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On n'ignore pas le fait que la libération de la Gréce et la
création du premier état indépendant de la péninsule balcanique
furent le résultat, non seulement d'une longue lutte et d'immenses
sacrifices de la part du peuple grec, mais aussi, dans une certaine
mesure, de I'intervention des Grandes Puissances européennes.
L'attitude de ces Puissances, hostile enverc les Grecs pendant les

premiéres années de la Révolution i cause des principes de la
Sainte Alliance, se modifia peu á peu -non pas, bien sür, á l'una-
nimité- sous la pression du courant philhelléne, de l'opinion pu-
blique des peuples et de leur.s propres intéréts'. Ainsi les trois
alliés, I Angleterre, la France et la Russie, finit par imposer á
l'empire ottoman un état grec, autonome d'abord et indépendant
par Ia suite.

L'intérét que les Puissances ont porté á la solution de la ques-
tion grecque se manifesta surtout aprés le début de 1826. D'une
part le prolongement de la guerre qui infligeait des dégáts impor-
tants au commerce européen de la Méditerranée orientale, et
d'autre part l'accession au tróne du Tzar Nicolas I (décembre
1825), dont l'attitude á l'égard de la solution de ses différends
avec l'empire ottoman et l'expansion du prestige russe au Moyen
Orient a pam décisive dés ses premiéres déclarations', obli-

1 Voir Ed. Texier, La C¡éce et ses insur¡ectio¡tr, Paris, s.d., p. 84. Alfred
Lemaitre, Muslulmans et ChrAiens, Paris 18S5, p. 15.

2 Voir M. Th. Laskaris, Tó'Avaro).lxáv Zí¡r,r¡p.a, l80O-193, fasc. A,
Thessalonique 1948, p. 59. Gaston Isambert, L'indéTnndance grecqne et
l'Ewope, Pari5 190O, p. %2.Spyr. Trikoupis. 'Iotopía tfr6 'Ell4vixl¡E'Eda-
vaordoeag,2e) éd., London 1860-1862, v.4, pp. l-2. Ant. prokesch - O.i",l.

'Lor,opía r,fig 'E*avaoráaeag rdtv 'Ethivolv xará, zoú á$opavrxo6
xpárouc. !.v Étsl 1821 xaL rllg \.Dp,5ozag toú E).l4vrroú Baorleíou
Drztlopacxrig 3§ste§opávI ( tradr¡it en gr.ec par C. Ernnr. Antoniadis )
Ath¿nes 18{19, r'. 2 pp. 9-f0.
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gerent les gouvernements de l'Angleterre et de la F¡ance ir aban-

donner leur inertie et leur politique traditionnellement favorable
ir la Sublime Porte ". Une autre cause impoltante de ce changement
fut encore la pression exercée par l'opinion publique des peuples,
chez qui le courant philhelléne avait augmenté prodigieusement
á cause des sentiments de sympathie et d'humanité á Ia suite des
événements tragiques des massacres de Chios, de la dévastation
du Peloponnése causée par les armées égy¡rtiennes d'Ibrahim Pa-
cha et, en particulier, aprés l'holocauste de Missolonghi.

Pendant que Missolonghi rósistait, les nations suivaient, le
coeur serré, sa lutte gigantesque, et c'était comme si le cri an-
goissé: "endure, pauvre Missolonghi", attribué au poéte national
grec Dionysios Solomos, sortait de la poitrine de tous les hommes
clu monde entier qui avaient de la conscience et du coeur. Mais
les grands et les puissants, Grecs aussi bien qu'étrangers, se mon-
trérent indifférents et finalement Missolonghi tomba. Sa fin glo-
rieuse fut sans aucun doute un événement marquant non seule-
ment á f intérieur de la Gréce révoltée mais aussi á liétranger. En
Gréce, lorsque la triste nouvelle arriva, trois jours aprés les
événements, á Piada (Epidaure) oü se tenait la réunion de la
troisiéme Assemblée nationale, comme l'écrit dans ses mémoires
un des chefs de la Révolution, Kolokotror.lis: "Nous avons tous
porté Ie deuil, il v a eu une demi-heure de silence pendant laquelle
personne ne parla, mais chacun mesurait dar¡s son esprit notre
p"*"" n. Ce coup, porté au cours d'une période trés critique de
la lutte, fut en effet des plus graves, et ses conséquences lmmé-
diates et in-rportantes, par.ce qdil sema Ia panique et entraina la
soumission, surtout á la Gréce Coltinentale ".

Par contre, á l'étranger le méme événement souleva une vague
d'enthousiasme et de sympathie pour Ie peuple grec, qui se
transfon'na en un fort nlonveme-nt philhelléne u, qtre le cor¡battant

s Cf. Pellion, La Créce et les Capodistrias pendattt l'occupation fran-
gaise cle 1828 d 1834, par le général de dicision Pellion, Paris. 1855, pp. 63-65.

4 Th. Kolokotronis, Ar{y¡c:E ou¡r.Bávtov ifr5 'E}}r7vrxís óu}is
(1770-1836), Athénes 1889, v..l p. 168.

5 Sur ce sujet voir Stephanos T. Papadopoulos, 'H 3::avó:o:aor¡ or,i"
Lo't;t-í, 2-'e2e&, 'EtrldDz pa;&, ú¡" ríoarl 'c,oi \{soo).oy7íou óg títv
bo'.or,"xi| &ne)'eui}ápooú ,nS, 1826-1832, Thessalonique 1962, pp. 24 et
suiv.

6 \'oir dans N. Spiliadis, 'Arco¡tv¡poveÚpata outax$évta 5¡tó ;oi
\. I;4),r4Ccu b&.:t&. Xor¡ot¡r,súooorv si5 t4v Néav 'E).14vl.l*ilv'lo-

icpLav, Athénes f852-1E57. v. 3 pp. 65-68, une lettre du grand philhellénc
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anglais de 1821 et historien de la Révolution Thomas Gordon com-
para á I'esprit qui prédominait pendant I'époque des croisades'.
Et en effet, l'epopée de Ia défense et de la sortie de la garde de
la ville héroique, qui fut connue en détail á l'étranger, ainsi que
les malheurs et le massacre des habitants du reste de la Gréce,
obligérent I'Europe civilisée á se rappeler intensément que dans
un coin de la péninsule balcaniqlre, rln petit peuple chrétien, des-

cendant de la grande source de lumiéres de I Antiquité, courait
le risque de üsparaitre par la faim et le couteau d'une occupation
barbare. A ce ¡éveil contribua l'implacable "j'accuse" de plusieurs
philhellénes contre l'indifférence qu'ont montrée les chrétiens pour
les Grecs de la méme foi. Le célébre philhelléne américain Samuel
Gridley Howe écrivait de la Gréce á cette époque á ses compa-
triotes: "Je crains que la ch¡étienté n'ait disparu de la terre; elle
demeura spectateur pendant dix mois de tout ce qui se passait á
Ivfissolonghi sans lever le doigt pour aider les Grecs. Vous pouvez
parler de "politique nationale"' et du "besoin de garder la neu-
tralité", mais je vous répondrai: "Maudite soit une telle politique,
la honte de notre siécle"'.

La vie nouvelle insufflée au philhellénisme et r1u'on remarclua
partout aprés Ia prise de Missolonghi ne provenait plus du roman-
tisme et de la connaissance de l'antiquité clasique, comme cela
avait été surtout le cas pendant les premiéres années de la Ré-
volution, mais de profonds sentiments d'humanité et de sympa-
thie "; le secours qu'il offrit á la lutte des Grecs n'en fut que plus
important et plus concret. Le nouveau courant philhelléne se

manifesta surtout sous deux formes, liées l'une á l'autre. D'une
part il existait les divers comités philhellénes qui organisaient
des quétes dans de nombreuses villes de l'Europe et de l'Améri-
que et qui rassemblaient de l'argent, des vivres, et des vétements

suisse ]ean-Cabriel E¡zn:rrd, atlresséc ¿¡ux a:liraux grecs \fiaoulis, Sachtouris
t.t autres, et conre¡nant l'iurpres:sion que la chute de \'fissolonghi a produite
en Europe, Sr:r ce noul'e¿lu cour¿rn.t philhell¿ne vóir aussi G. C. Gervinus,
'lorogia rñS i.¡,avaat&,aai«og xel &,valevvriosr,rg tfrg 'Etr).ríDog ( tr¡-
dt¡it en grec par Jeir.;r Pervanoglou), Athénes 1864-1865,.. 2 pp.239-248.

7 Thomas Cordon, llistory of the Creek Retolution, 2e., ed., London
Edinburg 1844, r. 2 p. 301.

8 Voir S. Th. Laskaris, 'O Or).e),),r7vlo¡rág év 'Ap,eptxfi xa.cír. rfiv
'E),).¡vrzfv 'Enaváo¡a¡,.v. Athénes 1926, p. l;S n. S.

e Cf..\. B. Tornrdrrkis,Il¡ct :'ltv el.¡lav 
=o;¡ Otls),),r7vro¡tci, '.'A$r¡-

vá" v. 59 (1955) pp. 3-12.
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pour soulager la misére du peuple grec. D'autre part, il 1, avait
la participation á ce méme mouvement des gens de lettres qui, er]

plus de leur contribution financiére, créérent par le moven de
leurs oeuvres une vraie "littérature" et une vrai "art philhellénes"
qui influencérent fortement I'opinion publique. Ce sons iustement
ces deux visages du philhellénisme des derniéres années de la Ré-

volution grecque que j'aimerais présenter dans cet article, mais,
sachant qu'il est difficile de parler sur tant de choses en si peu
de pages, je me bornerai au retentissement qu'a connu cet évé-
nement tragique de l'histoire grecque moderne dans le monde
intellectuel de I'Europe.

Il est certain que I'aide financiére fournie par les comités
philhellénes européens et américains á la lutte des Grecs pour
Ieur indépendance pendant la période critíque de ses trois der-
niéres années était considérable'". La caractéristique principale du
mouvement philhelléne durant cettc période était son caractére
total; il se manifesta dans presque tous les pays et dans presque
toutes les classes sociales. Le philhellénisme réunit á ce moment-li
un effort commun méme d'homme.s appartenant á des peuples
différents, quelquefois ennemis entre eux, et i des religions ou
dogmes contraires. Par example des Catholiques, malgré la neu-
tralité que gardait officiellernent le Saint-Siége ", de.s Protestants
qui se manifestérent libres des préjugés religieux, et des Ortho-
doxes, tous donnaient de l'argent pour les Grecs en méme temps
que les Quakers, les Israélites, les Bouddhistes, etc. Méme des

corlergants chinois, qui .se sont trouvés á Calcutta, contribuérent
des so¡nmes généreuses pour la lutte des Grecs, quand la "Socié-

10 Plusieurs informations sur les contributions des comités philhellénes
aprés 1826 se trouvent dans la correspon:lance publiée du philheüéne Eynard
et de Capodistrias (voir Sp. lrf. Theotokis, 'l¡Dtil,olOacpía I. A. Ka¡toDí-
or?,.d. - f.f'F,üvápDou, 1826-1831, fasc. A.B. Ath¿nes 1929-I930, passim.
Voir surtout les documents Nos. 4, 12, 32,34, 59, 62, 66, 67, 68, 87, 93,
100, 114, 156 et I78).

11 Sur I'attitucle du Saint-Siége pendent la Révolution grecque voir Ie

livre de Georg Hofmann, Das Papsttum und tl.er griechische Freileitskanpf
(1821-1529), Ronrc 1952 (Oricntalia Ch¡istiana Analecta 135), surtout pp. 45

et suiv., oü se trouveut les tlocu¡ne¡rts rclatifs ii cc sujet.
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té philhelléne des Indes" organisa une quéte ". Ce fut peut-étre
pour la premiére fois qu'on remarqua le phénoméne d'une révo-
lution raffermie et entretenue presque complétement gráce á une
initiative privée, et il ne serait peut-étre pas exagéré de dire que
le philhellénisme sauva i ce moment le peuple grec de la famine
et lui fournit la possibilité de continuer sa lutte.

Mais le philhellénisme, comme je I'ai dejá mentionné, ne se

presenta pas simplement sous cette forme. En méme temps, il érnut
et mobilisa les hommes de lettres et les artistes, er1 mettant á la
disposition des Grecs une aide non seulement matérielle, mais
aussi morale. "La littérature et I'art philhellénes" ne sont certes

pas exclusivement une caractéristique des derniéres années de
la Révolution, mais au contraire se manifestérent dés les pre-
r.niéres années de la lutte et méme avant. Cependant, aprés la
prise de Missolonghi ils devinrent, me semble-t-il, plus forts et

plus dramatiques. Dans cette forme aussi du philhellénisme, ai»si
que dans la forme précédente, ce qui prédomina c'était davantage
tun sentiment humanitaire et philanthropique que Ie sens romanti-
que et l'amour de la Créce classique.

La participation la plus marquée des intellectuels á la fiévre
philhelléne fut celle des Frangais. Et ceci était trés naturel, venant
d'un peuple qui était -son amour de Ia liberté mis á part- tou-
jours connu pour son amour des lettres et des beaux-arts. A ce mo-
ment en particulier, á part la position favorable á Ia Gréce prise
par Ia plus grande partie de la pre.sse franqaise'", á Paris arusi bien
que dans le reste de Ia France, circula un grand nombre d'impri-
més, des plaidoyers surtout et des feuilles de propagande en fa-
veur des Grecs, qui exercérent une influence considérable sur
l'opinion publique. Dans un de ces pamphlets, intitulé "Missolon-

1: Voir Babis Arrninos,'loro2,.xí, o'r1pz,tÁy,arz (le chapitre "OíOl¡.i).ly¡-
,ag tñ f82f"), Áthénes 1925, pp. 188-189. Sur le ¡r¡ouvenrent philhelléne aux
Indes voir en général l'étude spécirle de Spyros D. Loukatos, t'E).}4v:g zeí
Or).íl).r¡veg rdv 'IvD:íñv zerí 'cr,v 'E\).4v,.zfv 'Er,avi,oraotv, Athénes
1965, surtout pp. 48 et suir'.

ls Sur l'attitude de la presse frangaise lxndant les prenriéres lnn&s de
la Révolution grecque voir l'étucle spéciale de Jcan Dimakis, La guene de
l'indépenilarce gtecque aue par la presse lrangaise (période de 1821 ¿i 1824),
Thessaloniki f948. Cf. Isambert, op. cit. pp. 219-221. Sur I'attitude de la
presse frangaise et, en général, sur le Philhellénisme frangais voir aussi l'arti-
cle de Démétrius Bikélas, "Le Philhellénisme en France", Reoue d'Hi.rtoi¡e
Diplomatique v. 5 (1891) pp. 316-365.
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ghi n'existe plus" ", qui circula presque aussitót aprés la prise
de la ville, son auteur, I'homme politiqe Camille Paganel, a écrit
que le "lieu oü se trouvait Missolonghi restera sacré"'".

Les événements tragiques du siége et de la prise de Missolon-
ghi se sont aussi inscrits trés vite dans I'histoíre. ]e mentionne
ici l'oeuvre du journaliste et poéte Auguste Fabre Histoire du
sidge du Missolonghi, admirable pour son exactitude et son ob-
jectivité, bien qu'elle ne parut qu'une année seulement aprés les
événements. Expliquant dans sa préface les raisons pour lesquelles
il a écrit ce livre, Fabre dit: "Alors, j'ai pensé plus que jamais
qu'il pourrait étre utile á la cause des Grecs, devenue celle de
I Europe entiére, de rédiger, avec une grande simplicité, le récit
de ce siége éternellement mémorable, et de dire, en l'offrant au
public: Lisez; il n'y a ici que l'exacte vérité. Yoyez.si, retracée
sans aucune exagération, la défense de Missolonghi ne présente
pas encore un des plus beaux modéles, peut-étre le plus beau
modéle, que le patriotisme et Ie courage aient iamais offert á

l'univers"'o. Cette oeuvre, imprimée par le philhelléne bien connu
Firmin-Didot, fut regue avec intérét par le public et contribua
beaucoup á l'élargissement du courant philhelléne. Le méme au-
teur avait aussi composé un drame intitulé lréne ou l'heroine de
Sor¿0, mais Ia censure défendit sa rcprésentation ".

A cette méme qroque, les Glecs ont trouvé un autre défen-
seur chaleureux, la revue littéraire parisienne Le Globe, qui avait
commencé i paraitre en 7824 gráce r\ l'initiative du philosophe

Jouffroy. L'éditeur en chef était Dubois, aup¿uavant directeur de
l'Ecole Normale. Dans cette revue, méme dés les débuts de sa
parution et malgré la censure exercée en France de temps en
temps jusqu'á la Révolution de 1830, frrrent publiés divers arti-
cles philhellénes et autres textes, écrits par l'éditeur et philoso-
phe lui-méme, par Sainte-Beuve " rlui devait devenir un critique
célébre, par l'éditeur des chansons populaires grecques Claude

r{ Canrile l'itganc}, -\lisso/onrllti ¡t'c:,t phts, Paris 1E26.
15 \'oir De'nr. Photiadis. \1zc).1^;';'.. :1 !¡c< tf;í ¡t:i'á),r;< e):.ccxl.x3,

2e éd.. Athénes 1958, p. 53.
r6 Augrrstt, I¡al¡re, IIisf¿.¡ire ¿l¡ sidsc de \{issolongl¡i, st¡it ic ilt' ¡tiices i1¿.s-

tificatiws, Paris 1t127, PP. 3-4.
ri Photiadis, op. cit. p. 30 n. l.
l8 Sur la position <le Sainte-ileuvc onvers la Révolution grecqus voir

I'irrticle de Frarrcis Pntner, "Le Philhellénisnre «le Sainte-Beure", 'Er'.orr¡p.o-
t'.tí¡ 'Enel:r¡oi.', 4t'-),ocog,.xfig Ixc).fr; llavzr'.orq¡*íou 'A.$4vóv, 2e ptl
tiode, r'. ? (1936-1957) pp. 323-340.
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Fauriel " et plusieurs arltres auteurs, ainsi que des comptes-rendus
de divers livres dont les sujets se rapportaient á Ia Gréce, d'oeu-
yres littéraires de méme nature, etc.

Tous ces écrits, qui se multipliérent aprés la prise de Misso-
longhi, étaient composés avec Lrn esprit philhelléne trés marqué,
et leurs auteurs ne perdaient jarnais l'occasion de s'exprimer avec
chaleur á l'avantage des Grecs. Par exemple, le critique Louis
Vitet, en écrivant au mois de mai 1826 sur le travail connu du

1:rofesseur á la Sorbonne AbeI Frangois Villemain, intitulé Lascs-
ris ou les Grecs du XVe siécle, parlait ainsi de la prise de Misso-
longhi: "Hélas! ils sont tombés les martyres qui nous deman-
daient du pain et des armes, Vaincus, presque sous l'ombre de
tous les drapeaux européens. Not¡e flotte a entendu l'explosion
qui tua des milliers de femmes et d'enfants et fit sauter vers le
ciel Ia derniére croix du dernier évéque et l'épée du dernier chef
de Souli! .. . Pendant que les rois se resserrent autour de leur
Sainte Alliance, le cri de miséricorde sortit de quelques maisons
royales. Espérons qu'il se répandra plus loin. Un accord sauverait
I'Europa... Nous croyons á la paix et á Ia liberté"...""

En méme temps que la pamtion des imprimés mentionnés ci-
dessus, dans plusieurs villes frangaises, et en particulier dans la
capitale, des concerts, des représentations théátrales et des expo-
sitions de peinture furent organisés en faveur des Grecs, avec un
grand succés. L'argent encaissé alr moyen de toutes ces manifes-
tations fut assez considérable. Il suffit de remarquer qu'une seule
exposition pareille á Paris appolta 30.000 francs de cette épor1ue ".
Aussi, une autre exposition de peinture créa une impression ex-
ceptionnelle: ouvetre á Paris le mois de septembre 1826, elle pré-
senta, entre autres oeuvres, des tableaux á sujet philhelléne de
peintres connlls, tels que Arl, Scheffer, Alexandre-Marie Colin et
d'autres ".

t27

te Sur l¿ personnalité et l'ot'ur,¡e de F ¡r¡riel 'oir l¿r uronographie drr
prof._\liodreg Ilrrovirc, Claude Fauric! el kt fortune ettropéenne cle¡ poésies
populaires grecques et se¡bes. Étutles d'histt)ire ronruntiqtLte suit,íe clu' Cotos
de Fal¡iel prolessé et Sorbonn¿: (1831-i,g3g), paris 1966.

ro Sur I'activité' philhellc\rre rle cettc revue voir l'articlr: cle I{éléne S.
Kar¿riz¿r. 'tó r.eg,-o»ó ¡zo,"oi'.xó "(llobc" zel. f1 ,E),),r1v,-xi, 'Erevi,.o-
raor¡, lfelanges offerts d, Oc-tat;e et \lelpo Merlier, v. f (Aih¿n;s lg56) pl.
55-82. une liste des articles cle c€tte rc'ue conc€rnant l¿r i;réce se trouve au.
pp. 73-80.

rr Bikélas, o¡t. cit. p. 362.
::¿ Voir Eugénc Asse, "Les petits r.o¡uantiques,' ( Lil. L'indépendance de

la Créce et les poétes tle la Re.staur¿,io¡¡). perii 1900, p. 10g.
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Dans le domaiue de la littérature, oü le philhellénisme fran-
gais avait déjá produit plusieurs oeuvres de valeur, un renou-
veau eut Iieu aprés la 1:rise de lvlissolonghi. Les suiets qui prédo-
minent maintenant sont bien stu' Missolonghi et les habitants de
Souli, n-rais aussi des événements tragiques de la Révolution pré-
cédant cette catastrophe, tels que les massacres de Chios et Ia
dévastation de l'ile de Psara, ou bien des combattants célébres

comme Ie héros mort Markos Botsaris et I'incendiaire légendaire
Konstantinos Kanaris, deviennent des sujets de poémes et de
drames. Dans le plus grand nombre des cas, ces oeuvres ne sont
pas bien sür trés remarquables et il faudrait peut-étre les juger
simplement du point de vue de l'intention. Plusieurs poémes par
exemple ont été composés par des poétes médiocres ou méme par
des hommes qui n'avaient jamais écrit d'autres vers, mais aussi par
des auteurs frangais t¡és connus: Casimir Delavigne, Michel Pi-
chat, Pierre Lebrun, Lamartine, Alexandre Dumas pére, Hugo et
d autres ont consacré des vers et des piéces de théátre á la lutte
des Grecs. En 1827 llAcademie Frangaise proclama, á ce sujet,
un collcours poétique dont les résultats ne furent pas d'une trés
grande valeur. Cependant, i la réunion du 25 aoüt de la méme
année le poéme L'Af'frarrchissement des Grecs par Auguste Le-
maire, professeur au Lycée Saint-L,ouis, regut un prix.

Il n'est pas facile de présenter toutes ces oeuvres ou méme de
les énumérer, dans les limites étroites d'un article. Pour cette
raison, je me bornerai i mentionner quelques oeuvres, de chaque
genre Iittéraire, écrites non seulement par des auteurs célébres,
rnais aussi par d'autres moins connus, pour donner une idée gé-
nérale.

Au théatre, nolrs avons la piéce d'Emile Souvestre La Prise
rle L[issolonghi, dont la représentation fut interdite par la cen-
.sure, et le drame, en trois actes et en vers, d'Ozaneau La derniére

imrnée de Missolonshi monté avec grand succés le 10 avril 1828,

pour marquer le deuxiéme anniversaire de Ia sortie. Les per-
sonnages principaux de ce drame étaient Notis Botsaris, Tzavellas,
Mayer, Themelis et les combattants de Missolonghi. La piéce se

termine par I'explosion du depót de poudre par Christos Kapsalis.
Aussi, á la méme époque, trois opéras furent composés et mis
en scéne: un par Carmouche et Pouiol intitulé Parga ou b brúlat
et detx par d'autres compositeur.s, Iréne ou la prise de Nauplie,
et Giouli ou les Souliotes. Le ron-ran a été pauvrement représenté
par le roman historique de Mme. Daring Botsaris et Chryséis et
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quelques heros de ln Gréce moderne, tandis qu'on vit paraitre de
rlombreux poémes dont le suiet se rapporte á la Révolution grec-

que. A part les poémes consacrés á Missolonghi par le comte Gas-

par de Pons, Jean-Pierre-Guillaume Viennent et d'autres, ie dois
mentionner le poéme célébre de Pierre Lebrun Poéme de ln Gré-
ce or Voyage de ln Gréce qtri parut en 1828, le dithyrambe d'Ale-
xandre Dumas pére Kanariq et l'oeuvre du poéte de l'école classi-

que Casimir Delavigne Sept Messéniennes nouoelles. A la méme
époque aussi, Pierre-Jean de Béranger, qui jouissait d'une tré.s

grande popularité, écrivit son chant de guerre Psara'.
La voix du jeune Victor Hugo, un des derniers á répondre á

I'appel du philhellénisme, mais en méme temps un des plus écou-
tés, fut entendue en faveur des Grecs. En 1829, Hugo publia le
célébre recueil des Orientales: parmi elles, on trouve ses poémes
"grecs" Kanaris, Les Tétes du sérail, Enthousiasm¿, Naoarin, le
célébre Enfant grec de Chios et Lazzara. Les poémes mentionnés
ici, parus en 1829, avaient été tous composés pendant les années
l8n-I828, exception faite du deuxiéme, Les Tétes du sérail, écrit
et imprimé pour la premiére fois sous forme de feuillet séparé
Ie mois de fuin 1826, c'est-á-dire á I'époque oü toute l'Europe
était seoouée par la nouvelle de la destruction de Missolonghi ".
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23 Sur la littérature philhelléne frangaise de I'époque de Ia Révolution
grecque voir surtout Asse, op. cit., pp. 85-120, oü on peut trouver une liste
cornpléte des poémes philhellénes; en particulier sur cette littérature aprés Ia
price de Missolonghi voir pp. 107 et suiv, Voir aussi l'étude spéciale de lvlarie
Nonnenborg-Chun, Der Franziisische Philhellenismus in den zroanzi.gen lahren
des aorigen lahrhunderts, Berlin 1909, voir aussi Isambert, op, cit, pp. 228-.
236, Ibrovac, op. cit. W. §-42. Cf. Ed. Driault - M. Lhéritier, Histoire ili-
Ttlomatique de la. Gréce de 1821 d nos iours, v. 1, Paris 1925, pp. 327-328.
Texier, op. cit. pp. 53-54. René Canat, L'helléüsme des romantiques, Paris
195l-1955, v. I p. 227 et suiv., v. 2 passim. Lemaitre, op. cit. pp. 7-14
(l'esprit de ce Iiv¡e n'est pas favo¡able envers les Grecs). Anninos, op. cit.
pp. 221-223. o¡r trouve aussi quciques reirseignenrents dans Ie livre de Aristide
?,11p"{*, L'opinion publique frungaise et la ¡éaolution grecque (1827-
1827), Nancy 1962, pp. 52-51. Cf. ¿lussi l'¿rrticle de Kostis palamas,
Po¡rcvrro¡rós xaí Orle)J¡v'-oi,-é3, rlins I. ¡ournal d'Athéues ,"Eprpóg,,, t.
!5 ¡nars 1918. Voir enfin Karatza, a.t. cit. pp. 7g-g0.

:r{ Victor Hugo, Les Oilentak:;, éd. J. Hetzcl et Cie, paris s. d., lI.
'Caaaris", pp.27-30 (novcmbre 1828), III. "Les tétes du Sérail,', pp. ¡'S-¿f(juin 182{t), IV. "Enthousiasnie" pp. LZL-LZZ (&10 ¡uin I828)-Lt )GI."L1zzarz" pp. 137-139 ( 14 mai 1828). 1roi. dans Ie revue ..Náa ,Eóría,, v. Sl
11Q52) pp. U3-448, des traductions grecques de <¡uelques poémes mentio¡rnés
ci-dessus; du poeme "L'enfant", traáuit par Kosiis Éalam^as. et des p**.,
"E¡rtho,siasnle", "Navarin" (fragment) et- "Canaris", tr:rduits par Aü. Kons-
tentinidis - Xenakis.
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Dar¡s ce poéme, plein d'émotion Iyrique et dramatique, Hugo
fait décri¡e les derniers moments de Missolonghi par les trois tétes
décapitées des guerriers célébres de la Révolution: celui de Ka-
naris, dont on avait dit qu'il se tua en essayant d'aider les assié-

ges (cette information n'était pas vraie), de Markos Botsaris et
de l'évéque Joseph ".

Le mouvement littéraire philhelléne le plus important, aprés
celui de la France, fut le mouvernent allemand'. Dans plusieurs
villes allemandes, et malgré fattitude réactionnaire de plusieurs
états allemands, furent publiés, pendant la durée de Ia Révolu-
tion grecque, plusieurs poémes, récits, drames inspirés de la lutte
des Grecs. Je n'ai pas l'intention de parler en détail sur ce suiet.

Je mentionerai simplement quelques-unes de ces oeuvres, surtout
celles composées aprés la prise de lúissolonghi, ayant comme suiet
cet évéaement particulier.

En 1826, le poéte Christoph August Tiedge publia en un
volume séparé á Leipzig son poéme Les Grecs dans leur combat
contre les barbares, oü il reproche aux monarques et aux conseils

2ó Voir dans le livre de Chr. C. Er.angelatos, .loro2ia rci\7¡ao\,,.!.l,.ot¡,
Athénes f959, pp. 399-407 une tradrrction libre en grec (il .s'agit plutót
d'une paraphrase) dtr poéme de Hrrgo "l,t's tdtes clrr Sér¡i:I". Sur le Philhe-
llénisme tle Hugo voir en général le,s étudt's sr¡iv¿rntes: Kostis Prrlamas, rO

Bíxrag Ottyxí xaí i 'U.lág, "IIe(oí Lpáy,o,. B"' ("'Azrzvra" v.
10, ed. "\l:tí¿46", Athénes s. d., ptr. 221-262, et suttout pp. 228-237). Roger
Milliex, 'E).),1vo7a),).v-&,, npísri ¡ztoáD,.o (l'article 2 "O Rtxrotp Oü72.tí
noróE pí),oE rfrg 'E).),áEag), Athént's 1953. Cf. D. Pantelodirnos,, !O

Orla).).¡vro¡róg rcí Bi.xr,apoE oEyút xa{e tóv *.'¡ittz oí 1821,
"'Hrceqatrxi¡ 'Earia" v. 19 (1970) pp. 258-266.

x6 Sur le mouvement philhell¿ne en Allenragnc voir en général le petit
livre de S. Th. L¿rscaris, 'O Orl:l),¡vro¡ró; Lv Tzo1tuvie xetá túv
fE).I¡vr.zfrv 'E¡.ev&,oreo,.v, Athénes 1930, r¡ir on peut trouver aussi l'in-
dication des ouvrages antérieurs sur ce sujet. Voir Surtout pp. 58-60 sur le
méme mouvemen.t aprés la prise tle \lissolonghi. Cf. J. Irmsc'her, llzpi. róv
Ieg¡tav*óv Olle).lr¡vlo¡tóv (traduit en grec par \I. Xiroyannis),
"llaovaoo6g" pér. B, v.6 (1964) pp.562-563. Voir aussi P. Karolirlis, rO

Feppavtxóg Ol).e),),4vro1ráE, .{thénes 1917, pp. 20-32. Le travcil de Robert
F. Arnold (Der deutsche Phillrcllenismus. Kultur und literarhistorische Unter-
suchungen, revue "Euphorion", Bamber 1896 [Zweites Ergánzungheft] pp.
71-181 ) reste encore fondamental su¡ le méme sujet. Voir a:ussi du méme
auteur, "Zur Bibliographie des deutscire Philhellenismus", dans Euphorion
1904, Carl. Erler' Der Philhellenismus in Deutschlnnd, l*ipzig 1906, Erich
Zieba¡th, "Philhellenes in Hamburg uncl Bremen 182$1926", Hellas-Jahrbuch,
Hamburg 1937, pp. 55-61, Bernard Vonderlage, Die hamburget Philhellenen,
Góttingen 1940, et, enfin, le t¡avail ré'cent de Joh. Irmscher, Der Philhelle-
nivnus in Preussen als Forschungsanliegen, Berlin 1966.
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des ministres l'indifférence qu'ils ont montrée vis-i-vis les malheurs
des Grecs. Aussi, dans la méme année, un autre poéte, Friedrich
Kalkreuth, ami du grand poéte lyrique philhelléne Wilhelm Mü-
ller, publia á Dresde son oeuvre A tappui des Grecs. Appel aux
chrétiens. Aussi, le fécond poéte et romancier Friedrich de la
Motte-Fouqué, qui était trés en vogue, publia en 1826 trois poé-
mes dont l'un est intitulé Missolonghi. Au mois de mai de la
méme année, á Berlin, Amalie von Helvig-Imhoff, disciple fidéle
de Schiller et de Goethe, publia pour la deuxiéme fois en un vo-
lume séparé, vendu pour le bénéfice des Grecs, onze de ses

poémes philhellénes déjá connus. Pour la méme année aussi, je
mentionne les poémes de Bülau et de Walter ayant comme suiet
Missolonghi, ainsi que les deux drames de Daniels et un autre,
anonyme, inspirés par le méme événement.

Ce méme mouvement littéraire continua pendant les années
IB27 et 1828. Des poémes et d'autres oeuvres littéraires parurent
encore, tous inspirés de limpression crée en Europe par la prise
tragique de Missolonghi. Quelques-unes de ces oeuvres avaient
comme suiet Missolonghi lui-méme, mais plusieurs étaient aussi
consacrés á d'autres événements de la Révolution, contemporains
ou bien précédents, ou se rapportaient d'une maniére générale
á la lutte des Grecs. Je me borne ici á mentionner le poéme de
Otto von Deben Aprés la prise de Missolonghi, le long poéme
épique La Croix en Créce de Josef Christian von Zedlitz, le
traducteur connu des poémes de Bv-ron, la nouvelle de Von Trom-
litz (sous le pseudonyme de Witzleben) La Prise de Missolonghi,
et le drame de Krahe ayant Ie méme tit¡e -. Enfin, le grand Goethe
aussi, malgré son conservatisme á cause de son áge avancé et de
sa posiüon officielle comme premier ministre de Weimar, glorifia
lord Byron dans son Faust, dans le personnage de Euphorion,
précisément pour son sacrifice á Missolonghi. Au moyen des vers
qu'il mit dars Ia bouche de Euphorion, Missolonghi, devint ré-
vellement l'autel idéal et éternel du courage et du sacrifice de
soi-méme'",

27 Yoir Laskaris, 'O Or¡lelk,vro¡róg á, Tzpp.avía, op. cit. 61 n. 2,
p, 82 n, l, pp. 73-84 et 9l-95, oü se trouve un catalogue d'oeuvres litté-
raires philhelléniques publiees en Allemagne de 1826 jusqu'i 1830. Cf. Karo-
Iidis, op. cr¿ pp. 48-49. Anninos, op. cit. pp. 224-225.

2E Sur le philhellénisme disputé de Goethe voir I'article de I'académi-
cien Sokr. Kougheas, rO Or).e).trr¡vro¡r,ó6 Tou Coethe, "llpax:*xá :'fis
'Axa}qtíag'A$¡vóv"; v. 7 (1932) part B (Discours) p,p. 84-95. Selon
Kougüeas, Goethe fut un v¡ai philhelléne.



132 BIZANTION _ NEA HELLAS - N9 5

Il faut certainement mentionner aussi le poéte lyrique Wil-
helm Müller, de Dessau (de I'Allemagne du nord), le chantre le
plus enthousiaste de la Révolution grecque, "le Grec Müller"
comme il a été nommé, et avec justice. Il est mort á l'áge de 33
ans, au mois de septembre 1827, sans avoir vu lc résultat de la
lutte pour l'indépendance grecque qu'il avait chantée avec tant
de passion.

Au mois d'octobre 1821, pendant que les Grecs en étaient
encore á ieter les bases de la Révolution au Peloponnése, Miiller,
qui avait suivi des cours de littérature á Berlin, publia son premier
recueil philhelléne de dix chansons intitulé Chansorx des Grecs.
Darx six semaines cette édition fut épuisée. Elle a été suivie de
six autres recueil pa,reils jusqu'a I'automne de 1826. En méme
temps, N{üller traduisit en allemand, et en vers, avec grand succés,
et publia en 1825 á Leipzig, les chansons populaires grecques de
la collectio¡r de Fauriel.

Müller composa en tout 52 poeme.s philhelléniques consacrés
aux grands événements tragiques ou aux héros de la Révolution.
Voici quelques-unes des sujets de ses poémes: LaContpagnie sacrée,

Alexandre Ypsilantis á Murrcács, Le petit hydréen, Pacte atec
Dieu et Chios (ces deux derniers se lapportent aux masacres de
Chios), Kotxtantinos K«naris, t\farkos Botsaris et dautres. Dans
son beatr poéme La Gréce et le nrcnde le poéte conlnlence et finit
avec ces deux vers célébres:

"Sa¡w liberté que serais-tu, ó Gréce?
Sans toi, ó Gréce, que serait le mondeT'

Venez, peupLes, de toutes les régiorts cht monde,
Voyez la poitrirw qui aous a nourris du lait de la Sagesse;

Faut-il que les barbares la déchirent?
Voyez l.es yeux qui oous ont ilhtminés
Aoec les rayons da la beauté;
Faut-il que les barbares les arrachent?
Voyez la flamrne qui ootts a chauffés iusqu'aur tréfonils de fdme
Pour que outs sachiez ce que aous étes,
Ce que oous ooulzz,
Ce gue oous deoez deoenir,
La haute noblesse de aotre humanimr,e,
Votre liberté;
Faut-il que les barbares Téteignent?
Venez, peuples, cle toutes les régions du monde,
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Donnez ln main pour qu'elle soit libre
Celle qui üous a tous libhés.

Sor* liberté, que serais-tu, ó Gréce?
Sans toi, ó Gréce, que serait le monden

Il était naturel que le drame de lVfissolonghi agitát N,füller
profondément. Il écrivit alors trois poémes sur Missolonghi qu'il
publia á Dessau au mois de juin 1826 á ses propres frais en un
volume séparé. Il fit don des revenus de ce petit recueil, son
dernier, au mouvement philhelléne. Ces trois poémes sont intitu-
lés: La Forteresse du ciel, L'Assomption de Missolonghi, et Le
Nouaeau Lfissolonghi. Le professeur américain Hatfield découvrit,
il y a quelques dizaines d'années, un quatriéme poéme inconnn
de Müller. Dans un de ses poémes mentionnées ci-dessus, le
deuxiéme, Müller écrit *.

"Tu es tombé, ó Missolonghi? Non, tu n'es pas tombé; dan.s un
triomphe de tonnerre, dans les flammes de la foudre, tu volas vers
le ciel . . . Méme le.s os de tes morts que tu cachais dans ton sol
noir, tu les as saisis et emmenés avec toi dans l'air libre, et les
ámes qui y vivaient les étreignirent avec une joie folle, parce
qu'elles étaicnt libérées de Ia honte. . . Venez, vous, les rois de la
Chrétienté, venez et prenez un peu de cette cendre et mettez-la
dans vos pourpres, dispersez-la sur vos couronnes, .sur Ienr or et
leurs diamants" "'.

Enfin, quand on parle de la littérature philhelléne allemand,
on ne devrait peut-étre pas onettre de mentionner les poémes

2e Arist. Kourtidis a fait r¡ne traduction libre en grec de ce poénre.
30 Voir aussi une traduction grecque cle ce poéme faite par Kourditis.
31 Sur I¡ personnalité de Wilhelm Nfiiller et ses poémes philhellénes

r,oir, en gén('r.rl, Jean E. Kalitsounakis, 'O lou).rá).¡ro; IIú).),ep rrai á

Orla).I¡vlo¡róE 3v tf Aurrtfr F,lplitr¡, Athénes 1928; sur Ie contenu de
ses recueils des "Chansons des Crecs" \'oir surtout Ie pages 16 et suiv. Voir
aussi Arist. Kourtidis, IbulláI¡tc6 \,Iú).).ep, i> noffiiitg rdív taalouDr,6v
róv 'El).fivtrrv, "Néa 'Eo¡ía" v. 3 (1928) pp. 14-21,55-63. Cf. Karolidis, op.
cit. 44-4t1. Laskaris, tO Orle),),r¡vcop.6g Lv Épp.avia, o¡r. cit., pp. 7073
L'étude de Gaston Caminade, Les Chants d,es G¡ecs a le Philhelbni¡me d¿
Wilhelrn Müllet, Paris 1913, reste encore fondamentale sur ce suiet. Voir
aussi I'étude récente de J. Imrscher, "Der Dessauer Dichte¡ Wilhel'm lt{üllcr
t,nd <ler deutsche Philhellenisnrus",'E).I¡vtzá v. 21 (1968) pp. 48-74, sur-
tout les pages 64 et suiv. Sur les traductions en allemand, faites par Müllcr,
des chansons populaires grecq{¡es du recueil de Fauriel voir Ibrovic, op. cit.
¡rp. 205-209, et Canrinade, op. cit. pp. 147 et suiv.
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qu'écrivit le roi Louis Ier de Baviére "'. -non pas tant pour leur
valeur poétique que pour le fait qu'ils furent ecrits par le membre
d'une famille royale. Louis, qui n'était encore que prince héritier,
salua avec enthousiasme la Révolution grecque, et, comme il était
poéte lui-méme, mit á la disposition des Grecs non seulement sa

bourse mais aussi sa muse. Il écrivit ces poémes philhelléniques
32 en tout o, peu á peu pendant la durée de Ia Révolution, inspirés

par des senüments chrétiens et de.s souvenirs de I'antiquité clas-

sique. Je mentionnerai ici en particulier ses poémes qui se rap-
portent á Missolonghi: au début de 1826, quand la rumeur que
Missolonghi avait capitulé fut prouvée fausse, Louis composa le
poéme intitulé Aprés Tattaque repoussée. Un peu plus tard, au
mois de mars de la méme année, quand Missolonghi se trouvait
aux derniers moments de son agonie, il écrivit un deuxiéme poéme
intitulé Consolntion aux Crecs. Le roi-poéte pleura Ia chute de la
Ville Sacrée avec ses poémes Lo Lam.entation des Grecs, Apos-
trophe á Missolonghi, Ta Chute est un Triomphe, et plus tard, il
chanta sa reprise par les Grecs en 1829, avec un autre poéme *.

Un phénoméne pareil se manifesta aussi dans la lointaine
Suéde oü, i cette époque, le poéte Carl August Nicander publia
un poéme intitulé Nlarkos Botsaris ou taigle de l'Epire. Aussi,
Ie iournaliste Wallmark, secrétaire de la Société des Amis des
Crecs, écrivit une piéce de théátre historique, Les Souliotes, qui
eut, de 1827 á,1829, huit représentations au Grand Théátre Roval
de Stockholm *-

s2 Sur le philhellénisme du roi Louis Ier de Baviére voir Karolidis, op.
cü. pp. 32-44. Voi¡ aussi Dionysius \fetaxas Iúessinesis, Der gri;sste Frcund,
de¡ Hellercn, Kónig Luduig I, aon Bagern als Philhellenen, München 1966.

ss En 1830 le philologue allern¿rrd Johann Franz a publié ¿ Stuttgart
une traduction grecque des poénres plrilhellénes de Louis de Baviére sous le
titre -,toDofzou toü t),s.'.vor&¡c'r tsa'.;&,por; Baol),étog álsyía re xaí
¡rÉlr¡ sig nEI),4vag" (Laskaris, 'o <Irr).a),1¡vro1,.ó5 áv Tepp,evía, op..cit.,
p 60, n.2).

34 Sur rres poémes de Louis de Baviire voir en géné¡al Karolidis, op. cit.
pp. 32-38, oü se trouvent aussi quelques fragments traduits en grec. On peut
aussi voir dans le tivre de Christos G. Evttnghelatos, Oi Or,).é),lr¡veE, Athénes
1938, pp. 6&70, une traduction grecque rle trois de c.es poémes concernant
Missolonghi (le premiér est traduit par Aristomenis Provelenghios et les deux
rutres par §ophoklis Karydis ).

35 Sur Ie mouvement philhelléne en St¡éde voir en général l'article de
Erik Wikén, ?H ouppolí 

-t!g 
Eou¡DíaS arúv. 'E),),r2vrx{ 'Ez.aváarax'¡

(traduit en grec par J. Th. Kakridis), "Néa'Eorial', v. 44 (1948) pp. 1329-
r333.
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La peinture a aussi contribué á la Révolution grecque avec
ses deux grands courants artistiques de la premiére moitié du
19e siécle, le classicisme et le romantisme, le premier par la con-
servation de l'ancienne gloire de Ia Gréce et par son association
avec le présent, et le deuxiéme par la présentation, la glorification
et l'interprétation des événements de Ia Révolution. Le classicisme
mit au service des Grecs modernes tout leur passé mythologique
et historique et rappela á l'Europe que ceux qui luttaient avaient
comme ancétres certaines des plus grandes figures de I'humanité.
Mais ce fut le romantisme qui joua le róle le plus décisif dans Ia

mobilisation de I'opinion publique en Europe: par son caractére
ménte, sa prédilection pour les sujets contemporains, sa relation
avec la littérature, son amour pour la liberté et son penchant á la
subjectivité, il ne pouvait que se trouver plus prés du peuple grec
et de ses problémes. Il est incontestable aussi que le róle primordial
dans Ia présentation, l'élévation de la Révolution grecque et la
création d'une opinion publique philhelléne fut joué par le roman-
tisme frangais, qui prétait au mouvement romantique le prestige
et l'influence que la culture frangaise conservait pour beaucoup
de nations européennes *.

Presque, tous les peintres importants du romantisme frangais
.se sont intéressés á cette Iutte pour la renaissance nationale de
la Gréce: Jean-Louis-Theodore Géricault, Ary Scheffer, les fréres
Eugéne et Achille Dévéria et d'autres. Mais son meilleur interpréte,
son chroniqueur et commentateur fut incontestablement Eugéne
Delacroix, le chef et le représentant le plus considérable de tout
le romantisme européen. Pendant toute la durée de la Révolution,
il suivait les événemanh, s'en servait en les interprétant et en les
transformant en des sujets universels. Au moyen de son art, Dela-
croix exprima non seulement l'esprit du romantisme, mais aussi
Ie contenu réel du conflit entre les Grecs et les Turcs. Son oeuvre
célébre, Mqssacre de Chios, est un des meilleurs exemples -.

Un assez grand nombre de tableaux philhellénes avaient déjá
été exécutés pendant les cinq premiéres années de la Révolution.

36 Voi¡ Chrvs. Christoq eH Lrcuv&,oraar¡ «6 \821 xei. i¡ ii.tpaniizrl
téxvr¡, Thessalonique 1969, pp. 15, 17-18, 19.

3z Ch¡istou, o¡t. cít. p. 19. Voir aussi pp. 2l-25, 2i-28, oü l'auteur
fait une description des oeuvres philhellénes de Delac¡oix. En ce qui con-
cerne l'influence de la Révolution grecque sur les beaux arts voir en général
le bref article de P. Karavias, 'H tE).),r1vlzfi 'Enaváoraor¡ Lpwel.totpla
Dóvapr7 ariE téxveE. \Irá ócxrp.fi *,9'.d,o'¡^r¡plvr¡3 r.er&talr6 "Néa
'Eor1.e" (Hommage i 1821, Noél 1970), pp. 119-126.
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La chute tragique de Missolonghi donna á cet aspect du philhe-
llénisme une nouvelle poussée. Ainsi, tant Missolonghi que des

événements précédents de la Révolution fournirent des suiets ir

de nouvelles créations artistiques, dont je mentionnerai les plus
importants.

A cette époque, Achille Dévéria peignit Le Serment de )'¡tsi'
lantis, et Antoine-Charles Vernet l'lncident cle la Réoolutiott
grecque. Aussi llltalien Giuseppe Mazzola uous donna son oeuvre

La Prise de Missolonghi por les Turcs d'lbralúm Pacha, et N{ichel

Philibert Genod deux tableaux iutitulés L¿ Serment clu ieute
guerrier. A la méme époque aussi fut peint un autre tableau
intitulé Scéne da la Sortie de Missolonghi, attribué par erreur á

Géricault, qui mourut en 1824 *.

Trés impressionnante, dans ce domaine de l'art, fut aussi la
présence d'Arv Scheffer, qui se plagait entre le classicisn-re et le
romantisme, avec ses oeuvres lnciilent des faits nouaeaux de lu
guerre des Crecs contre les Turcs, Le Guiaour, Exploits de Nfarkos
Botsaris, Les Femmes cle Souli, tableaux qui représentait la danse

de Zalongos, et enfin sa création Ia plus caractéristique. trfisso-
longhi, qu'il exposa pour la premiére fois en 1826 á l'Exposition
de peinture de Paris. Dans cette oeuvre I'artiste représente avec
un ton tragique un guerrier grec, <1ui met le feu á la poudre, un
prétre qui bénit avec sa main ]er,ée tenant une croix, une femme
qui serre dans ses bras son enfant, un groupe de philhellénes á

gauche, et au fond les Turcs ".
Enfin, le grand Delacroix, entre 1826 et 1827 -c'est-i-dire

pendant la période Ia plus critique de Ia Révolution- exécuta

ses oeuvres L'Assut de Markos Botsaris, Un lrcident de la lutte
gréco-turque, Cuiaour et Pacha, et surtout La Créce qui meurt ntr
les rui,nes de Missolonghi. Ce dernier tableau représente une jeune
femme qui meurt sur les ruines oü l'on voit les membres coupés
d'un guerrier et les pierres couvertes de sang; au deuxiér¡e plan
on voit un soldat turc. Cette oeuvre pourrait étre interprétée
comme prophétique: l'artiste, se servant d'éléments typologiques

s8 \¡oir Christou, op. cit., pp. 20, 25-26. Ces oeuvres se trouvc'nt arl

\Iuséc de I'Archevéché dc Chypre: I'oir, Patroklos Stavrou, "Eit$ao:5
i.ruai.ru. 4oo'(a», t!\vn3 v"eí Ía"cc'¡'-t-6v L^¡^¡2á9oY (!t rñs ou)'lcYñs
N. Arxe.cu j 'Lv ¡i,t \le7á).o \vvcZ'-zQ ú; 'lz2d4 ..'A"\'-'.r"oxori<
Kúnpou, Nicosie 19'63, ci du méure ,ruüur, /Ez{}e o'.g !a'¡a»'' t"4vr,; 

"tzit z'.pr),irttv, Nicosie 1971, passinr.
39 Clrristou, op. cit. p. 26: Cf. Annitrros, ttp, cit. ¡;' 2lj.
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et de caractéristiques morphologiques pris dans les images de la
Résurrection du Christ, représenta, á travers le théme de la des-

truction, la promesse de la résurrection de la Gréce.

Ces tableaux de Delacroix devinrent des svmboles qui ébran-
lérent l'opinion publique et influencérent des artistes dans d'autres
pays européens qui reprirent ces thémes, produi.sirent des gravures
et des lithographies en introduisant de cette maniére la Question
grecque dans tous les foyers'..

J'achéve cette bréve présentation de I'art "philhelléne" en

corrsacrant quelques mots i la célébre Petite fille grecque de

David d'Angers. Ce grand sculpteur du 19e siécle, qui fut l'égal
drr sculpteur italien Canova, qui connaissait Goethe et était ami
de Victor Hugo, philhelléne chaleureux, exprima le désir d'exécu-
ter un monument pour la tombe de Markos Botsaris. Il s'inspira,
pendant une promenade avec Hugo dans le cimetiére de N{ontpar-
nasse á Paris, de la vue d'une petite fille qui lisait svllabe par
syllabe une inscription sur une pierre tombale en suivant les
lettres du doigt. C'est ainsi que fut congu le monument qui repré-
sente une petite fille nue, penchée sur une tombe et lisant en
montrant du doigt le nom de N4arkos Botsaris, David d'Angers
présenta le modéle de cette sculpture á liexposition artistique de
L827, et quelques années plus tard, aprés l'avoir sculpté sur
marbre, l'envoya comme cadeau á la Gréce, pour qu'il soit placé
sur le tombeau de Markos Botsaris á Missolonghi n'.

A cette oeuvre d'art, un poéte Grec, Kostis Palamas dédia son

beau poéme La petite fille rur le tombeau de Nlarkos Botsaris*.

{0 Christou. o¡t. cit. pp. 27-2t1.
41 En ce qui conccrnrr Lttte oeuvrt d'art et ses ilvetrtures voir l'artic'!rr

rle Kostas Kairofylas, "rll rE).).rlvo¡¡o'3\a" :.olu A¿uiE Nt' ' Av(é cr,6v úl;c
io6 \lápxo,l \l'nbrcur,rl, "Q,'),d,r,^('.v.h ll¡tioro42owá" r'. 16 (i959) pP'
205-211. Voir irt¡ssi Antlri'llruc'I, "Histoirc ¿'ur:e statttt': l,il Jeune Grecque
au tornbeau de \{arco Botz¡ris i \fissologhi. }l¿rrbrt' dt' David d'Angers",
"Aslríov 'lor,op'.xí¡; tei.'h'.il'vú'o1'tí< 'Eie'-¡'iiaq", \'. 18 ( 1967 ) PP.
360-366, et Dé,r. 1'. \oti Botzaris, "La Jeunt' (irecquc", ".1eltíov
.Iaiop,.z;6 zei.'E1t¡).c.(,.xi¡3 aBralpeí*g' r.. l8 (1967) pp. 367-370. Cf.
et Evanghelirtos, tlarogid :oÜ \faooloT^¡io't. op. cif' 1>ir. 120'122' Anni-
nos, op. 

-cit. 
223-224. Cette statur: se trouve nraintcna.nt ¿¡rr \lusée National

Historique á Athénes; sur le tombeau de Botzilris i \lissolongi on a posó

rrne copie faite 1;ar le sculpteur C. Bona¡os'
1r loir Kostis Pirlaurits, 'l&. neg&.xa'-pt' ('Aravra) v. 7, Athénes

§.d. pp. 275-292,
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J'ai essayé de présenter briévement I'influence profonde qu'
exerga sur le monde intellectuel de fEurope un événement tra-
gique de la lutte pour la renaissance nationale de la Gréce. Je
crois que les exemples mentionnés suffisent á nous convaincre
que la défense et la sortie de la garde héroique de Missolonqhi
révéla aux étrangers la mesure de la grandeur du peuple grec et
anima leur intérét pour le sort de ce peuple. Ainsi le philhellé-
nisme connut son deuxiéme et son plus grand épanouissement
pendant ces années de la Révolution. Dans le monde entier, les

noms des villes et des villages grecs, ainsi que ceux des héros de
1821, étaient dans la bouche de tous. Les noms de Kanaris, Miaou-
lis, Botsaris, Chios, Psara et plus que tous ces noms celui de
Missolonghi, inspirérent Ies plus grandes passions et pliérent toute
résistance, si puissante qu'elle füt'". A cdte du simple peuple,
comme nous l'avons vu, les hommes intellectuels prirent place de
tout leur coeur. II s'agit d'un phénoméne rare dans l'Histoire, car
jamais peut-étre la classe intellectuelle internationale ne lutta ainsi
pour venir á l'appui d'un mouvement pour la libération d'un
peuple. Pour cette raison, l'intervention des Grandes Puissances et
la destruction de la flotte turco-égyptienne á Nava¡in par les
Alliés au mois d'octobre L827 ont été considérées comme une üc-
toire des plus mémorables de la part de la Littérature *, de la
littérature philhelléne de la Révolution de 1821. Nous pourrions
peut-étre dire en épigramme, sans que cela soit considéré comme
une exagération, que la chute de ilfissolonghi sauva la Gréce du
néant.

,13 Lemaitre, ap. cit, p. 6.
aa Voir Ibrovac, op. cit. p. 38.


