete marque par une reelle acli- 
vite et de serieuses reformes, fit voter une loi interdisant 
aux officiers de s ’occuper de politique. II donna ensuite sa 
demission qui entrafna celle de tout le cabinet de Said 
Pacha (4 ju illet 19 12 ).

L e  vieux marechal Ahmed Mouhtar, veteran de la guerre 
russo-turque, devint grand-vizir et entama la lutte eontre 
le Comite. L a  nouvelle Chambre fut dissoute au bout de 
quatre mois, sous pretexte qu’elle n’avait ete clue que pour 
achever le m andat de la precedente.

D ’autre part, des troubles avaient 6clate en Syrie, chez 
les Druses du Haouran, ainsi qu’au Yemen oil le Gouverne- 
ment turc dut traiter avec les chefs rcbelles, l ’imam Yahia 
et Seid Idris.

E n  Europe, les revoltes albanaises continuaient et le 
l er aout 19 12 , les insurges occupaicnt Uskub et la S. P. don- 
nait satisfaction aux demandes des Shqipetars.

Les troubles recommenQaient en Macedoine. Des bombes 
dclataient a Chtip (decembre 19 1 1 )  et a Kotchani (aout 
19 12 ). L ’attitude des gouvernants Jeunes-Turcs qui mena- 
§ait les Chretiens de se voir priver meme des tolerances 
dont ils jouissaient sous le regime d’Abdul Hamid, avail 
eu pour resultat de r0concilier, devant le danger commun, 
Bulgares, Serbes et Grecs.

Les efTets de cette reconciliation s ’etaient fait sentir dans
les S ta ts  voisins de la Turquie et, d6s le mois de septem-
bre 1 9 1 1 ,  des negociations avaient et6 engagees entre

*

Athenes et Sofia, et avaient abouti, le 16 mai 19 12  a un 
traite d ’alliance defensive.

E n tre  la Bulgarie et la Serbie, malgre les diilicultes resul
tant de la question macedonienne, un traite d ’amitie fut 
signe le 29 f6vrier (13  mars) 19 12 , ainsi qu ’une note secrete 
du meme jour, dont la principale disposition concernait le 
partage eventuel des territoires conquis. Les Serbes s ’enga- 
geaient a ne rien r^clamer en Macedoine, a ^exception
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(Tune zone allant du lac d’Ohrida a la frontiere serbo-bul- 
garo-turque, et contenant Uskub, Koumanovo, Dibra, 
Strouga. Dans cette zone, que Ton a appelee la z o n e  c o n - 
i e s l e e , la frontiere definitive, a defaut d’entente entre les 
deux Etats, devait etre traeee par Tarbitrage de l’empereur 
de Russie K

Ge traite fut communique officiellement a l ’empereur 
Nicolas. D ’ailleurs, le Ministre de Russie, M. Neklioudov et 
l’attache militaire, avaient suivi de pres les negociations. 
Neanmoins, l ’empereur, en recevant la Delegation bulgare, 
a Livadia, le 24 avril, deconseilla la guerre. M. Poincare, 
alors President du Conseil et ministre des Affaires etran- 
geres avait vu ce traite d’un oeil defavorable, et l ’ avait qua- 
lifie de « convention de guerre » 1 2.

Tous ces evenements —  les traites interbalkaniques, 
quoique secrets, n ’avaient pas pu rester completement 
ignores —  commengaient a inquieter l ’Europe. Le comte 
Berchtold, devenu depuis peu, ministre I. et R . des Affaires 
fitrangeres ,en remplacement d’Aehrenthal, prit le l er aout, 
l ’initiative de demander si les grandes puissances seraient 
disposees : 1 °  a conseiller a la S. P. l ’adoption d ’une poli
tique de decentralisation progressive qui procurerait aux 
nationalites chretiennes les garanties qu’elles peuvent legi- 
timement rechercher; 2° a agir aupres des E tats Balkaniques 
pour qu’ils attendent pacifiquement les resultats de cette 
politique.

Comme dans tant d’autres circonstances, aux epoques 
anterieures, des negociations s’engagerent entre les Puis
sances, des notes furent adressees a la S. P. mais surtout 
aux E tats Balkaniques, auxquels on signifiait qu’ils n ’au- 
raient a esperer, d’une victoire eventuelle, aucun profit 
territorial 3.

1. Les textes des trait6s et des conventions militaires se trouvent, notam- 
rnent, dans lee ouvrages suivants : Iv. Ev. Gu6choff, V A ll ia n c e  B a lk a n iq u e , 
Paris 1915. Ilachette 6d., p. 223 et suiv. et Dem. Drossos, p. 26 et suiv.

Voir aussi Baron H. de Taube, L a  p o litiq u e  russe d ’ avant-guerre e l la  fin  
de V E m p ir e  des T sa rs. Paris, Leune 1928, p. 272.

2. A u  service de la F ra n ce , II, p. 115-117.
3. Sur cette p6riode, voir principalement Poincar6. A u  service de la  F r a n ce,
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Une derniere demarche fut faite, le 9 octobre aupr6s des 
fitats Balkaniques, et le 10, aupres de la S. P. II 6tait trop 
tard. Les ordres de mobilisation avaient ete lances par les 
fita ts  balkaniques et par la Turquie, le l er octobre et, le 8, 
le Mont6negro avait d£clare la guerre, donnant pour motif, 
Pimpossibilite d ’obtenir une d6cision sur des questions de 
frontieres, pendantes entre les deux fitats.

Les trois autres gouvernements balkaniques, avaient 
redige et adresse au gouvernement ottoman, une note com
mune dans laquelle ils reclamaient les reformes adminis- 
tratives prevues a Particle 23 du traite de Berlin et deman- 
daient que leur application soit coniiee a un conseil supe- 
rieur compost, en nombre 6gal, de chretiens et de musul- 
mans, sous le contrdle des ambassadeurs des Puissances et 
des ministres des quatre fitats balkaniques.

L a  S. P . ne donna aucune reponse a cette note, mais 
prescrivit la rupture des relations diplomatiques, la saisie 
de munitions serbes transportees par Salonique et de ba
teaux grecs.

Le 5 /18 octobre une nouvelle communication du Gouver
nement bulgare suivi aussitot par le Gouvernement serbe 
et un peu plus tard par la Grece, declarait" la guerre a la 
Turquie.

II, p. 138 ά 195, 213 & 214, 242-243, et Documents diplomatiques (livre jaunc). 
Les affaires balkaniques, t. Icr, p. 168.
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L ’armee ottomane, tres negligee sous le regne d ’Abdul 
Hamid, avait depuis la revolution Jeune-Turque, realise 
de serieux progres, dus principalement a Tactivite du mare- 
chal Mahmoud Chevket et portant sur In stru ctio n , ainsi 
que sur le materiel. Mais la tache etait si grande qu’elle 
n’avait pu etre accomplie qu’en partie. Si Tarmement etait 
assez bon, le materiel des services auxiliaires m anquait 
dresque completement, d’ou de grandes difficultes dans le 
ravitaillement en munitions et en vivres. Mais la princi- 
pale cause d ’insucces des Turcs devait se trouver dans Γίη- 
suffisance du commandement superieur et la mediocre 
constitution des etats-majors.

La mobilisation s’etait effectuee avec resignation plutot 
qu’avec enthousiasme, les reservistes et les r e d i f s  d ’Ana- 
tolie etant fatigues par des appels anterieurs.

Le transport des troupes et leur acheminement vers la 
frontiere avaient donne lieu a beaucoup de desordres et 
de fausses manoeuvres.

Les adversaires de la Turquie etaient dans une situation 
beaucoup plus favorable. Depuis la liberation de la Bulga- 
rie, le perfectionnement de son organisation militaire avait 
ete Tun des principaux soucis de tous les gouvernements. L a  
nation y  avait repondu avec patriotisme; le paysan bulgare, 
sans etre d’un caractere belliqueux, possede toutes les qua- 
lites d’un bon soldat, courage, discipline, endurance.

La guerre avec la Turquie etait prevue depuis longtemps 
et meme desiree, comme devant assurer la liberation des 
freres opprimes de Macedoine et de Thrace. Aussi tous 
les mobilisables repondirent-ils avec enthousiasme a la con
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vocation. Beaucoup revinrent dc l’etranger, meme d ’Ame- 
rique, et les eiTectifs des unites mobilis6es se trouverent par- 
tout superieurs aux chiifres prevus. De nombreux Mace- 
doniens, immigres depuis un certain temps ou ayant fui au 
moment de la mobilisation, constituerent une division 
entiere.

L ’armee serbe, longtemps negligee sous Milan et Alexan
dre Obrenovitch, avait ete reprise en main depuis l ’avene- 
ment du roi Pierre Karageorgcvitch et grace aux qualites 
naturelles du soldat serbe, semblables a celles du soldat 
bulgare, elle constituait un instrum ent de guerre d ’une 
reelle valeur.

L ’armee grecque etait tres inferieure en nombre et en 
instruction. L a participation des ofliciers aux luttes poli- 
tiques avait nui a son esprit et les missions frangaiseschar
gees de sa reorganisation n ’avaient obtenu que de faibles 
resultats. E lle ne jouera d ’ailleurs dans la guerre contre les 
Turcs qu ’un rdle secondaire. P ar contre, la flotte hellenique, 
superieure a celle de la Turquie, exercera une action efli- 
cace dans la Mer Egee, mais ne pouvant franchir les detroits, 
elle devra laisser les Turcs libres dans la Mer Noire.

L a  guerre se developpera sur deux theatres d ’operations. 
A  TEst, celui de Thrace, ou l’armee bulgare agira seule 
contre la grande masse des forces turques, constamment 
alimentees par les renforts venant d ’Asie,puisque les trans
ports turcs ά travers la Mer Noire etaient en securite. Deux 
divisions serbes viendront seulement vers la fin de la guerre 
pour cooperer au siege d ’Andrinople. A  lO uest, sur le 
theatre d ’operation de Macedoine et d ’Albanie, les armees 
serbe, montenegrine et grecque, aidees d ’une division bul
gare, n ’avaient devant elles qu’une partie restreinte des 
forces turques, lesquelles ne pouvaient pas etre renforcees, 
puisque la flotte hellenique ten aitla  Mer Egee et que l ’ar- 
mee bulgare avait de bonne heure coupe les communica
tions avec la Thrace.

L ’armee turque de Thrace sous le commandement de 
Nazim Pacha, ministre de la Guerre, avait, le 2 1 octobre, 
imprudemment pris l ’offensive contre les Bulgares avec des
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forces insuffisantes et incompletement organisees L Les 
succes de Parade bulgare commandee par le general Michel 
Savov, furent extraordinairement rapides. Apres la prise de 
Kirk-kilisse (Lozengrad) la bataille de S u l  O g h l o u  (ou 
Seliolou) celle de B o u n a r - H i s s a r  1 2 et de L u l e  B o u r g a s ,  les 
Bulgares arrivaient en deux semaines devant les lignes de 
Tchataldja, defenses immediates de la capitale.

L ’emotion etait grande a Constantinople ou l’on enten- 
dait le canon et ou on voyait arriver les paysans turcs, 
fuyant l ’invasion, avec leurs chariots et leur betail.

Le marechal Ahmed Mouhtar, en presence des accusa
tions portees a tort contre son fils, le general Mahmoud 
Mouhtar, que Ton voulait rendre responsable des dernieres 
defaites, donna sa demission de grand-vizir, et fut remplace 
par l ’anglophile Kiamil Pacha, qui avait deja plus d ’une 
fois, occupe ce poste.

Affole devant l ’approche de l ’ennemi et craignant des 
desordres, le Gouvernement avait accepte volontiers Toifre 
des puissances d ’envoyer des vaisseaux de guerre devant 
Constantinople. Deux batiments de chacune des grandes 
puissances, un espagnol, un neerlandais et un roumain, 
vinrent en effet et, le 18  novembre, d£barquerent des deta- 
chements qui occuperent les ambassades et 16gations et 
certains 0tablissements etrangers.

Mais les attaques bulgares dirigees du 15  au 19  novembre 
contre les lignes de Tchataldja echou6rent et la situation 
se stabilisa jusqu’a Tarmistice qui intervint bientot,

Sur le theatre d ’operation de Macedoine, l ’armee serbe 
sous le commandement du prince heritier Alexandre, avait 
completement battu les Turcs a Koumanovo, le 24 octobre, 
et etait entree sans resistance a Uskub, le 26. Continuant sa 
route vers le sud, elle avait de nouveau d6fait Tarm6e otto- 
mane k  Monastir,le 18  novembre. Seule, la division du gene
ral Djavid Pacha put s’echapper jusqu’en Albanie.

1. Voir notamment : Rcn6 Puaux. D e  S o fia  a T ch a la ld ja, Paris 1913, 
Perrin 6d. A. Ilcmbergcr, f llu s lr ie r le  G cschichle des B a lh a n k rie g e s, t. lcr.

2. Voir dans le livre de B e n t  P u a u x , p. 201 et suivantes, le r6cit de la 
bataille de Bounar-Hissar, d’aprfcs Ashmed Bartlett.
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vocation. Beaucoup revinrent de l ’etranger, meme d’Ame- 
rique, et les eiTectifs des unites mobilisees se trouvercnt par- 
tout superieurs aux chiffres prevus. De nombreux Mac6- 
doniens, immigres depuis un certain temps ou ayant fui au 
moment de la mobilisation, constituerent une division 
entiere.

L ’arm0e serbe, longtemps negligee sous Milan et A lexan
dre Obrenovitch, avait ete reprise en main depuis l ’avene- 
ment du roi Pierre Karageorgevitch et grace aux qualites 
naturelles du soldat serbe, semblables a celles du soldat 
bulgare, elle constituait un instrument de guerre d ’une 
reelle valeur.

L ’armee grecque etait tres inferieure en nombre et en 
instruction. L a participation des ofiiciers aux luttes poli- 
tiques avait nui a son esprit et les missions frangaiseschar- 
gees de sa reorganisation n’avaient obtenu que de faibles 
resultats. E lle ne jouera d ’ailleurs dans la guerre contre les 
Turcs qu ’un role secondaire. P ar contre, la flotte hellenique, 
superieure a celle de la Turquie, exercera une action efii- 
cace dans la Mer Egee, mais ne pouvant franchir les detroits, 
elle devra laisser les Turcs libres dans la Mer Noire.

L a  guerre se developpera sur deux theatres d ’operations. 
A  l ’E st, celui de Thrace, oil l ’armee bulgare agira seule 
contre la grande masse des forces turques, constamment 
alimentees par les renforts venant d ’Asie,puisque les trans
ports turcs ά travers la Mer Noire etaient en securite.Deux 
divisions serbes viendront seulement vers la fin de la guerre 
pour cooperer au siege d ’Andrinople. A  lO uest, sur le 
theatre d ’operation de Macedoine et d ’AIbanie, les armees 
serbe, montenegrine et grecque, aidees d ’une division bul
gare, n ’avaient devant elles qu’une partie restreinte des 
forces turques, lesquelles ne pouvaient pas etre renforcees, 
puisque la flotte hellenique ten aitla  Mer Egee et que l ’ar
mee bulgare avait de bonne heure coupe les communica
tions avec la Thrace.

L ’armee turque de Thrace sous le commandement de 
Nazim Pacha, ministre de la Guerre, avait, le 2 1 octobre, 
imprudemment pris 1’ofTensive contre les Bulgares avec des
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forces insuffisantes et incompletement organisees x. Les 
succes de Tarm^e bulgare commandee par le general Michel 
Savov, furent extraordinairement rapides. Apres la prise de 
Kirk-kilisse (Lozengrad) la bataille de S u l  O g h l o u  (ou 
Seliolou) celle de B o u n a r - I i i s s a r  2 et de L u l e  B o u r g a s , les 
Bulgares arrivaient en deux semaines devant les lignes de 
Tchataldja, defenses immediates de la capitale.

L ’emotion etait grande a Constantinople ού Ton enten- 
dait le canon et oil on voyait arriver les paysans turcs, 
fuyant l ’invasion, avec leurs chariots et leur betail.

Le marechal Ahmed Mouhtar, en presence des accusa
tions portees a tort contre son fils, le general Mahmoud 
Mouhtar, que Ton voulait rendre responsable des dernieres 
defaites, donna sa demission de grand-vizir, et fut remplace 
par l ’anglophile Kiamil Pacha, qui avait deja plus d’une 
fois, occupe ce poste.

Affole devant l ’approche de l ’ennemi et craignant des 
desordres, le Gouvernement avait accepte volontiers Toifre 
des puissances d’envoyer des vaisseaux de guerre devant 
Constantinople. Deux batiments de chacune des grandes 
puissances, un espagnol, un neerlandais et un roumain, 
vinrent en effet et, le 18  novembre, d6barquerent des deta- 
chements qui occuperent les ambassades et legations et 
certains etablissements etrangers.

Mais les attaques bulgares dirigees du 15  au 19 novembre 
contre les lignes de Tchataldja echouerent et la situation 
se stabilisa jusqu’a Tarmistice qui intervint bientOt,

Sur le theatre d’operation de Macedoine, l ’armee serbe 
sous le commandement du prince heritier Alexandre, avait 
completement battu les Turcs a Koumanovo, le 24 octobre, 
et 6tait entree sans resistance a Uskub, le 26. Continuant sa 
route vers le sud, elle avait de nouveau defait l ’armde otto- 
mane  ̂Monastir,le 18  novembre. Seule, la division du gene
ral Djavid Pacha put s'echapper jusqu'en Albanie.

1. Voir notammcnt : Ren6 Puaux. D e  S o fia  a T ch a ta ld ja, Paris 1913, 
Perrin 6d. A. Ilcmbcrgcr, Jllu slrierlc  G eschichle des D a lha n hrieg es, t. ler.

2. Voir dans le livrc de R cn6 P u a u x , p. 201 et suivantes, le r6cit de la 
bataille de Bounar-Hissar, d’aprfes Ashmed Bartlett.
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D ’autre part, des detachements serbes s ’etaicnt avanc6s 
dans la region de Kossovo et dans l ’ancien sandjak de Novi- 
Bazar, —  que l ’Autriche ne chercha nullement k  reoccu- 
per —  oil ils avaient rencontre les Montenegrins.

Plus tard, les deux armees atteignirent les rives de 
l ’Adriatique et occuperent Alessio, Kro'ia, Tirana et Du
ra zzo.

L ’armee grecque du prince heritier Constantin avait 
debouche de Thessalie, et apres quelques combats, notam- 
ment a Saranda Poros, 6tait arrivee devant Salonique, 
tandis qu’une division bulgare descendant par la vallee de 
la Strouma, se presentait vers le Nord-Est. Le commandant 
turc Tahsin pacha, se voyant menace des deux cot6s se 
decida a capituler sans combat.

La guerre en Macedoine etait terminec. Les Grecs 
n ’eurent plus qu’a fairc le siege de Ianina, les Serbes et les 
Montenegrins, celui de Scutari.

Grace a la superiorite de leur marine, les Grecs avaient 
pu s ’emparer des lies de la mer Egee, non occupees par les 
Italiens, lies dont les populations, presque entierement 
hellenes, les accueillirent avec joie. Tenedos, Lemnos, 
Imbros, Thassos, Samothrace et Mytilene furent ainsi occu
pees, entre le 13  novembre et le 20 decembre.

Les rapides succes des allies balkaniques avaient surpris 
les gouvernements europeens, que les rapports de leurs 
ambassadeurs et surtout de leurs attaches militaires, 
avaient portSs k  croire k  la superiorite des Turcs. II ne pou- 
va it plus maintenant etre question d ’enlever aux vain- 
queurs la legitime recompense de leurs succes.

Le ministere ottoman se rendit promptement compte des 
diflicultes de la situation. Des le 13  novembre, le grand- 
vizir K iam il Pacha, avait adresse au roi de Bulgarie, une 
lettre dans laquclle il exprimait le desir d ’arriver k  un 
accord en vue de la paix. Le roi Ferdinand, apres avoir pris 
Tavis du g6neral en chef, Savov, autorisa Guechov pre
sident du Conseil, a prevenir les gouvernements allies et k  

demander leurs conditions pour la conclusion d'un armis
tice.
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Lc 18 novembre, le grand-vizir etait avise par l ’interme- 
diairc de l ’ambassadeur de Russie que les negotiations pou- 
vaient commencer. La rencontre des delegues bulgarcs et 
turcs eut lieu, en eiTct le 26 a Baghtch6-Keui’ sur la voie 
ferree d’AndrinopIe, mais c’est seulemcnt le 3 decembre que 
fut signe le protocole d’armistice, assez defavorable pour la 
Turquie, puisque les places fortes assiegees ne pouvai.ent 
pas etre ravitaillees, tandis que les trains de ravitaillement 
destines aux troupes bulgares pouvaient traverser la gare 
d ’AndrinopIe. Les negociations pour la paix devaient com- 
mencer a Londres, le 13  decembre.

La Grece et le Montenegro n’adhererent pas a l ’armis- 
ticc, leurs troupes continuant les sieges de Ianina et de 
Scutari.

La conference de la paix a laquelle, avec les represen- 
tants des S tats belligerents, Rechid Pacha, M. Danev, pre
sident de l ’Assemblee nationale bulgare, Stoi'an Novako- 
vitch, ancien premier ministre serbe, M. Venezilos et 
M. Miouchkovitch, ancien premier ministre montenegrin, 
prenaient part les ambassadeurs des grandes puissances, 
s’ouvrit le 16 decembre sous la presidence de sir Edward 
Grey, ministre des Affaires etrangcres de la Grande-Bre- 
tagne.

Les Turcs qui semblaient croire encore a la declaration 
des Puissances relative k  l ’ integrite du territoire ottoman 
refusalent toute cession territoriale, se contentant d’offrir 
l ’crection en principautes autonomes, de l ’Albanie sous un 
prince musulman et de la Macedoine sous un prince chre- 
tien, les lies restant a la Turquie qui en avait besoin pour la 
securite de ses provinces anatoliennes.

Les ambassadeurs craignaient, si les negociations s’attar- 
daient, que le conflit ne s’etendlt. En effet, une difliculte 
s ’etait deja pr6sentee au sujet de l’Albanie ou les Serbes 
s ’etaient avances jusqu’a Alessio et Durazzo, sur l ’Adria- 
fique, tandis que les Montenegrins assiegeaient Scutari 
qu’ils pr6tendaient annexer. Or, l ’Autriche et l ’ ltalie, 
etaient nettement oppos6es a l ’immixion d ’un etat tiers 
sur le littoral adriatique. D ’apres des accords remontant a
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1897 et completes en 1901 et 1902, si le maintien do la domi
nation ottomane cn Albanie devenait impossible, ce pays 
dcvait etre ind6pendant. Deja, l ’Autriche procedait a des 
concentrations dc troupes a la frontiere serbc, tandis que 
la Russie repondait par des mesures analogues du c6t6 de 
la Galicie.

Enfin, la Serbie se decida a remettre le sort de ses dc- 
mandes entre Ies mains des Puissances, et celles-ci admirent 
la creation d’une Albanie autonome, avec un acces commer
cial reserve a la Serbie dans un port albanais 1 .

Le refus formel dc la S. P . le 3  janvier, de consentir a la 
cession d ’Andrinople et des lies, amena une interruption 
dans les negociations, mais le 17  janvier une note collective 
fut remise au ministre ottoman des Affaires 6trang6res.

Le grand-vizir et les ministres qui, au fond, se rendaient 
compte de la situation desesperee de 1’Empire, profiterent 
de cette pression des Puissances pour convoquer, confor- 
mement aux anciennes traditions, un Divan extraordi
naire, compose d ’une centaine de pcrsonnes, senateurs, 
anciens ministres, hauts fonctionnaires, lequel se reunit le 
22 janvier et conclut, prcsque unanimement, k  la necessite 
de faire immediatement la paix.

On croyait done la guerre termin0e, quand un coup de 
force completement inattendu vint tout remettre en ques
tion.

Le 24 janvier, au matin, la population de Constantinople 
apprit avec stupeur que le ministre de la Guerre avait 
ete tue, que le cabinet Kiam il 6tait demissionnaire et que 
Mahmoud Chevkct devenait grand-vizir.

En effet, le 23, vers 3  h. 1 /2, un petit groupe de manifes- 
tants, hodjas, softas (6tudiants en theologie musulmane), 
ofilciers subalternes, conduits par Talaat bey, ancien 
ministre jeune-turc, avaient penetre dans les locaux de la 
Sublime Porte ού les avait rejoints Enver-bey, recemment 
revenu de Gyr0nai*que. Le ministre de la Guerre, Nazim

1. Ces difficult^ diplomatiques sont expos0es cn detail dans le grand 
ouvrage dc M. Poincar6, t. II, p. 359 et suiv.
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Pacha qui se trouvait au Gonseil des Ministres, elant sorti 
pour voir la cause du tumulte, tomba frappe de balles de 
revolver, ainsi qu’un officier d’ordonnance qui l ’accompa- 
gnait. On a. sans preuves certaines, accuse Enver de ce 
meurtre. II est possible que les balles aient ete tirees au 
liasard, on ne sail pas precisement par qui.

II ne s ’agissait nullement, comme on chercha ensuite a 
le fairc croire, d’un mouvement populaire. L ’evenement 
passa meme completement inapergu, jusqu’au lendemain, 
en dehors des environs immediate de la Sublime Porte.

La reprise du pouvoir par les Jeunes-Turcs, la compo
sition du ministere, rendaient inevitable le recommence
ment de la guerre.

Le 28, les d£legues balkaniques a Londres avaient rompu 
les negotiations et le 29, le general Savov notifiait la 
reprise des hostilites dans le delai prevu de quatre jours.

Le lendemain, le nouveau ministre des Affaires fitran- 
geres, Sa’id Halim, remettait aux Ambassadeurs, la reponse 
de la S. P. a la note collective du 17  janvier. Au sujet 
d’Andrinople la Turquie admettait tout au plus la cession 
du faubourg de Kara-Aghatch, sur la rive droite de la 
Maritsa et adherait a la decision des puissances au sujet 
des lies. Mais elle demandait sa liberte en matiere de 
douanes et de contributions et faisait meme allusion a la 
suppression des capitulations et des postes etrangeres.

Cette reponse d’ailleurs, arrivait trop tard.
La reprise des hostilites ne donna lieu a aucune operation 

importante sur les lignes de Tchataldja. En arriere, a Bou- 
la’ir et a Charkeu'i (Peristassi), une attaque serieuse accom- 
pagnee d’une tentative de debarquement fut dirigee le 
8 fevrier contre les positions bulgares, mais aboutit a une 
defaite complete des Turcs.

Les operations du si6ge d’Andrinople qui devcnaient 
l ’element decisif, avaient repris avec une nouvelle activit6. 
L ’armee assiegeante commandec par le general Ivanov avait 
recu un renfort de deux divisions serbes, avec de rartillerie 
lourde,et de trois brigades bulgares ramchees de Tchataldja.

L a  defense, dirig6e par l ’energique Chukri Pacha, dispo-
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sant de troupes aguerries, etait tres active et s’appuyait 
sur une organisation defensive tres complete, quoique la 
place ne comportat pas d ’enccinte continue.

L ’attaque decisive dirigee par le general Vazov, com
mandant le secleur Est, precedee, le 24 mars d’un tir gene
ral de toute l ’artillerie des assi£geants, commenca le 25, au 
lever du jour sur toute la ligne. Les positions avancces 
furent enlevees et le 26, les forts des secteurs E st et Sud, 
etaient pris d ’assaut, malgre la defense tres energique des 
Turcs. A  10  h. 30 du matin, le commandant ottoman 
envoyait un officier pour traiter de la reddition de la forlo- 
resse l . Vers 12  h. 45 Ghukri Pacha se rendit aupres du 
general Ivanov auquel il remit son sabre. Un peu plus tard, 
il fut, sur sa demande, reconduit au fort de Ha'iderlik ou il 
residait, pour attendre son transfert cn Bulgarie.

Dans l ’apres-midi, des troupes serbes entrant au fort 
de Ha'iderlik y  trouverent le commandant turc qui venait 
d ’y  etre ramene par les Bulgares. Les Serbes qui, deja, pre- 
voyaient un conflit avec leurs allies, speculerent sur cet 
incident pour essayer de repandre la croyance qu’Andri- 
nople avait ete prise par 1’armee serbe.

La lecture de l ’ouvrage parfaitement impartial et com
petent du colonel de Mondesir ne laisse aucun doute sur ce 
fait que, sans negliger l ’utile et vaillante cooperation des 
divisions serbes, le siege et la prise d’Andrinople ont ete, 
avant tout, l ’ceuvre des Bulgares.

L a chute d ’Andrinople marquait la fin de la resistance 
turque. Deja, Ianina, assi^ge par les Grecs, avait capitule 
le 6 mars. Scutari tenait encore mais allait, a son tour, suc- 
comber le 9 avril.

Le 28 fevrier, l ’ambassadeur ottoman a Londres avait 
remis a sir Edward Grey, une communication disant que le 
Gouvernement imperial accepte la mediation des grandes 
puissances dans le but d’arriver a la paix 2.

1. Voir le livre du colonel du ĝ nie (depuis g6n6ral) Piarron de Mondesir: 
δ ΐέρ β  e l p r is e  d 'A n d r in o p lc t Paris 1914, Chapelot, 0d. Le colonel de Mond6sir 
so rendit sur place seize jours apr£s la capitulation.

2. Livre jaune. A ffa ir e s  b a lk a n iq u est 1912-1917, t. II, p. 92, n0· 139 et 140.
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Lc 3 1  mars, les ambassadeurs a Constantinople remet- 
taient au prince Said Halim, ministre des Affaires 6tran- 
geres, une note proposant les bases prdliminaires de la 
paix, dont les principales conditions etaient la cession de 
tous les territoires europeens, a l ’Ouest de la ligne E n o s - 
M i d i a , a Γ exception de 1’Albanie, dont la d0limitation et le 
regime seront reserves aux Puissances ainsi que le regle- 
ment de la question des He de la Mer Eg6e. Pas d’indem- 
nite de guerre.

Un armistice de dix jours intervint entre Turcs et Bul- 
gares a dater du 16 avril. A vant son expiration il fut pro- 
longe s i n e  d i e  1.

Les n0gociations avaient repris a Londres. Elies durerent 
assez longtemps par le fait de certains d£legues allies, notam- 
ment des Grecs qui, prevoyant un conflit avec la Bulgarie, 
cherchaient k  retarder le plus possible la signature de la 
paix, afin d’obliger les troupes bulgares a rester dans les 
tranches ou elles se fatiguaient et d ’empecher leur 6tat- 
major de prendre les mesures de precaution necessaires.

vOn dit meme que des delegues serbes et grecs auraient 
propos6 a l ’ambassadeur de Turquie k  Londres, de laisser 
trainer les choses en longueur moyennant la promesse de 
compensations k  la suite du conflit qui 6claterait entre la 
Bulgarie et leurs propres pays 2. D ’ailleurs, la Grece signa 
le l er juin, un accord avec la Serbie pour soutenir celle-ci 
dans son refus de se conformer au traite du 29 fdvrier 19 12 .

•Le traite fut cependant signe le 30 mai. Comme le pr£- 
voyait la note du 3 1 mars, le sultan c£dait aux souverains 
alli6s tous ses territoires europdens, a Toucst de la ligne 
ΗΈηοε, sur le Mer Egee, a Midia sur la Mer Noire, a l’excep- 
tion de l ’Albanie, ainsi que la Cr6te. Le soin de statuer sur 
le sort des lies de la Mer Egee et du Mont-Athos, 6tait confi0 
aux Puissances 3.

Mais ce n’etait que la partie la plus aisee de la paix.
Le plus difficile 0tait le partage des territoires^conquis,

1. Livre jaune. A ffa ir e s  ballcaniqucs, p. 125, n° 194 et p. 138, n° 274.
2. GuGchov, L a  Genbse de la  G uerre M o n d ia le f p. 21.
3. Livre jaune, A ffa ir e s  b a lka n iqu es, t. II, p. 197-199.

IIISTOIRE DE LA TURQUIE 23
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entre les allies. La Serbio et la Gr6ce voulaient prendre la 
presquc totalite de la Mac6doine, pays en giande majority 
bulgare, dont la d61ivrance 6tait, pour la Bulgarie, le but 
essentiel de la guerre et dont le trail6 du 29 fevrier 19 12 , 
lui garantissait la possession presque complete. Un conflit 
6tait in6vitable. Les Bulgares eurent la maladresse d’en 
prendre rin itiative 1 et attaquerent leurs alli6s le 29 juin, 
au moment ou le President du Conseil, M. Danev, s'appre- 
tait k  parlir pour Saint-Petersbourg, a fin de soumettre le 
litige a Tarbitrage de l ’empereur Nicolas II.

La Roumanie qui, des le commencement de la guerre, 
avait cmis la pr6tention de rcclamer des compensations au 
detriment de la Bulgarie et avait obtenu, par une decision 
arbitrale des ambassadeurs k  Saint-Petersbourg, la cession 
de Silistrie (15  avril 19 13), voulut profiler de l ’occasion pour 
se faire ceder les territoires convoites. Sans aucun motif 
legitime elle envahit la Bulgarie aux prises avec trois adver- 
saires et ses troupes s ’avancerent, sans coup f£rir, jusqu’aux 
Balkans.

La Turquie, voyant la Bulgarie reduite k  Timpuissance, 
fit avancer son armee et r^occupa Andrinople qui ne fut 
pas d6fendue.

L a sec^nde guerre balkanique sc termina par le traits de 
Bucarest (10  aout 19 13 ) qui privait la Bulgarie de la plus 
grande partie du fruit de ses v.ctoires et meme lui enlevait 
une partie de son territoire national, la Dobroudja m6ri- 
dionale, prise par la Roumanie. Contrairement k  une tradi- 
dition s0culaire, constamment resp ects, les Puissances 
n ’ayant pu s ’entendre sur la revision du traits de Bucarest, 
finirent par le sanctionner tacitement, malgr6 ses 6videntes 
injustices.

Elies rest^rent aussi inactives, se bornant k  une protes
tation platonique, devant la violation par la Turquie, du 
traits de Londres.

L a Bulgarie, dut, en consSquence, se rSsigner k  traiter

1. Divers indices permettent de supposer que, e’ile avaient attendu quel- 
ques jours encore, l’attaque serait venue des Serbes.
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directement avec la S. P. dans des conditions desavanta- 
geuses. La paix definitive fut sign^e a Constantinople. La  
Bulgarie ne gardait, dans la Thrace Orientale que les Kazas 
de Malko Trnovo et Vassiliko, avec le petit port de ce nom, 
mais elle recevait la Thrace Occidentale, de la Maritsa a  
la Mesta, a l ’exception d ’un demi-cercle d’environ 30 kilo*- 
metres de diametre, a l ’ouest d’Andrinople 1 .

La paix definitive entre la Turquie et les autres bellige- 
rants n ’etait pas encore retablie. Avec la Serbie bien qu’il 
ne subsistat aucun contact territorial, le traite fut signe 
seulement le 14 mars 19 14 .

Avec la Grece, la question des lies que les Turcs ne se 
decidaient pas a abandonner, a cause de la menace qu’elles 
auraient constitue a l ’egardde l ’Asie Mineure,maintint long- 
temps entre les deux pays, une serieuse tension, aggravee 
encore par les polemiques de presse et les plaintes reci- 
proques au sujet des mauvais traitcments infliges, disait-on, 
aux Grecs, en Turquie, et aux Turcs dans les territoires 
nouvellement annexes a la Grece.

Enfin. le 16 decembre 19 13 , les Puissances deciderent 
que la Turquie conserverait Imbros et Ten^dos, a Γ entree 
des Dardanelles, et la petite lie de Castellorizo (en turc 
Me'is) pr6s de la c6te au sud de Γ Anatolic. La Grece conser
verait les autres lies, k  condition qu’elle evacuerait la partie 
meridionale de l’Albanie, nominee par les Grecs, Epire du 
Nord, qu’elle occupait encore indtjment. Mais cette d0ci- 
sion ne fit pas cesser les revendications de la Turquie 2 qui 
duraient encore, au commencement de la guerre euro- 
peenne. D ’ailleurs, la Grece, non plus n ’avait pas encore 
evacu0 Tenedos, ni TAlbanie meridionale.

Pendant que se deroulaient les demieres peripeties bal- 
kaniques, un grave 6venement s’etait produit k  Constanti
nople. Le grand-vizir et ministre de la Guerre, Mahmoud

1. Ces 6v6nements ont 6t6 6tudi0s en dέiail dans noire livre Quinze ans 
tVhisloire balhaniquc, chap. VI. La scconde guerre balkanique et VII. La 
fln dee guerres balkaniqucs.

2. Livre jaune, Affaires balkaniqucs, t. Ill, n° 164, p. 100.
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Chevket avait et6 assassin^ le 28 juin 19 13 , au moment oil 
il sortait du Seraskierat (ministere dela Guerre).Ce meurtre, 
commis materiellement par des gens sans aveu, 6videm- 
ment soudoyes, avait, sans aucun doute, un caract6re poli
tique, et ses instigateurs etaient des personnages notables 
de ropposition. La direction des poursuites fut confiee a 
Djemal Pacha, alors gouverneur militaire dc la capitale. 
Homme sincere et consciencieux, mais membre fanatique 
de Γ Union et Progress, Djemal profita de cette circonstance 
pour faire disparaltre les principaux adversaires de la 
Jeune Turquie. De nombreux accuses furent traduits. 
devant une cour martiale qui prononca, 24 condamna- 
tions a mort, dont il est vrai, la moitie par contumace. 
Parm i les condamnes pendus sur la place de la Mosqu6e 
Bayazid, a l ’endroit oil avait eu lieu l ’attentat,se trouvaient 
un personnage alli6 a la famille imperiale et plusieurs offi- 
ciers et fonctionnaires.

Le prince Said Halim, ministre des Affaires etrang^res 
prit le grand-vizirat, tout en conservant son portefeuille, 
le general Izzet Pacha, devint ministre de la Guerre et 
l ’energique Talaat Bey, secretaire general du Comite, re§ut 
le ministere de l’ Interieur.

Sortie de la guerre dans des conditions desastreuses, 
la Turquie avait cherche a retablir sa situation et k  ame- 
liorer ses relations avec les puissances europeennes. Il lui 
fallait d ’abord de l ’argent et, non sans peine, elle obtint en 
France le 15  avril 19 14 , un emprunt de 35 millions de 
livres turques (730 millions de francs) dont la premiere 
tranche de 300 millions fut seule versee. Par compensation, 
la France obtenait la concession de plusieurs lignes de che- 
mins de fer en Syrie et en Anatolie, et celle des ports de 
Ja ffa , Haifa et Tripoli, en Syrie.

Les fonctionnaires et officiers europeens au service otto
man furent conserves et, dans quelques cas, leur nombre fut 
augments. A  la suite d’une conference des ambassadeurs, 
tenue k  Yeni Keu'i sur le Bosphore, la S. P. accepta la desi
gnation de deux inspecteurs administratifs pour les



vilayets arm£niens. Des ressortissants su6dois et clanois 
furent d6sign6s pour ces postes.

Des fonctionnaires anglais etaient charges de la reorga
nisation administrative ainsi que de l ’organisation des 
douanes. L ’exploitation des arsenaux maritimes et la crea
tion d ’un arsenal a Izmit etaient confiees a la societe 
anglaise Vickers and Armstrong. Des commandes de mate
riel militaire et maritime etaient faites en France et en 
Angleterre.

A la fin de 19 13  et au commencement de 19 14 , le monde 
politique ottoman semblait nettement orient6 vers la 
France et l ’Angleterre. Djemal Pacha* alors ministre de la 
Marine, qui fit un voyage en France en 19 14 , semble m£me 
dire que Ton eut £te dispose a confier aussi a la France la 
reorganisation de l ’armee 1 . Pourtant, Mahmoud Chevket 
qui, a la verite, avait fait ses etudes militaires en Alle- 
magne, avait deja fait part a Djemal Pacha et a Izzet 
Pacha, du projet de remettre la direction de 1’armee turque 
a une mission allemande. Apres sa mort, ce projet fut rea
lise, grace a l ’habilete de l ’ambassadeur d’Allemagne, le 
baron de Wangenheim.

L ’Empereur d’Allemagne designa, le 15  juin 19 13 , le 
general Liman von Sanders, commandant une division a 
Cassel, qui avait appartenu pendant de longues ann6es k  

l ’fitat-Major, mais ne connaissait pas du tout la Turquie.
Le contrat fut sign£ en novembre 19 13 . Le nombre des 

officiers de la mission, d’abord fix£ k  42, fut en 19 14 , port6 
a 70. L ’empereur allemand, en recevant le general avant son 
depart, lui recommanda de rester neutre entre Jeunes et 
Vieux Turcs et d’extirper la politique du corps d’oificiers 
ottomans.

Le g£n6ral Liman von Sanders, arrive a Constantinople 
le 14  decembre, fut nomm£, comme il etait prevu, com
mandant du l er Corps d’Armee qui devait constituer un 
corps modele, mais les autres puissances ne virent pas 
sans inquietude cette nomination qui eonfiait k  un g0n£ral
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1. E rin n eru n g en , p. 107.
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allemand, la garde de la Capitale. Dos demarches iurent 
accomplies aupres de la S. P. par les ambassadeurs de Rus- 
sie, de France et d ’Angleterre. Pour sortir de cette situa
tion embarrassante, l ’empereur Guillaume nomma Liman 
von Sanders au grade de G S n e r a l  d e  l a  c a v a l e r i e  qui corres
pond, en Allemagne, a Temploi de commandant de corps 
d ’armee, et lui conferait, en Turquie, le droit au grade 
sup6rieur, marechal ( m u c h i r ) .  En consequence, il devint, 
non plus commandant d ’un corps d ’arm6e turc, mais ins- 
pecteur general de Tarmee.

Dans ses memoires 1 le general Liman von Sanders donne 
Tin tableau tres pessimiste de la situation de l’arm6e otto- 
mane au lendemain des guerres balkaniques, aussi bien au 
point de vue du personnel, ofticiers et soldats, que du m ate
riel. II montre aussi la toute puissance du Comite Union et 
Progres, qui, sans que le sultan en eut meme connaissance, 
av a it  oblige le general Izzet Pacha, ministre de la guerre, 
a donner sa demission et l ’avait remplac6 par Enver Bey, 
desormais Enver Pacha, car il avait ete promu general. 
E n ver Pacha, prit, en meme temps, les fonctions de chef 
d ’Etat-M ajor general, avec un colonel allemand comme 
adjoint. Il se semble pas, a en croire Lim an von Sanders, que 
la cooperation des elements turcs et allemands, se soit d6ve- 
loppee d ’une fagon parfaite. « Pour prendre des decisions 
judicieuses au sujet de cette collaboration, dit-il, il man- 
quait a Enver le coup d’oeil, Γ experience et In stru ctio n  
necessaires ».

L ’arrivee de la mission allemande ne semblait pas, 
cependant, indiquer une orientation speciale de la poli
tique otlomane. En 19 14 , l ’ancien grand-vizir, H akki 
Pacha, avait ete envoye en mission a Londres, oh il avait 
•ete autrefois ambassadeur, tandis que Djemal Pacha, 
devenu, en fevrier 19 14 , ministre de la marine, se rendait 
en France sur une invitation du gouvernement de la Repu- 
blique. Djemal, dans une entrevue avec M. de Margerie, 
alors directeur des affaires politiques au Quai d ’Orsay,

1. C in q  an s de T u r q u ie (traduction frangaise), Paris 1921, Payot 6d.
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exposa tres franchement le point de vue ottoman et cher- 
cha a montrer i ’interet qu’aurait la France, au lieu de tou- 
jours soutenir les Grecs, a s ’entendre avec la Turquie l . II 
semble avoir quitte Paris assez degu.

Ceci se passait peu apres le drame de Saray0vo (28 juin) 
et, dej&, le cabinet ottoman avait ete pressenti au sujet d ’une 
alliance avec rAllemagne. Les negotiations furent menees 
rapidement et tres secretement. Seuls, le grand-vizir, Said 
Halim, Enver, Talaat, et le president de la Chambre, Halil 
Bey, y  avaient participe. D jtinal Pacha n’en eut connais- 
sance qu’apres la signature du traits d ’alliance qui eut lieu 
le 2 aout.

Neanmoins, le gouvernement turc fit une declaration de 
neutralite, mais a titre de precaution ordonna la mobili
sation, qui au dire de Liman von Sanders, s’accomplit, 
cette fois, sans difficultes serieuses et assez regulierement.

L ’AlIemagne etant en guerre, le general Liman von San
ders demanda a rentrer avec ses officiers, mais recut de 
l ’empereur l ’ordre de rester en Turquie.

Des le 2 aout, le gouvernement britannique avait mis 
le sequestre sur le navire S u l l a n  O s m a n , construit dans les 
chantiers anglais, et completement paye, ainsi que sur le 
R e c h a d i e , qui se trouvait en Angleterre, pour reparation. 
Cette saisie fut invoquee quelques jours plus tard pour jus- 
tifier Tacquisition des deux batiments de guerre allemands, 
le G & b e n  et le B r e s l a u  qui etaient, le 1 1  aout, arrives aux 
Dardanelles et furent accueillis dans les eaux turques.

Tout en protestant contre Tirregularite de cette acqui
sition et contre le maintien des equipages allemands, les 
puissances de l ’Entente comprirent la necessit6 de faire 
certaines promesses a la Turquie, au sujet de modifications 
au regime des capitulations, d ’abord sur le terrain econo- 
mique. Mais la S. P. n’accepta pas ces oiTres et, par une 
note du 9 septembre 19 14 , signifia l’abolition des Capitu
lations, suivie bientot de la fermeture des bureux dc postes 
strangers, de mcsures restrictives a l ’egard des 6coles 6tran-

l. Voir les M6rnoires (Erinnerungen) de Dj6mal Pacha, p. 3 e t  suiv.
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geres, etc... \  Neanmoins le gouvernement ottoman hesi- 
ta it a prendre parti et s ’opposait au d0sir de Pamiral alle- 
mand Souchon, venu avec le G c e b e n , d ’operer une sortie 
dans la Mer Noire. Le grand-vizir expliquait ά Pambassa- 
deur de Russie que Pabolition des capitulations avait pour 
but de calmer la population en lui accordant une satisfac
tion.

Pourtant la sortie desiree par Pamiral Souchon eut lieu 
les 27 et 28 octobre, et aboutit naturellement a un conflit 
avec la flotte russe. Le G c e b e n  coula un poseur de mine, 
endommagea un torpilleur et bombarda Sebastopol, tandis 
que le B r e s l a u  canonnait Novorossiisk, a Pentree de la mer 
d’Azov.

II sem blait pourtant que des deux cotes, on cherchat a 
eviter Pinevitable. Le grand-vizir Said Halim reculait de- 
van t les responsabilites d’un cor flit. Quand il s’agit de redi- 
ger le proces-verbal qui devait etre soumis au Sultan pour 
m otiver la declaration de guerre, les deux ministres chr6- 
tiens, PArmenien Oskan et le Syrien Suleiman el Boustani, 
ainsi que D javid bey, et un Turc, Mahmoud pacha, se reti- 
rerent pour ne pas le signer. Ce furent Enver et Djemal, 
et peut-etre Talaat, c ’est-^-dire les chefs de PUnion et 
Progres qui entrainerent la decision 1 2,

On s’est demande pourquoi la Turquie s’est ainsi, d^cla- 
ree contre deux puissances traditionnellement amies, la 
France et PAngleterre.

L^nfluence acquise depuis assez peu de temps, par PAlle- 
magne, dans les milieux ofiiciels et militaires ottomans, 
n ’est pas une explication sufTisante.

Deux motifs surtout ont determine la decision du gouver
nement ottoman. Le premier, le plus d0cisif, peut-etre, est 
que la Russie se trouvait du cote de PEntente.

L a Turquie pouvait la redouter, tout autant comme 
alliee, que comme adversaire. Oue les circonstances de la 
guerre amenent les forces russes a Constantinople ou dans

1. Voir A. Mandelstam, Le sort de I 'E m p ir e  O ttom an, Payot, Paris 1917, 
p. 77 et suiv.

2. Voir Izzet Pacha, D en kw H rd ig keiten, p. 270.



les d6troits, on pouvait craindre qu’en depit de tous les 
t r a i l s  elles n'en partissent pas.

Mais une autre consideration intervenait. L ’idee mai- 
Iresse du regime issu de la revolution de 1908 etait de 
delivrer l ’Empire Ottoman de la tutelle economique, et a 
certains egards politique, des puissances occidentales. 
Quand on a vecu longtemps en Turquie, dans ce pays ou 
tout le monde etait maitre, excepte les Turcs eux-memes, 
on comprend Timpatience des Jeunes Turcs. On en trouve 
l ’expression dans des rapports et des discours cites par 
M. Mandelstam x.

Or, c’est surtout de la part de la France et de l’Angleterre, 
en raison de l ’anciennete et du developpement de leurs rela
tions avec la Turquie, que cette tutelle se faisait sentir.

L ’Allemagne, au contraire, qui ne s’interessait a la Tur
quie que depuis un temps assez court, avait eu l ’adresse 
de laisser entendre que si elle profitait des avantages eta- 
blis anterieurement, elle etait disposee a les abandonner 
pour peu que les autres en fassent autant. D ’ailleurs les 
Turcs croyaient alors —  ils n ’etaient pas seuls —  a la supe- 
riorite militaire de rAllemagne.

Or, il se trouva que, si la defaite des Empires centraux 
entralna la disparition de l ’Empire Ottoman, une Turquie 
purement turque, lib6rce de toute tutelle, maltresse de ses 
destinies sortit de ses ruines. Le but que visaient avant 
tout les patriotes en declarant la guerre a done etc atteint.

1. L e  sort de V E m p ir e  O ttom an, p. 128 et suiv. et 395 ά 398.
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Une fois la guerre d ec lare , lc gouvernement lure, tou- 
jours domine par ses illusions sur la solidarite islamique 
avait cru opportun de proclamer la guerre sainte (djihad); 
mais cet acte solennel ne produisit pas d’effet sur les 
troupes musulmanes de la France et de l ’Angleterre, pas 
plus, d ’ailleurs, que les proclamations en arabe et en hin- 
doustani lancees par avion sur les positions occupees par 
des soldats mahometans.

E n ver Pacha avait pris le titre de vice-generalissime. 
e ’est-a-dire qu’il devait etre, en r6alite, le commandant en 
chef, le sultan Mehmed V  ne songeant nullement k  exercer 
e n  personne ces fonctions qui lui revenaient constitution- 
nellement.

Les premieres operations, dans la region du Gaucase 
obtinrent d ’abord quelques succes (bataille de Sarl-K a- 
mich), mais une expedition de grande envergure, dirigee 
par Enver, dans des circonstances defavorables (decembre 
ct janvier) aboutit a un desastre complet.

Une autre expedition dirigee contre le canal de Suez 
sous le commandement de Djemal Pacha fut bien p re p a re  
et remarquablement ex6cutee, malgre les diflioultes d ’une 
marche de 20.0000 hommes a travers le desert du Sinai. 
Parti le 14  janvier, le I er echelon arrivait sur les bords du 
canal le 3  f6vrier et y  surprenait les Anglais. En definitive, 
cette expedition, dont les promoteurs avaient compte sur 
une insurrection des Egyptiens, echoua.Elle fait neanmoins 
honneur aux troupes qui l ’executerent.

L ’un des episodes les plus importants de la guerre, du 
cote turc, fut la campagne des Dardanelles. L ’entree en
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action de la Turquie dans le camp des Em pires centraux, 
avait eu pour r0sultat de rendre tres difficiles les communi
cations des puissances occidentales avec la Russie, lesquelles 
ne pouvaientpluss’operer quepar lO cean Glacial Arctique. 
On devait done chercher a les r6tablir en se rendant maltre 
des detroits. On pensait aussi non sans raison que l ’occu- 
pation de Constantinople pourrait amener la Turquie, que 
nous avons vue hesitante, a faire imm^diatement la paix. 
D ’autre part, un succes dans cette region aurait d£cid0 les 
fitats Balkaniques encore indecis.

Ge fut TAmiraut6 anglaise qui assuma la direction de 
l ’operation, a laquelle coopererent des forces frangaises.

Le 8 novembre 19 14 , des croiseurs anglais et des cuirasses 
francais canonn&rent les forts turcs de Seddul Bahr sur la 
c6te d ’Europe et de Koum -Kal0 en Asie, sans autre 
resultat que de donner reveil aux adversaires.

Le 18  mars 19 15  cut lieu la grande attaque des escadres 
anglaise et frangaise, sous le commandement des am iraux 
de Robeck et Guepratte. Elle se termina par un veritable 
d^sastre, a la suite duquel il fut decide d ’utiliser la coope
ration de l’armee de terre. Malheureusement, l’fitat-M ajor 
anglais imposa la solution la plus desavantageuse, Tattaque 
a l’extremite ouest de la presqu’ile de Gallipoli. Le g6n£ral 
sir Ian Hamilton, commandait le corps britannique, le 
general d ’Amade, remplace un peu plus tard par le general 
Gouraud, commandait le corps francais.

Le debarquement eut lieu, sur la plage de Seddul Bahr 
et au cap Helles, le 25 avril. II reussit au prix de pertes 
s6rieuses, mais les troupes anglo-frangaises se trouv6rent 
bientot irnmobilisees sur une etroite langue de terre, en 
face de collines transversales qui oifraient aux Turcs, peu 
ardents dans Toffensive, mais inebranlables dans la defen
sive, un terrain particulierement favorable. Comrnc sur le 
front d’Europe, ce fut la guerre de tranchees. Malgr6 le cou
rage et l’abnegation des troupes des deux pays, parmi les
quelles se distingua le corps australien-n£oz6landais, devenu 
celebre sous son titre abrege AN ZAC ( A u s t r a l i a  a n d  N e w - 
Z e a l a n d  A r m y  C o r p s ) ,  on ne put avancer d’une fagon sen
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sible. Meme les localites de Krithia et d ’Atchibaba qui 
avaicnt ete donnees comme objectifs lors du d£barquement 
ne purent jam ais etre atteintes.

Des attaques conduitcs du 5 au 9 aout, avec des forces 
importantes n ’aboutirent qu’& des pertes tr£s s0rieuses.

C ’est dans ces combats —  dcvant la position d ’Ana- 
farta —  que se distingua un jeune general qui avait dej0 
combattu avec succes en Cyr^nai'que contre les Italiens et 
auquel Tavenir reservait une fortune extraordinaire, Mous- 
tafa Kem al.

Les operations actives furent alors a peu pr£s abandon
e e s .  L ’entree en guerre de la Bulgarie, le 14  octobre 19 15 , 
amena TEntente a transporter en Macedoine Taction prin
c ip a l  du front dO rient. Aussi, se decida-t-on a la fin de 
Tann6e, a 6vacuer la peninsule. Cette operation, tr£s bien 
conduite, fut terminee du 5 au 10  janvier 19 16 , presque 
sans pertes humaines et en abandonnant tres peu de mate
riel. E lle n ’en constituait pas moins un grave echec pour 
les Allies.

En meme temps qu’il signait, le 6 septembre 19 15 , un 
traite d alliance avec TAllemagne, le gouvernement bul- 
gare avait conclu avec la Turquie, une convention qui lui 
donnait toute la rive droite de la Maritsa, y  compris le fau
bourg de Kara-aghatch, a Andrinople et la gare de cette 
ville, et une bande de terrain de 2 kilometres sur la rive 
gauche, de sorte que la voie ferrC  de Svilengrad & D£de- 
Aghatch, se trouvait enticem ent en territoire bulgare L

L ’evacuation des Dardanelles rendait disponibles d ’im- 
portantes formations turques. Quelques fractions en furent 
envoy£es en Macedoine, en Dobroudja, quand la Roumanie 
entra en campagne, et meme en Galicie, mais n’y  jouerent 
qu ’un r61e secondaire, sans interet pour Thistoire ottomane.

Nous n ’insisterons pas sur les operations qui se derou- 
lerent dans la region du Caucase a partir de mai 19 15 , sous 
le commandement du grand-due Nicolas. Aid0e par les 1

1. B. D. Kessiakov, P r in o s  kd m  d ip lo m a tilch esk a  Is lo r ia  n a  B lg a r ia , 
texte n° 29, p. 74-76.



Arm6niens souleves, l ’armee russe, ex6cuta, en plein hiver, 
une offensive 6nergique qui amena la prise d’Erz^roum, le 
15  f6vrier, puis en avril, avec le concours de la flotte, celle 
de Trebizonde sur la mer Noire. Une tentative d’offensive 
turque sur 1’aile gauche russe £choua completement, tandis 
que les Russes occupaient Marach, Van et Bitlis.

A partir d ’avril 19 17 , la revolution russe arreta toute acti
vate sur ce theatre d’operations, et le 7 decembre un armis
tice fut conclu avec la Russie.

L ’historien impartial ne peut s ’abstenir de mentionner 
ici un fait de notoriete publique, qui jette une tache sombre 
sur l’histoire, incontestablement glorieuse, de la Turquie 
pendant cette p6riode.

II semble que le3 autorites ottomanes aient voulu pro- 
fiter des evenements, particulierement de l’aide donnee 
aux Russes par certains elements, pour supprimer comple
tement la population armenienne des vilayets de I’Asie 
Mineure. Les Armeniens, y  compris les femmes et les en- 
fants, furent transposes en masses jusqu ’aux confins des 
vilayets arabes ou ils furent parques dans des camps de 
concentration. La mortalite fut effrayante, aussi bien dans 
les camps, ou r^gnaient des epidemies,que pendant la route, 
et Ton trouve encore aujourd’hui le chemin des exodes et 
les emplacements des camps marques par d’effroyables 
amas d ’ossements humains. Le general Liman von Sanders 
remarque que la region ou stationnait la I I e Arm6e etait 
depeuplee et offrait un aspect desertique. Sans excuser ces 
actes d ’inhumanite, il cherche k  les attribuer surtout aux 
agents subalternes qui auraient exagere ferocement les 
ordre3 reQus 1.

Les principaux theatres depurations de Tarm6e otto- 
mane, ju sq u e  la fin de la guerre, furent la Mesopotamie 
et la Syrie avec la Palestine, oil elle eut pour adversaires 1
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1. Q u a lre  a n s de T u r q u ie, p. 184-185. On peut consultcr aussi sur les 
massacres armeniens: Mandelstam, L e  sort de V E m p ir e  O ttom an, pp. 187- 
331. M tm o ir e s  de V A m b a ssa d eu r (am6ricain) Morgenthau, pp. 254-295. 
Harry Stuermer, D e u x  ans de guerre ά C o n sta n tin o p le , p. 38-69. Dj6mal 
Pacha, E r in n e r u n g e n , pp. 315-387. Lepsius, D eu tsch la n d  u n d  A r m e n le n .
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les Anglais. Des le 22 novembre 19 14 , ceux-ci avaient 
occupe Bassora, et s ’etaient avances lc long du Tigre. Le 
29 septembre 19 15 , ils s ’etaient empares de Kout-el-Amara, 
a environ 160 kilometres au Snd-Est de Bagdad. Lc gen6- 
ral Townshend qui commandait dans ce secteur, entreprit 
dans de m auvaises conditions, de marcher sur Bagdad, fut 
battu et dut se r6fugier a Kout-el-Am ara, ού il fut cerne. Le 
vieux feld-marechal von der Coltz, l ’ancien reorganisateur 
de l’armee turque,vint prendre la direction des operations1 . 
Townshend capitula le 29 avril et fut fait prisonnier.

L a  prise de Kout-el-Am ara fut Γυη des succes qui cau- 
sforent le plus de fierte aux Turcs, mais ils nc surent pas en 
pro liter. Tandis qu ’ils se lan£aient dans une expedition inu
tile en Perse, les Anglais continuaient leur avance et occu- 
paient Bagdad le 1 1  mars 19 17 .

A  partir du commencement de 19 17 , e’est en Palestine 
et en Syrie que se deroulerent les operations qui devaient 
etre decisives.

Une voie ferree venant d E gypte avait etc construite, 
avec une grande rapidite, a travers le desert du Sinai*. En  
janvier 19 17 , elle atteignait la frontiere de Pa estine.

Les Anglais particulierement experts dans Part de gagner 
des allies avaient su profiter du m^contentement provoque 
chez les Arabes par l ’attitude des Jeunes Turcs. Ils avaient 
meme reussi a attirer de leur cote le cherif de la Mecquc, en 
lui garantissant Pindependance et, probablement, en lui 
faisant esperer le khalifat h la place du sultan ottoman.

Malgre la bonne preparation et la superiorite des efiec- 
tifs et des armements, la campagne de Palestine fut tres 
dure pour Parmee anglaise. Cel!e-ci avait, au commence
ment de 19 18 , occupe Jerusalem  et Ja ffa . Elle eut a livrer 
pres de Naboulous (Naplouse) une violente batail’e de 
trois jours (9 -11 mars) puis, pres de Jerusalem , deux ba- 
tailles encore plus acharnees dites premiere et deuxieme 
beta lies du Jourdain  (26 au 30 mars et 30 avril au 4 mai) 
qui furent en r0alit6 des 6checs.

1. Von der  Goltz m ouru t  du  typhus  & Bagdad, le 6 aoOt 1916.
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Mais Tarrivee d ’importants renforts venant des Indes, le 
debarquement en Syrie, de troupes frangaises et itaiennes, 
la defection, de plus en plus generale, des Arabes, iinirent 
par rendre impossible la resistance des Turcs. Une attaqua 
anglaise, le 19  septembre, amena la retraite de l ’armee 
ottomane, retraite qui se transforma en deroute, malgre les 
eflorts de Moustafa Kemal.

Une formation speciale ditc f o r m a t i o n  Y l l d i r i m , —  dont 
le nom rappelait le surnom du sultan Bayezid, la Foudre —  
avait ete constituee a la  fin de 19 17 ,sous le commandement 
du general allemand von Falkenhayn,puis un peu plus tard 
(fevrier 1918), de Liman von Sanders. Cette formation qui 
devait comprendre une division d ’infanterie ct plusieurs 
corps speciaux allemands et avait pour objet la reprise de 
Bagdad, ne joua pas de role important, mais fut I’occasion 
des conflits entre Djemal Pacha puis Moustafa Kem al et le 
general von Falkenhayn K

L'arm istice qui m ettait fin a la participation des Turcs 
a la guerre fut signe le 30 octobre entre TAmiral anglais 
Calthorpe et les delegues de la S. P . ayant a leur tete le 
ministre de la marine Reouf Pacha, a bord du cuirasse 
S u p e r b ,  en rade de Moudros. II avait, parait-il, et6 conclu 
a l’insu, et meme contre les intentions, du general franqais 
(plus tard, marechal) Franchet d’Esperey, commandant 
les arm ies all 6es en Orient.

D0s le commencement de novembre, les vaisseaux de 
1'Entente arriv0rent a Constantinople qui fut occup^e par 
les troupes a ll ie s . Les Anglais s'etaient arranges pour que 
le commandement y  fut exerc6 par un de leurs officiers, 
le general Milne.

L ’armee turque avait montr6, au cours de cette longue 
guerre, une activite et une force de resistance que son efTon- 
drement rapide, lors de la campagne balkanique, n ’aurait 
pu faire pr6voir. Certains episodes, la marche k  travers le 
desert du Sinai, la defense des Dardanelles, les batailles

J. Voir Limi'ii von Sanders, p. 202 et suiv.
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de Palestine, le siege et la prise de Kout-el-Am ara, peuvent 
etre comptes comme des faits glorieux, dans Thistoire mili- 
taire ottomane. Cependant, a c6te de progres r6els, on doit 
constater la persistance des vices fondamentaux de tout 
organisme ottoman, l ’indecision, le manque de prevoyance 
dans la preparation, la lenteur dans Pex0cution, et surtout 
cette confiance presque naive dans une superiority imagi- 
naire, qui portait les etats-m ajors turcs, et surtout le vice- 
generalissime Enver Pacha, a entreprendre des operations 
dont l ’insucces etait certain. Cet 6tat d ’esprit des g6n6raux 
turcs fut la cause de frequents conflits avec les ofTiciers alle- 
mands, ce qui explique la severite, parfois excessive, avec 
laquelle, dans ses memoires, Lim an von Sanders juge ses 
allies.

II est juste de rappeler que les officiers frangais qui ont eu 
a combattre directement les forces turques, notamment aux 
Dardanelles —  et l ’auteur de ce livre est du nombre —  se 
sont plus k  reconnaitre le caractere loyal et chevaleresque 
de leurs adversaires. Le g6neral Gouraud qui commanda 
aux D ard an elles, ou il fut grievem ent bless6, a, lui-meme, 
en plusieurs circonstances, rendu hem mage a ceux qu’ il 
avait combattus.

Quelques mois avant la fin de la guerre, des t r a i l s  s6pa- 
r0s, auxquels la Turquie prit part, avaient 6te sign£s, le 
3  mai, a Brest-Litovsk, avec la Russie, et le 7 mai k  Buca- 
rest avec la Roumanie. Ges traites se .trouverent annulus 
par les 6venements ult6rieurs, pourtant la Turquie con- 
serva K ars, Ardahan, A rtvin  et leurs districts que la R us
sie lui avait cedes.



CH APITRE X X II
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Le Sultan Mehmed V qul avail, pendant neuf ans, 
occupe le tr6ne d’une fagon plutot nominale, sous la tutelle 
du Comite Union et Progres, mourut le 3 ju illet 19 18  et fut 
remplace par son frere, le prince Vahid ed Din qui prit le 
nom de Mehmed V I L

Le cabinet Said Halim, Talaat, Enver, s’etait retire le 
13  octobre 19 18 . Apres deux changements, le grand-vizirat 
fut occupe le 5 mars 19 19 , par le D a m a d  (gendre) Ferid 
Pacha tout devoue aux Anglais.

Les Allies avaient complete leur occupation, les Anglais 
en Mesopotamie et a Samsoun (Mer Noire), les Frangais 
en Syrie et en Cilicie (vilayet d ’Adana), les Italiens a Konia 
et Adalia.

L ’Angleterre voulut profiter des circonstances pour deve- 
lopper son influence dans le Proche-Orient, mais pour evi- 
ter l’opposition de la France, elle decida d’agir par personne 
interposee. Elle congut le projet de faire naitre, k  la place 
de I’Empire Ottoman, un vaste E ta t grec s’etendant en 
Europe et en Asie, et dont le peuple dominant, trop faible 
pour assurer son pouvoir, serait oblig6 d ’accepter l ’ aide et 
la tutelle britanniques.

Le premier pas vers la realisation de ce plan fut le d£bar- 
quement des Grecs a Smyrne, qui eut lieu le 15  mai 19 19 , 
avec le consentement des Puissances de l ’Entente. C ’etait 
une provocation injustifiee a T6gard d’ un peuple qui, en 
somme, ava il combattu vaillamment, alors que l ’armee 
hellenique n ’avait pris, a la guerre, qu’une part tardive et

1. L’ex-sultan Abdul Hamid II, qui, au commencement de la guerre 
balkanique, avait <H6 transf6r6 de Salonique au palais de Bellerbel, sur le 
Bosphorc, y mourut le 10 f6vricr 1918.

HISTOIRE DE LA TURQUIE 2 4
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tout k  fait minime. II devait necessairement, en resulter 
une violente reaction de la part des Turcs, d’autant plus 
que, etant donne Tetat d ’esprit de la nombreuse population 
grecque de Smyrne, la pr6sence d’habitants et de soldats 
turcs, de violents incidents ne pouvaient manquer de se 
produire. C’est ce qui arriva en eiTet x.

En  meme temps, des organisations grecques fonction- 
nant k  Constantinople, travaillaient a armer la population 
orthodoxe. Sur les bords de la Mer Noire, k  Trebizonde, k  

Samsoun, une agitation se developpait en vue de la crea
tion d ’une republique grecque du P o n t 2.

P ar bonheur pour la Turquie, il se trouva un homme qui 
eut une claire vision de la situation et Taudace d’en tirer 
toutes ses consequences. Ce fut Moustafa Kemal. II com- 
prit que l ’ancien Em pire Ottoman avait cesse d ’exister, 
mais qu ’un nouvel fitat, exclusivement turc, pouvait etrc 
cr6e, E ta t  s ’appuyant sur la souverainete nationale, et pos- 
s0dant son independance complete, sans aucune restriction.

Moustafa Kem al avait ete envoy6 a Samsoun, en Asie 
Mineure, comme inspecteur d ’ armee. Cette mission 6tait 
en realite une marque de defiance. II sut, neanmoins, Tutili- 
ser pour accomplir son dessein patriotique.

Le 29 juillet, un congres convoque par la L i g u e  p o u r  l a  

d e f e n s e  d e s  d r o i t s  d e s  p r o v i n c e s  o r i e n t a t e s , se reunit k  Erze- 
roum et choisit Moustafa Kem al pour president. Ce congres 
proclama le principc de 1’unite et de Γ ndependance com
plete du pays dans ses limites nationales et admit, au cas 
ού le gouvernement central serait impuissant k  maintenir 
l ’ind0pendance et Tintegrite de la patrie, la formation d ’un 
gouvernement provisoire.

Une Assemblee Nationale devait etre reunie le plus tot 
possible.

Un Congres National form0 de d0l0gu6s des sandjaks se

1. Voir notamment, ά ce sujet, le livre de Mn,e Berthe Georges-Gaulis, 
L e  N a lio n a lis m e  turc, Paris, Plon ed., p. 38 & 52, et la contre-partie dans 
V H is lo ir e  d ip lo m a tiq u e  de la  Grbce, de Driault et Lh6ritier, t. V, p. 363 et suiv.

2. Voir le grand discours de Moustafa Kdmal et les documents y annexes. 
Edition turquo et traduction allemande; cette dornifcrc 6dit6e en deux 
\olumes chez K.-F. Keeler, Leipzig 1928.



reunit a Sivas, le 4 septembre et elut president Moustafa 
Kemal a Tunanimite moins 3 voix L

A  Constantinople, les grands-vizirs se succedaient rapi- 
dement, Ali Riza remplagait le 2 octobre, Ferid Pacha et 
apres avoir fait elire et convoque un nouveau parlement, qui 
se reunit le 19 janvier 1920, cedait sa place le 8 mars, au 
Ministre de la Marine Salih Pacha, qui etait en assez bons 
termes avec Moustafa Kemal.

Les Anglais qui voyaient avec inquietude les organisations 
nationales d ’Anatolie procederent, le 16 mars 1920 a Cons
tantinople,a un coup de force,qui ies rendit maitres non sans 
quelques resistances locales, des ministeres de la Guerre et 
de la Marine, de Taisenal de Tcp-Hane, des casernes. Des 
deputes, des personnages notables, connus pour leur atta- 
chement a la cause Rationale, ou simplement pour leurs 
sympathies frangaises, etaient arretes et deportesa Malte 1 2.

II est a remarquer que les troupes frangaises ne prirent 
aucune part a ces mesures. II semble meme que leur com- 
mandement n ’en avait pas 6te informe.

Ceux d’entre les deputes qui restaient en liberte quit- 
terent Constantinople et se rendirent a Angora.

Le coup de force du 16  mars, bien ’oin d’intimider Mous
tafa Kemal, ne pouvait que 1’engager k  la resistance. II 
s ’empressa de convoquer a Angora une G r a n d e  A s s e m b l e  

N a l i o n a l e  ( B u y u k  M i l l e l  M e d j l i s s i )  composee de cinq depu
tes par Sandjak. Le vendredi 23 avril 1920, jour de Γου- 
verture de cette assemblee est une date historique, car il 
marque le commencement de la resistance du peuple turc 
et la naissance de la Turquie nouvelle remplagant l ’ ancien 
Empire Ottoman definitivement disparu.

Le 2 m a ,la  Grande A ssem b le  decida qu’elle representait 
desormais, en Turquie, Γ autorite supreme et reunissait les 
pouvoirs legislatif et executif, tout au moins jusqu’& ce que 
le Sultan-Khalife soit libere de toute pression exterieure.

1. D is c o u r s  de M o u s la fa  Κ έτηαΙ, textc lure, p. 39. Traduction allemande, 
I, p. 55-56.

2. Voir le r6cit de ces £v£nements dans le livre de Mm® B. Georges-Gaulls, 
L e  n a lio n a lism e turc, p. 21 et suiv.

l e  r 6 v e i l  d e  l a  t u r q u i e  3 7 1
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Moustafa Kem al fub clu pr£sident a la presque unanimite. 
Un conseil de onze membres fut choisi pour remplir l’office 
de ministere.

Comme la plupart des grands entraineurs d’homme.-, 
Moustafa Kem al etait encore jeune. Ne en 1883 , k  Salonique, 
fils d ’un fonctionnaire turc, il avait fait ses etudes secon- 
daires au college (ihdadie) militaire de Monastir puis 6tait 
passe par l ’ ficole militaire de Pankaldi. Ses opinions inde- 
pendantes le firent envoyer a Damas, puis a Ja ffa . Deja, il 
travaillait a organiser une ligue pour la liberty. Revenu a 
Salonique, il prit part a la pr6paration de la revolution de 
1908. Pendant la guerre italo-turque, il contribua active- 
ment, avec Enver-Bey, a l ’organisation de la defense de la 
Gyrena’ique par les Arabes. Pendant la grande guerre, il sut 
montrer, aux Dardanelles et en Syrie, ses qualites de chef, 
en meme temps que la justesse de ses vues et la vigueur de 
son caract^re qui l ’ amena k resister au general von Fal- 
kenhayn et le mit en conflit avec Enver, dont il ne put sup
porter l’attitude dominatrice. L a  destinee a voulu qu ’a la 
suite du plus grand desastre le peuple turc trouvat l ’homme 
assez audacieux pour tenter de le sauver, assez energique et 
assez habile pour y  reussir.

En  mai 1920, un armistice fut conclu avec les forces fran- 
Qaises qui occupaient la Gilicie et avaient livr6 plusieurs 
combats aux troupes turques.

Ce fut une premiere reconnaissance du gouvernement 
d ’Angora.

Des le mois de fevrier 1920,les delegues ottomans avaient 
ete convoqu6s a Paris pour prendre connaissance du traite 
de paix, mais il se trouva que la redaction.de celui-ci 
n*6tait pas assez avancee. Les delegues furent done conge- 
di6s et rappeles plus tard, en mai.

On sait, que, contrairement a toutes les traditions diplo- 
matiques, les traites qui mirent fin a la guerre de 19 14  a 
19 18  ne furent pas discutes entre les belligerants, mais 
imposes par les vainqueurs aux vaincus qui purent seule- 
ment presenter des observations ecrites dont, en g6neral, 
il ne fut tenu aucun compte.
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Comme les premiers delegues des grandes puissances, et 
notamment le president W ilson, Clemenceau et M. Lloyd 
George, connaissaient tres peu, ou meme pas du tout, la 

situation des peuples de l ’Europe Orientale, ce furent les 
repr£sentants des petits E tats interesses qui dicterent, en 
quelque sorte, leurs conditions. En ce qui concerne la Tur
quie, Thabile diplomate grec, M. Venizelos, sut faire admet- 
tre toutes les revendications helleniques, meme les plus 
exager£es.

Nous ne nous etendrons pas sur les clauses du traite, 
sign£ le 10  aout 1920, a Sevres, par les delegues du sultan, 
le general Hadi Pacha, Riza Tevfik Bey, senateur et Rechad 
Iialis Bey, ministre de Turquie a Berne. Les victoires de 
Moustafa Kemal en Anatolie devaient annuler cet instru
ment diplomatique, dont le resultat eut ete de supprimer 
l ’independance turque.

En Europe, la Grece recevait toute la Thrace, jusqu ’& la 
Mer Noire et aux lignes de Tchataldja. Constantinople et sa 
banlieue immediate restaient seules a la Turquie, mais se 
trouvaient sous la menace directe des Grecs. En Asie, la 
grande ville de Smyrne et un territoire etendu, la region la 
plus riche de l’Asie Mineure, etaient places sous un regime 
qui, a part quelques reserves de pure forme, equivalait a 
une annexion a la Grece.

Les vilayets arabes de Syrie, de Mesopotamie, le Hedjaz 
et le Y6men 1 etaient separes de TEmpire, ce que justiflait 
1 ’hostility croissante entre les deux peuples musulmans. 
Le traite pr6voyait aussi une Armenie independantedontla 
delimitation, dans les vilayets d’Erzeroum, Van et Bitlis, 
serait confi6e a Tarbitrage du President des Etats-Unis.

On avait meme imagine de donner une organisation 
autonome au Kurdistan et de prevoir ulterieurement son 
independence. Quand on connalt l’etat social des Kurdes,

l e  r £ v e i l  d e  l a  t u r q u i e

L On sait que le Hedjaz conslituc acluelkmcnt un royaume indepen- 
dant et que la Syrie et le Liban ont 6t6 plac6s sous mandat frangais, l’lrak 
(M6sopotamie) et la Palestine sous mandat  ̂britannique. L’lrak a 6t6 
reconnu comme royaume ind6pendant et admis ix la Soci6t6des Nations, lo 
3 octobrc 1932.
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le peuple le plus arri6r6, le plus barbare de l ’Asie Occi- 
dentale, on se demande si les auteurs du traite de Sevres 
ont 0crit serieusement cet article.

Enfin, meme dans le territoire restreint qui lui etait 
laiss£, la Turquie n ’etait pas maitresse, car un accord par- 
ticulier relatif a TAnatolie reconnaissait les interets spe- 
ciaux de l ’Em pire britannique, de la France et de Γ Italic et 
d£lim itait leurs zones d ’influence. II semblait que le corps 
de la malheureuse Turquie fut decoup6 d’avance pour 
etre partage entre les Puissances interessees.

Moustafa Kem al, on Γ a vu, n’avait pas attendu le traite 
de Sevres pour commencer la resistance. Mais la signature 
par les representants du Sultan, de cet acte qui preparait 
le d£membrement complet de la Turquie, justifiait la rebel
lion et ne pouvait qu’en accroltre la violence.

Moustafa Kem al, par son initiative audacieuse, teme- 
raire, a sauve sa patrie de la destruction et Ton ne peut 
qu ’admirer le sursaut d ’6nergie qui souleva le peuple turc 
k  son appel. Ce peuple, aiTaibli et appauvri par huit annees 
de guerre, en partie desarme, m ilitairement desorganise, 
n ’ a pas craint de s’opposer a l’Europe coalisee, et en pre
sence d’une injustice trop flagrante, de dire non! E t  il a 
triomphe!

Les Grecs avaient, le 22 juin 1920 commence une offen
sive gen6rale. Les troupes turques n ’etaient pas encore 
assez bien organisees pour offrir une resistance serieuse. 
Elies se retirerent done a Eski-Ghehir et sur les hauteurs de 
Doumlou-Bounar, a l ’E st d ’Ouchak, tandis que les Grecs 
occupaient Brousse, Balikessir, Alachehir, Ouchak. Aucune 
action importante n ’eut lieu ensuite ju sq u ’a la fin d ’Oc- 
iobre. Le 24 de ce mois, une attaque mal preparee des 
Turcs permit aux Hellenes d ’occuper Yeni-Ghehir. Dans la 
suite et jusqu ’au l er avril 19 2 1, des combats intermittents 
se developperent avec des chances diverses. Les Turcs 
remporterent, notamment, deux victoires a I n - E u n u  au
N. 0 . d ’Eski-Ch6hir, le 14  janvier et le l er avril. A partir 
du 10  juillet, les Grecs declencherent une attaque gen^rale 
qui donna lieu pendant une quinzaine de jours k  de nom-



breux combats sur la ligne Kutahia— Eski-Ch^hir. Les 
Turcs s’etaient retires derriere la ligne du Sakaria.

Pendant ce temps, la Grande Assemblee Nationale avait 
adopts, le 20 janvier 19 2 1, une Constitution provisoire 
dont les principes fondamentaux 6taient que la souverainete 
appartient sans reserve et sans conditions a la Nation et 
que les pouvoirs executif et legislatif sont reunis dans la 
Grande Assemblee Nationale qui est Tunique et veritable 
representation de la Nation 1 .

Un nouveau ministere p resid ep arT evfikP ach a(10 .X I20) 
semblait dispose a s’entendre avec Kem al et, les Puissances 
alliees ayant decide la reunion d ’une conference a Londres, 
le cabinet de Constantinople admit que le Gouvernement 
d’Angora y  soit represente. Mais celui-ci refusa tout 
partage, et neanmoins, la delegation designee par la 
Grande Assemblee Nationale fut admise k la Conference, sur 
l ’intervention de Tltalie qui lui avait facilite le voyage.

L a  conference, tenue du 23 fevrier au 12  mars 19 2 1, ne 
donna aucun resultat, mais elle fut un succes moral pour le 
gouvernement national qui se trouva, en fait, reconnu par 
les Allies.

A la suite de la retraite sur le Sakaria, des pouvoirs 
extraordinaires avaient ete conferes a Moustafa Kem al qui 
les utilisa avec autant d’energie que d’intelligence pour ache- 
v e r l’organisation de l’armee et la pourvoir de tout ce qui lui 
etait necessaire. Cette tachc fut faciliteepar l’aide de la Rus- 
sie avec laquelle des negoeiations commencees des mai 1920 
avaient abouti a un traite d ’amitie signe le 15  mars 19 2 1.

Le 23 aout commenQa la bataille decisive par une 
attaque grecque sur un front de 100 kilometres. L ’action 
qui se prolongea jusqu'au 13  septembre, d ’abord favorable 
aux Grecs, se termina par une victoire complete des Turcs, 
a la suite de laquelle la Grande Assemblee Nationale 
confera ά Moustafa Kemal le grade de mar6chal ( m u c h i r )  
et le titre de G h a z i  (vainqueur) 2.

1. D isco u r s  de M o u sta fa  Κ έτηαΙ, toxte turc, p. 345. Traduction allemande, 
I, p. 106 et suiv.

2. D isco u r s , textc turc, p. 383. Traduct. allemande, I, p. 164-166.
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L ’opinion publique frangaise, depuis le retour a Athenes 
du roi Constantin, expulse pendant la guerre par les allies, 
etait mal dispos0e a l ’egard des Grecs et, de plus, craignait 
Textension de l ’iniluencc britannique, au detriment des 
int6rets francais. En  somme la France etait plut6t favo
rable aux Turcs. Aussi un ancien deput6, M. Franklin- 
Bouillon, avait-il ete envoy6, d ’abord sans caractfcre oifi- 
ciel, ά Angora, oil il arriva le 9 ju in 19 2 1 . Apres d ’ assez 
longues n0gociations, fut signe, le 20 octobre, avec Tap- 
probation du gouvernement frangais, un accord qui r6ta- 
blissait la paix entre la France et la Turquie nationaliste, 
et fixait le trace de la frontiere entre le territoire restant 
turc et la Syrie placee sous m andat frangais.

Les Italiens, de leur cote, avaient evacue Adalia, le 
l cr ju in .

Une nouvelle conference, reunie a Paris, le 22 mars 1922, 
en vue de la conclusion d ’un armistice, n ’aboutit pas plus 
que celle de Lon d res1 .

Le 27 juillet, le gouvernement hellenique adressa aux 
puissances allices une note annongant son intention d’oc- 
cuper Constantinople 2. La r0ponse fut que Tordre etait 
donn6 au commandement des armees a ll ie s , de repousser 
par la force tout mouvement dirig0 contre la zone occupee 
par ses troupes.

L ’ arm6e nationale turque s^ ta it beaucoup renforcee. 
Elle attaqua le 26 aout et, en deux jours, le front grec 
etait enleve. Apr&s la bataille de Doumlou Bounar, le 30, 
la retraite des troupes hell6niques se changea en une 
d0route qui les conduisit jusqu'au rivage ού les soldats 
qui n 'avaient pas ete pris purent s ’embarquer. Le 20 sep- 
tembre, il ne restait plus de troupes grecques en A na- 
tolie.

Les Turcs etaient entres a Sm yrne, le 8 septembre. 
Cinq jours apres, eclatait un violent incendie dont les ori- 
gines sont restdes mysterieuses et qui causa de grands

1. Voir les propositions des allies et les contre-propositions turques dans 
le D is c o u r s  de M o u s la fa  K im a l , trad, all., II, p. 190 ά 193.

2. Voir H is to ir e  d ip lo m a liq u e  de la  G rtce, t. V, p. 412-13.
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dommages dans les quartiers armenien, franc et grec 1 .
L a  France avait retire ses troupes se trouvant sur la rive 

asiatique des Dardanelles et, sur son initiative, une confe
rence se reunit le 3 octobre k  M o u d a n i a  sur la Mer de M ar
mara. Apres une semaine de discussion un armistice fut 
conclu le 1 1  octobre 1922.

L a  defaite des Grecs avait eu des consequences tragiques 
dans leur pays. L ’armce et la marine proelanferent la 
decheance du roi Constantin, qui abdiqua le 27 septembre 
en faveur de son fils Georges II. Cinq ministres, dont le 
president du Conseil Gounaris, ainsi que le general en chef 
Hadzianestis, traduits devant une cour m artiale, furent 
condamnes a mort et fusilles le 2 decembre.

La victoire avait abroge le traite de Sevres, qui du 
reste, n’avait jamais ete rati fie. II fut decide qu’une nou- 
velle conference se reunirait a Lausanne, oh, cette fois, les 
delegu£s turcs siegeraient au meme titre que les autres, 
et presque comme representants d ’une puissance victo- 
rieuse.

Pour eviter que le gouvernement de Constantinople ne 
voulut etre represente, Kemal Pacha fit voter par TAssem- 
bfee Nationale, le l er novembre 1922, la suppression du 
pouvoir politique du Sultan, tout en maintenant provi- 
soirement le khalifat.

Le faible Mehmed VI, se sentant isoie, s’embarqua sur 
un cuirasse britannique. II abdiquait ainsi meme le khali
fat. Moustafa Kemal, croyant necessaire de conserver encore 
quelque temps cette dignite, en raison du prestige qu’elle 
possedait aux yeux des musulmans orientaux, des Hin- 
dous, notamment, fit elire par l’Assemblee, comme khalif 
des Musulmans, le prince Abdul Medjid, fils du sultan 
Abdul Aziz, dont les pouvoirs devaient etre exclusivement 
religieux 2. 11 n’exer$a que peu de temps ces fonctions; 
le 4 mars 1923, l ’Assemblee Nationale votait une loi abo-

1. Sur cette question, comme sur les devastations en Asie Mineure, voir 
notamment le livre de Mme B. Georges-Gaulis, L a  N o u v elle  T u r q u ie , p. 7-9, 
28 et sulv. et V H isto ire  d ip lom a tiq u e de la  Grkcet t. V, p. 400 et suiv.

2. Moustafa K6mal, k qui cette dignite avait 6t6 offerte, l’avait refusde.
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lissant le khalifat et interdisant k  tous les membres de l’ex- 
famille imp£riale, le s6jour sur le territoire turc. L a  rup
ture avec le pass6, £tait complete 1 .

La conference de la paix s ’ouvrit le 2 1 novembre 1922. 
Le chef de la delegation turque etait Ismet Pacha, nomme 
a cette occasion, ministre des Affaires etrang^res. fitaient 
representes : la France, la Grande-Bretagnc, l ’ ltalie, le 
Japon, la Gr0ce, la Roumanie et le Royaume des Serbes, 
Groates et Slovenes.

L a  Belgique et le Portugal purent intervenir lore de 
Pexamen des questions financiers, la Bulgaria Jfp ou r 
les deliberations concemant le regime des Detroits, aux- 
quelles fut egalement invitee Γ Union des R6publiques 
Socialistes Sovietiques.

Les negociations trainerent en longueur et furent memo 
completement interrompues, au sujet de questions 6cono- 
miques, du 4 fevrier au 23 avril. Le traite fut signe 6eulc- 
ment le 24 juillet 1923.

II consacrait la perte des provinces arabes, mais le prin- 
cipe du nationalisme turc, adopte par le gouvernement 
d'Angora facilitait l ’abandon de ces pays de race etrangere. 
Par contre la Turquie rccouvrait la Thrace Orientale toutc 
entiere, jusqu ’ik la Maritsa et meme sur la rive droite, un 
petit territoire renfermant le faubourg de Kara-Aghatch 
avec la gare d ’Andrinople 2, elle gardait aussiles ties d 'lm - 
bros et de Tenedos. II n ’6tait plus question d’fitat arm6- 
nien ni d ’autonomie kurde.

Sauf en ce qui concerne la region des Detroits et une 
zone d&nilitarisee, de 30 kilometres de largeur, d ’ailleurs 
reciproque, le long des fron tiers bulgares et · grecques, 
aucune restriction d ’ordre militaire n ’ditait imposee a la 
Turquie. Au contrairc, une limitation des forces militaires 
etait imposee a la Grece en ce qui concerne les lies de Myti- 
l0ne, Ohio, Samos et Nikaria, voisines imm^diates de la 
cdte d ’Anatolie.

1. Voir Paul Gentizon, M o u sia p h a  K im a l  ou V O rient en  m arche, p. 30 & 59.
2. En compensation de cette derni6re concession, la Turquie renongait



LE R E V E IL  D E LA T U R Q U IE 3 8 1

Le r£sultat le plus important pour la Turquie, etait que 
le nouveau traite, par son article 28 deciarait que les Hautes 
Puissances contractantes, acceptent, chacune en ce qui la 
concerne, V a b o l i i i o n  c o m p l e t e  d e s  C a p i t u l a t i o n s , a tous les 
points de vue.

Ainsi les patriotes turcs pouvaient penser que les 
malheurs d’une longue guerre n ’avaient pas et£ subis inu- 
tilement, puisque le but essentiel etait atteint, la Turquie 
etait d6livr6e de la tutelle europeenne. Concentree dans ses 
provinces reellement turques, elle allait pouvoir, en toute 
independance, vivre sa vie propre.

Mais une diificulte subsistait encore, la presence dans les 
principales villes et les plus riches territoires d’une impor- 
tante population grecque, evaluee a pr6s d’un million et 
demi.

S ’inspirant d’une mesure imposee par la Grece a la Bul- 
garie, au moment du traits de Neuilly, mais l ’aggravant 
en la rendant obligatoire, la Turquie fit inserer dans une 
convention signee le 30 janvier 1923, Techange force entre 
les ressortissants turcs de religion grecque orthodoxe, eta- 
blis sur le territoire turc et les ressortissants grecs de reli
gion musulmane etablis en territoire hell6nique. Seuls 
except6s Staient les Grecs etablis a Constantinople avant 
le 30 octobre 19 18  et les Turcs de la Thrace occidental K

Une convention speciale, signee le 24 juillet 1923, regia 
dans des conditions toutes nouvelles, la vieille question des 
D e t r o i i s .  La Turquie dut, sur ce point, faire d’importantes 
concessions et renoncer au principe traditionnel de la fer- 
meture des Detroits aux navi res de guerre 6trangers.

La liberte de passage est reconnue aux navircs de toutes 
especes, en temps de paix et de guerre, sauf une limitation 
de la force des batiments de guerre qu’une memo puissance

ά r6clamer ά la Gr6cc rindemnit6 que lui rcconnaissait l’article 59 du traite, 
pour les dommages causes sur son territoire.

1. II est assez curieux que, malgr6 la lalcisation de l’Etat Turc, d6jii 
adrnise, ce fOt encore le crit6rium religieux qui d6terminflit les sujets 6chan- 
geables. II on r6sulta m0me des diillcult6s avec les Albanais musulmans de 
Gr6co qui s’opposfcrent ό l’6change en faisant valoir juslcment qu’ils n’avaicnt 
plus rien de commun avec les Turcs.



peut fairc passer en m6me temps, dans la Mer Noire et 
rofaligation pour ces bailments, de traverser les dGtroits, 
sans arr£t, les sous-marins navigant toujours en surface.

Des zones d&nilitaris^es sont 6tablies sur les deux rives 
des Dardanelles et du Bosphore; le meme r6gime s’ap- 
plique aux lies turques d ’ lmbros et de T6n6dos, k  cclles 
de la Mer de Marmara et aux lies grecques de Samothrace 
et de Lemnos.

Une commission Internationale dite C o m m i s s i o n  d e s  

D e l r o i t s  compos6e de d6l0gu6s des puissances signataires 
de la Convention (France, Grande-Bretagne, Italie, Japon, 
fitats balkaniques, U. R . S. S.), et pr6sidee par le d61£gu6 
turc, sera chargee, sous les auspices de la Soci6t6 des 
Nations, de veiller k  l ’observation des dispositions concer- 
nant les batiments de guerre.

Le traits de Lausanne avait laisse ind6cise la limitc 
entre la Turquie et l ’ lrak, plac6 sous mandat britan- 
nique, dans la Haute Mesopotamie.

Le territoire conteste, renfermait la ville de Mossoul 
et devait une importance parti culi&rc aux sources de 
p6tro!e qui s 'y  trouvent. Les n0gociations, expertises, 
interventions de la Society des Nations, de la Cour de la 
Haye, etc... dur&rent jusqu’a la fin de 1925 et ce n ’est que 
le 5 juin 1926 que fut conclu le traite definitif qui cedait 
le v ilayet de Mossoul k  l ’ lrak  *. La Turquie doit, pendant 
vingt-einq ans, recevoir annuellement 10  %  des recettes 
que ITrak retirera des concessions de sources petroliteres 
dans le vilayet de Mossoul. 1

1. La question dc Mossoul ost oxposSe cn tous details dans Pouvragc : 
D ie  N e u e  Tttrlcei do Kurt Ziemke, Berlin et Leipzig 1930, p. fc96 & 330.

3 8 2  le  r£v e il  d e  la t u b q u ie
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Le nouvel E ta t turc, desormais libre et entierement 
maitre de ses destinees, devait completer son organisation 
politique qui n ’avait encore qu’un caract^re provisoire, 
ytant bas6e sur la Constitution du 2 1 janvier 19 2 1 adoptee 
par la Grande Assemblee Nationale en pleine p6riode de 
lutte. Cette constitution proclamait la souverainet6 de la 
nation mais c’est seulement le 29 octobre 1923 que fut 
ajoute le passage disant que l ’E ta t turc est une r^publique 
( D j u m h o u r i e t ) .  Un autre amendement disait que le Pre
sident de la Rypublique ( D j u m h o u r i e t  r e i s s i )  est yiu par 
Γ A ssem ble Nationale. Cette dignite fut aussitot conf^r^e a 
l’unanimity au Ghazi Moustafa Kemal Pacha.

Une nouvelle. Constitution fut votee par ΓAssemblee 
Nationale et promulguee le 30 avril 1924 1 . Plus complete 
que celle de 19 2 1, elle est basee sur les memes principes.

D ’apr^s Particle 2, la religion de l ’E ta t ytait Plslamisme, 
mais cet article a ete abroge le 9 avril 1928.

La langue officielle est le turc. La capitate est la ville 
d’Angora (Ankara).

Une particularity de la Constitution turque est qu’elle 
concentre, thcoriquement, les pouvoirs legislatif et ex6cutif 
entre les mains d’un seul organisme, la G r a n d e  A s s e m b l e e  

N a t i o n a l e , unique et veritable emanation de la Nation. 
Mais, en reality, le pouvoir exycutif est exercy, comme dans 
les autres pays, par le Prysident de la Rypublique et un 
conseil des Ministres.

Les dyputys k  l ’Asscmbiye Nationale sont yius pour

1. La traduction int£grale de la Constitution de 1924 a 6t6 donn6e par 
l’auteur de ce livre dans Y A n n u a ir e  de L tg is la lio n  E lr a n g tre de la Soci6t6 
de Legislation compare de Paris. Lois de 1924, p. 136 et suiv.
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quatre ans, au suffrage a deux degr6s (provisoirement). 
Sont electeurs, les Turcs males, ages de 18  ans (&ge de la 
majority civile) et eligibles, les electeurs ages de 30 ans 
sachant lire et ecrirc en turc.

Le President de la Republiquc est elu par Γ A ssem ble, 
dans son sein et pour la duree d’une legislature.

Le President de la Republique peut, dans le delai de 
dix jours apres le vote d’une loi, demander k  Γ A ssem ble 
une seconde deliberation. Si la loi est votee de nouveau, il 
doit la promulguer.

II ne peut pas dissoudre l ’Assemblee; celle-ci peut elle- 
meme, a la majorite de ses membres, decider qu’il y  a lieu 
de proceder a de nouvelles elections.

Le President nomme le Premier Ministre qui designe 
ensuite les autres ministres lesquels doivent, tous, etre 
membres de Γ A ssem ble.

Toute proposition de revision doit etre signee par un tiers, 
au moins, des membres de Γ A ssem ble et pour etre admise, 
elle doit etre votee a la majorite des deux tiers des deputes.

La division administrative traditionnelie de la Turquie a 
etc modifiee par la suppression des grandes provinces ou 
gouvernements generaux, nommes v i l a y e l s  —  que la dimi
nution du territoire rendait inutiles. Le nom de vilayet a 
ete conserve, mais donne aux anciens sandjaks, dont la 
supcrficie correspond a peu pres a celle d’un departement 
frangai3. II existe actuellement 63 vilayets (anciens sand
jaks), 39 1 kazas (arrondissements) comprenant 40.991 loca
lises, dont 27 seulement comptant plus de 20.000 3mes. La 
population de la Turquie, d ’apres un recensement opere, 
le 28 octobre 1927, sous la direction d ’un specialiste beige 
s ’eieve a 13.600.000 ames dont 1.044.000 en Europe et
12.616.000 en Asie. La densite de la population est de 
43 habitants par kilometre carre en Turquie d’Europe, 
et 17  en Asie. Cette densite varie de 2 ou 3 dans certains 
kazas du Kurdistan a 40 sur le littoral.

Quoique les dirigeants actuels de la Turquie se soient 
montres particulierement hostiles aux derniers adherents
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de Γ Union et Progres, leur conception politique est a peu 
pres la meme : un fitat purement turc —  but que la sepa
ration des provinces arabes et l ’affaiblissement des mino- 
rites non-musulmanes ont rendu facile a atteindre —  et un 
parti gouvernemental unique, appele le p a r l i  d u  p e u p l e , 
n’admettant aucune opposition.

Le regime politique actuel de la Turquie ressemble 
beaucoup a celui de l ’ ltalie fasciste, comme, d ’ailleurs, 
Moustafa Kemal, par ses qualites comme par ses defauts? 
s’apparente de pres a Mussolini. Mais on peut dire que ce 
regime se comprend mieux et se justifie plus facilement en 
Turquie, dans un pays ou presque tout etait a faire, et ou 
il fallait, en quelque sorte, forcer les habitants k  abandon- 
ner les vieilles routines et a prendre les chemins du progres.

Quoique Moustafa Kemal ait place la nouvelle capitale 
en pleine Asie et dans une situation qui ne semblait guere 
se preter a cette destination, il a voulu faire de la Repu- 
blique turque un fita t completement europ^en.

Il a tenu, d’abord, a supprimer les signes exterieurs 
qui distinguaient autrefois des etrangers les sujets otto
mans, chretiens, aussi bien que musulmans L II a done 
interdit, sous des peines severes, le port du fez rouge, de 
meme que jadis, Pierre le Grand, faisait raser les barbes 
et couper les longues robes de ses sujets encore asiatiques 
d ’aspect.

En depit des traditions musulmanes, les femmes turques 
ont du se devoiler et se vetir a Teuropeenne. Les jeunes 
adopterent le chapeau, les plus agees se contentant gene- 
ralement d’un foulard serre autour de la tete.

Le calendrier arabe fut completement abandonne sauf 
pour la determination des fetes religieuses, ainsi que 
Theure a la turque reglee d’apres le coucher du soleil, et 
Tannee civile et financiere fut d^sormais basee sur le calcn- 
drier gregorien, au lieu du calendrier julien, et ne com- 
menga plus le 1 /13  mars, mais le l er janvier. Il est meme

1. C’esl par erreur que l’on a dit souvent qu’en Turquie le fez d6signait 
les Musulmans. Mfirncs les Europ6ens au service ottoman devaient, dans 
J’exercice de leurs fonctions, porter cette coiffure caract6ristique.

1IISTOJHE I>E LA TUHQUIE 25



38G LA T U R Q U I E  N O U V E L L E

question, depuis quelque temps, d’adopter le dimanche au 
lieu du vendredi commc jour de repos ofTiciel, mais aucunc 
d6cisiori n’a encore etc prise k  ce sujet x.

D ’autres reformes plus importantes ont et6 accomplics. 
L ’une des plus utiles, incontestablement, est Introduction 
des caracteres latins, au lieu de l ’alphabet arabe, si artis- 
tique, sans doute, mais si incommode a tous egards, sur- 
tout pour une langue k  laquelle il s ’adapte tres mal.

On peut esperer qu’a l ’avenir les enfants turcs appren- 
dront facilement a lire et a ecrire, tandis qu’autrefois 
cefte science n ’appartenait qu’a un tr£s petit nombre de 
musulmans; les chretiens, meme si, comme les Armeniens, 
ils parlaient couramment le turc, l ’ecrivaient et le lisaient 
avec leurs propres caracteres. L ’usage exclusif des carac
teres latins a 6te prescrit a partir du l er juin 1929.

En meme temps le gouvernement s ’attachait a multi
plier les 6coles primaires et creait des ecoles normales pour 
la formation des instituteurs et des institutrices, mais la 
situation sous ce rapport etait tellement mauvaise qu’il 
faudra longtemps encore avant d ’arriver a un developpe- 
ment suffisant de l ’instruction.

Les relations civiles des Turcs, nonobstant les progres 
accomplis par le Tanzimat, etaient en grande partie r6gl6es 
par la loi religieuse, et le M e d j e l l S  ou code civil ottoman, 
reposait surtout sur le Coran.

Moustafa Kemal, voulut, pourrait-on dire, jouer la 
difliculte, car il adopta pour Code Civil, presque sans modi
fications, le plus moderne de tous, le Code Civil Federal 
suisse, promulgue en 1907, dont l ’introduction fut vot£o, 
sans discussion, en avril 1926, par l ’Assemblee Nationale. 
Cette mesure transformait completement la famille turque. 
E lle etablissait le mariage civil, le divorce prononc6 par 
un tribunal, interdisait la polygamie, qui, k  la verite, 
tendait a tomber en desuetude, les manages prematures,

1. Remarquons que le vendredi ne so distingue des autres jours que par 
l’obligation plus stride d’assister ά la mosqu6o, h la pridre de midi. Mais 
aucun travail n’est interdit et le chdmage des services publics semble plutOt 
unc imitation de l’Occident.
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suppnmait la repudiation. Le regime des biens, celui des 
, successions etaient aussi compl^tement transformes. Mais 
la majorite civile 6tait fixee a 18  ans, et conformement aux 
traditions orientales, le regime matrimonial normal 0tait 
la separation de biens *.

L ’adoption d ’un code civil moderne rendait inutile 
les dispositions consenties par le traite de Lausanne au 
sujet du statut personnel des non-musulmans.

Un signe exterieur de la transformation de la Turquie 
fut Γ erection, a Angora, a Constantinople, a Smyrne, de 
plusieurs statues du Ghazi, soit isolees, soit comme partie 
de monuments commemoratifs, alors que les traditions 
musulmanes interdisant rigoureusement toute representa
tion de la figure humaine avaient toujours ete strictement 
observees, tout au moins en ce qui concernait les images en 
relief.

Toutes ces reformes ne furent pas sans rencontrer parfois 
des oppositions plus ou moins vives, d ’origine politique, 
nationale ou religieuse. Une insurrection serieuse eclata 
en fevrier 1925 parmi les Kurdes de 1’Anatolie orientale 
et ne fut reprimee, en juin, que par l ’emploi de forces mili- 
taires importantes.

Deja en 1924, un mouvement politique d’opposition, dit 
p r o g r e s s i s i e , et un attentat, projete, mais non execute a 
Smyrne, contre Moustafa Kemal, avait donne lieu a des 
proems devant les T r i b u t i a u x  < T i n d e p e n d a n c e  (sorte de cours 
martiales civiles) et a des condamnations d’adversaires poli- 
tiques entre autres les Jeunes Turcs Djavid bey, ancien 
ministre et le docteur Nazim, qui furent pendus en 1926 L

En 1930, un mouvement de caractere plutot religieux 
suscit0 par des derviches, eclata a M0nemen, non loin de 
Smyrne. II fut assez vite et severement reprime.

La meme annee, une tentative d’un tout autre genre, 
car elle resta constamment legale et loyale, fut faite par un

1. Voir le B u lle t in  de la  Soc'U U  de L eg is la tio n  C o m p a rie  de P a r is , n° 7-9 
juillct-septembre 1927.

2. Parmi les autres chefs de TUnion et Progrfcs, Talaat avait 6t6 assassin  ̂
a Berlin, en 1921, Dj0mal, tu6 k Tiflis ct Enver au Turkestan, en 1922.
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ami et ancien compagnon du Ghazi, F e l h i  B e y  alors ambas- 
sadeur a Paris, qui donna sa demission et se fit elire depute, 
dans le but de creer un parti d ’opposition constitutionnelle, 
dit l i b e r a l . II voulait aussi amener le President de la Repu- 
blique a cesser d’etre, lui-meme, le chef d ’un parti. Les dif- 
ficultes que Fethi B ey rencontra dans TAssemblee et dans 
le pays l ’amenerent tres rapidement a renoncer a son projet 
et έ se retirer de la vie publique.

Au commencement de 1933, comme le gouvernement, 
tout en affectant de se desinteresser des questions religieuses 
encourageait la substitution de la langue turque a l ’arabe 
dans la lecture du Coran, dans les prieres et meme dans 
1 ’appcl du m u e z z i n  du haut des minarets, des protestations 
se produisirent notamment a Brousse et a Smyrne.

On est oblige de constater, aussi, que, m algrela lai’cisation 
officielle de l ’fita t turc, toute difference entre musulmans 
et non-musulmans n ’a pas encore disparu. Les derniers 
sont toujours soumis a certaines restrictions, notamment 
en ce qui concerne la liberte de residence et de deplacement, 
l ’admission aux emplois publics.

L ’administration se montre aussi plus meflante que sous 
l ’ancien regime a regard des ecoles etrangeres qu’elle a 
obligees a faire disparaitre des classes les emblemes reli- 
gieux. Des difficultes ont ete faites parfois aux directions 
de ces ecoles, sous le pretexte de conversions de musul
mans au christianisme, fait qui, etant donne le caractere 
la’ique de l ’fitat devrait etre indifferent aux pouvoirs 
publics. D ’ailleurs, la nouvelle situation de la Turquie, qui 
se sent emancipee de la tutelle europeenne, a donne lieu a 
un developpement, peut-etre excessif, du sentiment natio
nal. On ne peut pas beaucoup s’en etonner, et il serait 
injuste de trop blamer les Turcs lorsque Ton voit le natio- 
nalisme qui regne d’une facon plus intense encore et parfois 
dangereuse, dans les fitats nouvellement crees ou agrandis 
par la guerre. Mais il peut en resulter des dommages pour 
la Turquie elle-meme. Comme partout, sur le terrrain eco- 
nomique, les mesures ultra protectionnistes adoptees au 
cours des dernieres annees, sont de nature a nuire au com-
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merce exterieur, bien plutdt qu’a favoriser un developpe- 
, ment industriel, en partie artificiel. Les mesures recentes 

qui interdisent aux etrangers l ’exereice d ’un tres grand 
nombre de professions ne peuvent avoir actuellement que 
des resultats facheux, la population turque n ’etant pas 
encore en etat d ’occuper toutes les situations qui devien- 
dront vacantes, sans parler de l ’effet defavorable produit 
a I’exterieur par de telles mesures.

La Turquie, pays essentiellement agricole, doit surtout 
chercher k  dtvelopper et a utiliser les produits de la terre 
et a ameliorer la production de ceux-ci. Le gouvernement 
fait des efforts dans ce sens. Ainsi un vaste domaine, 
situe non loin d’Angora, acquis par Moustafa K tm al a 
ete amenage en ferme modele. Le village forme de maisons 
neuves construites sur ce domaine, a regu le nom de G h a z i .  

II est desservi par une station de chemin de fer portant lc 
meme nom.

On doit citer entre autres, comme progres realises, 
la creation de deux fabriques de sucre en Anatolie. L a  vente 
de cette derniere denree est constitute en monopole d ’fitat.

Le principal obstacle a un developpement normal de 
Tagriculture turque est la faible densite de la population, 
encore diminuee par Temigration grecque et armenienne 
—  pres de 2 millions de personnes —  insuffisamment com- 
pensee par Tarrivee de musulmans des pays voisins, eva- 
lues a 430.000 ames.

Nous ne pouvons nous etendre ici sur la situation econo- 
mique de la Turquie, car ce pays subit, comme tous les 
autres, les effets de la crise qui sevit sur le monde, et Ton 
ne peut, des conditions actuelles, tirer aucun pronostic 
pour Tavenir.

Certains progres ont ete accomplis depuis la fin des 
guerres dans le domaine des communications, autrefois si 
defectueuses dans toute TAnatolie ccntrale et orientale. 
Une ligne d ’Erzeroum a Sari-Kamich, frontiere turco- 
russe, par Kars avait ete construite par les Russes pendant 
les hostilites. La ligne de Bozanti a Nissibin, partie du 
chemin de fer de Bagdad, a ete achevee en 1922. Une de ses
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sections forme la frontifcre entre le territoire turc et la 
Syrie, mais son usage est entierement libre pour les Turcs.

L a ligne d ’Angora k  Ka*issari6 a et6 ouverte en 1923, 
celles d ’Angora k  Sivas et de Sivas a Samsoun, port de la 
Mer Noire, d’Oulou-Kichla, sur la ligne de Bagdad, k  Ka'is- 
sari6, sont exploit£es depuis peu de temps.

En  d6pit de l ’explosion de nationalisme, expliqu6e, 
sinon toujours justifiee, par les evenements, la politique 
exterieure de la Turquie nouvelle s’est montr^e constam- 
ment pacifique. Ses dirigeants ont abandonne les reveries 
pantouraniennes de Γ Union et Progres qui aurait voulu 
grouper autour de Constantinople tous les peuples de races 
et de langues turque et tatare d’Europe et d ’Asie. Ces pre
tentions auraient eu pour efYet d ’attirer a la Turquie l ’hos- 
tilite de ses voisins les plus importants, de la Perse, dont 
une partie notable de la population, dans la r6gion Nord, 
est turque, et surtout de la Russie qui possede dans l ’Asie 
Centrale, en Sib^rie, au Caucase, sur la Volga, en CrimSe, 
tant de millions de citoyens, turcs, tatares ou de nationa
l i t y  apparcnt£es de pr£s a celles-ci. Or, l ’amitie de PU. R . 
S. S. est un principe fondamental, et d’ailleurs une n£ces- 
sit£, de la politique turque. L ’entente conclue avec la Rus
sie en 19 2 1 a et6 d ’une grande utilite pour la defense de 
la cause nationale turque. Cet accord fut confirme par le 
trait6 du 17  decembre 1925 et le protocole du 17  d6cembre 
1929, ainsi que par des echanges de visites entre les prin- 
cipaux personnages des deux pays. II ne faudrait pas, 
cependant, conclure de cette amiti6, a une influence des 
Soviets sur le regime social de la Turquie. Aussi bien le 
personnel politique que la masse paysanne de ce pays sont 
absolument r6fractaires au communisme et aucune propa- 
gande dans ce sens n ’est toleree.

Des traites d ’amitie visant, notamment a une collabo
ration 6conomique ont 6t6 conclus avec la Perse et l ’Afgha- 
nistan.

Du c6t0 de lOccident, le Gouvernement turc a cherch6 
principalement k  s ’entendre avec ses voisins immediats
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et anciens adversaires, la Grece et la Bulgarie, et a regie 
a l ’amiable, dans la plus large mesure possible, les questions 
litigieuses qui subsistaient encore avec ces fitats. Des trai- 
tes de conciliation, d ’amitie et d’arbitrage ont ete signes 
avec la Bulgarie, le 6 mars 1929 et avec la Grece le 30 octo- 
bre 1930. Avec ce dernier pays, un protocole du meme 
jour determinait les conditions de la parite navale entre les 
deux republiques.

Des accords avec l ’Angleterre (5 juin 1926) et avec 
la France (accord Jouvenel, 30 mai 1926) ont regie defi- 
nitivement les questions de frontiere avec l ’ lrak  et la Syrie, 
pays sous mandats respectivement anglais et frangais.

Des traites d’amitie, de neutrality, conciliation et arbi
trage ont egalement ete signes avec l ’ ltalie le 30 mai 1928, 
avec la France, le l er fevrier 1930, avec la Hongrie, le 
3 janvier 1929.

Cette politique, habilement conduite par le Ghazi, uti- 
lement seconde par le distingue ministre des Affaires 
fitrangeres, Tevfik Rouchdi bey, est essentiellement paci- 
fique. Les accords conclus avec toutes les puissances ayant 
des interets communs avec la Turquie ne constituent pas 
des alliances. Le gouvernement d ’Angora a, trcs sagement, 
voulu conserver sa liberty et s’est refuse a entrer dans un 
syst^me politique, quel qu’il soit.

Enfln, aprfcs de longues hesitations, le gouvernement 
turc s ’est decide a accepter l ’invitation qui lui a ete faite 
d ’entrer dans la Societe des Nations, oil, le 18  juillet 1932, 
la Turquie a yte admise par un vote unanime de l ’Assemblee 
et oil elle recut l ’accueil le plus sympathique.

Pour resumer cette longue histoire d ’un peuple qui, 
souvent fut grand, on peut dire que la Turquie nouvelle, 
repliee sur elle-meme dans ses limites nationales, a gagne 
en cohesion, en vitality, en force reelle, ce qu’elle a perdu 
en etendue et en puissance apparente. Sans partager les 
appryciations, parfois exagerees, de certains admirateurs 
du Ghazi, on doit louer l ’oeuvre reellement grandiose de 
Moustafa Kemal et de ses principaux collaborateurs, au
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nombre desquels figurent, en premiere ligne, le president 
du Conseil Hismet Pacha, et le ministre des Affaires 6tran- 
g&res Tevfik Rouchdi Bey. En rapports amicaux avec ses 
voisins, en paix avec toutes les puissances, delivr6e, a 
Pint^rieur des causes de trouble et des obstacles au progres 
qui amenerent la decadence de Tancien Empire Ottoman, 
libre de toute entrave exterieure, la Republique Turque 
peut regarder Tavenir avec confiancc. II sera necessaire 
seulement que ceux qui ont entrepris la lourde tache de la 
guider agissent avec prudence, avec moderation, evitent 
les ambitions exager£es, le nationalisme excessif. L ’espece 
de dictature qui regit encore la Republique a pu etre n^ces- 
saire pour sauver son existence et realiser des progres 
indispensables, mais ce ne peut etre un regime d6finitif. Le 
dernier progres a accomplir sera r0tablissement d'un gou- 
vernement liberal qui assurera la perennit6 des r6sultats 
acquis.

t
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(1929).

f) La question des detroits.

A l i  F u a d  (Prdface de Rene Pinon). La question des D0troits, 
son origine, son evolution, sa solution a la conference de 
Lausanne. Paris 1928. Bossuet.
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L a p r a d e l l e , E i s e n m a n n , R e n o u v i n  et M i r k i n e - G u e t z e v i t c h . 
Constantinople et les D<kroits. Paris 1931.

g) La Nouvelle Turquie. Moustafa Kemal.

A b e l o u s  (Fr.). L* evolution de la Turquie dans ses rapports avec les 
etrangers. Paris 1928.

A l t y n o v  (Ivan). Istotchniat vapros i Nova Tourtsia. (La question 
d’Orient et la Nouvelle Turquie). Sofia 1926.

A r m s t r o n g  (Capitaine II. C.). Mustafa Kemal. Paris 1933. Payot. 
B e r a r d  (V.). La mort de Stamboul. Paris 1913. Colin.
C a s t a i g n e  (J.). Le mouvement d’emancipation de la femme musul- 

mane en Orient. Paris 1929.
C h a u v e l o t  (Robert). Ou va Γ Islam? Paris 1931.
D e n y . Souvenirs du Ghazi Moustafa Kemal. Paris 1927.
Di M a r z i o  (Cornells). La Turchia di Kemal. Milano 1926.
F a r r e r e  (Claude). La Turquie ressuscitee. Paris, 1930.
F e r i d o u n  F i k r y . Le mouvement constitutionnel en Turquie.

Paris 1929. Presses Universitaires de France.
F r a n c o  (Gad). Le developpemcnt constitutionnel de la Turquie. 

Paris 1925. Rousseau.
G e n t i z o n  (Paul). Moustafa Kemal ou lOrient en marche. Paris 

1932. Bossard.
G e o r g e s - G a u l i s  (Berthe). Le Nationalisme turc .  Paris. Plon.

— Angora, Constantinople, Londres. Paris 1924. Plon.
—  La Nouvelle Turquie. Paris 1924. A. Colin.
—  La question turque. Paris. Berger-Levrault.

G o n t a u t  B i r o n  (Comte E. de) et L e  R e v e r e n d  (L.). D’Angora a 
Lausanne. Paris 1924. Plon.

K a y s e r  (Jacques). L’Europe et la Turquie Nouvelle. Paris 1922. 
Presses Universitaires de France.

K l i n g h a r d t  (Karl). Angora. Konstantinopel. Ringcnde Gewalten. 
Frankfurt am Mein. 1925.

L oti  (Pierre). La mort de notre chere France en Orient. Paris 1920. 
Calmann-Levy.

M a r c h a n d  (Rene). Le r6veil d’une race. Paris 1927. Nouvelle Soci^te 
d’Edition.

M e l i a  (Jean). Mustapha Kemal. Paris 1929. Fasquelle.
M o u s t a f a  K e m a l . Natik (Discours). Texte turc. Angora 1927.

Traduction allemande. 2 volumes. I. Der Weg zur Freiheit 
(1919-1920). II. Die ncue Turkei (1920-1927). Leipzig 
1928.

P a v l o v a  (N61ia). Au Pays du Ghazi. Paris 1930. Edition de la 
Revue Mondiale.

P e r n o t  (Maurice). La Question Turque. Paris 1923. Bernard Grasset.
—  En Asie Mineure. Paris. Hachette.
— Balkans nouveaux. Paris 1929.

P i t t a r d . Le visage nouveau de la Turquie. Paris 1931. Societe 
d’4ditions geographiques et coloniales.

R i z a  Noun. L’epopec turque. Alcxandrie, 1928.
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R o g e r  (Noelle). Preface de G. Hanotaux. La Turquie du Gliazi. 
Paris 1930. Fasquelle.

- S a i d  H i k m e t . De l’Empire Ottoman a la Republique Turque. 
Lille 1926.

S c h a h e r  (Gerhardt). Der Balkan und seine wirtschaftliche Krafte. 
Stuttgait. 1930.

S c h i c k l i n  (Jean). L’aube de la Turquie Nouvelle. Paris 1922. 
Berger-Levrault.

W a u g h  (Sir Telford). Turkey, yesterday, to day and to morrow. 
London,1930.

Z i e m k e . Die Neue Turkei. Berlin et Leipzig. 1930.
Z i n g a r e l l i  (Italo). Der Gross Balkan. Wien 1928.

V. — D o c u m e n t s .

a) Statistique et Legislation.

S a l n a m e  i D e v l e t  i o s m a n i e  (Annuaire ofliciel de l’Empire Otto
man). Istanboul.

Publie chaque annee jusqu’en 1908.
S a l n a m e  i A s k e r i  i Os m a n i  (Annuaire militaire). Istanboul. Publi

cation annuelle.
Des annuaires etaient egalement publies plus ou moins reguliere- 

ment par les diflerents vilayets, tout au moins par ceux d’Europe.
Certains d’entre eux,comme ceux du vilayet d’Andrinople, etaient 

tres developpes.

T u r k i y e  Cu m h u r i y e t i  D e v l e t  Y i l l i g i  (Annuaire officiel de la 
Republique Turque).

Istanbul 1929-1930 (en caracteres latins).
A n n u a i r e  s t a t i s t i q u e  d e  l a  T u r q u i e . l er volume. Angora 1928. 
R e c e n s e m e n t  d e  l a  p o p u l a t i o n  d e  l a  T u r q u i e  au 28 octobre 

1927. Angora 1928.
R e c e n s e m e n t  i n d u s t r i e l . Angora 1928.
R e c e n s e m e n t  a g r i c o l e . Angora 1928.
A n n u a i r e s  e t r a n g e r s  d e  l a  S o c i e t e  d e  l e g i s l a t i o n  c o m p a r e e  

d e  P a r i s . Lois promulguees en Turquie de 1924 a 1929. 
Paris 1927 a 1932. Le volume des lois de 1924 contient 
la traduction de la Constitution.

B u l l e t i n s  m e n s u e l s  d e  l a  S o c i e t e  d e  l e g i s l a t i o n  c o m p a r e e  
d e  P a r i s .

N° de juillet-septembre 1927. Le nouveau Code civil turc.
N° de juillet-dlcembre 1932. La legislation et la codification de la 

Republique Turque.
S. S. B o b t c h e v . La constitution de la Republique Turque. Sofia.

b) Documents diplomatiques.

D o c u m e n t s  d i p l o m a t i q u e s  f r a n q a i s  (Livres Jaunes). 
Affaires de Roum61ie et de Crete. 1885-1886.
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Aifaires armenienncs. Projets de r^formes dans l’Empirc Ottoman. 
1893-1897.

Affaires d’Orient. Affaires de Crete. Juin 1894-fcvrier 1897.
Affaires d’Oricnl. Negociations pour le traite gr6co-turc. Mai- 

deccmbre 1897.
Affaires de Turquie. 1900-1901.
Affaires de Macedoine. 1903-1906.
Affaires Balkaniques (1912-1914). 3 volumes.
Conference de Lausanne. (21 novembre 1922-4 juin 1923). 2 volumes.
L i v r e s  B l e u s  e t  B l a n c s  (anglais).
Turkey. 1903-1904-1905-1906-1907.
Proposals by His Majesty’s Government for Reforms in Macedonia.
D i p l o m a t i c  d o c u m e n t s  r e l a t i n g  to τ π ε  o u t b r e a k  of  t h e  

E u r o p e a n  W a r . London 1915.
M e s o p o t a m i a  C o m m i s s i o n , to inquire the operations in Mesopo

tamia. 1917.
D a r d a n e l l e s  C o m m i s s i o n . 1917.
D o c u m e n t s  d i p l o m a t i q u e s  r o u m a i n s  (Livres verts).
Les 6venements de Mac6doine 1904-1905.
Les ev^nements de la Peninsule Balkaniquc (septembre 1912- 

aoiit 1913).
D o c u m e n t s  d i p l o m a t i q u e s  b u l g a r e s  (Livres Oranges).
Diplomatitcheski dokoumenti po namessani6 na Blgaria v  Evrope'is- 

kata Voina (Documents diplomatiques relatifs a Pinter- 
vention de la Bulgarie dans la guerre curop£ennc). 1913- 
1919. Sofia 1920. 2 vol.

D o c u m e n t s  f r a n q a i s  s u r  l e s  o r i g i n e s  d e  l a  g u e r r e  1914-1918.
(Publies par le Ministere des Affaires Etrangeres. Ediths 
par l’Europc Nouvelle).

Volumes parus :
l re Serie. Tome II ( l er juillet 1875-31 decembre 1879).
2s S4rie. Tome IV. La Macedoine et Bagdad (1903-1904).
3e S6rie. Tome V (5 decembre 1912-14 mars 1913).
3e Serie. Tome VI (15 mars-30 mai 1913).

c) Divers.

Dossiers de ΓEurope Nouvelle.
Les affaires exterieures de la Turquie. Paris 1928.
La Turquie, le reglcment de Ja Paix et la Societe des Nations. 

Paris 1928.
La jeune Rdpublique Turque. Paris 1928.
C o n g r e s  d e  l a  P a i x . Volume II. Traite de Sevres. Paris 1920. 

Imp. Nat.
O b s e r v a t i o n s  p r e s e n t e e s  p a r  l a  Ο έυ έβΑ Τ ίο Ν  o t t o m a n e  a la 

Conference de la Paix. 25 juin 1920.
C o n f e r e n c e  d e  L a u s a n n e . Traite de paix. Convention des Detroits. 

Paris 1923. Imp. Nat.
F r o n t i e r e s  d e  l a  T u r q u i e  e t  d e  l ’ I r a k . Traite entre la Grande-
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Bretagne et la Turquie. Signe a Bagdad, le 13 janvier 
1926. Edition de la Societe des Nations. Geneve 1926. 

' K e s s i a k o v  (B. D.). Prinos k&m diplomatitcheska istoria na Blgaria.
(Complement a l’histoire diplomatique de la Bulgarie). 
1878-1926 (textes des traites). Sofia 1925.

P r i b r a m . Les traites politiques secrets de rAutriche-Hongrie.
(1870-1914). Traduit par C. Jordan. Paris 1923. Costes. 

S a v a d j i a n  (Leon). Bibliographic balkanique. 1931 et 1932. Paris.
Redaction de la Revue des Balkans, 71, rue de Rennes. λ̂ Τ6. 

A c a d e m i c  d i p l o m a t i q u e  I n t e r n a t i o n a l e . Dictionnaire diploma
tique, Paris 1933. 2 vol. Voir Particle Turquie et les notices. 
Berlin (congres de), Capitulations, Detroits, Lausanne (trait6 
de), Paris (traite de), Sevres (traite de). Une abondante 
bibliographie suit chaque notice.



NOMS T U R C S  A C T U E L S  D E S  V IL L E S

Nous avons employe, au cours de cettclHistoire, pour les villes turques, 
les noms traditionnellement connus. Mais comme, k present, on tend de 
plus en plus k adopter les denominations locales dont quelques-unes sont de 
nouvelle invention, il nous a paru utile de donner ici ceux des noms actuclle- 
ment ofllciels qui different sensiblement de ceux anciennement usites en 
Europe.

Nous avons pour cela respects, autant que possible, la nouvelle ortho- 
graphe turque. Rappelons k ce sujet que u se prononce toujours ou; δ et ύ  

eu  et « (comme en allemand); i sans point a un son sourd voisin de e dans 
m e, ie, de,

C , repr6sente d j, g, tch; g est toujours dur, mais disparalt quelquefois 
dans la prononciation, par exemple : B e y  og lu (P6ra) =  B e y  o h lu ; s est 
toujours dur, s  repr6sente ch ,

A d a l a r , les lies des Princes. On dit aussi K izil A d al ar , les lies Rouges. 
A l a§e h i r , Philadelphie, en Anatolie.
A m a s y a , Amassia.
A n k a r a , Angora.
A n t a l y a , Adalia.
• B a k i r k Oy ^1 , Makrikeul.
B a n d i r u a , Panderma.
B er g am a , Pergame.
B e y o g l u , P6ra, faubourg europ̂ en de Constantinople.
B ozcaada, T6n6dos (lie).
B urgaz  A d a s i , Antigoni, l’une des lies des Princes.
B u r s a , Brousse.
BQy Qk  A da , Prinkipo, la plus grande des lies des Princes. j
Qa n a k k a l e , Dardannelles.
E d i r n e , Andrinople.
E r e g l i , H6racl6e.
E r z i n c a n , Erzindjan.
E r z u r u m , Erz6roum.
G e l i b o l i , Gallipoli.
G i r e s u n , Kerassonde.
H e y b e l i  A da , Khalki (une~des lies des Princes). 
l£EL, S61efke.
I mros, Imbros (lie).
* Is t a n b u l , Constantinople. Avant la guerre europdenne, le nom de Stam- 

boul , corruption occidentale de Is t a n bu l  s’appliquait seulement

1. L’ast6risque d£signe les noms nouvellement donn£s a des localit&s dont les on* 
ciennes denominations n*6taient pas Buffisamment turques.



au vieux quartier, principalement turc, compris entre la Corne 
dOr et la Mer de Marmara.

L’ensemble de la ville 6tait ordinairement d6sign6 par le nom 
arabo-persan Der  I S badet , porte de la felicity K  Maintenant 
le mot Istanbul  a 6t6 accepts ofllciellement pour designer Pagglo- 
m6ration entire.

Izmir, Smyrne.
K a dikOy , Chalc0doine, faubourg asiatique de Constantinople. 
K astamonu, Kastamouni.
K a y s e r i , Kaissari6, C6sar6e.
K ena li , Proti, une des lies des Princes.
• K i r k l a r e l i , Kyrkkiliss6 (bulg. Lozengrad).
K izil A dalar , des lies des Princes.
K ocaeli , nom du kaza dont Izmit est le chef-lieu.
K onya, Konia.
K u âdasi , Ephfese.
KOtahya , Kutala.
Ma l k a r a , Malgara.
Manissa , Magn6sie.
Mersifon , Marsivan.
Mers in , Mersina, Mersine.
* Mustafa K em al_Pa§a, Kirmasti (vilayet de Brousse).
Samsun, Samsoun.
$a r k Oy , Peristassi.
T arsus , Tarse.
T ek i rd a g , Rodosto.
T rabzon, Tr6bizonde.
Usk Qoar, Scutari, faubourg asiatique de Constantinople.
#Y”e§il K3y, San Stefano. 1
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1. Sur ccrlaines pieces de monnaie, on lisait KomlaniinU.
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