
Elise JULIEN

Paris, Berlin
la mémoire de la guerre

1914-1933

PRESSES UNIVERSITAIRES DE RENNES - 2009



Table des matières

Abréviations 7

Introduction générale 9

La mémoire: du moment mémoriel à l'objet historique 10-

1914-1918: la guerre et au-delà 13

Paris et Berlin: observatoires et prismes 17

Le choix de la comparaison 21

Contours et démarche 24

Première partie
France et Allemagne :

les cadres nationaux de la mémoire de la guerre

Chapitre 1. De la guerre à l'après-guerre 33

La guerre avant 1914 34

En attendant la victoire: consoler, conserver, interpréter 37
Entretenir le souvenir des morts 38
Préparer l'écriture de l'histoire 42
Donner un sens à la guerre 45

Après 1918 : le temps des réinterprétations 47
En France: de la victoire au désenchantement 48
En Allemagne: de la défaite à la mythification 51

De la guerre à la mémoire : finir le conflit ? 55
En France: de la guerre au souvenir, vers une fermeture
du conflit 56
En Allemagne: de la guerre à la concurrence des mémoires,
les prolongements du conflit 61

Conclusion: vers des mémoires historiques divergentes 71

405



PARIS, BERLIN: LA MÉMOIRE DE LA GUERRE

Chapitre 2. Les morts et la mémoire 73

Les corps des morts entre hommage individuel et collectif 75
Les efforts d'individualisation des morts et leurs limites 75
Des corps absents de l'arrière 79
Après la guerre : faut-il démobiliser les morts? 82

« L'esprit » des morts entre deuil privé et culte public 87
Le poids des morts dans les célébrations d'après-guerre 88
De l'arrière au front et inversement: rituels anciens et nouveaux .... 90
Sémiologie comparée des monuments aux morts 93
Le Soldat inconnu : fonctions et significations 98
De l'usage des morts par les vivants 104

Conclusion : la présence persistante des morts 110

Chapitre 3. Les commémorations de la guerre 113

Une commémoration annuelle en France :
querelles et célébrations du 11 novembre 114

Entre joie et chagrin 115
Le 11 novembre: un combat pour la mémoire 117

Une commémoration annuelle en Allemagne ?
Dispersion des hommages et controverses perpétuelles 121

Des initiatives disparates (1919-1922) 121
Atermoiements législatifs et activisme du VDK (1922-1929) 125
La reprise en main par les autorités publiques (1930-1933) 129

Sens des commémorations et enjeux nationaux 131
Les batailles politiques de la commémoration 131
Les commémorations entre Etat et société civile 136
Le rôle particulier des Eglises 138
Novembre 1920, août 1924: la mémoire de la guerre
et les symboles de la République 140

Conclusion : commémoration unifiée,
commémorations dispersées 146

Deuxième partie
Paris et Berlin : la fragilité des mémoires urbaines globales

Chapitre 4. Deux villes entre héritages et mutations 153

Paris, de l'héritage séculaire aux bombardements de la guerre 154
Les cadres de la ville: tutelle républicaine, politique et territoire . 155
Paris en guerre : ville du front, ville de l'arrière 159
Une communauté parisienne? 162

406



TABLE DES MATIERES

Berlin, du dynamisme récent au blocus 166
Les cadres de la ville: tutelle monarchique, politique et territoire ... 167
Berlin en guerre : mobilisation et difficultés matérielles 171
La réforme urbaine de 1920: le nouveau territoire de la ville .... 173
Une communauté berlinoise ? 175

Conclusion: mémoire de la guerre et cadre urbain 180

Chapitre 5. Mémoire de la guerre et capitales :
des formes de nationalisation symbolique 185

À la conquête des capitales 186
Nationaliser la mémoire par la capitale:
les actions catégorielles 186
Nationaliser la capitale par la mémoire: le cas des cimetières 191

En France: les discussions autour du monument national 195
Une initiative précoce, une diversité de propositions 195
Le choix du Soldat inconnu et la question du lieu 197

En Allemagne : la lancinante question du Reichsehrenmal 201
Une impulsion tardive et de nombreux projets concurrents 201
Les tergiversations du Reich et l'initiative prussienne à Berlin .... 206
Dénouement théorique et situation défait 211

L'Arc de triomphe et la Nouvelle garde :
des réaménagements symboliques 212

Les monuments au sein des capitales 212
Les capitales face à la province 217

Conclusion: vers une nationalisation dans la pierre 219

Chapitre 6. Mémoires à l'échelle de la ville :
possibilités et difficultés 221

Proposer une mémoire à l'échelle de la ville ? 222
Les acteurs religieux: une efficacité inégale 222
Les acteurs partisans : l'improbable homogénéité des capitales 224
Les acteurs corporatifs: une possible mémoire des métropoles 226

Promouvoir une mémoire unitaire: les municipalités 230
Des œuvres de guerre à l'assistance aux victimes 231
Les hommages funéraires 233
Noms de rues et statuaire des capitales 237
L'inégale visibilité symbolique des municipalités 244

Le signe d'une faiblesse: l'absence de monument central 246
A Paris: l'élan et l'échec 246
A Berlin: hésitations et renoncement 251

Conclusion: des réalisations limitées 254

407



PARIS, BERLIN: LA MÉMOIRE DE LA GUERRE

Troisième partie
Paris et Berlin : la diversité des mémoires urbaines locales

Chapitre 7. Des mémoires de communautés institutionnelles 261

Le cadre des institutions locales — études comparatives 262
La mémoire scolaire : le Kôllnisches Gymnasium
et l'école Turgot 263
La mémoire intellectuelle: l'Université de Berlin et l'ENS
à Paris 270
La mémoire professionnelle : Siemens et la Société du Gaz
de Paris 279
La mémoire militaire: les Augustaner et l'action des régiments .. 286
La mémoire religieuse: la Paulusgemeinde
et la paroisse de la Sainte-Trinité 292

À propos des communautés locales de mémoire 297
Desparentèles fictives aux caractéristiques communes 298
La réalisation des monuments : choix et financement 300
L'inauguration des monuments : déroulement et chronologie 304

Conclusion : le rôle des communautés locales 309

Chapitre 8. Des mémoires aux ancrages territoriaux 311

Les modalités d'une mémoire territoriale de la guerre 312
Événements ou structures: le passé des lieux,
support de mémoire ; 312
Les monuments locaux et le contrôle des administrations
publiques 316

Le cadre des territoires locaux - études de cas parisiennes 318
L'affirmation d'une unité communale en banlieue : Ivry 319
L'affirmation d'une identité politique en banlieue:
Saint-Ouen 323
Le rôle des anciens combattants : le 14e arrondissement 325
Une initiative parisienne tardive : le 9e arrondissement 330

Le cadre des territoires locaux — études de cas berlinoises 333
L'action d'une commune face au Grand-Berlin: Nikolassee 334
L'action d'un comité privé : Weifiensee 337
L'action unifiante d'une paroisse religieuse : Stralau 340
L'action locale des vétérans: Dahlem 343

À propos de la territorialisation de la mémoire 346
Les territoires de la mémoire 346
Autour des monuments: débats, conflits et contestations 353
Contrastes entre centre et périphérie 359

Conclusion : la faible visibilité des centres 366

408



TABLE DES MATIÈRES

Conclusion générale 367

Annexes 379

Sources 381

Bibliographie 385

Index 399

409


