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LE PUBLIC ET L'HISTOIRE

L'article un peu personnel qui suit presente un certain interet

pour la Revue historique vaudoise en faisant intervenir la question
de /'illustration. Les idees et les coutumes ont fortement evolue ä

ce sujet depuis un demi-siecle. On prenait alors le temps de lire avec

attention un travail historique et meme, souvent, d'y reflechir et

d en discuter. On demandait rarement quun dessin ou une
Photographie accompagnät le texte. L'illustration n'intervenait que

lorsquil s'agissait d un monument ou d'un edifice sur lequel on Voulait

attirer specialement Vattention.
Les desirs du grand public ont evolue des lors. Dans notre

siecle de la vitesse, il veut etre renseigne sur tout et rapide-
ment. Les journaux illustres lui conviennent. II y trouve la
Photographie des personnages, des villes, des festivites, etc., dont on

parle dans la rue et dans la presse ; il y jette un coup d'mil, lit
la legende explicative... et va ä ses affaires. II y a sans doute les

journaux et les revues, mais encore doivent-ils renfermer des

illustrations et pouvoir etre parcourus sans fatigue.
La Revue historique vaudoise n'echappe pas au danger que

peut lui faire courir le desir du public. Elle a deja beaucoup augmente
le nombre de ses illustrations depuis uns vingtaine d'annees et ses

fascicules de la derniere periode en donnent la preuve. II est evident

que tout ce qui concerne I'archeologie doit etre accompagne de

planches si I on ne veut pas que le lecteur abandonne 1'article apres
en avoir parcouru une petite partie. Beaucoup d'autres travaux
gagnent aussi ä etre accompagnes d'illustrations.

One publication comme la notre n'a pas, malheureusement, un

budget lui permettant de satisfaire completement le public sur ce



— 99 —

point. Elle a du, en consequence, renoncer parjois a publier des

travaux de valeur ; eile a pu en publier d'autres grace a I'inter-
vention de personnes sympathiques et genereuses. La Revue histo-
rique vaudoise va faire son possible pour developper encore davan-

tage cette partie de son activite. Le « Fonds des illustrations » que
possede dans ce but la Societe vaudoise d'histoire et d'archeologie

permet malheureusement ä peine I'acquisition annuelle d'un bien

modeste cliche. Si quelques mecenes pouvaient en augmenter le

capital, ils meriteraient la reconnaissance de tous les amis de la

connaissance du passe vaudois.

Laissons maintenant la parole ä M. Berger.

La Direction.

Reconnaissons-le franchement: en dehors d'un cercle res-
treint d'intellectuels, notre public romand s'interesse peu ä

l'histoire. S'il visite regulierement chaque annee chateaux,

eglises et fouilles archeologiques, son interet reste, semble-t-il,
assez superficiel. Ce n'est le plus souvent qu'une curiosite vite
satisfaite. Peut-etre manque-t-il ä notre pays democratique

une elite aristocratique suffisamment nombreuse pour maintenir
le culte du passe? Pourtant, la Suisse allemande, qui se trouve
dans le meme cas, montre certainement plus de sollicitude en-

vers la cause de l'histoire, et les revues et societes historiques

y rencontrent mieux que chez nous l'attention du grand public.
On peut se demander aussi si l'on a epuise tous les moyens

pour vulgariser l'histoire. Car, ce qui interesse les profanes
dans le domame de l'histoire, c'est avant les restes
tangibles du passe, les monuments, et non les genealogies. Aux
vieux grimoires, ils preferent les vieilles pierres, a 1 abstrait, le

concret. Le peuple n'accorde de l'importance ä l'erudition his-

torique que dans la mesure oil elle explique un monument,
une ceuvre d'art. On peut regretter cet interet conditionnel
mais comme le public est ainsi fait, il faut le prendre tel qu'il
est et l'aborder par son cote faible.
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Un deuxieme point ä signaler est l'importance grandissante

de l'image, Est-ce l'influence des journaux illustres? Probable-

ment. Toujours est-il que, de nos jours, le public veut l'image

avec la description. Un ouvrage descriptif comme celui de

Vulliemin sur le canton de Vaud, qui ravissait la generation
du milieu du siecle dernier, n'aurait aucun succes aujourd'hui
sans l'aide constante de l'illustration.

Pour atteindre le public contemporain, il faut done deux

conditions essentielles : partir du concret, c'est-ä-dire du

monument connu et utiliser l'image, sous forme de dessin ou
de photo.

La plus complete des descriptions, en effet, ne remplacera
jamais un dessin, une vue, un plan. Napoleon aimait a repeter:
«Un croquis m'en dit plus qu'un long rapport.» Combien
d'historiens, aujourd'hui, sont embarrasses pour identifier telle
construction dont parlent longuement certains documents? Que
de discussions et meme que de polemiques auraient ete evitees,

que de temps gagne aussi, si les secretaires des comtes de

Savoie, par exemple, avaient eu l'idee d'inserer quelques
croquis aux comptes du chateau de Chillon.

A cause de ce dedain du dessin chez nos ancetres, il n est

pas d'erudit aujourd'hui qui ne doive peiner sur les textes pour
essayer d'identifier la porte, la fenetre, la salle ou meme le

chateau dont parlent les textes, alors qu'un simple petit croquis
eut resolu d'un seul coup la question.

Si l'on ne peut rien changer au passe, du moins devrions-

nous profiter de ses lemons. Pour se faire comprendre des

profanes, nos savants devraient recourir constamment a l'image

qui complete admirablement les paroles. La technique moderne

met ä la disposition des auteurs toute une variete de moyens de

reproduction. En use-t-on comme on le devrait Je ne parle

pas de certains manuels d'histoire que l'on a renonce a illustrer

parce que les maitres peuvent (et meme doivent) utiliser main-
tenant un episcope dans leurs cours. Mais on edite encore des

monographies, des dictionnaires entiers sans que le plus petit
croquis vienne eclairer le texte.
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Je sais bien que le clichage coüte eher, qu'il augmente le prix
du livre et en gene, croit-on, l'ecoulement. II reste ä savoir si,

precisement, un ouvrage atteignant un plus grand public grace
a ses illustrations ne retrouve pas par une plus grande vente
l'argent depense pour le clichage.

On ignore trop souvent aussi qu'il existe deux sortes de cliches :

le cliche au trait et l'autotypie. Le premier, qui ne reproduit que
des traits en noir ou en blanc, ne coüte que la moitie du prix
d'un cliche de meme grandeur en phototypie reproduisant les

gris d'une photo ou d'un lavis.
La conclusion : e'est qu'on peut illustrer un livre k bon compte

quand on peut fournir au clicheur (e'est-a-dire ä l'editeur) un
dessin au trait au lieu d'une photo. Beaucoup d'auteurs, capables

pourtant d'executer de bons croquis, ignorent ce detail et se

pnvent ainsi d'un avantage certain pour la diffusion de leurs

ouvrages. D'autres, manquant de confiance dans leur talent,
preferent recourir au moyen coüteux de la Photographie, parce
qu'il est plus facile de fournir une bonne photo qu'un bon dessin.

Et pourtant un dessin qui permet de simplifier une image, de

la completer par des legendes de faire remarquer tel detail,
est de beaucoup plus explicite qu'une Photographie, plus net
et plus lisible aussi. Ne devrait-on pas, a l'ecole deja, montrer
comment on eclaire ou complete un texte avec des croquis Notre
enseignement du dessin est encore trop donne pour lui-meme, alors

qu'il devrait etre constamment relie aux autres disciplines.
Dans le domaine de l'histoire et de l'archeologie, le dessin

devrait etre utilise sur une bien plus vaste echelle, non seule-

ment pour les plans mais encore pour les volumes. Craint-on

peut-etre les difficultes de la perspective Mais n'importe qui

peut se tirer d'affaire en recourant a la perspective simplifiee,
dite axonometrique, admise aujourd'hui partout, et dans laquelle
les fuyantes restent paralleles. Nous en donnons un exemple
dans cette vue du chateau de La Sarraz (tire des « Monuments
historiques vaudois», 1942). Les volumes y sont dessines en

vue plongeante oblique, ce qui permet de bien montrer les

diverses parties de la construction.
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Ces vues plongeantes obliques abondaient deja dans les

ceuvres des dessinateurs bien connus du XVI Ie siecle, Buttet
et Merian, et Ton n'a jamais nen fait de plus parlant que leurs

vues de vdles suisses. Ce procede est certainement plus suggestif

pour les profanes, pour le grand public, que nos plans geometri-

ques trop abstraits. Une vue en plan ou en elevation ne presente,
en effet, que deux dimensions d un volume qui en comporte
trois, tandis qu'une vue axonometrique (appelee ä tort cava-
liere) presente les volumes d'une maniere concrete sans exiger
cette synthese graphique de deux vues separees.

En passant, nous ferons remarquer que, dans les dessins axo-

nometnques du XVIIe siecle, les rangees de maisons semblent

plus ecartees les unes des autres qu'elles ne devaient l'etre en
realite. II est probable que cette inexactitude a ete voulue par
les dessinateurs pour empecher les rangees de maisons de se

cacher mutuellement. C'est une convention utile qui rend les

vues plus intelligibles et que nous pouvons aussi utiliser sans

inconvenient aujourd hui encore.
On peut ameliorer encore le procede en ajoutant des legendes

dont le texte sera relie au dessin par des fleches. Le public
n'aime pas etre oblige de chercher longtemps le rapport entre
le texte et l'image. II apprecie tout ce qui accelere cette recherche,

car il deteste perdre son temps. Les editeurs d'horaires le savent
bien qui, renongant ä la table des matieres avec renvoi ä une

page, presentent ä leurs lecteurs une sorte de table d'orientation
conduisant directement par des fleches a la page desiree.

II va sans dire que le procede de l'axonometrique ne doit

pas etre employe exclusivement. Pour les details, pour les vues
d'interieurs par exemple, on peut recounr aux plans, aux
elevations ou meme ä la perspective centrale habituelle. C'est
ainsi que dans notre cliche, la cheminee, ä La Sarraz, est dessinee

«en centrale». II n'existe done pas de regle absolue dans 1'illustra-
tion documentaire. L'essentiel est de se mettre constamment a

la portee du public en utihsant l'image ä toute occasion, et
l'image qu'il comprend d'emblee.

Richard Berger.
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