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AU MILIEU DU XIXe SIECLE : LE PRO]ET 

SCIENTIFIQUE DE CARL RITTERl 

SEGOLENE DtBARRE~ 

La presence de voyageurs dans l'Empire ottoman est ancienne et ne 
date pas du XIXe siede (Yerasimos 1991). La specificite du debut du 
XIXe siccle, des annces 1830 en particulier, c'est de correspondre a la 
mise en place d'un reseau d'echange et de correspondance via les 
sSocietes de geographie qui sont fondees it Paris (1821), Berlin (1828) 
et Londres (1829) . Ce moment d'institutionnalisation de la geographie 
repose en effet sur un partage des taches entre geographes de cabinet et 
voyageurs (Surun 2006 : 128) : des instructions precises sont donnees 
aux voyageurs, les reseaux de circulation de l'information se 
structurent tout au long du siccle et les donnees collectees sur Ie terrain 
sont soumises it des procedures de validation au sein des societcs de 
geographie. 

Si ce systeme d'interactions se retrouve dans chacune des sodetes 
de geographie, il se revele inegalement efficace selon les moments et les 
regions du globe. En Asie Mineure, I'activite de la GeseJJschafl fur 
ErdkuIlde, la societe de geographie de Berlin, apparait particulierement 
feconde des Ie debut des annees 1840, au moment au commence a se 
faire sentir l'influence allemande dans l'Empire Ottoman 
(Ortayii 1998 : 48) et ou emerge un " reve de l'Orient allemand" 
(Fuhrmann 2006 : 23). Des Ie milieu du sieele, la production 

1 Cet article est Ie fruit de recherches menees dans les archives de la societe de 
geographic de Paris, les archives de la Gcscllschaft fur Erdkunde (Berlin) et les fonds 
cartographiques de l'LF.E.A. ii Istanbul. Elles s'inscrivent dans Ie cadre cl'un Doctorat 
en Histoire de la Geographic sous la direction du Professeur Jean-Louis Tissier (UMR 
8504, E.H.GO.) ct ont bcneficie du soutien du Centre Marc Bloch it Berlin et de 
l'Institut Fran c;ais d'Etudes Ana toliennes it Istanbul. 
Z Universitc de Paris I. 
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cartographique en langue allemande sur l' Asie Mineure distance celle 
de ses voisins franGais et angJais. 

A cette epoque, la science geographique tend a depasser la 
tradition encyclopedique et erudite heritee des Lumieres pour accorder 
au terrain une place plus importante. La retlexion sur l'usage du savoir 
geographique et notamment l'usage militaire se fait aussi plus pregnante 
(Blais, Laboulais 2006 : 32). A Berlin, Carl Ritter (1779-1859) est l'un 
de ceux qui donnent une impulsion decisive a la discipline. Enseignant 
parallelement a l'Universite et a l'Ecole de Guerre generale (Allgemeine 
Kriegsschule), il joue un role decisif dans la structuration des reseaux 
d'information en Asie Mineure. Pourquoi cet investissement particulier 
dans une region du monde sous controle ottoman ? Quelle 
representation de l' Asie Mineure est elaboree dans la production 
scientifique de Carl Ritter? Quel role joue l'Antiquite dans I'attrait de 
cet « Orient allemand • ? n s'agit ici de montrer la specificite des 
travaux realises par l'Eeole prussienne de Geographie dont Carl Ritter 
est un des principaux representants. 

Les "leves de Ritter en Asie Mineure 
inventorier une region 

Mili/a;res et geographes : les reseaux de Carl Ritter 

cartographier et 

Carl Ritter joue un role bien particulier dans l'Ecole de 
geographie prussienne (Engelmann 1983 : 10-24) car il enseigne dans 
deux des plus prestigi~uses institutions de l'el'oque, I'Universite 
Humboldt de Berlin et l'Ecole de Guerre generale. A l'Universite, il est 
nomme professeur titulaire la chaire de Geographie historique en 1825 
et exerce jusqu'il sa mort, en 1859. A l'Ecole de Guerre, il enseigne 
quatre heures par semaine de 1820 a 1853 la Geographie generale et la 
Geographie de l'EuTOpe, deux matieres utiles aux militaires. n beneficie 
de ce fait pour ses recherches d'un double reseau de correspondants, 
civils et militaires. Ce reseau lui est d'autant plus precieux qu'il a 
entrepris des 1817 un projet encyc10pedique de grande ampleur : 
rediger une Geographie generale comparee de l'ensemble des continents 
explores (Die Erdkunde, 1ere edition, 1817-1818, 2e edition, 1822-
1859). CEuvre inachevee, Die Erdkunde comporte dix-neuf volumes 
consacres aux continents africain et asiatique. Un an avant la mort de 
Ritter, paraissent les deux demiers volumes du continent asiatique sous 
Ie titre « Asie Mineure » . 
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Ritter avait une attirance particuliere pour cette region du 
mande. Feru d'antiquite classique comme nombre de ses 
contemporains, il transmit a ses 61eves son interet pour la geographie 
histarique, Ies incitant Ii voyager au Proche-Orient. Si Von Moltke, 
Fischer et Von Vincke, ses eleves Ii l'Ecole de Guerre generale, semblent 
etre partis de leur propre fait, profitant de conges pour effectuer un 
voyage en Orient (Wallach 1976 : 18), Heinrich Kiepert, son cleve de 
1836 Ii 1840 Ii l'Universite de Berlin, beneficie lui d'un soutien direct de 
sa part. Si 1'0n en croit les ecrits de Joseph Partsch, collegue et biographe 
de Kiepert, Ies travaux effectues par Kiepert sont « intentionnellement 
rapportes pour servir de matiere Ii 1 ~sje de Ritter • (Partsch 1901 : 
10) ot Kiepert tient Ritter au courant de l'avancee de son voyage par 
une serie de Iettres au debut de l'annee 1842 ; En septembre 1841, il 
sejourne dans Ia region de Bursa puis se rend Ii Smyrne. Atteint de 
malaria, il est contraint de rester chez des parents Ii lui aux Dardanelles 
au cours de I'hiver 1841-1842. De mars lijuin, illonge Ia cOte cgeenne 
de Troie Ii Smyrne. n est de retour en Allemagne en AoUt 1842 

Sur Ie terrain, Heinrich Kiepert collabore avec Ie philologue A. 
Schonborn et Ie naturaliste H. Low et rencontre Ies militaires prussiens 
presents sur place. La tradition de pluridisciplinarite heritee des 
expeditions scientifiques du XVIIIe siecle perdure dans cette premiere 
moitie du XIXe sieele comme en temoigne aussi I'Expedition 
scientifique de l'Algerie (1839-1842), exactement contemparaine du 
voyage de Kiepert. Mais est-on en droit de rapprocher deux missions 
d'une ampleur aussi inegale ? Six au sept protagonistes (en in eluant Ies 
officiers de Ia mission Molkte) et un volume public en 1854 sur I'Asie 
Mineure ; une trentaine de membres et trente-sept volumes publies 
pour I'Expedition scientifique de I'Algerie (Nordman 2006 : 240-242). 
Le rapprochement souligne un fait : I'inegale implication etatique dans 
les expeditions scientifiques. Alars que Ie ministere de Ia Guerre 
fralll;ais dirigc les operations de la commission scientifique d'une 
Algerie tout juste colonisee, Ia Prusse n'apporte pas de soutien direct 
aux savants presents dans l'Empire ottoman. Comme Ie rappelle Malte 
Fuhrmann, c'est avec ses fonds personnels que Carl Humann, ami de 
Kiepert, commence, en 1867, Ies fouilles du site de Pergame et« un tel 
engagement prive pour Ies ruines de I'Anatolie occidentale n'etait en 
rien exceptionnel • (Fuhrmann 2006 : 88). 11 faut attendre Ia fin des 
annees 1870 pour que cette situation change et que l' Allemagne apporte 
un soutien direct aux expeditions scientifiques. 
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A u regard du caractere plus « artisanal » des recherches 
prussiennes en Asie Mineure, la qualite des travaux effectlles est non 
negligeable. En 1854, Heinrich Kiepert publie en effet line carte de 
l'Asie Mineure en 6 feuillets qui sert de reference pendant plusieurs 
decennies. Elle est accompagnee d'un memo ire qui regroupe des 
contributions de Von Molkte, Fischer e! Von Vincke. 

Cartographicr rAsie Mineure 

Les cartes de Kiepert eurent immediatement un succes immense. 
En 1861, Ie guide Joanne note ainsi : 

« La Turquie d' Asie a Me dressee d'apr"s la grande carte de 
Kiepert (Karte der KJein-Asien, Berlin 1844, en 6 feuilles), chef
d'ceuvre aussi indispensable au voyageur en Asie que 10 carte de 
l 'Etat·major franGai s en Grece » Qoanne A., 1sambert E., 1861, 
ltineraire descriptif, historique et archeoJogique de }JOrieJ1l. Paris, 
Hachette). 

La premiere version de la carte d'Asie Mineure de Kieper! au 111 
000 000 est publiee en 1844, remaniee en 1854. Elle prend pour base 
Ie trace des cotes par les amirautes russe, auglaise, frauGaise et 
autrichieune. Sur ce canevas geodesique, Kiepert ajoute ses propres 
releves topographiques et ceu x de divers voyageurs. Kiepert brouille de 
ce fait Ies frontieres entre geographe de cabinet et geographe de terrain, 
entre explorateur et compilateuT. En etudianl attentivemenl Ia carle 
d'Armenie, du Kurdistan el d'AzerbaidjanAzerbaldjan (1852-1855, 
publiee en 1858), qui complele a l'esl Ia carte d'Asie Mineure, on 
remarque d'ailleurs que Kieperl a trace plusieurs des itineraires utilises. 
Dans la region d'Urfa par exemple, on peut suivre Ie parcou rs de Lynch 
(1835) , de von Molkte (1838-1839) et de William Ainsworth (1838-
1840). 
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Fig. 1 : ltineraires de voyageurs dans la region d'Urfa, in Kiepert H. , 1852-1855, 
Carte d'Armenie, du Kurdistall et d'Azerbafdjall, 1:1 000 ODD, Berlin, Schropp 1858 

(fonds: I.F.E.A.) 

La carte dans son ensemble est donc Ie r"sultat d'une syntbese 
d'itineraires entrelaces que les voyageurs publiaient Ie plus SOu vent 
sous forme de carte accompagnant leur recit. Outre ce travail de 
synthese topographique, Kiepert realise une etude detaillee de la 
toponymie locale. Grace it sa maitrise des langues anciennes, de 
l'ottoman et plus tard, de l'arabe, du persan et de l'armenien, il propose 
generalement au moins deux traductions pour une localite donnee : Ie 
lac de Van est par exemple Ie Wan Gol ottoman, Ie Dzow-Wanai (ou 
Dzow-aghthamarai) armenien et Ie lac Thospitis des Grecs anciens. 
Cette recherche toponymique doit s'effectuer autant dans les textes 
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anciens que sur Ie terrain, en interrogeant 1a population autochtone. 
Parmi les consignes qu'il donne aux voyageurs-geographes, Kiepert 
eerit ainsi : 

( Precisez avec certitude la toponymie, lorsque VOllS entendez 
des langues qui ne sont pas familieres au voyageur, en 
interrogeant plusieurs temoins et en particulier, dans la mesure 
ou il s'agit d'une langue ecrite, en faisant calligraphier [Ie 
toponyme] dans la langue nationale par des indigenes eduques : 
!La ou cette ecriture (par exemple I'arabe) donne est 
essentiellement aun squelette consonantique et cela d'uneune 
precision difficilement saisissable par des oreilles europeennes, 
il faut consacrer ses forces a la comprehension des voyelles non 
cerites par une ecoute d'autant plus scrupuleuse» (Kiepert 
1875 : 40). 

Comme beaucoup de ses contemporains, Kiepert considerait que 
la toponymie etait un support essentiel a la localisation des resles 
archeologiques. Cela venait d'une part de sa formation universitaire « 

classique » en arcMologie, en philologie el en histoire. Les restes 
archeologiques sous l'indication « ruines " [Ruine] sont ainsi 
mentionnes sur la plupart de ses cartes. Cela venait d 'autre part des 
tr3vaux de Robinson et Smith, deux missionnaires americains qui 
avaient entrepris en 1838 une investigation locale de la toponymie 
biblique, confrontant sur place la nomenclature des localites de la Terre 
Sainte mentionnees dans les Ecritures, avec la toponymie arabe de la 
Palestine. T1 ressortait de cette etude que la nomenclature de la Bible, en 
tant qu'eUe pouvait etre contralee par les indications anciennes de 
direction et de distances, s'etait perpetuee a peu pres sans exception 
dans les denominations arabes. Kiepert connaissait bien ces travaux car 
il avail realise, a la demande des deux missionnaires, les cartes de la 
Palestine illustrant leurs rechercbes (Ziigner 1999 : 44-61). 

L'importance que Kiepert accorde au terrain dans la collecte des 
donnees fait de lui un geographe« de transition »entre la production 
cartographique de cabinet du XVIIIe siecle et la production 
cartographique de terrain qui domine a la fin du XIXe siecle. Son souci 
de confronter toponymie antique et contemporaine se retrouve, lui, 
chez nombre de ses contemporains ; la redecouverte de l' Antiquite, des 
sites grecs, des lieux mythiques sont en effet souvent les principales 
motivations dans I'exploration de ces contrees. 
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Des travaux prepara/oires a Ia Geographie de Carl Ritter 

Le Memoire sur la carte d'Asie Mineure que Kiepert publie il Berlin 
en 1854 s'inscrit dans la tradition de I'analyse critique de cartes 
nouvellement nialisees, heritee des geographes fran,ais du XVIlle 
siecle: cette demarche n'a rien de surprenant chez celui que ses collegues 
sumommaient« notre nouveau d'AnviUe • (ZOgner 1999 : 23). Mais la 
specificite de ce travail est de servir de materiau preparatoire au 18e 
volume de la Geographie de Carl Ritter. n regroupe les contributions de 
quatre anciens cleves de Ritter : von Vincke, Fischer, von Moltke et 
Kiepert lui-meme ; von Molkte decrit « Le littoral du Nord et Ie 
plateau d' Asie Mineure, Ie Taurus, I'Euphrate et Ie Tigre, et Ie desert de 
Mesopotamie et Ie Kurdistan " Fischer: « L'Asie mineure du Nord et 
du milieu, Karaman, Le Taurus et Itsch-lli » , von Vincke : « L'Asie 
mineure du Nord jusqu'ii. Angora, La region du cours moyen du Kizil
Irmak, l'Anti-taurus et Ie Tochma Su » et Kieper! : « Les regions 
c6tieres occidentales d'Asie Mineure ~. 

Les textes reprennent tous la meme structure, exposant d'abord 
les donnees du relief, puis I'hydrologie et enfin l'habitat. On retrouve 
dans la Geographie de Carl Ritter une organisation similaire : ainsi Ie 
premier volume consacrc a l' « Asie Mineure » s'ouvre sur un 
« apen;u general des formes du relief» IChapitre 1. Allgemeine 
Uebersicht der plastischen Gestaltungenj suivi des « grands cours d'eau 
d'Asie Mineure avec leurs bassins fluviaux » IChapitre 2. Die grossen 
Landstrome Klein-Asiens mit ihren Slromgebieten} . Cette structuration 
reflete l'importance du determinisme dans la geographie de Ritter et de 
ses cleves : les donnees physiques (orographie et hydrographie) 
conditionnent l'organisation des societes humaines. Le determinisme 
de Ritter n 'est cependant pas un determinisme mecaniste : « la liberte 
de I'homme reside dans la recherche et la comprehension de I. place qui 
lui cst devoluc dans Ie Tout et dans sa participation it son 
developpement afin de preserver l'originalite qui lui a eM donnee » 

(Nicolas-Obadia 1974 : 10). 
Heritee de Platon et en accord avec la pensee de Schelling, Ia 

theorie des Formes IGeslaII, Form} est Ie point de depart de I'analyse 
geographique de Ritter. La forme des continents qui leur est propre 
exprime leur essence eternelle : 

Chronos n~ 17 - 2008 
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• C'est pn,cisement par sa forme et sa position que des Forigine 
chaque continent, veritable membre de ['organisme planetaire, 
re~o it en partage un role specifique dans ['ensemble du 
developpement universel » (Ritter cite par Nicolas-Obadia 
1974 : 12) . 

Le« role specifique » de l' Asic Mineure est ai nsl, selon Ritter, 
de servir de pont entre l'Orient et l'Occident : 

« Aucune symbolique n'aurait pu indiquer plus judicieusement 
ce que Ie relief naturellocal a lui-meme ex prime depuis la creation 
de notre globe terrestre a travers des formes [Formenl riches de 
sens C . . . ) : elle [la peninsule d'Asie Mineure] devait scrvir de pont 
aux peuples et aux civilisations de I'un des grands continents it un 
autre et par-dessus tout, produire une compensation des 
antagonismes naturels et de leurs extremes, de FOrient et de 
[,Occident, et frayer des chemins de part et d'autres a travers les 
ages »(Ritter 1858 : 5) . 

n revient donc au geographe de decouper et de poser les limites 
des contrees etudiees pour definir les formes du relief terrestre. La 
peninsule d'Asie Mineurc, extreme occident du continent asiatique, 
doh s'appuyer sur des limites naturelles. La question des« frontieres » 

et les choix de decoupages spatiaux sont donc un proalable au travail 
geographique tel que Ie cow;oit Carl Ritter. 

Du terrain au cabinet : l' « Asie Mineure » dans Ia Geographic 
de Carl Ritter 

Definir les limites de 1 'Asie Min eure 

Ou s'arrete [' Asie Mineure ? Au Nord, it ['Ouest et au Sud, la 
peninsule est delimitee par des espaces maritimes. A l'Est en revanche, 
Ie t race de la frontiere terrestre pose un probleme geographique 
revelateur des debats scientifiques de Fepoque. 

Depuis Ie milieu du XVIIle sieele, Ie but assigne a la Geographie 
n'est plus d'indiquer les frontieres des Etats selon des limites 
« politiques » mais « d'apres les lignes eternelles, que la nature me me a 
tracees par les fleuves, les montagnes, les mers » C Gatterer 1773 in 
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Gamer 2005 : 97). Le classement des regions terrestres passe par la 
delimitation de leurs frontieres naturelles : bassins hydrographiques et 
chaines de montagnes sont les objets d'etudes que Ie geographe doit 
priviJegier. Ensembles ils forment la« charpente du globe • definie par 
Philippe Buache en 1728. Trouver des lignes de separation « naturelles • 
et « eternelles », des frontieres determinees a priuri, tel ~~l bien Ie 
projet scientifique qui guide Carl Ritter dans l'ecriture de sa Geographic. 

Si les chaines de montagnes servent de support aux frontieres 
naturelles, ce sont les lignes de partage des eaux [(die WassersclleidenJ) 
qui forment pour lui les veritables lignes de separation . L'Anti-Taurus 
comme « frontiere continentale orientale de la peninsule d'Asie 
Mineure . (Ritter 1958: 11) n'est qu'une definition « approximative » de 
la frontiere naturelle : 

« Les chaines de montagnes dans cette etendue diagonale c. .. ) 
indiquent selon notre maniere de considerer les choses, la 
frontiere orientale approximative de la peninsule la plus 
conforme a la nature [die naturgemiisseste ostIiche unge fiihre 
Begrenzung der Ha/binsC/] entre deux mers, la baie maritime du 
Lazistan il Batum il l'embouchure du Tchoruk au Nord, jusqu'il 
I'angle interi eur du Golfe d'Alexandrette (Issicus Sinus) au Sud. 
Vue {'fontiere approximative, disons-llous, car ici aucune 1igne 
Datm elle absolue. ni gradue]]e ni fixee arbitrairement en courbe 
selon un point de vue jlolitique ne jlourrait etre mesuree, et c'est 
seulement l'usage historique constamment changeant chez 
differents auteurs et a differen tes epoques dans les ':crits 
geographiques ou historiques qui pourrait servir de norme. De 
meme, aucun motif de division ethnographique pas plus que 
politique ne pourrait etre ici invoque, car de tout temps, les 
hordes de peuples nomades, comme aujourd'hui les hordes de 
brigands, Turkomans, Kurdes et Avscharen, avec leurs 
campements de toutes sortes, ont franchi, par leurs allees et 
venues, ces dispositions frontalieres toujours changeantes • 
(Ritter 1858 : 9-10). 

L'Anti-Taurus n'est done pas une« ligne naturelle absolue . et si 
cette limite a pu correspondre a une frontiere politique a certaines 
epoques, elle n'a jamais ete dans les faits une coupure pour les peuples 
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nomades habitant la region. Certes, les !ignes de partage des eaux sont 
en partie liees aux massifs montagneux rna is comme Ie rappelle Ritter, 
« en aucun cas elles ne decrivent les hauteurs des sommets les plus 
hauts » (Ritter 1858 : 52). 

Pas plus que les chaines de montagnes, les vallees fluviales ne 
sont pour Ritter des fronticrcs naturcllcs. n s'opposc lc-i a une 
conception de la frontiere qu'il attribue aux geographes fran,ais de son 
epoque: 

« Les vallees fluviales ne sont aucunement des separations 
naturelles mais bien la confluence de courants naturels et il s'agit 
seulement d'une lubie neo-franque et n'ayant rien d'historique, 
bien ancree dans l'opinion egocentrique egolste [in der 
egoistischen Meinungj et parvenue jusqu'a l'epoque la plus 
recente, que de faire par exemple du Rhin, depuis sa source 
jusqu'a son embouchure, la frontiere naturelle de la France ( .. .la 
region fran,aise ... est limitee a l'est par Ie Rhin depuis ses 
bouches jusqu'a ses sources), Theoph. Lavallee, Geographie 
universe/le de Malte-Bmn etc. Paris. 8. 1855, T. I. p. 546 » (Ritter 
1858 : 10). 

Rejetant les vallees fluviales comme frontieres naturelles, Ritter 
ecarte de ce fait autant Ie Kizil-Irmak que l'Euplirate comme limite 
orientale de l'Asie Mineure. II rompt de ce fait avec une tradition issue 
de l'Antiquite, considerant l'Halys (nom grec du Kizil-Irmak) comme 
limite orientale de la peninsule. L'Halys joue en effet un r61e de fleuve
frontiere dans l'Antiquite. Limite de I'Empire Perse, Herodote Ie definit 
comme la limite entre l'Asie Mineure et l'Asie Superieure au Proche
Orient [(Vorderasienll. Strabon, se referant a Rerodote, designe par Ie 
terme « peninsule » toute la partie qui se trouve it l'ouest du fleuve. 
(Georgacas 1971). 

En ce qui concerne l'Euphrate, Ritter Ie rejette explicitement : 

« Le lit fluvial de la vallee de l 'Euphrate ne peut pas plus servir 
de frontiere orientale de l'Asie Mineure, meme si parfois des 
regions particu!ieres (comme par exemple la Cappadoce) 
semblent avoir etendu leurs frontieres politiques pendant un 
certain temps jusque la-meme c. .. ) »(Ritter 1858 : 10-11). 
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Les cntJques que Ritter adresse aux choix c\assiques de 
delimitation de la peninsule lui permettent de justifier sa demarche et 
son travail : 

« Ce ne sont pas les profondeurs des vallees fluviales mais bien 
plus les origines et les sources des cours d'eau et leurs affluents 
des hauteurs des montagnes, c'est-il-dire les !ignes de "artage des 
eaux qui peuvent nous servir de fil directeur et de point de repere 
pour nous orienter dans Ie labyrinthe des grandcs chaines de 
montagnes; C'est par elles que nous arrive pour la premiere fois 
une comprehension generale nous permettant de nous mouvoir 
avec quelque certitude dans Ie detail des relations entre les 
regions, sans erre incite par des appellations changeantes, 
hypotMtiques, arbitrairement prises au encore potitiques, iI 
courir Ie risque de no us egarer d'une maniere incomprehensible» 
(Ritter 1858 : 11). 

Definir avec precisions des regions naturelles en s'appuyant sur 
les lignes de partage des eaux, telle est, pour Ritter, la maniere la plus 
scientifique de traiter des faits geographiques. L'ensemble de son 
ouvrage est done structure autouI des differents bassins 
hydrographiques de l'Asie Mineure. Ce postulat scientifique exp!ique 
l'attention accordee au trace des cours d'eau, si petits soient-ils, comme 
l'illustre la controverse sur Ie trace du Melas. 

L 'erreur de Strabon : la controverse du Melas 

Le Melas est un petit cours d'eau de Cappadoce prenant sa source 
aux environs de Kayseri (anciennement Cesaree) et Merit par Strahan 
comme un affluent de l'Euphrate : 

« Toutes les editions de Strabon (XII. 538-539) ainsi que les 
manuscrits revises recemment de maniere critique, mentionnent 
que Ie Melas s'ecoule vers l'Euphrate en direction de l'Est, soit 
directement iI l'oppose du Samusak Su, vers Melitene » (Ritter 
1858: 59). 

Camille Callier, ingenieur-geographe fran~ais, est Ie premier a 
s'"lever contre cette affirmation : au retour de son voyage de recherche 
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en Asie Mineure, it redige un artiele publie dans Ie Bulletin de Ja Societe 
de Geographie de Paris pour mentionner l'erreur geographique du texte 
de Strahan. Seion lui, Ie Melas (ou Kara-Su, soit ~( riviere noire» en 
ottoman, traduction directe du grec« Melas ») n'est pas un affluent de 
l'Euphrate mais bien de I'Halys (ou Kizil-lrmak) et s'ecoule en direction 
de 1a mer Noire. 

Pendant plusieurs annees, Ie trace du Melas fait l'objet de debats 
au sein de la Societe de Geographie. Chaque voyageur present sur Ie 
terrain re~oit pour instruction de verifier les affirmations du geographe 
antique. Notons que Ie Melas est un cours d'eau de petite taille, dont Ie 
debit, deja faible, est encore diminue par I'irrigation locale (Ritter 
1858: 59). On ne peut done comprendre I'enjeu de la controverse qu'en 
prenant en compte d'une part Ie probleme de la delimitation des 
frontieres naturelles de I'Asie Mineure selon les lignes de partage des 
eaux (entre affluents de I'Euphrate et du Kizil-Trmak) et d'autre part la 
reticence des geographes du XIXe sieele a remettre en cause les textes 
de I'Antiquite. 

Ainsi, Charles Texier, present en Asie Mineure de 1833 a 1839, 
affirmait qu'il avait rcncontre pres de Cesaree un COUfS d'eau s'ecoulant 
d'ouest en est, et qui, selon lui, pouvait etre Ie Melas de Strabon. Ce 
« voyageur habile » defendant « vivement I'exactitude du texte de 
Strahan » (Callier 1841: 40) montre bien que Ie voyage en Asie 
Mineure est l'occasion d'une confrontation avec Ie « grand » autre, 
I'Aneien, I'homme de I'Antiquite, admire par taus les voyageurs. 
L'autorite intellectuelle des auteurs antiques rend difficile la lecture 
critique de leurs textes. Et ce n'est que progressivement que « la 
curiosite se substitue a l'auctoritas des textes anciens I) (Nordman 
2006 : 238). 

Alors que Charles Texier croyait encore pouvoir justifier Ie point 
de vue de Strabon, Camille Callier en appelle a la« necessite d'admettre 
que Ie texte de Strabon est inexact » . Et it ajoute,« en rempla<;ant Ie mot 
Euphrate par Ie mot Halys, on fait dispara!tre un contre-sens et une 
erreur geographique » (Callier 1841 : 40). 

Lorsque Ritter public les volumes de sa Geographie sur l' Asie 
Mineure, l'erreur du texte de Straban est admise : 

« Strabon etait done iei de toute evidence dans l'erreur » (Ritter 
1858: 59). 
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Ce qui ne I'empeche pas de faire allusion au debat anterieur : 

« La justification precise des sources imprimees dans lesquelles 
nous avons puise, nous a epargne la poIemique par ailleurs 
necessaire contre les erreurs des geographes precedents» (Ritter 
1858: XI). 

La difficulte a remettre en cause les ecrits classiques souligne 
I'influence qu'exerqait I'Antiquite sur les voyageurs du debut du XIXe 
siecle. La fascination pour I'Antiquite (au arkhaiotreia) etait une 
motivation essentielle pour I'exploration de I' Asie Mineure. Cette 
fascination explique aussi Ie philhellenisme de beaucoup des voyageurs. 
Si Kiepert, par exemple, ne prend pas ouvertement fait et cause pour la 
Grande Idee (projet d'union de taus Ies Grecs dans seul Etat-nation 
avec Constantinople pour capitale et Ie monde grec de Strabon pour 
limites), il est neanrnoins convaincu que l'avenir de la mer Egee 
appartient aux Grecs. Selon son biographe, Joseph Partsch : 

« cela fut renforce par son demier voyage en Orient qui lui 
mantra Ies elements de Ia decadence interieure de I'economie 
turque ainsi que l'aspiration populaire grecque it la reussite 1) 

(Partsch 1901 : 19-20). 

Cette analyse est partagee par nombre de ses contemporains. 
L'idealisation d'un age d'Or antique va de pair avec la depn5ciation 
d'une societe otto mane jugee « decadente »et l'espoir d'un renouveau, 
voire d'une « resurrection » du sol anatolien grace a l'influence greco
germanique. Que Ie vocabulaire soit tres fortement empreint de 
christianisme comme chez Ritter, au non, l'analyse economique est 
toujours doublee d'un jugement moral. C'est la « depravation » de 
I'Empire Ottoman qui explique son retard de developpement et ce 
gaspillage est d'autant plus condamnable que Ia« Nature» (au encore 
la « Providence »ou bien« Dieu ») avait richernent dote ce terri toire. 
Transparait iei une representation ambivalente de l'Orient, entre 
fascination et repulsion. 

« Un riche Eden~). : representation de I'Orient ottoman 

Ritter ne prend pas part aux publications, articles et pamphlets 
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qui se multiplient a partir des annees 1830 dans I'Allemagne 
preimperiale en faveur d'une implantation de colonies sur Ie sol 
ottoman (Fuhrmann 2006: 43-44). Son projet scientifique, ecrire une 
" Geographique generale comparee de l'ensemble des continents " ne 
se veut pas a finalite politique. Cherchant a promouvoir une geographie 
scientifique fondee sur une methode claire, il critique la production 
geograpbique de son temps pour son manque de rigueur et son faible 
apport theorique. L'ouvrage de Ritter se veut ici une geographica vera, 
c'est-a-dire une geographie qui cherche a etre « vraie » en s'appuyant 
sur un cadre spatial" naturel »et non administratif ou politique. n ne 
s'agit done pas ici d'une eruditio utilis neeessaire it la pratique politique 
(Nicolas-Obadia 1974 : 213). 

On est done loin, avec eette oeuvre, des ecrits engages en faveur 
d'un mouvement colonial. La place accordee it la geographie physique et 
a l'histoire antique ne !aisse que peu d'espace a l'analyse de la societe 
ottomane de l'epoque. Neanmoins, quelques paragraphes suffisent pour 
dresser de l'Orient ottoman un tableau eloquent. 

• Les abondantes moissons »dont parle Ritter (Ritter 1858 : IX) 
attestent de la presence d'un sol riche et fertile. Malte Fuhrmann a 
rnontre que l'image du sol fertile participe. dans l'imaginaire colonial, 
d'une erotisation du sol it conquerir (Fuhrmann 2006 : 40-41). 

Reprenant Ie vocabulaire de la Croisade, Ritter condamne un 
gouvernement ottoman despotique (Ritter 1858: 8) incapable de faire 
fructifier ce que la Providence lui a donne. Le • pale Croissant • est 
pour lui Ie signe meme de cette decadence car il s'oppose par essence au 
• solei! matinal »signification premiere de 1'. Orient » : 

• ( ... ) depuis plusieurs siecles, i! [Ie sol] est laisse en friche et il 
est vrai qu'il n'apparait pas [destine] au progres des peuples 
humains, depuis qu'en lieu et place du soleil du petit matin, seul 
Ie p:1le croissant et sa demi-c1arte eclairent ce sol naturellement 
pourvu de richesses inepuisables. Mais ce demier va sans doute 
bient6t au devant d'une resurrection, puisqu'i] ne fait aueun 
doute qu'un avenir rajeuni ne lui sera pas entiCrement refuse par 
la volonte de Dieu » (Ritter 1858 : 9). 

L'espoir d'une « resurrection » s'inscrit dans un motif chretien 
traditionnel de Croisade. Ritter n'exprime pour autant pas ici de projet 
colonial coneret, conrrairement a certains de ces eleves qui, comme von 
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Moltke dans Ie journal d'Augsburg (Augsburger Allgemeine Zeitung), 
ecrivent des articles pour encourager llne implication active des lhats 
alJemands dans la region (Fuhrmann 1858: 44). 

L'idee d'abondance et de richesses naturelJes font de ce lieu un 
« riche Eden » (Ritter 1858: 9) degrade par la conquete musulmane. 
Cette analyse vaut pour l'ensemble des regions de I'Empire ottoman. Ce 
qui est specifique a 1a peninsu1c anatolienne, c'est l'originalite de sa 
situation, a proximite des marches europeens et ouverte sur plusienrs 
fa~ades maritimes. 

Ritter, qui portait une tres grande attention aux echanges entre 
les regions dans son analyse geographique, etait conscient de cet atout : 

« [reliCel par la mer Noire avec Ie monde scythe et slave au nord, 
par la mer de Syrie avec Ie monde syrien, phenicien et egyptien au 
sud, par la mer Egee avec Ie monde hellenique et europeen a 
['ouest; Quelles relations variees et remarquables etaient 
accordees des Ie berceau, a la peninsule, par sa position dans Ie 
monde! » (Ritter 1858: 7). 

L'expression d'une predestination (sol « doue )), situation donnee 
« des Ie berceau ») est recurrente dans Ia pensee de Ritter. Elle est 
explicite dans Ie cas de l'Europe : 

« L'Europe est Ie vaste prolongement de l'Asie Moyenne. ( ... ) Cet 
individu terrestre fortement compartimente qu'est l'Europe a 
donc pu connaitre un developpement harmonieux et unifie qui en 
a conditionne des le depart Ie caractere c1vilisateur et a donne a 
[,harmonie des formes Ie pas sur Ia puissance de Ia matiere. 1.& 
plus petit des continents etait destine a dominer les plus grands» 
(Ritter, De l'organisatioll de l'espace a la surface du globe e/ de SOil 

role dans Ie cours de Ihistoire, discours prononce Ie lef avril 
1850) . 

Ritter est decede avant d'avoir pu commencer Ies volumes de sa 
Geographie cansacres a l'Europe. Ceux-ci devaient directement suivre 
les volumes 18 et 19 consaeres a [' Asie Mineure. L'ordre suivi par Ritter 
n'est pas anadin : decrire la Terre d'est en ouest etait pour lui suivre 
l'ordre du progreso S'11 consideerait la peninsu1e anatolienne camme un 
pont entre deux continents et plusieurs civilisations, ce passage etait 
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explicitement « oriente » : 

« Et la, ce point de vue panoramique s'impose avec d'autant plus 
de necessite, puisque Pobjet de la rechercbe, si I'on se retere II sa 
situation geographique, est un element decisif pour les differents 
destins que connaitront les peuples, les amenant II sortir de I'etat 
sauvage et a s'humaniser • l'endroit de la jonction entre deux 
continents, I'Asie et I'Europe, sur Ie pont passant lk 1'0rient il 
1'0ccident. Cet objet [ce lieu] est reste, depuis les temps les plus 
recuJes de la periode troyano-hellenistique jusqu'aux troubles 
actuels, Ie theatre d'un affrontement aux dimensions mondiales 
entre les serviteurs de la Croix et ceux du Croissa nt, mais il n'a pas 
depasse la moitie du chemin Ie menant hors de I'etat sauvage " 
(Ritter 1859: 4-5) . 

Le sens du progres et du« developpement des peuples ", de leur 
« human isation " et de leur « sortie de I'etat sauvage" [Enlwilderung] 
va de l'Orient vers l'Occident. n y a done une hierarchie des continents 
chez Ritter fondee sur Ie postulat de la supeTiorite europeenne. 
L'Europe est Ie continent ou l'espece humaine a atteint Ie stade de 
developpement Ie plus eleve, et c'est ce plus haut degTe de civilisation 
qui justifie son pou voir de domination sur les autres co ntinents. Si la 
structure d'ensemble de la Geographie repose sur ce principe 
hierarchique simpliste, les analyses de detail sont souyent plus 
complexes. Elles laissent sou vent place. un relativisme beaucoup plus 
grand. Dans son discOUTS prononce en 1850 sur L 'organisa tion de 
I'espace il la surface du globe el de son role dans Ie COUl'S de 11lis/oire, 
Ritter relatiyise ainsi Ie contraste entre rOrient et 1'0ccident : 

« Pour ce qui est du contraste Orient-Occident, les Chinois 
I'appn,hendent a travers la notion de Si-Yu (c'est-.-dire 
Occident) , les peuples du sanscri t il travers celles de Para 
(Prasier) et Apara, soit l'Orient authentique de l'Ancien Monde : 
celui du pretre Jean et de Brahma qui surgissent des eaux comme 
Ie solei!. Plus a Pouest, 1a meme opposition n'apparait. Si les Grecs 
situaient l'Orient qu'ils appelaient Anatolie en Asie Centrale 
Mineure et I'Occident qu'ils appelaient Hesperie en Italie, les 
Romains les situaient respectiYement dans les pays du Levant, en 
Espagne (Hesperie) et dans les iles Fortunees (Canaries). Les 
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Arabes enfin localisaient l'Occident en Afrique du nord (El 
Maghreb). Pour les europeens, l'Oecident se deplace ii l'ouest en 
direction du Nouveau Monde. Mais les progres des eehanges 
commerciaux et culturels Qui s'en sont suivis ten dent a faire 
perdre son importance spatiale it cette opposition » (Ritter 1850 
in Nicolas-Obadia 1974 : 177-178). 

C'est lil tout Ie paradoxe de l'analyse geographique de Ritter: d'un 
cote l'affirmation d'une « essence eternelle », d'un <+( role specifique » de 
chacun des continents; de l'autre, un refus de lout fixisme par I'etude 
des flux et des relations. Une tension, en quelque sorte, entre une 
theorie deterministe et finaliste it laquelle Ritter eroit fermement et une 
observation de detail fine des faits geographiques. Et I'histoire, qui 
oecupe une place si grande dans ses travaux, joue, quand elle n'est pas 
seulement objet d'erudition, un role lui aussi ambivalent, servant tantot 
it justifier la destin ee d'une can tree, tantot a relativiser une situation 
don nee pour immuable. n va sans dire que ces paradoxes el ces 
ambivalences jouent en faveur des theses de I'auteur : superiorite 
eurapeenne et destinee manifeste de I'evolution humaine sont alors 
demontrees. Ce qui invite a rappeler que meme la • maniere la plus 
seientifique de traiter les faits geographiques »a laquelle aspirait Ritter, 
laisse toujours une place it la subjeetivite dans I'interpretation qui en est 
donnee. 

Conclusion 

Le projet seientifique de Carl Ritter en Asie Mineure permet de 
mettre en place un reseau de correspondants efficace et durable : la 
cooperation etroite entre geographes et militaires facilitee par Ie maitre 
perdure bien apres sa mort. Heinrich Kiepert entretient ainsi jusqu'a la 
fin du XIXe sieele une correspondanee avec les militaires allemands 
presents il Constantinople, I'engouement intelleetuel pour la 
redecouverte de l'Antiquite au cceur de l'Empire ottoman laissant 
bien tot la place a une volante de mainmise sur les ressourees du 
territoire. 

Si l'ceuvre de Ritter n'est pas motivee par un prajet politique ni, 
a fortiori, colonial, l'image qu'il donne de l'Asie Mineure comme region 
naturelle n'incite pas a une prise en compte de la souverainete effective 
de l'Empire ottoman. Et I'incapacite soulignee de celui-ci it mettre en 
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valeur un sol pourtant« riche et fertile »Iaisse la porte ouverte it bien 
des convoitises. Bien que fidele aux ecrits du XVIIIe siecle par son 
ambition encyclopedique, l'reuvre de Ritter diffuse donc une vision de 
I'Asie Mineure qui se rapproche de celle des premiers ecrits 
colonialistes de l'Allemagne pre-imperiale. 

Septembre 2007 
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