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In this thesis, theories of identity and semiotics are applied to the discourse of three
ethnographic museums in the western French Pyrenees in order to ascertain what image is
projected by their exhibitions of certain aspects of Pyrenean culture, how this image is
formed, what purpose this image might serve, and whether the minority communities
concerned might use the same materials to project an image which serves their interests.
These museums are analysed in terms of the political, economic and cultural
circumstances in which they were conceived and elaborated, in order to establish their
original purpose. They are then examined in the light of the present situation, that of the
construction of the European Union, and the tensions between the desire for material
progress on the one hand, and on the other, disillusionment with the notion of linear
progress, awareness of the need for a sustainable economy and the realisation that quality
of life need not depend on material progress.

The inhabitants of two Pyrenean valleys in particular, the Vallee d'Aspe and the Vallee
d'Ossau, the upper parts of which are within the boundaries of a national park, and
through one of which a wide road is under construction to improve transport links between
Spain and northern Europe, are caught in the cross-fire between ecologists and proponents
of material progress.

The inhabitants of mountainous areas have always fascinated town-dwellers, and
descriptions of them portray them either as ideal human beings, or as the opposite of ideal,
according to the motivations of those who create the image, motivations that tend to
correspond to the needs of the dominant social group.

The most recent of the three museums studied appears to represent an attempt to create
an image more in keeping with the perception that the community in which it is situated
has of itself. This thesis demonstrates that, although this is a positive step, it is insufficient,
that the ethnographic museum, including the ecomuseum, is inadequate as a means of
projecting a positive image of a community, as it is incapable of addressing the complex
and rapidly changing issues in which any community is involved.



Table des matieres

Abstract 3
Table des matieres 4
Acknowledgements 6
Introduction 7

PREMIERE PARTIE
L'identite: construction et representation 9
Chapitre premier
La construction des divers types d'identite 10
Les parties composantes de l'identite 10
L'identite personnelle et sociale 11
L'identite des ethnies minoritaires et des regions 12
Les ethnies 12
Les minorites 16
L'identite des montagnards en France 21

Chapitre 2
Le discours des musees ethnographiques 25
La subjectivite et la fabrication d'une image voulue 25
Les sens indirects 27
Le mecanisme de la representation museographique 31
Le visiteur 37
Le point de vue de l'etranger 40
Le passe et le present 42
La participation des minorites dans l'elaboration des images 44

Chapitre 3
Les representations des Pyrenees:
continuites et ruptures dans l'image diffusee 47

DEUXIEME PARTIE
Les expositions de trois musees ethnographiques 56
Chapitre 4
Le Musee Pyreneen, Chateau fort de Lourdes 57
La premiere salle 57
La deuxieme salle 59
La suite 60
Conclusion 64



Chapitre 5
Le Musee du Pare National, Arudy 65
L'apres-musee 77

Chapitre 6
L'ecomusee de la Vallee d'Aspe, Lourdios-Ichere 79
Le pre-musee 79
Le musee propre 80
Conclusion 92

TROISIEME PARTIE 94
Chapitre 7
Conjoncture et genese 95
Le Musee Pyreneen 95
La Maison d'Ossau 105
L' ecomusee a Lourdios-Ichere 112

Chapitre 8
Continuite d'interet et avenir 119
Le Musee Pyreneen 119
La Maison d'Ossau 123
L'image diffusee 128

Conclusion 131

Bibliographic 136



Acknowledgements

I would like to thank Professor Michael Kelly for allowing me to register as a postgraduate
research student in his department. I would like to thank the University of Southampton
for financing the first year of my research and the British Academy for subsequently
accepting that financial burden. I am grateful to a very large number of people for putting
up with me while I was engaged in this project and who helped me in various ways to
actually finish the task I had set myself: my supervisor, Dr Trevor Jones; my first advisor,
Dr Sean O'Cathasaigh, who sadly passed away recently; Dr Bill Brooks, who bravely took
Sean's place, bringing a fresh perspective and new advice which dramatically altered the
shape of the thesis. Other members of the French Section of the School of Modern
Languages also offered much appreciated advice and encouragement at various crucial
moments, notably Dr Rodney Ball and Dr Lucy Mazdon. I would like also to thank Dr
Jonathan Sawday, director of the School of Research and Graduate Studies, for helping me
in many ways, and Mary Stubbington, also of the SRGS, for her administrative support.

Thanks and gratitude are due also to my fellow postgraduate students in the Faculty of
Arts for their persistent and invaluable moral support: Pier Paolo Frassinelli, Maggie
Ronayne, Dr Ben Alberti, Dr Tony Archdeacon and Alyson Pendlebury were the most
valiant on that score, as were my friends Dr Corran Laurens and Michelle Bonnel.

I am indebted to a number of people in France. I would particularly like to thank
Madame Genevieve Marsan, curator of the Musee Pyreneen in Lourdes and of the Musee
du Pare National in Arudy, who not only allowed me access to documents relative to the
formation and history of the Musee Pyreneen, but also generously gave up two whole
mornings to discuss various aspects of the two museums for which she is responsible.
Similarly, Madame Ariane Bruneton, an ethnologist who played a key role in the
elaboration of the exhibitions in the third and most recent of the museums I have studied
in this thesis, provided me with some very illuminating information in answer to questions
regarding the Ecomusee de la Vallee d'Aspe.

I have a huge debt of gratitude to Monsieur Pierre Bidart and Madame Dolores de
Bortoli of the Centre de Recherche Sociologique at the Universite de Pau et des Pays de
l'Adour, for their advice and guidance, for their material support in the form of an office
provided during a period of my fieldwork, and for the CRS's contribution to my travel
expenses.

Many thanks to Philippe Martel of the Universite de Montpellier for his interest in my
project and his encouragement, and for his generous gift of a signed copy of L 'Invention
du Midi: Representations du Sudpendant la periode revolutionnaire.

I would also like to thank the many friends I made in France during the course of my
research for their moral support and encouragement, notably the ethnologist Patricia
Heiniger, who also enabled me to become more familiar with the inhabitants of the north-
western Pyrenees, Lysiane Massetat who helped me keep fit, Genevieve Vincendeau who
introduced me to so many people I would not otherwise have met, and her sister Nadia
Vincendeau who chose to share the journey through life with me for a while.

Finally, I would like to thank my mother, Sonia, and her husband Roy Miller for their
financial contributions and for their help with the logistics of my nomadic existence.

If anybody feels that they have been missed out, I apologise, but I would like to say that
my heartfelt thanks go to anybody and everybody who has helped me in any way, in some
cases unknowingly.



Introduction

Gavot, gavach, gavatx, gabacho... Des Alpes outre Pyrenees se retrouvent des
ethniques qui de toute evidence ont une base etymologique commune et qui rentrent
dans des discours le plus souvent pejorants. De l'Espagne au Languedoc, le gavach est
toujours l'autre, le septentrional plus ou moins lointain et le montagnard avoisinant est
souvent bon gre mal gre le gavach de quelqu'un.1

II y a « dans la litterature francaise des debuts du siecle, tout particulierement dans les

recits de voyage, un « type » pittoresque du montagnard ».2 Or, ce type pittoresque semble

avoir colle et perdure de nos jours, et se reproduit dans les diverses representations que

Ton continue de fabriquer, du petit bibelot, souvenir pour les touristes, jusqu'au Musee

des Arts et Traditions Populaires a Paris, en passant par les guides touristiques, les beaux

livres et les expositions museographiques provinciales. Nous allons etudier specifiquement

1'image du montagnard des Pyrenees centre-occidentales, surtout des habitants des Vallees

d'Aspe et d'Ossau, diffusee par trois musees ethnographiques se trouvant dans ces

montagnes: Le Musee Pyreneen dont les expositions sont hebergees dans le Chateau-fort

de Lourdes; le Musee du Pare National des Pyrenees occidentales, ou la Maison d'Ossau,

qui occupe l'ancien commissariat d'Arudy, et l'ecomusee de la Vallee d'Aspe dont les

expositions sont amenagees dans une ancienne ecole de la commune de Lourdios-Ichere.

Nous sommes partis de l'hypothese que toute representation d'une personne ou d'un

groupe sert d'abord les interets de la personne ou du groupe qui en a concu l'image et

procede a son elaboration, mais que certains aspects du contenu ou du mecanisme de la

raerae image peuvent eventuellement servir les interets de ceux qui en etaient les victimes

au depart. Ayant observe, lors d'un long sejour en France, l'exemple d'une representation

qui figeait une communaute entiere dans un passe vague, mais qui ne pouvait pas etre plus

recent que les debuts du XXe siecle, une image dont la non-pertinence nous a frappes,

nous nous sommes demande quelles pouvaient etre les motivations a l'origine de cette

image et quels pouvaient etre les interets servis par la perpetuation de la meme image.

Nous avons choisi trois musees ethnographiques dans les Pyrenees occidentales francaises.

' Jean-Marie Petit, '« Gavach », en Languedoc', in Martel, Philippe, (ed), L 'Invention du Midi:
Representations du Sudpendant laperiode revohitioimaire, (Montpellier: Obradors occitans, 1987), p. 159.
2 Philippe Martel, 'Les Alpes du Sud: une Arcadie?', in Martel, Philippe, op. cit., p. 171.
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Nous avons tenu compte de la conjoncture dans laquelle chacun des ces musees fut concu:

trois moments de « crise » dans l'histoire francaise. Nous avons tenu compte egalement de

la conjoncture actuelle dans laquelle le visiteur, du moins le visiteur europeen, voit ces

expositions aujourd'hui, une conjoncture dominee par la construction de l'Europe et par la

degradation de l'environnement. Ces deux aspects de l'actualite ont vu s'intensifier les

debats autour des notions de progres materiel lineaire et d'une qualite de vie liee a une

economie soutenable et a la conservation du patrimoine naturel. Pourtant nous voyons le

progres materiel prendre le devant sous forme, notamment, de la construction concrete de

l'Europe, de 1'amelioration des reseaux routiers, surtout sur les axes est-ouest, et nord-sud,

a travers les Alpes et les Pyrenees. Or, les Pyrenees occidentales francaises possedent une

faune et une flore exceptionnelles, et des populations humaines figees, apparemment,

selon le stereotype qui fait partie de la culture collective francaise, voire europeenne et

mondiale, dans un passe que nous regrettons. Ces populations voudraient integrer a

plusieurs titres la communaute europeenne et mondiale. D'ou le conflit entre le progres et

le patrimoine, nouvelle etape dans l'opposition citadin / montagnard qui voit la nature et la

culture changer de mains, et qui tourne autour de la representation que Ton fait de ceux

qui sont pris entre deux feux.



PREMIERE PARTIE

L'identite: construction et representation

Dans cette premiere partie, nous nous proposons, dans le chapitre premier, de passer en

revue les theses de quelques specialistes en psychologie sociale portant sur la question de

la formation des divers aspects de l'identite. Dans le deuxieme chapitre nous examinerons

les moyens par lesquels les musees ethnographiques contribuent a la formation d'identites,

en fabriquant des images et des emblemes, des signes et des symboles.



Chapitre premier

La construction des divers types d'identite

Les parties composantes de l'identite

Le probleme d'identite est l'un des defis les plus difficiles auxquels les sciences sociales

sont appelees a repondre.1 Pourtant, c'est un defi auquel nous devons faire face puisque la

persistence, l'universalite et la simultaneity des reclamations d'une identite particuliere,

fondee sur des notions de nationalite, de race, de region, et nuancee par des considerations

d'age, de sexe ou de preferences sexuelles, ou de classe sociale, sont telles que de

nombreux intellectuels considerent que le processus de la construction, de la reproduction

et du remodelage de 1'identite constitue la preoccupation la plus importante de notre

epoque.2

Mais qu'appelle-t-on « identite »? Dans ce chapitre nous considererons d'abord les

parties composantes de l'identite: les roles differents qu'assume l'individu dans des

contextes divers tels que la famille, le lieu de travail, les lieux de loisirs, ou dans l'arene

plus vaste de la societe generale. Ensuite nous examinerons le processus de la formation

d'une identite particuliere et individuelle, et de l'adaptation continue de celle-ci, avant de

considerer 1'interaction de cette identite avec la societe: a quel point la societe influence-t-

elle la formation et le remodelage de 1'identite individuelle, et a quel point s'agit-il d'une

identite individuelle qui doit s'inserer dans la societe, y trouver une niche? Pour conclure

ce chapitre, et pour introduire proprement le theme du chapitre suivant, nous nous

poserons quelques questions a propos de l'identite des ethnies minoritaires et des regions

marginalisees et delaissees par le progres; et plus particulierement des habitants des

montagnes en France.

1 Karmela Liebkind, 'Ethnic Identity - Challenging the Boundaries of Social Psychology', in Breakwell,
Glynis M., et al, Social Psychology of Identity and the Self Concept, (London: Academic Press Limited,
1992), p. 147.
2 Robin Cohen, Frontiers of Identity: The British and the Others, (New York: Longman Sociology Series,
1994), p. 204.
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Selon Glynis M. Breakwell la nature « processuelle » du soi a recu peu d'attention de la

part des chercheurs, l'accent ayant ete mis sur la description de la structure des parties

composantes de l'identite qui constituent le soi.3 Alors que la recherche sur la notion du

soi s'est preoccupee aussi des processus qui determinent la structure du soi, les etudes

portant sur l'identite mettent l'accent plutot sur le contenu que sur le processus.4

L 'identite personnelle et sociale

Nous traitons ici l'identite personnelle et l'identite sociale. Ceci n'indique, pourtant,

aucune intention de notre part de trancher en faveur de ceux qui maintiennent que ces deux

aspects de l'identite peuvent etre clairement delimites et separes. Cependant, nous

n'affirmons pas non plus que l'identite personnelle et l'identite sociale sont inseparables.

Nous pensons, plutot, comme Kay Deaux, que ces deux aspects de 1'identite sont

differents mais intimement lies, la delimitation entre les deux etant difficile a determiner,

chacun contribuant a la constitution du soi et variant en termes du contenu et de la

proportion de la contribution, selon l'individu et selon le contexte dans lequel se trouve

l'individu a un moment donne. Pour Kay Deaux, les aspects du soi qui ensemble

constituent, d'un certain point de vue, l'identite personnelle, peuvent etre considered

comme etant des attributs emanant d'un aspect de l'identite sociale.5 Etre heureux,

tranquille et reconnaissant, traits personnels d'un certain point de vue, font en meme temps

partie du fait d'etre un ami, selon l'exemple donne par Deaux. Ou, pour donner un

exemple ayant un rapport avec notre sujet, la fierte, trait personnel, peut etre une fonction

du fait que Ton est berger ossalois, ce dernier etant un trait social. Ainsi, affirme Deaux,

ces deux concepts, l'identite individuelle et 1'identite sociale, sont a bien des egards

inseparables bien que Ton puisse les distinguer l'un de l'autre.6

L'identite sociale est definie comme etant « la conscience de l'individu d'appartenir a

certains groupes sociaux et la signification emotionnelle et qualitative que lui apporte

l'appartenance a ces groupes. »7 Or, l'appartenance a un groupe subordonne peut conferer

3 Glynis M. Breakwell, 'Introduction', in Breakwell, Glynis M., et al, Social Psychology of Identity and the
Self Concept, (London: Academic Press Limited, 1992), p. 3.
4 Glynis M. Breakwell, op. cit., p. 4.
5 Kay Deaux, 'Personalizing Identity and Socializing Self, in Glynis M. Breakwell, et al, op. cit., p. 25.
6 Kay Deaux, Ibid.
7 Henri Tajfel, cite dans Dominic Abrams, 'Processes of Social Identification', in Breakwell, Glynis M.,
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a l'individu une identite sociale negative. L'individu croit, comme les autres membres de

son groupe, que son groupe est inferieur a celui qui le domine, surtout si les membres du

premier acceptent les valeurs du groupe dominant. La theorie de 1'identite sociale de Tajfel

propose les moyens par lesquels les membres de groupes subordonnes peuvent construire

et maintenir une identite sociale positive.8

L'identite des ethnies minoritaires et des regions

Les ethnies

Karmela Liebkind souligne un probleme fondamental concernant la pratique de distinguer

entre groupes ethniques en fondant les distinctions sur des criteres culturels. Elle note,

comme le font, a notre avis, trop peu de chercheurs en sciences sociales, que parce que la

segregation sociale qui existe entre les classes au sein d'une meme communaute fait

qu'elles different les unes des autres en matiere de loisirs, de possibilites de mobilite

sociale, de leurs modes de vie respectifs, elles deviennent elles aussi des collectivites

culturelles.9 Une definition d'un groupe ethnique ne peut done reposer uniquement sur des

criteres culturels.

Dans de nombreuses etudes, selon Liebkind, 1'identite ethnique est definie simplement

comme la partie de l'identite sociale ayant egard, specifiquement, a l'appartenance a une

ethnie. L'identite sociale est definie, a son tour, comme la partie de la conception de soi de

l'individu ayant son origine dans l'appartenance de l'individu a un groupe social. Lorsque

Ton considere les individus comme membres d'un groupe, ils se ressemblent dans leurs

idees et leurs comportements. Leurs actes dans le contexte du groupe nous fournissent

done moins de renseignements sur eux en tant qu'individus. Toute categorisation implique

done un stereotype. Ce stereotype peut etre formule par des membres du groupe qui fait

l'objet du stereotype (autostereotype) ou par des membres d'un autre groupe

et al, Social Psychology of Identity and the Self Concept, (London: Academic Press Limited, 1992), p. 58.
8 Henri Tajfel, cite dans Dominic Abrams, op. cit., p. 60.
9 Karmela Liebkind, 'Ethnic Identity - Challenging the Boundaries of Social Psychology, in Breakwell,
Glynis M., et al, Social Psychology of Identity and the Self Concept, (London: Academic Press Limited,
1992), p. 149.
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(heterostereotype).10 Les membres d'un groupe ethnique sont done necessairement lies par

des traits qu'ils ont en commun et qui les distinguent d'autres groupes. Mais sur quels

criteres peut-on faire une distinction entre une ethnie et une autre categorie de groupe

social?

John Edwards demande quels sont les facteurs communs les plus importants qui lient les

membres d'une communaute ethnique. Certains occupent-ils une place plus centrale que

les autres? D'autres sont-ils essentiels? La consideration la plus importante semble etre

cette barriere mentale, cette frontiere, pourrait-on dire, qui separe une ethnie d'une autre.11

Edwards considere surtout des phenomenes linguistiques mais nous avons utilise parmi

ses observations celles qui peuvent s'appliquer egalement a d'autres phenomenes

culturels. Edwards se refere a F. Barth qui affirme que bien que les cultures des groupes

evoluent, les divisions, les frontieres, pourrait-on dire, entre les groupes sont plus durables.

Edwards cite l'exemple des jeunes Americains, immigres de troisieme generation dont la

culture ressemble peu a celle de leurs ai'euls. Le concept et l'utilite d'une frontiere entre

leur groupe et les autres a neanmoins une signification dans la mesure ou ils reconnaissent

qu'ils ont encore des liens avec les leurs et qu'il existe des differences entre eux et les

membres des autres groupes.12 Par extension, done, bien que les jeunes generations

actuelles des diverses ethnies et communautes regionales en Europe se ressemblent

davantage que celles de leurs ascendants, en consequence du processus d'universalisation

culturelle, les divisions sont encore pertinentes pour certains d'entre eux.

La perception de differences entre groupes est done un facteur important dans la

definition d'une ethnie, et un facteur determinant en ce qui concerne l'appartenance a un

groupe. Mais Edwards cherche une definition de ce qui constitue une ethnie qui puisse

aussi expliquer la persistance, qui survit aux generations, du sentiment d'appartenance a

une ethnie en depit des mutations sociales rapides et profondes. Une definition fondee sur

des attributs objectifs (langue, race, geographie, religion, ascendance, par exemple)

presente 1'appartenance a une ethnie comme un heritage, un fait historique. Cette

appartenence est involontaire, et distingue done l'appartenance a une ethnie de 1'adhesion

a une association, ou a un club. Cependant, proteste Edwards, ceci ne suffit pas a expliquer

la continuity de l'ethnicite meme apres la disparition des liens visibles ou tangibles avec

10 Karmela Liebkind, op. cit., p. 158.
1 ' John Edwards, 'Language in Group and Individual Identity', in Breakwell, Glynis M., (ed.), Social
Psychology of Identity and the SelfConcept, (London: Academic Press Limited, 1992), pp. 130-131.
12 John Edwards, op. cit., p. 131.
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les generations precedentes. Edwards cherche done une definition adequate dans la nature

subjective de la notion d'appartenir a une ethiiie. II cite Weber qui considere que ce qui

definit un groupe ethnique est la croyance subjective des membres du groupe en une

ascendance commune, que peu importe pour eux s'il existe objectivement des liens de

parente. L'appartenance a un groupe ethnique differe des liens de parente precisement

parce que le premier est une identite presumee. II cite egalement Shibutani et Kwan, pour

qui une ethnie consiste en un groupe de gens qui considerent qu'ils se ressemblent, qui

sont unis par des liens emotionnels; qui, bien qu'ils aient un heritage, un patrimoine en

commun, ce qui importe le plus est leur croyance en une ascendance commune.

Cependant, note Edwards, cette subjectivite n'est pas entierement arbitraire: comme dans

le cas de la perspective objective dont il est question ci-dessus, l'appartenance est fondee

sur un fait reel, objectif, une ascendance commune. Quels que soient les changements

vecus par le groupe et les individus qui le constituent, il doit y avoir un lien entre le passe

et le present.

Edwards considere par la suite un quatrieme type d'ethnicite, l'ethnicite symbolique, qui

permet la continuite du sentiment d'appartenir a une ethnie. Cependant, parce que ce type

d'ethnicite depend de symboles, et n'implique plus un mode de vie different de celui des

autres groupes, surtout du dominant, il n'entrave d'aucune maniere l'avancement social

dans la communaute nationale, voire internationale, des individus appartenant au groupe.'3

Edwards conclut que 1'identite ethnique est la loyaute a un groupe, grand ou petit,

socialement dominant ou subordonne, avec lequel on a des liens ancestraux. II n'est pas

necessaire qu'il y ait continuite, a travers les generations, des memes modes de

socialisation ou des memes phenomenes culturels, mais par contre il faut que persiste un

sentiment d'etre nettement distingue des autres groupes. Ce sentiment peut etre maintenu

par des attributs objectifs, comme la langue ou la religion, par exemple, meme releguees a

un role symbolique, ou par des phenomenes qui contribuent a un sentiment subjectif

d'appartenance au meme groupe, ou par une synthese de 1'objectif et du subjectif.

Cependant, les attachements symboliques ou subjectifs doivent avoir une relation avec un

passe « reel ».14

Plus important, pour ce qui nous conceme dans notre etude des representations

museographiques des habitants des vallees d'Aspe et d'Ossau dans les Pyrenees-

13 John Edwards, op. cit., pp. 132-133.
14 John Edwards, op. cit., p. 133.
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Atlantiques, est le constat, banal peut-etre, que la force de la resistance offerte par une

communaute aux changements culturels est en relation directe avec les possibilites pour

les membres du groupe de vivre une vie bien remplie au sein de leur communaute telle

qu'elle est; que les elements d'identite ethnique ne sont pas indispensables face au choix

entre la survie et l'aneantissement.15 Tout changement culturel, que ce soit linguistique ou

autre, semble etre envisageable dans ce contexte. Edwards note que la preoccupation

centrale, en general, est la mobilite sociale, l'avancement materiel et economique.16

Cependant, les phenomenes culturels propres a l'ethnie peuvent etre maintenus, mais ils

assument desormais un role symbolique, plutot qu'instrumental, ce qui peut leur conferer

une valeur superieure a celle qu'ils avaient quand ils faisaient partie du vecu quotidien.17

Edwards note le cas des immigres aux Etats-Unis ou les autorites se sont abstenues

d'exercer sur eux une pression favorisant l'uniformite culturelle. Les divers groupes

ethniques s'y sont adaptes de leur propre volonte, influences par l'attraction des avantages

qu'ils percevaient dans 1'assimilation a la culture dominante. Edwards croit qu'il en est de

meme pour les immigres dans de nombreux contextes en dehors des Etats-Unis. Ce qui

importe pour nous est que, selon Edwards, il en est de meme pour les minorites indigenes,

les membres ordinaires de ces groupes etant plus concernes par des exigences immediates

que par des notions abstraites ou romantiques telles que la conservation de phenomenes

culturels.18 Pourtant, l'acceptation de la necessite de s'adapter ne signifie pas pour autant

une volonte d'integrer la communaute majoritaire.19 L'auteur note egalement la distance

qui separe ceux qui pretendent representer leur communaute en matiere culturelle des

membres ordinaires, les premiers appartenant a 1'elite intellectuelle et ayant, le plus

souvent, prospere dans la communaute plus large, au-dela des limites de leur propre

ethnie.20

Edwards considere egalement la perspective des groupes majoritaires, et affirme que

1'evidence, a travers l'histoire, montre que les membres des communautes majoritaires

sont ou intolerants ou indifferents envers les cultures minoritaires, mais que recemment il

y a une tendance croissante a les tolerer, voire a considerer la diversite culturelle comme

15 John Edwards, op. cit., p. 135.
16 John Edwards, Ibid.
17 John Edwards, op. cit., pp. 135-136.
18 John Edwards, op. cit., p. 138.
19 John Edwards, op. cit.,-pp. 141-142.
20 John Edwards, op. cit., p. 138.
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un atout.21 Nous verrons au Chapitre 6 que l'opinion publique en France concernant le

mode de vie des minorites indigenes francaises est beaucoup plus complexe lorsqu'il

s'agit de la relation entre l'homme et son environnement. En effet, Edwards note quc la

tolerance n'est pas necessairement une quantite stable, que la tolerance ne s'applique pas

forcement a toutes les relations entre majorite et minorite ou entre une minorite et une

autre, que la tolerance n'egale pas le soutien actif, et que la tolerance degenere subitement

lorsque surgit la necessite de trouver un bouc-emissaire.22 Or, en matiere de protection et

de conservation de 1'environnement, sujet delicat qui mobilise des emotions parfois

violentes dans toutes les societes modernes, l'homme post-industriel a besoin de boucs-

emissaires. II les trouve en Afrique, ou Ton montre du doigt les massacreurs d'elephants

pour qui la survie est un souci plus immediat que la biodiversite et la survie a longue

echeance de l'humanite, par exemple, mais aussi parmi ses propres populations rurales.

Les minorites

Selon quels criteres estime-t-on qu'un groupe est « minoritaire »? Karmela Liebkind se

refere a la theorie d'identite sociale de Tajfel ou il est question de distinguer entre

minorites numeriques et minorites psychologiques. Ce dernier concept permet de

considerer qu'un groupe subordonne, meme numeriquement superieur au dominant,

comme dans le cas des noirs en Afrique du Sud sous le regime d'apartheid, est une

minorite. Le critere qui definit une minorite psychologique et qui la distingue done du

groupe dominant est un sentiment de communaute fonde sur le fait de partager des

attributs mal vus. De cette maniere le fait d'etre du cote des perdants est incorpore dans la

definition meme d'une minorite. Ce qui renforce le lien entre le concept de minorite et un

etat psychologique d'incertitude. Cet etat psychologique, affirme Liebkind, caracterise les

groupes sociaux qui ont internalise des definitions pejoratives de leur groupe formulees

par d'autres groupes. Ceci conduit les membres du groupe domine a se voir d'une maniere

negative, a nier leur propre valeur.23

21 John Edwards, op. cit., p. 139.
22 John Edwards, op. cit., p. 139.
23 Karmela Liebkind, 'Ethnic Identity - Challenging the Boundaries of Social Psychology', in Breakwell,
Glynis M., (ed.), Social Psychology of Identity and the Self Concept, (London: Academic Press Limited,
1992), p. 156.
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L'histoire de l'humanite (ou de l'/nhumanite) a demontre a maintes reprises que la

loyaute ethnique excessive chez les groupes majoritaires dominants peut avoir des

consequences desastreuses pour les minorites, mais, affirme Liebkind, dormer une identite

sociale positive a un groupe minoritaire et subordonne est un acte revolutionnaire parce

que cette nouvelle identite conduit le groupe a percevoir l'injustice sous une nouvelle

lumiere. Lorsque Ton a une identite sociale positive on percoit les desavantages subis

comme injustes, et Ton s'efforce de changer les relations entre les groupes afin

d'ameliorer son sort, alors qu'un sentiment d'inferiorite favorise la continuity de la

subordination de la part d'un groupe majoritaire.24

De nombreuses etudes portant sur le manque d'amour-propre parmi les membres de

groupes minoritaires revelent une supposition injustifiee concernant la conformite des

minoritaires aux definitions formulees par la majorite et leur dependance de ces memes

definitions. II existe egalement de nombreuses publications qui traitent de la notion de

haine de soi parmi les groupes marginalises. Des changements dans les connotations

evaluatives des identites sociales ne pourront done avoir lieu que si Ton change au

prealable la structure sociale.25 II faudrait trouver les moyens de reduire le pouvoir des uns

a imposer une identite negative aux autres. Une societe proprement egalitaire releve peut-

etre de 1'utopique, mais Ton peut oter aux puissants, qui decident de la repartition des

identites positives et negatives, le monopole des instruments qu'ils emploient dans cette

operation: les medias.

Pourtant, de tels changements ne pourront avoir lieu s'il existe effectivement un

consensus sur la realite sociale et que Ton considere que certaines identites sociales sont

conformes a des valeurs ideales evidentes alors que d'autres en different d'une maniere

honteuse. Si un seul systeme de valeurs s'applique a toutes les sections d'une societe,

partage a la fois par celles qui en tirent profit et par celles qui en souffrent, 1'implication

est qu'il y a un consensus sur les normes et sur ce qui constitue la difference honteuse. Le

resultat en est que les groupes domines ont internalise les valeurs du groupe dominant et

qu'ils se sentent inferieurs, voire coupables du fait de posseder les attributs pour lesquels

ils doivent souffrir. Parce que chaque groupe n'existe que dans le contexte de quelques

valeurs qu'il partage avec la societe au sens plus large, un groupe minoritaire ne peut avoir

un systeme de valeurs comprehensif et impermeable.26

24 Karmela Liebkind, op. cit., p. 157.
25 Karmela Liebkind, op. cit., p. 160.
26 Karmela Liebkind, op. cit., p. 161.
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D'un point de vue materialiste, il existe une dialectique entre l'individu et l'ordre social,

ou l'individu est forme d'un cote par les institutions et par les ideologies de 1'ordre social,

mais ou l'individu s'efforce egalement de resister a cette education. Les conflits entre les

diverses ideologies refletent les conflits entre les interets de leurs auteurs. L'individu se

trouve dans un contexte social ou il doit choisir a tout moment entre ces ideologies. Son

choix est determine par une interaction entre les ideologies presentees et la structure

identitaire existante a laquelle elles doivent etre assimilees. Mais du point de vue

materialiste marxiste il est extremement difficile de vaincre un systeme hegemonique de

croyances centrales. Les membres des groupes minoritaires sont done, de ce point de vue,

contraints d'accepter le systeme de valeurs et l'ideologie propres au groupe dominant.

Dans cette optique les valeurs et les croyances des groupes minoritaires doivent done

rester invisibles.27 Par contre, Ton peut egalement affirmer que seulement une partie de

l'identite individuelle est le produit de l'ideologie prescrite par le consensus social ou par

le pouvoir en place, les autres parties composantes de l'identite demeurant intouchees. De

ce point de vue les groupes dominants ne peuvent entierement controler le coeur ethnique

des identites minoritaires.28

Selon de nombreuses theories en psychologie sociale, dans le contexte de hierarchies '!

stables entre groupes, les membres des groupes domines assument toujours |

personnellement la responsabilite de leur desavantage. C'est uniquement a partir de cette

situation que les membres des minorites tentent d'integrer le groupe dominant, et ce n'est [

que l'echec au niveau des tentatives individuelles qui engendre un degre suffisant de !
I

solidarite ethnique pour conduire a des efforts collectifs vers l'egalite sociale et la j
I

reconnaissance du groupe minoritaire.29 Pourtant, affirme Liebkind, il n'est pas certain que i \

les membres de groupes minoritaires se denigrent systematiquement et admirent la

majorite. II parait impossible d'etudier les relations entre des individus ou entre des

groupes d'individus sans prendre en compte la notion de reconnaissance sociale. Dans

certains cas, etre reconnu equivaut a exister et a avoir le droit d'exprimer ses besoins et ses

aspirations. Lorsque Ton est sur de ses valeurs et de ses aspirations, et que son existence

est reconnue, une difference percue entre soi et une autre personne ne represente pas une

menace, car Ton se considere moins facilement comme etant du cote des perdants.30

2 7 Karmela Liebkind, op. cit., pp. 161-162.
28 Karmela Liebkind, op. cit., p. 162.
2 9 Ibid.
3 0 Ibid.
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Un groupe majoritaire peut egalement se sentir menace par une minorite. Cependant, une

majorite vulnerable se comporte d'une maniere tres differente d'une minorite se sentant

menacee. Les membres d'une majorite vulnerable evitent toute comparaison avec la

minorite, s'identifient d'une maniere fortement defensive avec les autres membres de leur

propre groupe et rejettent les reclamations de la minorite en matiere de culture, d'identite.

Les membres d'un groupe minoritaire menace cherchent a s'identifier a tous les egards

avec la majorite puisque celle-ci represente la norme a laquelle il faut aspirer. L'identite du

groupe minoritaire est done une source de honte a eviter. Une majorite sure d'elle peut se

permettre de tolerer les minorites et de prendre en compte leurs besoins et leur point de

vue, et ne considere pas qu'il soit necessaire de faire valoir l'identite majoritaire. Une

minorite puissante, par contre, souligne les differences qui la separent de la majorite, et ses

membres s'identifient clairement avec leurs « co-ethniques ». Cette identification devient

defensive seulement dans la mesure oil les membres du groupe ont internalise l'idee que la

majorite represente la norme. Si cette internalisation n'a pas eu lieu, la minorite demande

que Ton reconnaisse les attributs qui la distinguent d'une maniere positive des autres

groupes, cette reclamation prenant souvent la forme d'une demande d'un degre

d'autonomie (culturelle, et/ou economique, et/ou politique).31

Tout individu et tout groupe veut, naturellement, que son autodefinition soit validee par

les autres. Nous nous engageons done dans des « negotiations identitaires » afin d'arriver a

un consensus. Nous nous presentons d'une certaine maniere dans l'espoir que l'autre

acceptera cette definition, et en meme temps nous suggerons une identite pour l'autre, ce

qui appelle 1'autodefinition de notre interlocuteur. Ces negotiations identitaires peuvent

avoir lieu entre individus ou entre groupes. Collectivement, les groupes se presentent au

travers des medias et par le biais de declarations plus ou moins formelles, mais les

interactions entre les membres individuels des divers groupes servent la meme fonction.32

Dans le cas d'un musee ethnographique nous n'avons, le plus souvent, qu'une

(re)presentation d'une communaute formulee par un membre, ou des membres, d'un autre

groupe, sans que les membres du groupe ainsi represente aient eu la possibility d'offrir

leur autodefinition.

Ces negotiations identitaires peuvent concerner la valeur de l'identite, ou des diverses

parties composantes de l'identite, autant que le contenu, ayant done un effet positif ou

31

32

11 Karmela Liebkind, op. cit., pp. 162-163.
s2 Karmela Liebkind, op. cit., pp. 163 et 164.
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negatif sur 1'amour-propre des personnes ou des groupes engages dans ce dialogue. II

existe des identites sociales si mal reconnues par le reste de la societe qu'il devient une

question de valeur d'accepter leur existence.33 Les Aspois et les Ossalois, par exemple,

n'ayant pas proclame haut et clair leur singularity, ni reclame l'autonomie, comme leurs

voisins les Basques du sud, n'ont pas, d'un point de vue francais, une identite clairement

definie qui les distingue franchement des autres Francais. Us ne forment qu'une partie de

l'equation: Le Beam + (le Labourd + la Basse Navarre + la Soule) = 64. Leur

« Pyreneite » est done un element dispensable de leur identite, au profit de leur

« Francite », du moins, encore une fois, d'un point de vue francais. D'ailleurs, « cette

depossession d'ethnotype [est] necessaire a l'integration du citoyen dans l'Etat-nation ».34

Selon la theorie des evaluations refletees, notre auto-evaluation de nous-memes a

tendance a reproduire les evaluations que les autres font de nous. Cependant, nous

assimilons ces evaluations d'une maniere selective. Certaines evaluations provenant

d'ailleurs n'ont done aucune incidence sur notre amour-propre. La distinction faite entre

les aspects de l'identite qui sont auto-definis et ceux qui sont defmis par autrui est done

d'une grande importance pour 1'amour-propre. L' influence de 1'auto-evaluation que Ton

fait de soi-meme sur les evaluations que Ton imagine dans l'esprit des autres est plus

grande que l'influence de celles-ci sur la premiere, affirme Liebkind.35 Mais ne s'agit-il

pas d'un cercle vicieux dans lequel la pierre angulaire de notre auto-evaluation, des

l'enfance, est precisement 1'evaluation que les autres font de nous, ou notre auto-

evaluation est ainsi, en derniere analyse, le produit de ce que Ton pense de nous?

Si l'appartenance a un certain groupe ethnique est devenue une source de honte il y aura

un conflit identitaire. Ce conflit peut etre resolu, soit en renoncant a cet aspect de son

identite, soit en operant une reevaluation de son identite et en rejetant l'opinion negative

que les autres ont formulee a l'egard de l'ethnie dont on est ne membre.36 Les evaluations

refletees influencent surtout 1'amour-propre fonde sur des notions de vertu ou de valeur

morale. Pourtant, l'amour-propre peut aussi etre fonde sur un sens d'efficacite, de

competence ou de pouvoir, un sens acquis par le biais d'experience de la reussite. L'amour

propre acquis de cette maniere est done relativement independante de l'opinion des

33 Karmela Liebkind, op. cit., p. 164.
34 Rene Merle, 'Langue d'oc et parole populaire: la mise en place des ethnotypes', in Martel, Philippe, (ed),
L 'Invention du Midi: Representations du Sud pendant la peviode revolutionnaire, (Montpellier. Obradors
occitans, 1987), p. 39.
35 Karmela Liebkind, op. cit., p. 166.
36 Karmela Liebkind, op. cit., p. 165.
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autres.37 Meme si, en derniere analyse, ce qui constitue l'efficacite, la competence, le

pouvoir ou la reussite est etabli par un consensus general de la societe, que cette derniere

soit l'ethnie ou la communaute a plus grande echelle, regionale, nationale, continentale,

voire, dans une certaine mesure aujourd'hui, mondiale, dont on est membre. L'importance,

pour le bien-etre en general de l'individu, et surtout pour son amour-propre, d'avoir

l'impression d'agir, de maniere efficace, d'avoir tout sous son controle, est de plus en plus

evidente.38

De nombreux chercheurs ont contribue a faire accepter qu'il est tres probable que les

groupes sociaux depourvus de pouvoir, de ressources materielles et de mobilite croient que

les evenements les concernant dependent, non de leurs actions mais d'autres facteurs tels

que les agissements d'Autres puissants, et que cette attitude est prejudiciable a 1'amour-

propre. Cependant, repond Liebkind, la possibility de se defaire de la responsabilite de ses

echecs, de les attribuer au « systeme » ou aux prejuges des autres envers le groupe dont on

est membre, plutot qu'a ses propres faiblesses, peut aussi proteger 1'amour-propre.39

L'identite des montagnards en France

Nous voudrions terminer ce chapitre en considerant la question specifique de l'identite des

minorites montagnardes en France, communautes qui, de par la nature des lieux qu'ils

habitent, fascinent les habitants des plaines et surtout des villes.

Dans sa contribution a l'ouvrage collectif L 'Invention du Midi: Representations du Sud

pendant la periode revolutionnaire, Jean-Marie Petit affirme clairement que « la notion de

montagnard inclut celle de grossierete ».40 Pour sa part, Rene Merle, dans sa contribution

au meme ouvrage fait reference a « l'habituelle pejoration des montagnards ».41 L'article

de Jean-Marie Petit traite du mot « gavach », un terme pejoratif qui inclut des notions de

salete, de grossierete, d'ignorance, et qui, employe depuis au moins le XVIe siecle, semble

avoir designe surtout les habitants des montagnes les plus proches dans tout le sud de la

France. « Rudesse du climat montagnard, pauvrete (manifestee par une nourriture

3 7 K a m i e l a Liebkind, op. cit., p . 166.
3 8 Karmela Liebkind, op. cit., p . 167.
3 9 Ibid.
4 0 Jean-Mar ie Petit, ' « Gavach », en Languedoc , in Martel , Phil ippe, (ed), L 'Invention du Midi:

Representations du Sud pendant la periode revolutionnaire, (Montpell ier: Obradors occi tans, 1987), p . 161.
4 1 Rene Merle , 'Langue d ' oc et parole populaire: la mise en place des e thnotypes ' , in Martel , Phi l ippe, (ed),

L 'Invention du Midi: Representations du Sud pendant la periode revolutionnaire, (Montpell ier : Obradors

occi tans, 1987), p . 33 .
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rustique) sont des themes eux aussi bien connus; l'opposition rural / urbain s'enrichit d'un

troisieme terme et devient montagnard / rural / urbain ».42

Les montagnards en general semblent done avoir une mauvaise reputation depuis

longtemps, et en sont conscients. Petit nous presente un exemple d'une tentative, dans

l'oeuvre du « potier-poete de Clermont-l'Herault », J. A. Peyrottes, datant de la premiere

moitie du XIXe siecle, de corriger la mauvaise reputation des montagnards. L'auteur de

cette tentative reprend chacun des attributs des montagnards qui font 1'objet de

commentaires pejoratifs et en explique le bon cote. Petit remarque que l'auteur ne parvient

pas vraiment a son but, ses arguments n'etant pas plus convaincants que ceux auquels il

s'oppose, mais que ce texte signale un malaise, un besoin chez les montagnards de se

defaire de leur image de marque, de se deculpabiliser.43

Petit affirme que le terme « gavach » et ses variants ont perdu leur force pejorative, que

les montagnards installes dans les plaines ou leurs descendants, qui etaient surtout vises

par le terme, sont assez bien assimiles pour ne plus s'en sentir concernes. II semble

pourtant que meme si ce terme specifique est desuet l'opposition « montagnard / rural /

urbain » est bien enracinee dans les mentalites, et encore valable de nos jours.

En effet, les images de marque ont tendance a perdurer, a survivre de longtemps aux

epoques ou elles ont pu contenir tant soit peu de verite. En France il semblerait que c'est la

Revolution de 1789 qui a mis « en circulation des mythologies (sur le « Midi », le

« Meridional »...: le climat, le temperament...) et [a contribue] efficacement a la

folklorisation du Sud.44 Nous ne nous preoccuperons pas dans ce volume de Yorigine de

l'image du montagnard pyreneen. Nous ne remonterons pas plus loin que la fin du XVIIIe

siecle et les debuts du Romantisme. Periode qui a vu affluer un nombre significatif

toujours croissant de visiteurs vers ces montagnes et la publication d'un nombre correlatif

de textes decrivant les Pyrenees et leurs habitants. Ce qui importe pour nous ici est que

« le consensus d'ordre socio-culturel sur lequel repose la representation [...], peut

participer, dans un univers de discours comme la litterature, d'un contrat de

veridiction ».45 Ou encore dans l'univers des discours museographiques. Plus important

encore, « la representation, c'est aussi une etiquette, un instrument de classement et done

4 2 Jean-Marie Petit, op. cit., p. 164.
4 3 Jean-Marie Petit, op. cit., p. 166.
4 4 Henri Boyer, 'Pour ne pas conclure', in Martel, Philippe, (ed), L 'Invention du Midi: Representations du
Sud pendant la periode revolutionnaire, (Montpellier: Obradors occitans, 1987), p. 191.
4 5 Ibid. (Italiques dans le texte original).
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de discrimination, de segregation ».46 Pourtant, « le regard etranger au groupe qui jauge

ses « facons d'etre » peut les decrypter a travers ses nostalgies, son imaginaire social et ses

mythologies pour en fournir une lecture gratifiante si elles correspondent a ses attentes ».47

Comme l'affirme Regis Bertrand, ceux qui gagnent leur vie en pratiquant des « activites

artisanales folklorisees » peuvent y trouver un interet d'ordre economique.48 Ceux qui se

representent comme etant pauvres peuvent y trouver un interet semblable, mais au prix de

devoir souffrir l'ingerence du pouvoir qui leur accorde ces benefices, voire la

colonisation.49 Bernard Traimond nous fournit un bon exemple de comment le consensus

peut s'etablir autour d'un stereotype, ce consensus etant fonde sur 1'interet que les diverses

parties y trouvent. Nous en avons reproduit le texte en bas de la page.50

Comme Philippe Martel et ses collaborateurs, nous nous demanderons, dans les

deuxieme et troisieme parties, comment fonctionne l'image d'une communaute « une fois

integree a des discours plus vastes, politiques ou historiques », et aussi « a quoi sert cette

image ».51 Nous appliquerons ces deux questions au cas specifique des habitants des

Vallees d'Aspe et d'Ossau dans les Pyrenees-Atlantiques, pris dans l'antagonisme entre

deux aspects divergeants de l'amenagement du territoire: 1'amelioration des infrastructures

de communication qui accompagne la construction de l'Europe d'une part, et le souci de

proteger et conserver l'environnement de l'autre. Dans le chapitre qui suit nous

4 6 Ibid. (Italiques dans le texte original).
4 7 Regis Bertrand, 'Le « langage patois » des « homines de la nature », in Martel, Philippe, (ed), L 'Invention
du Midi: Representations du Sudpendant la periode revolutionnaire, (Montpellier Obradors occitans,
1987), p. 9.
4 8 Regis Bertrand, op. cit., pp. 9-10.
4 9 Bernard Traimond, 'L'Invention des Landes de Gascogne sous la Revolution', in Martel, Philippe, (ed),
L 'Invention du Midi: Representations du Sud pendant la periode revolutionnaire, (Montpellier: Obradors
occitans, 1987), p 107.
5 0 « Une conjuration d'interets et d'images se rassemblent a la revolution pour constituer des espaces
culturels [...] qui s'imposent par la rencontre de discours d'en bas et d'en haut. Le meilleur exemple de cette
rencontre est la piece de Sewrin, [...], representee au theatre des Varietes a Paris le 21 octobre 1811, Les
habitants des Landes. Non seulement le titre et le theme repondent a une demande du public parisien mais le
Journal des Landes en donne le compte rendu: « Le contraste de la rudesse du pays avec les moeurs douces
et hospitalieres des habitants forme un tableau agreable. On retrouve l'age d'or au milieu de ces sables
affreux ».* Tout le monde se trouve dans ce type de description et ce consensus fonde les stereotypes
regionaux. Les Landes sont inventees, leur etrangete fait recette. Les Landais se louent de voir leur
originalite reconnue et peuvent esperer en retirer quelque avantage; les autorites ont le sentiment au travers
de ces images de connaitre le pays et pouvoir mieux le gerer; le public est sensible au pittoresque et a
l'etrangete. Les Landes de Gascogne sont aussi devenues une zone d'interet et lieu de colonisation. (Bernard
Traimond, op. cit., p. 112. *Le journal des Landes, n° 793, 6 novembre 1811, cite par Bernard Traimond).
51 Philippe Martel, 'Avant-propos: Representations du Sud pendant la periode revolutionnaire', in Martel,
Philippe, (ed), L 'Invention du Midi: Representations du Sud pendant la periode revolutionnaire,
(Montpellier: Obradors occitans, 1987), p. 5.
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detaillerons les moyens par lesquels un musee ethnographique construit une image voulue

de la communaute qui fait l'objet de ses expositions.
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Chapitre 2

Le discours des musees ethnographiques

La subjectivite et la fabrication d'une image voulue

La richesse d'une culture, ou du deroulement d'une de ses phases, n'existe pas a titre
de propriete intrinseque: elle est fonction de la situation ou se trouve l'observateur par
rapport a elle, du nombre et de la diversite des interets qu'il y investit.1

La nature subjective de l'histoire, de la culture, de l'identite fournit a l'observateur qui

veut faire le portrait d'une societe la possibilite de le faire a sa guise. Le musee

ethnographique est un instrument formidable qui permet la realisation de cette operation

aux moindres frais. Les musees, depuis les debuts, ont ete crees afin de servir les interets

de leurs concepteurs.2 Pourtant, ceux qui voudraient par la suite se servir du meme

etablissement et des memes objets, mots et experiences pour faire un portrait de la meme

communaute mais qui est totalement different du portrait qu'il remplace, trouveront dans

les expositions existantes les matieres premieres qu'il leur faut.

James A. Boon affirme que le musee est un lieu ou Ton a amasse des objets disloques de

leur environnement culturel, de leur raison-d'etre, de telle maniere que l'histoire qu'ils nous

racontent sur la communaute qui les a produits est incomplete, fragmentee.3 Barbara

Kirshenblatt-Gimblett, elle aussi, pense que l'emploi d'une collection d'objets pour

representer une culture produit une image fragmentee, et ajoute qu'il est difficile de

decider avec combien d'autres objets Ton doit exposer l'objet, et lesquels, a cause de la

complementarite des objets au sein de leur environnement culturel.4 C'est, en definitive, au

conservateur qu'il revient de prendre cette decision, et l'impact en est si grand que Ton

pourrait dire que c'est le musee qui cree l'objet ethnographique, puisque le message

communique par ce dernier est modifie proportionnellement au detachement de l'objet de

1 Claude Levi-Strauss, Le Regard eloigne, (Paris: Plon, 1983), p. 30.
2 Elaine Heumann Gurian, 'Noodling Around with Exhibition Opportunities', in Karp, Lavine, et al.,
Exhibiting Cultures: The Poetics and Politics of Museum Display, (Londres: Smithsonian Institution Press,
1991), p.178.
3 James A. Boon, 'Why Museums Make Me Sad', in Karp, I., Lavine, S. D, et al.., Exhibiting Cultures: The
Poetics and Politics of Museum Display, p. 256.
4 Barbara Kirshenblatt-Gimblett, 'Objects of Ethnography', in Lavine, Karp, et al., Exhibiting Cultures: The
Poetics and Politics of Museum Display, p. 388.
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son environnement.5 Une exposition museographique est done un discours, compose par le

conservateur et le scenographe et contenant un message explicite ou implicite. Or, Ton

peut trouver des sens seconds ou indirects, des allusions a autre chose que ce qui est

immediatement evident dans tous les types de discours.6 Ces sens indirects sont « evoques

par association »; et cette association peut se faire entre « des objets ou des actions »

autant qu'entre des mots et des phrases, et « une situation peut etre symbolique, tout

comme un geste ». La seule difference entre les sens evoques et les autres types de sens est

que dans le cas des premiers il s'agit de l'« association du present a 1'absent ».7 La

fragmentation de la culture au musee, la selection d'objets qui ont le potentiel d'illustrer un

trait culturel, et leur separation consequente de leur environnement, permettent done au

musee ethnographique de representer une communaute telle que le directeur du musee et

ses maitres veulent que leur public la percoive.

De plus, les musees ethnographiques ont pour eux l'autorite dont jouissent les musees

en general. En effet, l'autorite meme du musee est son attrait principal.8 Cette autorite

emane en partie de 1'aspect physique exterieur: 1'edifice qui heberge les expositions est

souvent choisi en fonction de son style imposant qui met en valeur le statut autoritaire du

musee, puisque Ton associe le premier a un individu, a une administration ou a une

divinite qui commandent le respect, la reverence, ou qui inspirent la peur chez ceux qui

contempleraient l'insubordination. Cependant l'autorite du musee lui est accordee dans une

large mesure par son public. Le musee est encore une institution publique dont nous

attendons de l'instruction dispensee avec l'autorite de celui qui sait la verite de ce qu'il dit.

Notre besoin de cette autorite est si grand que si on la mettait en cause, les musees

risqueraient de perdre leur attrait.9 Comme toute personne physique ou morale qui veut

repandre des ensembles ideels, les musees se pretendent desinteresses; et la pretendue

neutralite (politique, religieuse...) du musee est precisement le trait qui lui confere la plus

grande partie de sa puissance en tant qu'instrument d'endoctrinement.10

Neanmoins, suivant la mode socio-politique et educative, et en reponse aux exigences

de la democratie pluraliste, les conservateurs de musee voudraient encourager le debat.

5 Barbara Kirshenblatt-Gimblett, op. cit., pp. 386-387.
6 Tzvetan Todorov, Symbolisme et interpretation (Seuil, coll. 'Poetique', 1978), p.l 1.
7 Todorov, op. cit., pp. 14-15.
^ Steven D. Lavine et Ivan Karp, 'Introduction: Museums and Multiculturalism', in Exhibiting Cultures: The
Poetics and Politics of Museum Display, (Londres: Smithsonian Institution Press, 1991), p. 7.
9 Steven D. Lavine et Ivan Karp, op. cit., pp. 7-8.
10 Ivan Karp, 'Culture and Representation', in Exhibiting Cultures: The Poetics and Politics of Museum
Display, (Londres: Smithsonian Institution Press, 1991), p. 14.
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Leur statut autoritaire a toutefois tendance a s'opposer a cette ouverture.1' En effet, le

public qui, en general, s'attend a ce que le musee fasse autorite, pourrait ne plus lui faire

confiance si ce dernier admettait franchement que les perspectives offertes par ses

expositions etaient partielles et discutables.12 Ainsi, en se servant a leur guise des objets

dont ils disposent, en les transformant en patrimoine de maniere a ce qu'ils servent la cause

de ceux qui voudraient raconter l'histoire d'une certaine maniere, les conservateurs abusent

impunement de l'autorite que le public leur accorde.13

Les sens indirects

Selon Tzvetan Todorov, c'est l'etrangete, ou la non-pertinence d'un enonce qui nous

conduit a chercher sa signification dans le contexte qui a preside a sa formulation.14 Les

musees ethnographiques du genre qui existe depuis la fin du XIXe siecle nous presentent

des ensembles d'objets primitifs du monde rural d'autrefois, mais sans precisions

historiques, et sans aucune intention declaree de limiter au passe la representation de la

communaute dont il s'agit. Ils pretendent ainsi implicitement representer cette derniere

telle qu'elle est, aussi bien que telle qu'elle etait. L'absence de ces objets du quotidien au-

dela des murs du musee nous conduit a remonter a la conception et a la naissance du

musee dans l'espoir d'y trouver une signification. Mais si ces musees existent encore,

presque inchanges, c'est qu'il existe encore des partis interesses, ceux qui veulent se servir

des musees pour communiquer un message, et ceux qui veulent bien l'entendre:

La parole est motivee, [...] on ne parle pas pour parler - ce qui est repute un travers -, ni
pour accomplir un rite - ce qui est repute une superstition - mais parce qu'il y a une
utilite a le faire, qui peut etre celle du locuteur, du destinataire ou d'un tiers quelconque.
[...] D'ou la possibility, perpetuellement ouverte, de mettre et de chercher, dans tout
discours, des « allusions ».15

1 ' Steven D. Lavine et Ivan Karp, op. cit., pp. 3-4.
12 Steven D. Lavine, 'Art Museums, National Identity, and the Status of Minority Cultures', in Exhibiting
Cultures: The Poetics and Politics of Museum Display, (Londres: Smithsonian Institution Press, 1991), p.86.
13 Spencer R. Crew et James E. Sims, 'Locating Authenticity: Fragments of a Dialogue, in Exhibiting
Cultures: The Poetics and Politics of Museum Display, (Londres: Smithsonian Institution Press, 1991),
p.162.
14 Tzvetan Todorov, op. cit., p. 26.
15 Oswald Ducrot, Dire et ne pas dire, cite par Todorov, in Symbolisme et interpretation, (Seuil, coll.
'Poetique', 1978), p.27.
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L'on peut voir des allusions dans un discours « a partir du moment ou, par un travail

d'interpretation, nous lui decouvrons un sens indirect ».16 Pourtant nous ne pouvons voir

dans tout discours une fonction symbolique; le discours doit nous en dormer des indices

lui-merne. Nous reagissons en cherchant ce a quoi le discours peut bien faire allusion.17

Nous procedons d'une part en interpretant, en tentant d'affirmer ce que le discours veut

dire, et d'autre part en expliquant, en essayant d'etablir quelles sont les implications de ce

qui est dit.18

Todorov fait une distinction entre le « sens » du discours et des elements qui constituent

ce dernier, d'une part, et la « signifiance » de l'autre. Par « sens » Todorov entend ce

qu'une serie de signes est censee represented tenant compte des metonymies, des

metaphores, des sous-entendus.... La « signifiance », par contre, se refere a la relation qui

existe entre ce sens et une personne, ou un contexte quelconque.19

Les musees nous induisent a 1'interpretation en nous montrant une image des Pyreneens

sans aucune indication de date. Ce qui, vu que nous ne voyons aucune confirmation, en

dehors des musees, des « realites » que Ton nous presente a l'interieur, nous laisse

perplexe. Nous voulons savoir pourquoi Ton nous montre une telle image, en comprendre

le sens des parties composantes du discours, ainsi que du discours integral et demontrer les

implications de ce dernier.

Le discours du musee qui depend d'une collection d'objets est fragmente au depart, et

lors des reformes que subissent tot ou tard la plus grande partie des musees qui sont juges

un jour ou l'autre desuets ou dont on estime que le contenu pedagogique est inadequat. Le

metteur en scene peut en effet negliger ce que Todorov appelle « des baliseurs, qui

decrivent le reste du discours, en explicitant ainsi les rapports de hierarchie ».20 Dans un

musee, ces baliseurs resident souvent dans les espaces entre les ensembles thematiques

d'objets, dans la position d'une exposition par rapport a une autre, surtout dans la

juxtaposition. L'incoherence se trouve surtout la ou il n'existe aucune relation entre les

propositions qui forment le discours. C'est ce que Todorov appelle « une sorte cYasyndete

semantique », qu'il qualifie d'une serie de « propositions accolees l'une a l'autre sans

qu'elles aient un rapport quelconque de contenu, ni de conjonctions indiquant leur

16 Todorov, op. cit.,, p. 18.
17 Ibid.
18 Leo Strauss, debut de l'essai Persecution and the Art of Writing, cite par Todorov, Symbolisme et
interpretation, (Seuil, coll. 'Poetique', 1978), p.20.
19 Todorov, op. cit., pp. 20-21.
2 0 Tzvetan Todorov, Les Genres du discours (Seuil, coll. 'Poetique', 1978), p. 82-83.
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hierarchie ». L'incoherence peut aussi avoir ses origines dans l'« intoxication verbale »: le

meme element du discours est repete plusieurs fois de suite, gardant ou non le meme sens

chaque fois. Enfin, ce sont les contradictions dans les series de propositions qui produisent

la plus grande incoherence.2! Un manque de rapports interpropositionnels, et des

contradictions existant entre les propositions, entre les parties composantes de l'ensemble

des expositions, rendent possible la manipulation ideologique du sens de son discours, et

done de sa signifiance.

Chaque element d'un discours a un nombre de sens possibles, mais son insertion dans

un discours et sa relation aux autres elements de ce meme discours, existant lui-meme

dans un contexte, reduisent le nombre de sens que Ton peut lui attribuer. Dans le cas d'un

enonce verbal la signification d'une phrase situee dans un discours est moins ambigue que

celle d'une phrase isolee:

La signification de la phrase subit un double processus de determination lors de sa
transformation en sens de l'enonce: elle perd de son ambiguite et ses references au
contexte se particularisent.22

Tout discours est construit dans un contexte. II n'a pas d'existence independante. En

tentant d'interpreter le discours il faut done tenir compte non seulement de ses parties

composantes, mais aussi des elements du contexte dans lequel le discours fut elabore:

« interlocuteurs, temps et lieu, rapports existant entre ces elements [extra-discursifs] ».23

Pourtant, l'enonce n'est pas sans ambiguite, et il faut connaitre le contexte pour

comprendre le sens de l'enonce. En outre, la signifiance de l'enonce change dans la mesure

ou le contexte evolue. Se referant au langage verbal, Todorov affirme que:

Des lors que [la] phrase devient un enonce, elle commence a se referer a une personne,
a un temps, a un lieu, qui peuvent ne pas etre les memes lors d'une autre enonciation de
la meme phrase.24

Ainsi, lorsqu'il s'agit d'enonces enregistres, sous forme de textes, de bandes sonores,

d'images, d'expositions ou de toute autre forme d'enregistrement de discours, le contexte

dans lequel l'interlocuteur, qui n'etait pas vise lors de renregistrement, l'entend ou le lit est

aussi important, sinon plus, que celui qui a preside a son enonciation.

21 Todorov, op. cit., p. 83.
2 2 Todorov, Ibid.
2 3 Tzvetan Todorov, Symbolisme et interpretation, (Seuil, coll. 'Poetique', 1978), p.9.
2 4 Todorov, Ibid.
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En etudiant le sens du discours d'un musee, nous avons affaire a ce que Todorov appelle

le « sens discursif indirect ».25 Nous devons chercher les sens seconds ou indirects dans les

objets, les textes et les images exposes, dans l'ensemble d'objets, de textes et d'images

que sont les expositions, et dans l'ensemble d'expositions que sont les musees, et dans les

relations entre ce discours et les interlocuteurs, ainsi que les conjonctures originale et

actuelle. En appliquant des theories linguistiques au discours museographique nous devons

faire attention. Dans quelle mesure peut-on considerer celui-ci comme un discours au

meme titre qu'un discours compose de mots ayant une signification bien plus precise, ou

du moins mieux determinee et cernee qu'un objet fonctionnant comme signe; des mots

disposes en phrases disposees a leur tour et reliees entre elles de facon a former un

discours coherent? Nous nous croyons justifies en appliquant des theories linguistiques a

l'etude de discours elabores a partir d'assemblages d'objets, puisqu'un mot, comme un

objet, peut avoir plus d'un sens et plus d'une signifiance. Todorov donne au domaine des

sens indirects que Ton peut trouver dans le langage verbal le nom de « symbolisme

linguistique » et a 1'etude de ces sens indirects il donne le nom de « symbolique du

langage ».26 II affirme egalement que les sens indirects se trouvent dans la litterature et la

conversation quotidienne. Autrement dit, pour Todorov, le langage verbal n'est pas moins

ambigu que le langage d'une exposition museographique.

Comme la poesie, le discours des musees ethnographiques est insuffisamment

referentiel. Ce qui rend possible une multiplicity d'interpretations ou d'explications.

L'inachevement fait qu'on ne se refere a rien, la discontinuity, qu'on se refere a des faits
differents, et la contradiction, qu'on ne s'y refere pas de la meme maniere.27

Dans le cas des musees que nous examinerons dans les deuxieme et troisieme parties du

present ouvrage , le premier, l'inachevement peut s'appliquer au manque de donnees dans

les textes accompagnant les objets exposes; le deuxieme, la discontinuite, au fait que les

trois musees se referent a l'homme mais aussi a son environnement naturel et surtout a la

faune, la relation entre l'homme et la nature n'etant pas toujours tres claire. Et dans le

Musee Pyreneen, on essaie de se referer a trop d'aspects de la vie dans les Pyrenees, et

d'englober une variete trop grande de cultures. Pour ce qui est du troisieme, la

contradiction, peut-on considerer la juxtaposition d'une personne agee avec son ane et des

2 5 Todorov, op. cit, p. 11.
2 6 Todorov, Ibid.
2 7 Todorov, Les Genres du discours, (Seuil, coll. 'Poetique', 1978), p. 84.
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jeunes avec tracteur, helicoptere, comme une tentative de contredire, ou plutot de nuancer

l'image diffusee par les deux autres musees?

Les innombrables instruments, ustensiles et outils de travail et autres objets appartenant

au monde rural et pre-industriel exposes dans les musees que nous avons choisis d'etudier

pourraient etre percus comme autant de metonymies ou de synecdoques, ou comme

constituant ensemble une metonymie ou une synecdoque, percues comme representant

tous les Pyreneens, ou tous les habitants des montagnes en France, ou en Europe, ou tous

les paysans francais, ou europeens, voire du monde entier. Ou encore, tout simplement, un

monde ideal pouvant se situer la ou le visiteur voudra le mettre dans son imagination. II y

a bien stir le danger de surdeterminer, d'y voir un signe ou un symbole de trop de choses.

Un changement dans les proportions des types d'objets exposes, (un nombre plus

important d'objets contemporains, par exemple) et dans les relations positionnelles et

hierarchiques entre eux, ainsi que des precisions textuelles ou orales concernant les

relations entre les objets, et entre eux et la culture de laquelle ils proviennent; et entre les

groupes au sein de la communaute, et entre la communaute et d'autres societes, et entre la

communaute represented et son environnement naturel, produiraient theoriquement une

image plus precise de la communaute. Mais c'est oublier le stereotype, image qui resiste et

persiste.

Le mecanisme de la representation museographique

Ecrivant a propos des representations des Landes a la fin du XVIIIe siecle, Guy Larry

analyse deux series de gravures qui paraissent dans deux ouvrages de Jacques Grasset de

Saint-Sauveur, publies en 1796 et 1797.28 Latry constate d'abord que la difference

essentielle entre les deux series est que les personnages dans la premiere sont isoles et

statiques « portant sur eux un certain nombre de traits distinctifs d'un « type » ».29 Par

contre, affirme Latry:

La serie de 1797 malgre l'effet trompeur de certains titres (« costumes », « interieur
de maison ») est composee de « scenes » c'est-a-dire de presentations simultanees de

28 Jacques Grasset de Saint-Sauveur, Encyclopedic des voyages, contenant I'abrege des moeurs, usages,
religions, sciences, arts et commerce de tous les peuples et la collection comple'tte (sic) de lews
habillements, (Paris, 1796) et Voyage a Bordeaux et dans les Landes de Bordeaux (Paris, 1797)
29 Guy Latry, 'Le peigne et le miroir: Deux voyageurs de Fan VI dans les Landes de Gascogne', in Martel,
Philippe et al, L 'Invention du Midi: Representations du Sudpendant la periode revohttionnaire,
(Montpellier: Obradors occitans, 1987), p. 138.
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plusieurs« types », mais en mouvement, ou accomplissant une action elle-meme
significative.30

II y a aussi beaucoup de repetition, le texte decrivant le contenu des images, l'explication

de la planche disant ce qui est evident dans 1'image, le texte repetant les informations deja

fournies par les explications et « chaque element, une fois introduit, est repris dans les

planches suivantes ».31 Le « lecteur / spectateur » confronte plusieurs fois par ce

« deja-vu », cessant de percevoir chaque image comme etant une representation integrate

d'un fragment de la realite, commence a percevoir l'ensemble d'images comme « une

se'rie, une suite liee, et homogene, faisant signe vers un referent unique (a vrai dire,

constitue comme tel par cette operation meme): [dans ce cas particulier] « les Landes »».32

De plus, chaque element que Ton a vu et revu, associe intimement au contexte dans lequel

on l'a vu, se trouve attribue la fonction de « signifier a lui seul l'ensemble ».33

Ce qui nous interesse dans cette analyse d'une serie d'images accompagnees de textes

representant une region et ses habitants, c'est que les expositions dans les musees

ethnographiques fonctionnent d'une maniere similaire, presentant au visiteur un ensemble

d'objets, souvent rassembles selon les themes et done variant peu entre eux, l'image se

formant done dans l'esprit du visiteur de fa9on cumulative (une serie de sonnailles par

exemple, au Musee Pyreneen, ou la seule difference visible se trouve dans la taille et le

poids). Les explications des expositions peuvent tromper de la meme maniere que celles

indiquees par Latry: combien de musees ethnographiques n'ont pas au moins une

collection de gravures ou d'aquarelles, ou une caisse vitree, sinon une salle entiere

consacree aux « costumes », ou une representation d'un « interieur de maison », d'une

« cuisine» ou d'une « chambre » ? Comme dans la serie de gravures analysees par Latry,

les musees ethnographiques contiennent beaucoup de repetition entre les objets memes, les

photographies des memes objets, les explications, et les textes plus longs. Le tout servant a

gaver le visiteur de micro-images qui forment dans son inconscient une macro-image de la

communaute representee par sa culture materielle.

Comme dans tout autre endroit en dehors des musees, le visiteur bombarde d'images et

d'informations recurrentes fmit par les associer intimement au contexte dans lequel il les a

vues, a la communaute chez laquelle il les a vues et dont elles font partie du vecu

30 Guy Latry, op. cit., p. 140.
31 Ibid..
32 Guy Latry, op. cit., p. 142.
33 Guy Latry, Ibid.
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quotidien. Le probleme dans le cas des expositions ethnographiques est que les images, les

objets, les usages qu'elles nous presentent, decrivent et expliquent appartiennent au

quotidien vecu il y a fort longtemps. Ce qui n'empeche pas le visiteur prive de tout autre

contact avec la societe representee dans l'exposition de former une image mentale de cette

societe a partir des informations dont son esprit est sature. Et l'image mentale qui se forme

est consacree par un consensus general au niveau national, voire internationale. Latry

affirme que dans le cas de la deuxieme serie de gravures qu'il analyse, « l'image renvoie

ainsi au texte et le texte a l'image en un jeu de miroirs ou la representation se fige en

stereotype ».34 Dans le cas des musees ethnographiques dans les Pyrenees, ce «jeu de

miroirs » a lieu non seulement entre les images et les textes a l'interieur des musees, mais

aussi entre le contenu des musees et des textes et images pre-existants, ainsi que les

images existantes dans l'esprit du visiteur avant sa visite.

Se referant au cas specifique des representations des Landes a la fm du XVIIIe siecle et

au XIXe siecle, Bernard Traimond affirme plus generalement que:

Si l'interet pour une region releve d'une certaine vision du monde que Ton reconnait en
elle, les explications « naturelles », climat, geologie, voire anthropologie physique ne
suffisent pas a legitimer une specificite posee comme objective. A cela doit s'ajouter un
regard exterieur qui a la fois valide les travaux « scientifiques » et aussi affirme des
differences de zone a zone. Les recits de voyage organisent la legitimisation (sic) de ces
stereotypes regionaux.35

Or, les musees, de par l'autorite investie en eux par le public, jouent, eux aussi, un role

non negligeable dans la legitimation des stereotypes des peuples dont la culture se trouve

reduite a ce que Ton peut exposer dans un musee. Meme les ecomusees, developpement

museographique relativement recent visant a affranchir les musees de site des limitations

imposees par les edifices qui hebergent les expositions corrigeront difficilement les

stereotypes. La societe, y compris les minorites representees par les ecomusees, est

impregnee des stereotypes et le consensus social les accepte pour vrais depuis trop

longtemps pour que de nouvelles images puissent s'installer a leur place sans trouver

d'obstacle.

Le monde evoque par un musee ethnographique n'est pas « objectivement reel », si un

tel monde puisse exister.36 C'est une construction de l'equipe ethnographique dont chaque

3 4 Guy Latry, Ibid.
3 5 Bernard Traimond, 'L'Invention des Landes de Gascogne sous la Revolution', in Martel, Philippe, op.
cit., p. 111.
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membre, individuellement et en tant que membre d'un groupe, observe la communaute qui

fait l'objet de l'etude d'un point de vue subjectif. Le patrimoine, selon G. J. Ashworth, est

un bien de consommation fabrique a partir de l'histoire pour satisfaire les besoins des

consommateurs.37 Le produit patrimonial n'est pas simplement la matiere premiere

(l'objet, l'image, la parole), mais plutot son « interpretation » (selection, assemblage,

montage et presentation). La selection est une fonction de la demande plutot que de la

disponibilite des denrees, et le developpement du produit est effectue en fonction des

besoins d'un secteur du marche identifie et vise.38

La signification du patrimoine est done differente de celle de la matiere premiere a

partir de laquelle il est elabore, et il existe une variete presque infinie de patrimoines,

chacun cree pour satisfaire les besoins de groupes de consommateurs specifiques. Ce qui

importe ici est que des produits patrimoniaux tres differents les uns des autres peuvent etre

crees a partir des memes matieres premieres en variant la presentation.39 La nature du

produit patrimonial etant determinee plutot par les besoins du consommateur que par la

disponibilite des ressources, la diversite possible de produits est tres grande. Bien que cette

diversite possible ne soit pas infinie, sa flexibilite et le fait que le patrimoine n'entend pas

refleter un quelconque enregistrement de la realite ou de la verite, aucun lieu n'est fige

dans un passe particulier auquel il lui est impossible d'echapper.40 L'assemblage du

patrimoine est done intimement lie a des messages qui, loin d'en etre des appendages

marginaux, ou des perversions, en constituent 1'element essentiel qui donne de la cohesion

au tout, et sans lequel les diverses parties composantes du passe ne pourraient etre

transformees en produits patrimoniaux.41

Barbara Kirshenblatt-Gimblett considere la question de « voix ». L'objet dans un musee

nous parle-t-il? Peut-il, tout seul, nous apprendre quelque chose sur la culture dont il est

issu? Ou sont-ce plutot le conservateur, les ethnologues et ethnographes, et le scenographe

qui nous instruisent? Le consensus est que les objets ne nous apprennent rien, ne pouvant

representer que leur propre forme.42 Meme si l'objet avait une voix, elle serait noyee par le

36 Pour un argument contre la notion meme de la realite, voir Louis Althusser, 'Soutenance d'Amiens', in
Positions, (Paris: Editions sociales, coll. 'Essentiel', 1976), pp. 139-185.
37 G. J. Ashworth, 'From History to Heritage - From Heritage to Identity: In Search of Concepts and
Models' , in Ashworth, G. J., et Larkham, P. J., Building a New Heritage: Tourism, Culture and Identity in
the New Europe, (Londres: Routledge, 1994) p.16.
38 G. J. Ashworth, op. cit., p. 17.
39 G. J. Ashworth, op. cit., pp. 17-18.
40 Ibid.
41 G. J. Ashworth, op. cit., pp.20-21.
42 Barbara Kirshenblatt-Gimblett, op. cit., p.394.
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fait d'etre mis dans un musee, puisque meme un effort de la part du scenographe pour

l'exposer de facon « neutre », par terre, ou sur une surface transparente, par exemple,

transformerait le « message » communique par l'objet. Si Ton presente l'objet dans une

reproduction de son environnement normal, cet environnement n'est pas moins important

pour l'instruction du visiteur que l'objet meme. Mais ce genre d'exposition, faute de

donnees, permet trop de speculation. II faut done du texte.43 C'est par le biais des textes

« explicatifs », surtout, que le conservateur oriente l'interpretation de l'exposition. Or, tout

en pretendant informer, on peut facilement desinformer. Arme de cette autorite, le musee

peut orienter le visiteur vers la connaissance en utilisant, par exemple, des etiquettes ou

des panneaux, ou vers l'ignorance en soulignant le caractere mysterieux de l'objet, par le

biais de lumiere feerique ou simplement insuffisante.

L'emploi de l'entretien par l'ethnologue peut dormer l'impression que celui-ci permet a

Partisan ou au paysan que Ton interviewe de participer activement a sa propre

representation, de s'exprimer. Mais les questions sont formulees d'une maniere a rendre

impossible a l'indigene de s'exprimer librement, le but de l'ethnologue etant de sollicker

des reponses qui feront l'affaire de ceux qui ont concu l'idee d'inviter un public non

indigene a decouvrir la culture locale. De plus, l'interviewe a souvent de la peine a

comprendre la question puisque la formulation reflete la perception que l'ethnologue

etranger a du sujet. Ceci donne l'impression que l'ethnologue connait mieux le sujet que

l'indigene, que V ethnologue possede la culture de l'indigene plus que l'indigene ne la

possede lui-meme. Puisque l'ethnologue, de par sa profession, meme s'il est ne membre de

l'ethnie minoritaire qu'il etudie, represent e l'ethnie dominante, l'Etat et la nation, la culture

du groupe minoritaire est percue comme appartenant a la nation. L'entretien est une forme

d'interrogatoire, et l'interrogatoire est un moyen d'exercer son pouvoir.44 Nous verrons au

Chapitre 6 que dans le cas du diaporama a l'ecomusee de la vallee d'Aspe nous n'entendons

que le disours des indigenes. S'agit-il d'un discours libre ou sont-ce des reponses,

habilement enfilees, a des questions, supprimees pour mieux cacher le jeu des

ethnologues? Comme les objets consideres comme representants d'un tout complexe dont

ils ne sont qu'un element, les photographies fragmentent la verite. Une image provoque la

speculation. Quelle est, par exemple, la relation entre deux personnes qui s'y trouvent

ensemble? L'attitude, la position, l'expression, les vetements du sujet peuvent passer pour

43 Ibid.
44 Richard Bauman et Patricia Sawin, 'The Politics of Participation in Folklife Festivals', in Karp, Lavine, et
al., Exhibiting Cultures: The Poetics and Politics of Museum Display, p.305
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caracteristiques, alors qu'ils sont le produit d'un evenement inhabituel, ou des directions du

photographe ou de l'ethnologue.

Barbara Kirshenblatt-Gimblett fait la distinction entre l'exposition « in situ » et

l'exposition « contextuelle ». La premiere fonctionne par le biais du mimetisme et de la

metonymie, tentant de reproduire l'environnement culturel de l'objet. La seconde fait usage

d'explications verbales, textuelles ou audiovisuelles du contexte, ou bien Ton juxtapose des

objets consideres comme etant complementaires, mais sans essayer de reproduire

l'environnement de l'objet primaire.45 Dependre de la metonymie aggrave la nature

fragmentaire du portrait de la communaute.46 Ainsi, le musee simplifie trop sa

representation de la communaute, et contribue a reduire la culture ou la societe representee

a un seul signe signifiant a lui tout seul l'ensemble culturel dont il est issu. Plus grave

encore, pour la communaute representee, la reproduction mimetique de l'environnement

culturel de l'objet permet au musee un degre de flexibilite a l'egard de la verite, tout en

donnant l'impression qu'il s'agit de l'exposition, a l'interieur du musee, d'une partie du

monde reel qui existe dehors.47 L'exposition « contextuelle », aussi, se prete a la

fabrication d'images et d'histoires partielles, d'autant plus qu'elle ne tente meme pas de

reproduire l'environnement de l'objet. Comme le dit si bien Barbara Kirshenblatt-Gimblett,

pour chaque objet il y a autant de contextes possibles que de strategies interpretatives.48

La fragmentation de la culture au musee, la selection d'objets qui ont le potentiel

d'illustrer un trait culturel, et leur separation consequente de leur environnement, permet a

ce dernier de representer une communaute telle qu'il veut que son public la percoive, ou

telle que le public vise veut la percevoir.La fragmentation du tout, inevitable dans une

forme de discours qui depend de la juxtaposition d'objets et de documents revelateurs, est

accentuee par des facteurs de disponibilite: si telle denree est indisponible, cette partie de

l'histoire n'est pas racontee, ou, dans le meilleur des cas, l'attention qu'elle recoit ne

correspond pas a son importance.49 Le vide ainsi laisse peut egalement fournir au musee

un espace dans lequel il peut fabriquer une histoire qui lui convienne, et s'il ne profite pas

de cette occasion, chaque visiteur le fera a sa place.

4 5 Barbara Kirshenblatt-Gimblett, op. cit., pp.388-390.
4 6 Barbara Kirshenblatt-Gimblett, op. cit., p.389.
4 7 Ibid.
4 8 Barbara Kirshenblatt-Gimblett, op. cit., p.390.
4 9 Crew et Sims, op. cit., p. 161.
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Quelles que soient les raisons politiques ou economiques pour lesquelles un musee

ethnographique puisse chercher a depeindre telle communaute de telle facon, il y aura

toujours un certain nombre de problemes inherents au musee qui l'empecheront de

parvenir a son but. Cependant, il est clair que le conservateur peut dans bien des cas

exploiter ces insuffisances, puisqu'elles lui fournissent souvent un espace ou il peut

raconter l'histoire que lui, veut raconter, et qu'il pense que le public veut entendre.50

Le visiteur

Comment le visiteur reagit-il au discours museographique? G. J. Ashworth affirme que

les visiteurs aux musees ne sont pas des recipients passifs mais des participants actifs dans

le processus de la formation du patrimoine.51 C'est sans doute au moment du contact entre

le produit patrimonial et les connaissances du visiteur que le sens du premier aquiert une

signifiance, pour reprendre le terme de Todorov, qu'il devient du patrimoine proprement

dit et qu'il communique un message, un message qui peut etre celui voulu par la personne,

physique ou morale, qui a concu et elabore l'exposition, puisque la majeure partie des

connaissances d'un individu sont aussi des connaissances communes a l'ensemble de sa

collectivite culturelle, mais ce message varie sans doute d'un individu a l'autre puisque la

configuration de Vensemble des connaissances de l'individu lui est propre. Mais

1'assimilation et l'accommodation des nouvelles donnees, est-ce un processus dans lequel

le visiteur est consciemment actif? Le visiteur au musee est-il aussi alerte,

intellectuellement, que le pretend Michael Baxandall?52 Resiste-t-il a la manipulation?

Plus convaincant est le portrait dresse par Riccardo Petrella:

L'individu est surtout un receveur d'informations, d'images et de symboles abstraits,
stereotypes, qui vehiculent la connaissance, les valeurs, les normes... il n'est pas en
mesure d'«internaliser» la masse enorme d'informations dont il est bombarde. II les
accumule acritiquement dans son «moi», il les consomme passivement dans ses
relations et ses communications avec les autres. Ses attitudes, ses opinions, ses
comportements sont «externalises» en ce sens que leur origine et leur creation, ainsi

5 0 Crew et Sims, op. cit., pp. 161-162.
51 G. J. Ashworth, op. cit., p. 21.
5 2 Michael Baxandall, 'Exhibiting Intention: Some Preconditions of the Visual Display of Culturally
Puiposeful Objects', in Karp, I., Lavine, S., et al., Exhibiting Cultures: The Poetics and Politics of Museum
Display (London: Smithsonian Institution Press, 1991), pp. 37-38.
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que leur diffusion et leur concretisation sont «externes» a l'individu. Celui-ci ne
participe pas: il s'y conformed

Carol Duncan observe que les visiteurs aux musees, aussi critiques qu'ils puissent etre

ailleurs, ont a la fois la capacite et la volonte d'adopter une attitude de receptivite acritique

qu'elle compare a celle des fideles lors d'une ceremonie religieuse.54 Kenneth Hudson,

pour sa part, affirme qu'au musee, comme devant toute nouvelle information qui menace

de mettre en cause les idees recues qui nous sont cheres, nous sommes activement passifs,

resistant a toute tentative de nous liberer de notre passivite.55

Ceci a d'importantes implications en ce qui concerne la perception d'un groupe

minoritaire par un groupe numeriquement plus important. L'image absorbee acritiquement,

s'insere parmi les autres images et idees recues qui constituent les connaissances qu'a

l'individu du monde; des connaissances determinees par ceux qui ont interet a mouler les

attitudes collectives. Meme la communaute representee par le musee risque de manquer de

mettre en question l'image diffusee puisque ses membres ont ete conditionnes par les

memes instalments ideologiques que les visiteurs (ce que Louis Althusser appelle les

« appareils ideologiques d'Etat », et parmi lesquels on peut inclure les musees sous la

categorie de « l'AIE culturel »), et ont appris a se voir des memes yeux que ces derniers.56

Ivan Karp pense que le choc culturel que subit le visiteur au musee ethnographique est

tel qu'il reagit soit en assimilant les informations obtenues de l'exposition aux

connaissances deja acquises, soit en accommodant ces dernieres a ce que le musee lui

apprend.57 Autrement dit, le visiteur reagit comme dans toute autre situation ou il se trouve

confronte a de nouvelles donnees:

Tout processus psychique, dit-on, comporte deux phases ou deux aspects, ceux que
Piaget designe par accommodation et assimilation. Le psychisme humain, a tout
moment, est riche de certains schemes qui lui sont propres et, lorsqu'il se trouve
confronte a des actions et des situations qui lui sont etrangeres, il reagit, d'une part, en

53 Riccardo Petrella, La Renaissance des cultures regionales en Europe (Paris: Editions Entente, 1978), p.
268.
54 Carol Duncan, 'Art Museums and the Ritual of Citizenship', in Karp, I., Lavine, S. D., et al Exhibiting
Cultures: The Poetics and Politics of Museum Display, (Londres: Smithsonian Institution Press, 1991),
p.91.
55 Kenneth Hudson, 'How Misleading Does an Ethnographical Museum Have to Be?', in Karp, I., Lavine, S.
D., et al, Exhibiting Cultures: The Poetics and Politics of Museum Display, (Londres: Smithsonian
Institution Press, 1991), p.459
56 Pour une liste des « appareils ideologiques d'Etat », voir Louis Althusser, Positions, (Paris: Editions
sociales, 1976), pp. 96-97, et pour une analyse approfondie de ces appareils, voir les pages 81-137 du meme
ouvrage.
57 Ivan Karp, 'Culture and Representation1, in Karp, Lavine, et al., op. cit., p. 22.
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adaptant les schemes anciens a l'objet nouveau (c'est l'accommodation), d'autre part, en
adaptant le fait nouveau aux schemes anciens (et c'est l'assimilation).58

L'image du Pyreneen que les musees ethnographiques implantent dans l'esprit du

visiteur depend done de si ce dernier assimile ou accommode les nouvelles donnees que

lui presentent les musees aux donnees relatives a la conjoncture deja presentes dans son

esprit et a des images mentales plus personnelles. Mais les informations diffusees par les

musees ne corrigent guere l'image mentale collective resultant de l'interet que portaient

aux Pyrenees les touristes du XIXe siecle. II y a trop peu de nouvelles donnees dans les

expositions. II y a done peu a assimiler ou a accommoder.

Stephen Greenblatt decrit deux sortes d'experiences que peut eprouver le visiteur au

musee: la resonance (« resonance ») et l'emerveillement (« wonder »). La resonance est le

pouvoir qu'a l'objet expose de transcender ses propres contours pour evoquer les forces

complexes et dynamiques qui Font produit, et que le visiteur peut considerer comme etant

representees par l'objet. L'emerveillement est, pour Greenblatt, le pouvoir de surprendre,

de communiquer le caractere unique de l'objet, et de produire chez le visiteur une attention

exaltee.59 La resonance encourage done un degre de comprehension, ou du moins un desir

de comprendre la culture qui a produit l'objet expose, alors que l'emerveillement est la

stupefaction du visiteur devant un objet certes interessant, mais total em ent inconnu et

inexplique; et ce sont des facteurs tels que l'eclairage, la presence ou l'absence d'objets

complementaires ou d'explications textuelles ou enregistrees qui dirigent le visiteur vers

l'une ou l'autre reaction.

L'exposition museographique, de par le precede d'assembler des elements du tout, que

Ton visionne individuellement, formant au fur et a mesure de notre visite une image plus

complete est un moyen ideal d'exagerer tel trait aux frais d'un autre, d'instruire ou de

mystifier, sans que le visiteur s'apercoive du jeu. Le processus mental du visiteur au musee

ethnographique est l'inverse de celui qui contemple un tableau. Ce dernier voit d'abord le

tout et ensuite le detail, tandis que le premier suit le scenographe dans son assemblage de

details. En regardant un dessin satirique l'on se rend compte d'emblee du but de Fartiste,

alors que l'effet du musee est bien plus subtil. Cependant, ceci est complique par la

presence dans l'esprit, et du scenographe et du visiteur, d'images qui forment une partie de

5 8 Tzvetan Todorov, Symbolisme et interpretation (Seuil, coll. 'Poetique', 1978), p.25.
5 9 Stephen Greenblatt, 'Resonance and Wonder', in Karp, I., Lavine, S. D., et al, Exhibiting Cultures: The
Poetics and Politics of Museum Display, (Londres: Smithsonian Institution Press, 1991), p. 42.
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notre culture collective et qui nuirait a toute tentative de projeter une image qui en

differerait radicalement.

Le point de vue de l'etranger

Non seulement notre culture influence-t-elle notre perception d'autres cultures,

l'observation de ces dernieres nous permet aussi de reflechir a la premiere, nous en donne

une nouvelle perspective.60 Les representations de l'« Autre » sont done essentielles a la

formation d'une conscience nationale, par exemple. Ashworth dit que l'apogee de l'Etat-

nation en Europe coincide avec les debuts de l'interet que Ton commencait alors a prendre

pour la conservation des objets historiques, que la relation entre le nationalisme et cette

conservation a toujours ete intime.61

Et c'est precisement parce que les minorites existant sur le territoire national se trouvent

dans une situation precaire, pouvant etre ou assimilees, ou exotisees, ou marginalisees et

etiquetees comme l'«Autre» indesirable, au gre des besoins de l'Etat, qu'il importe que ces

minorites s'emparent du controle des appareils de representation culturelle et identitaire.

Les representations qui en resulteraient ne seraient pas plus objectives - comment une

representation pourrait-elle l'etre? - mais les minorites ne seraient plus comme des poupees

de chiffon entre les mains d'un enfant evoluant, son jouet prefere un moment, et quelques

annees plus tard a la poubelle, la tete arrachee.

La perspective d'un etranger, membre d'une societe plus « developpee » et dominante,

sur un groupe peut etre benefique a ce dernier s'il veut « avancer » sur la meme voie que la

societe de celui-la. Mais lorsque la representation elaboree par l'etranger est la seule ou la

dominante, elle peut conduire a une situation dangereuse pour les « victimes » de cette

representation. Nous connaissons tous le sort des Africains et des Amerindiens sous les

colons, et des Juifs sous les Nazis, pour ne citer que les exemples les mieux connus

d'attitudes engendrees par des representations, et les atrocites que ces attitudes ont

engendrees a leur tour.

60 Barbara Kirshenblatt-Gimblett, 'Objects of Ethnography', in Karp, Lavine, et al., Exhibiting Cultures: The
Poetics and Politics of Museum Display, (Londres: Smithsonian Institution Press, 1991), p.409, et Tzvetan
Todorov, Nous et les autres: la reflexion francaise sur la diversite humaine, (Paris: Seuil, 1989).
61 G. J. Ashworth, op. cit., p.21.

40



L'hypothese de l'ideologie dominante affirme que ceux qui detiennent le pouvoir,

gouvernements ou elites socio-economiques projettent toujours un message destine a

legitimer leur position.62 Pourtant il n'est pas necessaire d'accepter acritiquement la

presence universelle de cette ideologic Les producteurs du patrimoine diffusent souvent

une multiplicite d'ideologies diverses meme par le biais du meme patrimoine, plutot qu'un

seul programme coherent ayant la fonction d'appuyer une vision particuliere et dominante

de la societe.63

Notre propre perception des Pyrenees est penetree des representations effectuees par les

visiteurs au XIXe siecle, a tel point que la pretendue objectivite de l'ethnographe et du

conservateur en etant serieusement affectee, le contenu des expositions ethnographiques

nous est vaguement familier. Bien que le fait de voir, toucher, ou sentir ce dont nous avons

lu des descriptions ou ce dont nous avons vu des representations graphiques donne la

nouveaute a l'experience, l'image reste, pour l'essentiel, la meme.

Le point de vue de l'etranger peut laisser l'indigene perplexe: s'il est engage dans la

conservation consciente et deliberee d'une tradition, le fait que l'etranger qualifie cette

activite de « folklorique » ne pose pas de probleme. Par contre, s'il s'agit du metier

ordinaire de l'indigene, qu'il pratique sans vouloir deliberement par ce moyen conserver

une tradition, le terme « folklorique » peut le contrarier, puisque le terme implique que son

mode de vie est primitif.64

Le pouvoir qu'ont l'ethnographe, le scenographe et le conservateur de deformer l'image

composee par l'assemblage d'objets ethnographiques est d'autant plus grand que nous

avons un penchant pour les qualites esthetiques des fragments et des reliques. L'histoire

que ces objets, inchanges par ceux qui les « decouvrent », et laisses dans leur

environnement culturel, pourraient nous raconter nous interesse a un moindre degre.65

Ainsi, le public qu'envisageait Le Bondidier, fondateur du Musee Pyreneen a Lourdes,

l'autorisait a depeindre tres partiellement les societes pyreneennes, car ce qui nous

interesse est moins de les connaitre en profondeur que d'en apprecier les beautes.

6 2 G. J. Ashworth, op. at, p. 20.
6 3 G. J. Ashworth, op. cit., pp.20-21.
6 4 Richard Bauman et Patricia Sawin, op. cit., p.304.
6 5 Barbara Kirshenblatt-Gimblett, op. cit., p. 388.
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Le passe et le present

L'histoire est employee pour remplir un certain nombre de fonctions, dont la formation

d'identites socio-culturelles en rapport avec des lieux particuliers qui servent de support a

certaines structures etatiques. Depuis deux siecles en Europe le passe appuie surtout les

identites nationales. Bien que cet emploi d'aspects du passe ne soit pas limite a l'Europe,

la situation politique dans laquelle se trouve 1'Europe actuellement presente la possibility

de se servir de l'histoire europeenne pour former une nouvelle identite a l'echelle

continentale. 66 Riccardo Petrella croit que les cultures regionales, autrement dit les

histoires europeennes, ont, ou pourraient avoir un role a jouer dans la formation des

cultures europeennes de l'avenir.67 Vu l'emploi nationaliste que Ton fait du passe, y

compris des cultures regionales, assurer le pluralisme culturel dans 1'Union europeenne

necessitera des changements au niveau des centres de decision en matiere culturelle et

identitaire.

Petrella pose le probleme de la separation du present et du passe. « Faut-il remonter a

une serie de faits culturels qui n'existent plus et decrire des lors une identite regionale qui,

apparemment, n'est plus percue et vecue en tant que telle dans les regions concernees? Ou,

au contraire, est-il preferable de porter l'attention sur les faits culturels d'aujourd'hui? ».68

Le probleme se trouve dans l'inseparabilite du present et du passe, le premier trouvant ses

sources dans le second. Mais il est aussi difficile de determiner avec precision « les

relations existantes entre le capital accumule (le patrimoine) et les faits culturels

actuels ».69 Comment evaluer l'influence de la culture au passe sur celle d'aujourd'hui?

Qu'est-ce qui est vraiment passe et/ou present? Telles sont les questions que ceux qui

entreprendraient de mettre a jour l'image de marque de leur communaute devraient se

poser.

Pourtant, une fois acceptee la notion que le passe moule le present, Ton reconnait la

necessite d'inclure le passe dans tout musee ethnographique. II appartient, apres tout, au

musee de site d'exposer des objets du passe puisque les objets d'actualite se trouvent

autour de nous. Cependant, le musee ethnographique doit se distinguer du musee d'histoire

par l'usage qu'il fait des objets exposes. S'il expose uniquement des objets desuets, il est

coupable de disinformation: s'il est necessaire de connaitre le passe d'un groupe afin de le

' G. J. Ashworth, op. cit., p.13.
7 Riccardo Petrella, op. cit., p. 2
3 IU:.1

66 i

6 7 Riccardo Petrella, op. cit., p. 268.
6 8 Ibid.
6 9 Ibid.
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comprendre au present, ce present, il en va de soi, n'en est pas moins important. Les

musees ethnographiques pretendent representer les communautes. Se plier aux attentes

d'un public nourri d'images romantiques, revient a trahir cette cause.

Parmi les fonctions du passe tel qu'il est employe dans le patrimoine Ton peut inclure

celle de satisfaire les besoins psychologiques de l'individu, et par extension de la societe

entiere. Le passe peut reconforter de maniere a attenuer les emotions provoquees par

l'avenir, et pour prevenir une sorte d'amnesie qui conduirait a la desorientation sociale.70

Chaque lieu n'a done pas un produit patrimonial unique, mais plutot une variete presque

infinie de patrimoines, chacun cree pour repondre aux besoins de groupes de

consommateurs specifiques. II y a autant de produits patrimoniaux que de groupes

specifiques identifies, crees a partir des memes matieres premieres.71 Le passe evoque

correspond done aux besoins du secteur du marche identifies et vise.

« Education » est un terme employe par les musees depuis leurs debuts pour justifier

leur existence. Les sociologues remplaceraient ce terme par celui de « socialisation »: le

processus par lequel les normes d'une societe sont transmises aux nouvelles generations.

Les experts en sciences politiques y rajouteraient le terme « legitimation » en se justifiant

par le fait que non seulement la narration des evenements du passe sert-elle a transmettre

les normes sociales; elle a egalement la fonction de permettre aux groupes dominants de

justifier la dominance de leur ideologic en faisant appel aux continuites qui existent entre

passe et present. Ces fonctions du passe, ou du moins ces justifications posterieures, ont

longtemps domine les preoccupations de ceux qui 1'emploient. Pourtant, Ton a rajoute

recemment des arguments purement economiques pour l'emploi du passe.72

L'intervention des autorites locales en matiere de patrimoine est plus importante que

jamais: la reussite ou l'echec economique a l'echelle municipale, par exemple, etaient

jusqu'a recemment determinees par des facteurs au-dela des competences des autorites

locales. L'amenagement local ne pouvait que rendre le lieu plus attractif ou acheter des

facilites en utilisant les benefices d'autres activites economiques. Mais le systeme de

production post-industriel emploie d'une maniere instrumentale des facteurs tels que

l'historicite.73

7 0 K. Lynch, What Time is this Place?, (Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1972), cite par G. J.
Ashworth, op. cit., p. 14
71 G. J. Ashworth, op. cit., pp. 17-18.
7 2 G. J. Ashworth, op. cit., pp. 19-20.
7 3 Ibid.
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La participation des minorites dans l'elaboration des images

Karmela Liebkind affirme que c'est une imperative ethique de permettre aux membres des

groupes minoritaires de participer directement aux projets de recherche qui les concernent.

La langue et / ou la culture des ethnies minoritaires etant souvent tres differentes de celles

du groupe majoritaire, un chercheur qui est membre de la majorite doit faire un grand

effort d'adopter la perspective du groupe minoritaire qui fait l'objet de son etude.74

Ivan Karp affirme que les expositions ethnographiques s'inspirent de la culture de leur

public et de l'imagerie populaire.75 Ceci contredit Pierre Lamaison qui pretend que les

expositions ethnographiques dans les musees des pares nationaux francais sont les fruits

de recherches scientifiques « objectives » realisees aupres des communautes

representees.76 II semble, en effet, que les images formees par ces expositions soient tirees

d'une imagerie collective profondement enracinee representant l'« Autre ».77 Ce qui nuit

inevitablement a toute tentative de representation objective; et il n'est pas certain qu'un

effort sincere soit fait dans ce sens.

Les fondateurs des premiers musees ethnographiques avaient a leur disposition une

vaste litterature se voulant ethnologique et qui a du indubitablement leur fournir certains

elements de l'image qu'ils se faisaient des peuples dont ils se proposaient de presenter la

culture (du moins materielle) au public, meme dans les cas ou ils etaient issus de ces

communautes. Les images diffusees par les musees ethnographiques sont done intimement

liees a celles repandues par les recits de voyage qui ont prolifere au cours du XIXe siecle

et qui font partie de notre heritage, et ont 1'effet, voulu ou non, de renforcer et perpetuer

celles-ci.

Ashworth postule que si, comme 1'affirme Home, l'Etat-nation europeen fut construit

sur des interpretations nationalistes du passe, la reorientation vers des identites non liees a

la nation necessitera une reformulation de ces interpretations; un nouvel avenir pour

l'Europe ne peut etre construit que sur une interpretation post-nationaliste du passe.78

74 Karmela Liebkind, op. cit., p. 178.
75 Ivan Karp, 'Other Cultures in Museum Perspective', in Karp, Lavine, et al., op. cit., p.375.
76 Pierre Lamaison, Ethnologie et protection de la nature: pour une politique du patrimoine ethnologique
dans les pares naturels, rapport au Ministere de I'Environnement, Direction de la protection de la nature,
(Editions l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 1983), p. 19.
77 Ivan Karp, op. cit., p. 374.
78 G. J. Ashworth, op. cit., p. 21 .
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Ashworth affirme aussi que la nouvelle Europe, qui remplacera l'Europe des Etats-nations,

sera une Europe des villes et des regions, et que la gestion du patrimoine assumera une

nouvelle importance dans la formation des identites locales.79

II est clair que, de par la polysemie inherente a un musee ethnographique qui consiste en

une collection d'objets symbolisant, signifiant ou representant une culture materielle, et

essayant meme d'evoquer la culture intellectuelle et spirituelle d'une communaute, ce

musee fournit au pouvoir - micro-regional, regional, ou national, voire supra-national - en

place, un instrument d'endoctrinement dont le contenu materiel et intellectuel (ce dernier

etant en general descriptif et « objectif ») requierent peu de modification. En effet, c'est

plutot la conjoncture que le contenu du musee qui lui prete une signification, ou, pour

employer le tenne de Todorov, une « signifiance ».

Que le musee cherche a souligner les ressemblances ou les differences qui existent entre

« nous » et l'« Autre » depend, selon Karp, de l'accent preexistant dans l'imagerie

populaire.80 Cependant, il nous semble que ceci doit dependre aussi des intentions

politiques de ceux qui sont responsables de la fabrication et du controle de l'image, ces

intentions pouvant aller a l'encontre de ceux qui detenaient le pouvoir lors de la

constitution de l'imagerie populaire existante. Dans une telle situation, il y a conflit entre

les interets economiques du musee, qui doit tenir compte de ce que son public desire voir,

et les exigences politiques de ses maitres.

Nombreux sont ceux qui demandent qu'on les entende: les voix diverses et discordantes

des chercheurs, les experts et les artistes indigenes, et les autres membres des

communautes representees; et les multiples voix des visiteurs.81 Selon Steven D. Lavine,

les musees commencent a prendre cette question en consideration.82 Les musees doivent

faire face aux exigences d'une democratic pluraliste, oil ni les plus forts ni les plus

nombreux ont forcement raison, et ou les minorites et les faibles demandent qu'on les

ecoute. Bien que l'equipe travaillant sur l'elaboration d'une exposition ethnographique

consulte divers membres de la communaute dont il est question, le produit fini reflete plus

souvent les aspirations du musee que celles des representes.83

7 9 G. J. Ashworth, Ibid.
8 0 Ivan Karp, op. cit., p. 375.
81 Steven D. Lavine, 'Museum Practices', in Karp, Lavine et al, op. cit., p. 151.
8 2 Steven D. Lavine, Ibid.
8 3 Lavine et Karp, op. cit., p, 5.
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Nous avons vu au Chapitre premier que le fait d'apartenir a un groupe ethnique qui est

devenu une source de honte conduira a un conflit identitaire, et que ce conflit peut etre

resolu soit en renoncant a cet element de son identite, soit en rejetant l'opinion negative

que les autres groupes ont formulee a l'egard de l'ethnie dont on est ne membre.84 Un

musee ethnographique peut contribuer a la rectification d'une mauvais image de marque

en (re)presentant le groupe qui forme le sujet de ses expositions de maniere a souligner les

aspects admirables du groupe. Pourtant, toute tentative de representer une communaute en

exposant une selection de ses oeuvres materielles sera inadequate, puisque Ton ne peut pas

evoquer par ce moyen des aspects culturels tels que les relations de parente, la philosophic,

la cosmologie, les valeurs, les attitudes, les traditions orales, les rituels, la danse, les

echanges verbaux quotidiens.85

II y aura toujours entre les membres de l'equipe d'un musee des debats concernant leurs

buts, et les moyens d'y parvenir. Ces debats tourneront autour de questions telles que

celles de savoir s'il faut privilegier l'objet-meme ou son contexte, souligner sa valeur

esthetique ou foumir des donnees anthropologiques et a ce propos de determiner si ces

donnees instruisent de maniere plus efficace que le contexte dont l'objet est issu.86 Mais

ces debats sont en grande partie en vain, puisque, comme le remarque Svetlana Alpers, le

musee se prete plus facilement a la mise en valeur d'objets dont les qualites premieres sont

d'ordre esthetique qu'a l'instruction du public.87 On vient, avant tout, les regarder. II

s'ensuit que l'exposition de meubles, ordinaires pour le paysan, « rustiques » pour le

citadin, leur confere le statut d'oeuvres d'art primitif alors que leur valeur originelle etait

fonctionnelle. Ceci met la communaute rurale dans une position desavantageuse par

rapport aux communautes plus « avancees » dont on expose les oeuvres plus ornees dans

d'autres musees, non- ethnographiques, ou plutot, qui ne pretendent pas avoir une fonction

ethnographique : musees des beaux-arts. Ainsi, la relation entre les deux types de

communautes, implicite dans l'exposition d'objets utilitaires figes comme si leur premiere

fonction eut ete de plaire aux yeux, est celle de superiorite et d'inferiorite, de dominant et

de domine.

84 Karmela Liebkind, op. cit., p. 165.
85 Barbara Kirshenblatt-Gimblett, op. cit., p.394.
86 Ivan Karp,op. cit., p.12.
87 Svetlana Alpers, 'The Museum as a Way of Seeing', in Karp, Lavine, et al., Exhibiting Cultures: The
Poetics and Politics of Museum Display, p. 30.
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Chapitre 3

Les representations des Pyreneens: continuites et ruptures dans l'image

diffusee

Depuis la fin du XVIIIe siecle, et surtout depuis le debut du XIXe, les Pyrenees ont fait

l'objet de nombreux portraits executes par les plus prestigieux des ecrivains et peintres:

Victor Hugo, George Sand, Stendhal...1 Le succes des artistes qui ont sejourne dans ces

montagnes au cours du XIXe siecle est tel que presque tous les Francais aujourd'hui, qu'ils

aient ou non lu les oeuvres decrivant les Pyrenees et leurs habitants, ont au moins une

vague image mentale du Pyreneen.2 Cette image est formee d'un amalgame d'elements de

l'imagerie des Romantiques et des Realistes, assimiles le plus souvent de maniere

inconsciente, par l'intermediaire d'affiches publicitaires, de brochures, par exemple.

Dans ce chapitre, nous allons tenter d'etablir que le Musee Pyreneen a Lourdes et la

Maison d'Ossau a Arudy continuent de diffuser une image du Pyreneen conforme a

l'imagerie du XIXe siecle; et que le nouvel ecomusee de la vallee d'Aspe, malgre la

sophistication des moyens mis en oeuvre, et malgre la conjoncture qui a vu sa naissance, a

neanmoins pris le relais des ethnographes romantisants. Nous resumerons done les traits

essentiels de l'image romantique et realiste du Pyreneen, et nous avancerons des

hypotheses a propos du rapport ideel entre les representations faites des Pyreneens depuis

la Revolution de la fin du XVIIIe siecle, d'une part, et revolution de la conjoncture

politique en France, notamment revolution du colonialisme, avant de comparer cette

image a celle diffusee par nos trois musees ethnographiques et de formuler des hypotheses

analogues a celles dont il est question ci-dessus.3 Quel est 1'interet, aujourd'hui, de

continuer de diffuser une image creee au moment de la consolidation de la nation francaise

'Alfred de Vigny, Lady Chatterton, Chateaubriand, Merimee, Baudelaire, Flaubert, Lamartine, La
Bouliniere... Voir la these de Jean Fourcassie, Le Romantisme et les Pyrenees, (Toulouse: annales
Pyreneennes, 1990, [lere edition, Paris: Gallimard, NRF, 1940] ), et celle d'Anne Lasserre Vergne, Les
Pyrenees centrales dans la litterature frangaise entre 1820 et 1870, (Toulouse: Eche, 1985).
2 Jean Fourcassie, op. cit., p. 372, evoque « le concert des themes pyreneens que cinquante ans de
romantisme ont rendus accessibles au public le moins cultive [dans la deuxieme moitie du XIXe siecle] ». II
attribue aussi la diffusion d'une image faussee des Pyrenees et des Pyreneens aux Guides, trop souvent lus a
la va vite. {op. cit., p.373).
3 Nous ne proposons pas une description detaillee et nuancee de la perception qu'avait chaque artiste ou
ecrivain du Pyreneen. Voir les theses de Jean Fourcassie et Anne Lasserre-Vergne citees ci-dessus. Nous
nous interessons a l'image globale, particulierement en ce qui concerne la structure de la societe et sa
relation avec l'environnement naturel, transmise par l'ensemble des oeuvres.
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et de l'expansion imperialiste? Nous terminerons ce chapitre en examinant la signification

de la creation de l'ecomusee de la vallee d'Aspe et les reformes projetees au Musee

Pyreneen et a la Maison d'Ossau.

Demontrer qu'un musee ethnographique diffuse une image en particulier est une

entreprise compliquee par la polysemie inherente aux objets arraches a leur environnement

originel et rassembles dans le but de representer la societe qui les a produits. Bien que la

scenographie et les informations fournies reduisent le degre de polysemie, il est difficile de

determiner quelle image est diffusee par le musee puisque la polysemie permet au visiteur

de l'interpreter avec un grand degre de liberte. Par contre, nous pourrions avancer

l'hypothese que, si le musee meme ne fournit pas une image precise, ce vide est rempli

dans l'esprit du visiteur par une image deja formee, une image qui est commune a toute sa

communaute culturelle. A moins que le musee en question ne vienne s'opposer

radicalement a cette image, obligeant le visiteur a adapter son image aux nouvelles

donnees.

L 'Imagerie pyreneenne des Romantiques et des Realistes

Quelle image du Pyreneen les Romantiques et les Realistes ont-ils formee dans

l'inconscient de la communaute culturelle francaise ou europeenne? Braconniers, chasseurs

d'ours, contrebandiers et chevaliers barbares du moyen age abondent dans l'art des

Romantiques. La pauvrete et la misere, l'heroisme quotidien du paysan luttant contre les

elements, mais sans l'aventure ni la gloire deja evoquees par les Romantiques, ne forment

pas l'aspect dominant de la vie quotidienne dans ces oeuvres. L'on se contentait alors de

constater une difference marquee entre les « vallees riantes » telles que celle de Campan,

ou les habitants vivaient bien, du moins dans l'esprit des visiteurs, et d'autres vallees

caracterisees par un terrain plus severement accidente et la pauvrete des indigenes. Mais

un courant tardif du Romantisme, le « Romantisme social », evoluera vers le Realisme.

Un constant dans les representations des Pyrenees et des Pyreneens depuis

l'industrialisation et la croissance des villes est la joie exprimee par les auteurs de pouvoir

echapper aux vices et a la corruption de la societe urbaine. Les preromantiques et les

Romantiques pensent qu'en se refugiant dans les montagnes ils fuient « l'homme » ou
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« les hommes ». Ce qui laisse entendre que pour eux les montagnards ne sont pas des

hommes, mais des demi-sauvages vivant dans un age d'or tel que celui evoque par

Rousseau dans son Discours sur Vinegaliteparmi les hommes. Selon Anne Lasserre-

Vergne, les visiteurs romantiques s'obstinaient a voir le Pyreneen comme l'« Autre »,

plutot que comme un compatriote:

Le Pyreneen est vu uniquement dans sa singularity, non dans sa realite quotidienne. Ce
que percoit, avant tout, le promeneur, ce sont les differences qui existent entre lui et
l'habitant des montagnes. Les voyageurs sont a la recherche de l'element qui fait - et le
fera quand ils le raconteront - couleur locale. Le chasseur d'ours les interesse done.4

Bon nombre des visiteurs aux Pyrenees a l'epoque romantique y venaient dans le but

d'echapper un moment a ce qu'ils percevaient comme les vices de leur propre societe. Or,

Rousseau avait non seulement, dans son Discours sur Vorigine de Vinegalite, fait le

portrait du bon sauvage vivant dans un age d'or,5 et donne l'impression dans La Nouvelle

Helo'ise que ce bon sauvage existait bel et bien dans les Alpes, mais il avait aussi

severement critique les explorateurs qui s'obstinaient a voir, dans les peuples des pays

parcourus, des « nous » a quelques differences pres, au lieu de reconnaitre leurs

differences a juste titre.6 Suivant dans ses pas, ses disciples romantiques venaient chercher

dans les Pyrenees l'homme parfait, oppose dans sa vertu a l'homme corrompu de la cour et

de la ville. Leur determination etait telle qu'ils l'ont trouve, dans leur imagination. Et voila

le Pyreneen erige en monument a toutes les qualites souhaitables en l'homme, (et surtout

en un Francais, puisque ces visiteurs cherchant l'« Autre » trouvent en fait le « Nous »

ideal, toujours dans leur imagination, bien entendu). II est percu comme etant

naturellement bon, content de son sort, genereux, courageux, aventureux, (voire

aventurier), mais attache a ses montagnes, habile et agile, alerte, mais rarement est-il

4 Anne Lasserre-Vergne, Les Pyrenees centrales dans la litterature francaise entre 1820 et 1870, (Toulouse:
Eche, 1985), p. 115.
5 L'idee que les peuples primitifs sont plus vertueux que les societes « civilises » remonte au moins jusqu'a
Montaigne. Voir Tzvetan Todorov, Nous et les autres: la reflexion franqaise sur la diversite humaine,
(Seuil, 1989), pp. 59-60, et 61, et Michel de Montaigne, 'Des cannibales', in Essais (Paris: Librairie Felix
Alcan), vol 1, 1922, pp261-277. Mais chez Montaigne « le jugement de valeur positif est fonde sur le
malentendu, la projection sur l'autre d'une image de soi - ou, plus exactement, d'un ideal du moi, incame
pour Montaigne par la civilisation classique ». Todorov, op.cit., p.60. Bien que Rousseau et ses heritiers
litteraires aient vu des montagnards, a quel point serait-ce vrai pour eux aussi? Les Pyreneens seraient-ils
bons, et de bons modeles pour les Francais, seulement parce qu'on leur attribue les qualites des bergers
virgiliens?
6 Jean-Jacques Rousseau, Discours sur I 'origine de 1 'inegalite parmi les hommes, (Paris: Bordas, 1985).
[Jean Jaques (sic) Rousseau, Discours sur Vorigine et les fondemens (sic) de I'inegalite parmi les hommes,
(Amsterdam: Marc-Michel Rey, 1755)].
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represente comme etant « intelligent ». Comment pouvait-on le percevoir comme ayant

dans son esprit des idees complexes, et une suite entre elles, alors que la relation entre le

visiteur-patron riche et son hote-serviteur pauvre et mi-etranger, voire moitie sauvage,

imposait une certaine distance, une segregation, une espece d'apartheid? Le visiteur qui, de

plus, ne comprenait pas la langue de son hote, et ne pouvant done rien comprendre aux

conversations entre les indigenes ne pouvait acceder qu'a leur culture materielle.

L'observation des manieres brusques, et de la pauvrete avait tendance a corroborer

l'impression initiale que le Pyreneen est bete et ignorant. Sa religiosite est per9ue par bon

nombre de visiteurs comme etant d'une naivete qui releve du haut Moyen Age.7 Les

visiteurs se moquent de ce que les coutumes de cette societe rigidement patriarcale n'ont

pas evolue. Ce fait leur semble indiquer le primitivisme. Pourtant, le bonheur que le

visiteur romantique attribue a la fixation de la structure sociale et des coutumes dans un

passe qui correspond a l'age d'or rousseauiste, et a l'ignorance qu'on lui attribue, eveille

une jalousie nostalgique chez le citadin las de son environnement urbain. Les

preromantiques et les Romantiques admirent la simplicite et la frugalite des montagnards

pyreneens. A la maniere de Rousseau, ils estiment que la « civilisation » et les benefices

materiels qu'elle entraine corrompent l'homme:

Conserver les traditions revient cependant a preserver une certaine qualite de vie. Et
le voyageur a beau ironiser, il reste seduit par l'image d'une vie pastorale aux moeurs
patriarcales, et se plait a evoquer le tableau d'une famille reunie autour de l'aieul,
tableau qui suggere, par excellence, le bonheur simple et calme.8

L'idee que les montagnards sont naturellement genereux dans tous les sens possibles du

terme, qu'ils soient considered ou non comme des hommes, etait si repandue depuis La

Nouvelle Heloise qu'une mauvaise surprise a cet egard pouvait provoquer chez le touriste

un vif mouvement de repugnance. Ramond de Carbonnieres eut le malheur de croiser un

berger qu'il decrit comme un menteur, et ajoute:

Du reste je l'ai trouve avide et interesse. II parut de meme a nos guides. [...]: je lui
payai trois fois ce que je lui devais, et il marchanda; e'est le seul qui m'ait donne ce
degout dans des lieux dont le charme est altere et dont la beaute se ternit devant le vice
et la corruption. Icy j'etais dans un desert, il me rappela les hommes; je me croyais a
mille lieues des villes, il me sembla etre a leur porte.9

7 Anne Lasserre-Vergne, op.cit., p. 126
8 Anne Lasserre-Vergne, op.cit., p.127.
9 Ramond de Carbonnieres, Louis, Garnets pyreneens, (Lourdes: Editions de l'Echauguette, 1931), tome 1,
p.26. Le contenu de ce tome fut redige entre le 25 juillet et le ler octobre 1792.
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Mais s'ils sont reputes pour leur spontaneite et leur naturel en ce qui concerne leur bonte,

ils sont aussi reputes irresponsables quant a leur gestion des ressources naturelles fournies

par leur « milieu ». La creation de 1'Administration des Eaux et Forets au XVIIe siecle

avait installe un etat de guerre entre les representants de cet organisme et les Pyreneens, et

avait conduit a la diffusion d'un mythe selon lequel les Pyreneens seraient des destructeurs

de la nature. II fallait done limiter les degats en imposant des lois de protection des bois et

forets.10 Nous retrouvons cette image negative, qui justifie l'intervention de l'Etat dans la

gestion des ressources naturelles pyreneennes, meme chez les auteurs qui eprouvent le

plus de sympathie pour les Pyreneens:

Heureusement Gavarnie ne manque pas de bois et Ton s'y chauffe tres bien; mais il
ne s'ecoulera pas un grand nombre d'annees avant que ce lieu ou la prevoyance ne va
pas plus loin qu'ailleurs, soit reduit pour son chauffage au buis, au Rhododendron et
aux Daphne de ses montagnes.11

Jean Fourcassie note que le style des representations litteraires des Pyrenees evolue

selon la conjoncture politique:

L'oeuvre de Picque,12 bien caracteristique du preromantisme, se distingue done
surtout par son « style ». A cote des Pyrenees « Louis XVI » de ses predecesseurs, en
attendant les Pyrenees « Style Empire », et les Pyrenees « 1830 », il est le seul a
representer le « style Convention ».13

Fourcassie remarque que « la litterature du Premier Empire rencherit de louanges »,14 et

que « le berger est le survivant, dans les montagnes, de l'age d'or chante par les poetes

[latins] ».15 La diffusion, sous le Premier Empire, d'une image qui flatte les vertus des

habitants d'une region non seulement peripherique, mais aussi voisine de l'un des pays qui

menacent l'integrite du nouvel Etat-nation francais, aurait-elle une raison politique? Serait-

ce une maniere de conforter ceux qui croient ardemment a cette nation en leur presentant

un peuple vaillant qui non seulement defend efficacement la frontiere, mais qui est aussi

10 Jean-Paul Metailie, Le Feu pastoral dans les Pyrenees centrales (Barousse, Oueil, Larboust), (Paris:
C.N.R.S., 1981), p. 6.
11 Ramond de Carbonnieres, op.cit., p. 21.
12 J-P. Picque, legiste et medecin d'origine pyreneenne. II fut aussi depute a la Convention, assez obscur,
s'exila a Bmxelles pendant la restauration et rentra en France en 1817. (Jean Fourcassie, op. cit., pp. 12-15.
Son oeuvre pyreneenne comprend Voyage dans les Pyrenees, (Paris: Delion, 1832 [Paris: Le Jay, 1789] ).
13 Jean Fourcassie, op. cit., p. 15.
14 Fourcassie, op. cit., p. 326.
]5lbid.
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un symbole du citoyen francais ideal: courageux, genereux, noble, mais simple? Les aleas

du climat socio-politique, ainsi que les progres de l'industrialisation, expliquent en partie

l'attrait de la montagne, et plus particulierement des Pyrenees. Les Pyrenees sont voisines

de cette Espagne que les conquetes napoleonniennes avait rendue si attrayante a ceux qui

revaient d'aventure, annoncant l'expansion colonialiste. Traversant les Pyrenees, les

Tartarins en puissance qui se dirigent vers l'Espagne, nourris des recits de ceux qui ont

participe a la conquete des Ameriques, percoivent les montagnards comme de bons

sauvages.

Fourcassie cite M. Arbanere, maire de Tonneins dans le Lot-et-Garonne et amateur de la

course en montagne, qui observe que les villes d'eaux attirent « plus de malheureux que de

malades », et que les membres des classes dirigeantes francaises inquiets devant les «

vastes commotions politiques » qui menacent l'ordre etabli, viennent chercher le calme

dans les Pyrenees.16 Mais viennent-ils chercher seulement le calme, ou viennent-ils

chercher aussi ce montagnard rousseauesque, detenteur de tant de vertus, pour se rassurer

que l'homme n'est pas forcement mauvais, et pour le depeindre afin de le montrer, comme

modele du citoyen francais, aux citadins corrompus ou degoutes de la corruption des

moeurs? Victor Hugo, affirme Fourcassie, emploie le theme de la noblesse montagnarde

pour « declamer contre les tyrans perfides et particulierement contre Napoleon III ».17 Les

ecrivains emploient done le Pyreneen, en accentuant certains de ses traits, pour servir leurs

propres interets politiques ou ceux de leur classe. Pour un ecrivain dont les interets ne sont

pas represented par le pouvoir en place, l'abondance de hors-la-loi dans les Pyrenees a

1'epoque fournissait une excellente occasion de souligner leurs vertus, en contraste avec les

vices dont le monde « civilise » etait infeste.

Pourquoi, vers le milieu du XIXe siecle, commence-t-on a s'interesser plus

particulierement a la pauvrete et a la misere des montagnards pyreneens? Le Pyreneen,

relativement libre, dans les faits sinon en principe, du joug de la loi des tyrans, aurait-il ete

jusque-la, durant cette periode de revolutions, d'empires et de restaurations, un symbole

des aspirations des bourgeoisies, ou des elements liberaux de l'aristocratie?

Avant 1850 les reclamations contre le sublime de la montagne sont rares. Mais les
montagnards, ames candides, trouvent des detracteurs de plus en plus nombreux: il
suffisait, pour ne pas se laisser emporter sur ce point par le prejuge commun issu de

16 Fourcassie, op.tit., p. 311, citant M. Arbanere, Tableau des Pyrenees, 1828, Tome I, pp. 8 et 9.
17 Fourcassie, op. tit., p. 327.
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l'optimisme de Rousseau, d'ouvrir les yeux, de constater que le « pasteur » ne
s'accordait pas en effet au concert d'eloges qu'on lui decernait.18

Pour Fourcassie « l'amour pour la montagne correspond a un desir aristocratique: ne pas

se laisser toucher au sentiment d'horreur qu'elle inspire est une maniere de snobisme

distingue ».

Mais des que cette admiration triomphe et que la foule vient a la montagne pour
s'extasier, le snobisme reprend ses droits, en sens invers. Contre une mode vite
vulgarisee, les esprits originaux se defendent,19

Selon les theories raciales qui se developpaient au cours du XIXe siecle20 le sol determine

le caractere des habitants. Or, si les montagnes sont considerees comme admirables, bien

qu'elles inspirent la peur, les montagnards sont vertueux, et leur courage est prouve par le

fait qu'ils continuent d'habiter ce pays si sauvage, luttant pour leur survie contre les

elements qui sont ici d'une violence toute particuliere. La reaction contre les louanges

excessives de la montagne, entrame aussi la demotion des montagnards qui deviennent

aussi miserables et laids que leurs montagnes. Toutes les vertus et richesses qu'ils

possedaient selon les Romantiques enthousiastes de la montagne sont trans formees en

vices et pauvrete. Le constat, a contrecoeur, que les Pyreneens ne ressemblent guere aux

montagnards de Rousseau, doit y etre pour quelque chose; et cette deception se traduit en

une volonte de desabuser tout visiteur eventuel. On souligne done la pauvrete par

l'exageration. Ramond de Carbonnieres avait deja remarque une difference nette entre le

niveau de vie des montagnards alpins et celui des Pyreneens. « Pourquoi cette pauvrete?

Peu se posent la question », affirme Anne Lasserre-Vergne.21 Et ni le Musee Pyreneen ni

la Maison d'Ossau ont rente jusque-la de repondre a cette question, la pauvrete

s'expliquant done implicitement par rinferiorite.

L'evolution du Romantisme vers le Realisme serait, selon Fourcassie et Lasserre-

Vergne, la consequence d'un degout croissant a l'egard des exces des Romantiques. Soit.

Mais pourquoi ce degout vers le milieu du siecle? Le Romantisme etait le produit d'une

epoque mouvementee de victoires, de gloire, d'exaltation, de bouleversements politiques,

18 Fourcassie, op.tit., p. 388.
19 Fourcassie, op. tit., p.392.
20 Tzvetan Todorov, Nous et les autres: la reflexion francaise sur la diversite humaine, (Seuil, 1989), p. 114:
«Le racisme est un comportement ancien, et d'extension probablement umverselle; le racialisme est un
mouvement d'idees ne en Europe occidentale, dont la grande periode va du milieu du XVIIIe au milieu du
XXe siecle».
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de confrontations entre grands orateurs et entre armees en parures superbes. Vers le milieu

du siecle le socialisme et la sociologie attiraient l'attention des ecrivains vers la misere des

classes ouvrieres et des paysans. Le colonialisme devenait, selon Edward Said, plus

agressif,22 et les voix contestataires a cet egard n'etaient pas inoui'es. II ne s'agissait plus de

batailles entre armees ayant plus ou moins une chance egale de remporter la victoire, mais

d'une repression brutale. Ce qui appelait la formulation d'apologies du colonialisme.23 Les

etudes ethnologiques qui se faisaient a l'epoque avaient tendance a demontrer l'inferiorite

des peuples soumis. Et (paradoxalement) le meme positivisme qui avait conduit son

concepteur, Auguste Comte, a elaborer la sociologie, produisit une foi absolue en la

science, en la superiorite de la civilisation europeenne qui en decoulait, et la conviction

que les societes « avancees » avaient le devoir d'apporter les benefices de leur science aux

peuples primitifs.24 Or, Ton constatait qu' a l'interieur meme de l'Europe, les societes

rurales n'etaient guere plus « avancees » que les societes africaines. Un sejour dans les

Pyrenees etait une sorte d'expedition coloniale dans sa version moins aventureuse, moins

couteuse, et plus courte. Hippolyte Taine, l'un des concepteurs des theories raciales

deterministes et essentialistes selon lesquelles le sol et le climat sont responsables du

caractere des peuples, fit un tour dans les Pyrenees a Saint-Sauveur et aux Eaux-Bonnes en

aout 1854 et publia son Voyage aux eaux des Pyrenees en avril 1855. Apres avoir visite

d'autres lieux dans les Pyrenees en 1855 et en 1856 il revisa son ouvrage et le publia de

nouveau chez Hachette en 1858 sous le titre definitif de Voyage aux Pyrenees.25 Son recit

represente les Pyreneens comme des sauvages (le paysage montagneux est sauvage, du

point de vue d'un citadin) qui ont besoin des fruits du progres de la societe urbaine du nord

21 Anne Lasserre-Vergne, op. dt, p. 124.
22 Edward Said, Culture and Imperialism, (Londres: Vintage, 1994 [lere ed., Chatt o & Windus, 1993).
23 Voir Tzvetan Todorov, Nous et les autres:la reflexion francaise sur la diversite humaine, (Paris: Seuil,
coll. 'La Couleur des idees', 1989).
24 Tzvetan Todorov, op.cit., pp. 117-118, fait remonter le racialisme au scientisme: «Plusieurs traits
communs indiquent que la famille spirituelle du racialisme est le scientisme. En effet, on a vu celui-ci se
caracteriser par l'affirmation d'un determinisme integral (incluant aussi bien la relation du moral au physique
que celle de l'individu au groupe; et par la demande adressee a la science de formuler les buts de la societe et
d'indiquer les moyens legitimes pour les atteindre. Le scientisme, pourrait-on dire, est l'iceberg dont le
racialisme est la pointe emergee. Aujourd'hui, les theories racialistes ne font plus recette; mais la doctrine
scientiste est aussi prospere que jamais». Or, le positivisme est Tune des formes que prend le scientisme
(op.cit., p.49). «Comte croit qu'il est possible d'etablir - a l'aide de la science - la bonne constitution, qui ne
tardera pas a s'imposer a tous les peuples, en surmontant les differences nationales. [...] . A terme, l'humanite
constituera done une societe unique. C'est la tache du positivisme, seule doctrine veritablement universelle,
que d'aider les hommes a avancer dans cette voie». (op.cit., p. 45).
25 Jean Fourcassie, op. cit., p. 284.
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de la France. II n'y a rien de fortuit a ce qu'Alphonse Daudet envoie Tartarin non

seulement a la chasse au lion en Algerie, mais aussi faire un tour dans les Alpes.
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DEUXIEME PARTIE

Les expositions de trois musees ethnographiques

Dans les trois chapitres qui forment cette section nous entendons decrire le contenu de

trois musees consacres a la representation des « paysans » habitant les zones

montagneuses des Hautes-Pyrenees et des Pyrenees-Atlantiques. Le terme « paysan »

designe ici les individus qui vivent de l'agriculture et de l'elevage, et meme les artisans

dont 1'industrie est intimement liee aux deux premieres activites. Les connotations

pejoratives du terme « paysan », qui se sont multipliees avec la specialisation accrue des

agriculteurs (mal'sculteurs, par exemple), font que son utilisation ici est pertinente, puisque

a notre avis, les trois musees qui nous concement ici ne corrigent guere cette facheuse

image des habitants des campagnes.

Nous avons tente de decrire non les seuls musees, mais l'experience de la visite. Pour

cette raison, la structure de ces trois chapitres est celle imposee par celles des musees

(dans la mesure ou ils en ont une) ou par l'ordre dans lequel j 'ai vu les objets qui

constituent leurs expositions. Imposer notre propre structure sur ces chapitres eut ete

donner une fausse impression de la structure des musees. Pour cette raison aussi, nous

avons note nos impressions et nos reflexions, reconnaissant notre subjectivite, pendant et

apres les visites et, dans deux cas, nous avons note aussi des propos echanges avec les

employes des musees qui ont eu l'amabilite de repondre a nos questions.
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Chapitre 4

Le Musee Pyreneen, Chateau-fort de Lourdes

Le musee est divise en une serie d'expositions permanentes, et il y a souvent une

exposition temporaire. L'on recommande que nous visitions ces expositions dans un ordre

particulier, indique par des fleches et par les numeros des expositions. Une affiche sur le

mur pres de l'entree de la premiere exposition explique: « Pour la visite complete suivre

les numeros dans 1'ordre ».

La premiere salle

Une autre grande affiche tres visible, pres de celle dont il est question ci-dessus, nous

informe que l'exposition dans cette salle represente une « CUISINE BEARNAISE ». A

l'interieure une affiche beaucoup plus petite precise la periode historique: « CUISINE

BEARNAISE / MOBILIER XVIIIe-XIXe SIECLES »

Chaque objet dans l'exposition porte un numero qui coiTespond a un numero sur

l'affiche qui nous donne le nom de l'objet. II n'y a aucune explication de son mode

d'emploi.

La salle est tres mal eclairee. Une petite lampe a huile est suspendue au plafond; en fait,

Ton y a attache une ampoule electrique, au dessous de l'abat-jour. Le resultat: une lumiere

eblouissante, aggravee par la presence, en face, d'une tres petite fenetre par laquelle les

rayons d'un soleil d'automne penetrent dans la salle. La lampe etant entre nous et la

fenetre, nous sommes presque aveugles, et la salle parait d'autant plus sombre.

Lors d'une de nos visites, une famille americaine est entree dans la salle. « Les meubles

sont beaux » s'exclame la femme. Son compagnon explique a une fille adolescente que

« ceci » ("This") aurait appartenu a un baron, et non a un roi. II en est d'abord certain, puis

il repete avec hesitation, comme s'il refusait d'admettre son erreur, quand il apercoit les

mannequins qui represented un couple de Pyreneens stereotypes. Quand il commencait

son explication, il avait pu apercevoir seulement l'« ARMOIRE, ECOLE DE MORLAAS » (selon la
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petite affiche qui nous donne le nom de chaque objet dans la salle, si nous l'avons

remarque dans son coin mal eclaire, ou si nous nous sommes donne la peine de la

consulter). II n'avait pas encore apercu Caddetou, le personnage de bandes dessinees cree

a la Belle Epoque, stereotype grotesque du petit paysan bearnais, que Ton a trouve digne

de representer les vrais Bearnais. En outre l'Americain venait de penetrer dans le musee et

s'attendait peut-etre a ce que le chateau contienne des meubles ayant appartenu aux

proprietaries du chateau (en effet, ce meuble aurait bien pu appartenir aux comtes de

Bigorre). L'armoire n'est pas a sa place dans ce qui est cense etre la cuisine d'un couple de

petits paysans.

« Oh, que c'est joli » dit tout haut une jeune Francaise immediatement en entrant dans la

salle. Un groupe espagnol entre. « Mira, que guapo » dit la premiere femme a entrer.

Le premier article qui figure sur l'affiche est un « buffet rustique ». Pourquoi le qualifier

de « rustique »? N'est-ce pas une precision plutot vague? Le terme « rustique » a

apparemment un sens specifique pour les citadins, evoquant un mode de vie tranquille. Le

consensus est que l'exposition est jolie, belle, mignonne. Cette cuisine semble repondre a

un besoin tres repandu d'une ambiance chaleureuse, douillette, intime, ou Ton se sent a

l'abri du tourbillon d'activite dehors. L'impression globale creee par cette salle, si Ton fait

abstraction de la presence des mannequins, est celle d'un pub rural anglais. II y a dans

cette salle, de nombreux pots en cuivre, il y a une grande cheminee, et un solide repas sur

la table (rustique, bien entendu): un enorme pain de campagne (ou du moins une

representation d'un pain de campagne, ou d'un « pain farine » comme on l'appelle

maintenant dans de nombreuses boulangeries dans les villes, peut-etre parce que ce type de

pain est plus souvent consommee de nos jours par les citadins que par les campagnards);

un roti, une assiette de soupe, et une bouteille de vin rouge.

L'Espagnole remarque avec enthousiasme un jambon suspendu au plafond, et prend

pour un chorizo ce que l'affiche decrit comme un « baton courbe pour suspendre le cochon

mort ». De telles erreurs sont inevitables; les affiches decrivent les objets seulement en

francais, et de toute maniere, ceux qui, Francais ou etrangers, se donnent la peine de les

consulter, voire qui s'apercoivent de leur existence, sont minoritaires. Etant donne le

nombre de visiteurs qui ne lisent pas les affiches « explicatives », un nombre presque aussi

important d'entre eux (ou presque, car souvent un membre du groupe lit le texte a haute

voix pour satisfaire la curiosite des autres) ne saventpas quelle periode historique est

represented par l'exposition, dans les cas ou cette information est fournie. Dans le cas de
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cette salle, la plupart des visiteurs ont lu seulement les mots « CUISINE BEARNAISE »

historiquement vagues, mais tres visibles, sur l'affiche a T entree.

La petite affiche presque invisible a l'interieur de la salle reconnait au moins la source de

sa representation grotesque d'un couple bearnais: l'objet numero 31 est une « PAYSANNE-

"MARIETTE" »; le numero 34 est un « PAYSAN - CADDETOU ». Mais combien de visiteurs savent

qui sont ces deux personnages? Combien de Bearnais savent qui ils sont?

Ceux qui, parmi les visiteurs francophones, ont tendance a lire les affiches sont les

enfants et les jeunes adultes, les plus ages preferant deviner a quoi servaient les objets,

fondant leurs hypotheses sur leurs connaissances de deuxieme ou troisieme main ( voire,

dans certains cas, de leur experience personnelle) de la vie a la campagne au debut de

notre siecle ou a la fin du siecle dernier.

Nous avons eu l'occasion de parler avec les « Americains » observes au debut de la

visite en question. Ils etaient en realite des Canadiens. L'homme pensait en effet que

« l'armoire ecole de Morlaas » n'etait pas a sa place dans une cuisine de petits paysans.

Les deux adultes etaient d'accord que les expositions etaient plutot desordonnees,

melangeant des periodes historiques sans explication. Cependant, ils trouvaient agreable

de « vivre » l'histoire. L'un des charmes, parait-il, que le Vieux Monde offre aux visiteurs

venant de l'Amerique du Nord. Ils faisaient un voyage dans un monde revolu, et ne

cherchaient pas a faire le lien entre les expositions et le present.

La deuxieme salle

Sur le meme mur que 1'affiche annoncant la cuisine bearnaise, un peu plus loin, se trouve

une autre affiche qui nous informe que la deuxieme salle, juxtaposee a la premiere,

contient une exposition de « PALEONTOLOGIE ». Les deux premieres expositions sont

logees dans la meme « maison », le haut du chateau etant compose d'une serie de

batiments individuels.

La premiere partie de la deuxieme salle est consacree a la faune de notre ere. En entrant

nous sommes accueillis par un ours brun, debout, dans une attitude agressive. A cote de

Tours, il y a un gypaete barbu, les ailes tendus, le bee ouvert, tout aussi agressif que son

voisin plantigrade; et de 1'autre cote de Tours, il y a un izard, dans une attitude mignonnc

et inoffensive.
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Dans la prochaine caisse en verre, il y a un loup, qui nous montre ses dents, comme s'il

allait attaquer; un renard adulte et son petit, qui nous montrent leurs dents aussi; mais aussi

quelques animaux qui sont reputes ni particulierement dangereux ni mignons: un loutre,

une belette, un ecureuil, un fouine, un Desman des Pyrenees, et un petit cochon raye sans

etiquette (un jeune sanglier?) II y une collection de petits oiseaux pyreneens disposes sur

de petites branches en haut sur le mur au fond de cette caisse. Ceux-ci, comme les affiches

explicatives sont remarques par une infime minorite des visiteurs. Dans la deuxieme partie

de la salle se trouve une collection d'ossements. L'exposition suivante est une collection

de photographies d'exemples d'architecture medievale restes presque intacte jusqu'a nos

jours.

C'est en sortant de cette exposition qu'une mere explique a son enfant qu' « llfaut

suivre les fleches ». Effectivement, Ton visite les expositions, presque sans exception dans

l'ordre recommande, l'interpretant peut-etre comme une regie. Cette recommandation est

affichee tout a cote d'une autre affiche que Ton ne peut interpreter autrement que comme

etant prescriptive: « Defense absolue de fumer pendant la visite du musee et des

expositions temporaires »; et du reglement interieur qui nous interdit de pique-niquer dans

l'enceinte du chateau, de fumer, de donner des pourboires aux employes, ou d'ecrire sur

les murs, les statues ou les boiseries, « sous peine d'une amende et de poursuite

judiciaires ». Est-il etonnant, done, que nous faisons la visite dans l'ordre voulu par les

autorites du musee?

Suit une serie d'expositions rassemblees sous le titre de « FOLKLORE », annonce sur

une plaque en bois gravee. Nous ne savons ce qu'il y a de folklorique dans la fabrication

du vin (« Voici comment on fabriquait le vin autrefois »?), mais c'est le theme de la

premiere salle dans cette serie d'expositions: « Vinification »; une collection d'instruments

en bois et de receptacles utilises dans la fabrication du vin. Cependant, c'est une

exposition exceptionnelle en termes de la qualite de la documentation. La petite affiche sur

le mur fournit au visiteur des details assez precis, donnant non seulement un nom a chaque

objet, mais precisant aussi ses origines, le type de bois, et la date, parfois approximative,

parfois exacte, de sa fabrication:

1 PRESSOIR(CABIDOS)
CHENE
1710

2 BARRIQUE (CABIDOS)
CIIENE - CHATAIGNIER

XlXes
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La salle suivante est en effet folklorique. Mais il s'agit du folklore de qui? Une affiche

en bois nous annonce que cette salle represente une « CHAMBRE DE BIGORRE ».

Comme la cuisine bearnaise, elle est mal eclairee, avec le meme type de lampe a huile, a

laquelle on a attache une ampoule electrique, mais cette fois celle-ci est couverte par

l'abat-jour; et il y a deux fenetres. Nous ne sommes pas eblouis.

Encore une fois, un melange de categories sociales et de zones geographiques sont

representees dans la meme salle: encore une armoire magnifique, qui aurait pu appartenir a

un baron, mais non a un roi; un lit avec un matelas qui parait peu confortable; une

deuxieme armoire, qui, selon 1'affiche, est une « ARMOIRE BEARNAISE » (dans une chambre de

Bigorre?). Et comme dans le cas du baton courbe pour suspendre le cochon mort dans la

cuisine bearnaise, il y a ici des articles qui, de par la nature de leur fonction, ne nous

semblent pas etre a leur place dans le genre de piece representee:

17-18 2 MESURESAVIN (1/4; 1/2 LITRE)

19-21 3 MESURESENETAIN(1/4; 1/2; 1 LITRE)

et
2 6 POT A BOUILLON

Les deux expositions suivantes sont dans une meme salle: « PASTORALISME » et, en

face, de l'autre cote du passage, « AGRICULTURE DE MONTAGNE ».

Complementaires, ces deux expositions constituent une collection importante d'outils,

d'ustensiles, et de recipients primitifs, avec une gamme impressionnante de sonnailles de

vache, le tout mal eclaire par des lampes qui ressemblent a celles utilisees par les mineurs

au siecle dernier, mais avec des ampoules electriques ingenieusement inserees pour

remplacer les bougies. Les objets sont numerates, mais il semble que de nombreux chiffres

se sont absentes. II y a un imprime encadre sur le mur, auquel on a rajoute le texte suivant:

Dans le Haut-Aragon (versant espagnol des Pyrenees) les paysans separent le grain
de l'epi en utilisant le « Trillo » (voir ci-dessus n° 31) [il n'y a pas de n° 31]. Ce
precede etait deja employe, avant 1'ere chretienne, par les Hebreux.

L'objet de ce texte est peut-etre de valoriser la tradition, qui, comme la noblesse et le bon

vin, croit en valeur avec l'age; mais ce meme texte, dans une societe qui a tendance a

privilegier la nouveaute, revolution et l'amelioration afin de survivre dans un monde

agressivement competitif (la nostalgie, le primitif, et la nature servant uniquement a orner
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les heures de loisir) communique plutot le message suivant: « Du cote espagnol des

Pyrenees, ils n'ont pas evolue depuis des milliers d'annees ». Cependant, ce texte est si

peu visible qu'il ne doit pas beaucoup contribuer a l'effet de l'exposition.

L'exposition suivante a pour titre « CIRES DE DEUIL ». La vision triste d'une femme

portant une longue cape noire accueille le visiteur des qu'il penetre dans la salle. Dans la

caisse vitree en face d'elle il y a une collection de meubles magnifiques et imposants. II

faut bien chercher l'affiche explicative car une autre plaque, immediatement visible, attire

1'attention. Cette affiche decrit quatre articles de mobilier qui ne sont pas derriere une

vitre, et sont done « reels» et touchables. L'affiche ne precise que ce qui est

immediatement apparent, sans rien ajouter d'instructif. Tout ce que Ton apprend,

techniquement, est que le dessin sculpte sur un buffet s'appelle « CROIX DE MALTE », et qu'un

autre, sur une armoire, s'appelle « CULS-DE-BOUTEILLE ». De telles informations trahissent les

aspirations de l'equipe qui a realise l'exposition: posseder et diffuser la haute culture.

Quand enfin on trouve 1'affiche portant sur le contenu de la caisse vitree, elle decrit en peu

de mots ce qui est evident:

2 CHAISE HAUTE D'ENFANT, STYLE RUSTIQUE

Le titre de 1'affiche est

MEUBLES ANCIENS
XVIIIe - XIXe SIECLES

BEARN - BIGORRE -PAYS BASQUE

Au moins ce titre reconnait la diversite regionale contenue dans 1'exposition, legitime dans

ce cas, precisement parce que le titre de l'exposition ne pretend pas representer une seule

zone geographique. Le premier article sur cette affiche qualifie la collection de cles

suspendues au mur de « TABLEAU DE CLEFS ANCIENNES ». Nous savons done, grace a cette

information que ce type de cle n'est pas celui que Ton fabrique aujourd'hui dans les

Pyrenees. Le seul morceau de texte utile sur cette affiche est l'article numero 7:

7 BUFFET 2 PORTES, SCULPTE. PAYS BASQUE.

Nous savons done qu'il s'agit d'un buffet basque.

Ayant ete attristes par les cires de deuil et fascines par le mobilier bourgeois magnifique,

nous passons a la Salle Jean Robert: une exposition de textiles et de costumes. Les
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affiches explicatives sont tres visibles, et la salle est bien eclairee. Les textes, prepares par

Jean Robert, l'un des directeurs precedents du musee, sont de nature ethnographique, et a

la difference de la plupart des textes dans le musee, nous expliquent un peu plus que ce qui

est evident:

Fibre vegetal e cultivee tres anciennement (Mesopotamie, Egypte, Grece...)
Le lin etait tisse traditionnellement a la maison pour divers usages. Feuille
et fleur de lin figurent comme motif decoratif sculpte sur les buffets et
armoires, appartenant a l'ecole dite de « Morlaas »

et

Avant la Revolution, l'utilisation de la soie reste reservee, par les lois
somptuaires, aux classes privilegiees. Elle n'apparait done que tardivement
dans le costume populaire, et comme accessoire de luxe pour les vetements
de fete et de ceremonie.

Le texte ne dit rien des differences entre les classes sociales apres la Revolution. C'est un

discours bourgeois nationaliste propre a la Hie Republique.

L'exposition dans cette salle consiste en une serie de mannequins derriere des vitres

portant des costumes en couleurs vives, et quelques accessoires, dont le plus remarquable

est « Le present / Cadeau de Manage / Vallee d'Ossau ». II y a aussi des photographies de

fetes de village relativement recentes, et une grande collection de lithographies et de

dessins de costumes pyreneens datant de l'epoque romantique. Un catalogue sur le mur

precise les origines geographiques de chaque costume, et donne le nom de l'artiste, mais //

n 'y a pas de date. En outre, ceux qui ont realise l'exposition semblent considerer que ces

portraits sont documentaires, non de la perception des Pyreneens qu'ont eue des artistes

sejournant dans les Pyrenees, mais de la « realite pyreneenne ». Dans l'exposition

temporaire, « Artistes aux Pyrenees » logee dans la Salle Louis le Bondidier, l'affiche qui

accompagne 1'article numero 71, un tableau de R. Zannetti dont le titre est « Retour de

Chasse en Ossau », le decrit comme une « Peinture de grand interet documentaire (moeurs,

costumes). »
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Conclusion

Les deux premieres expositions du Musee Pyreneen constituent une introduction a

1'ensemble, presentant au visiteur une confirmation de ses attentes: dans les Pyrenees Ton

trouvera l'homme primitif (mais tres aimable) et une faune tres riche. Les deux sont

etroitement associes par la juxtaposition des expositions. Apres cette introduction vient

une longue promenade, et l'ascension et la descente de nombreux escaliers. Les visiteurs

ages (la majorite) sont done plus preoccupes par leur souffle que par les expositions.

L'ensemble est bien dispose, en termes de categorisation rigide de themes, mais les

collections sont trop vastes. II y a trop d'images a absorber d'une maniere coherente.

L'impression que le visiteur retient des Pyreneens risque done d'etre assez vague, et

dominee par des images du passe, et peut-etre aussi par l'association des hommes primitifs

et les animaux sauvages qui partagent son refuge idyllique, puisqu'il n'y a pas de

representation du present, ou plutot du passe immediat, dans ce musee.

Par le biais de lumiere insuffisante, de la juxtaposition de l'homme et la nature, et la

predominance d'outils agraires, d'ustensiles domestiques, de scenes domestiques, de

textes discrets qui foumissent peu de renseignements supplementaires a ce que Ton peut

voir deja et qui renvoient ainsi tout simplement a l'amas d'objets accumules et rassembles

selon leurs categories de maniere a intensifier l'effet cumulatif de l'image,1 le Musee

Pyreneen semble projeter une image globale d'un monde mysterieux et magique de

montagnards industrieux vivant une vie simple et frugale dans une societe solidaire, dans

l'ignorance heureuse et en harmonie avec la nature. C'est la societe ideale en microcosme;

une societe imaginaire dont on avait besoin lors de la creation de ce musee en 1920, peu

apres la Guerre de 1914-18, pour reconforter et appuyer la solidarite nationale et la

refection da la nation.2

1 Voir le Chapitre 2, surtout les pages 30-39, pour une discussion du discours museographique.
2 Voir le Chapitre 3 pour un resume de l'histoire des representations des Pyrenees et de leurs habitants
depuis l'epoque des Romantiques, et le Chapitre 8 pour une discussion de la continuite de l'interet d'une
telle image, ainsi que des projets de refaire cette image.
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Chapitre 5

Le Musee du Pare National, Arudy

Alors qu'il est vrai que seulement une partie relativement petite de ce musee est consacree

explicitement a l'ethnographie nous avons cm bon de decrire le musee integral afin de

donner une idee plus precise de la place occupee par les elements specifiquement

ethnographiques, et leur relation avec les elements qui portent sur des phenomenes

naturels.1

Dans la premiere salle, au rez-de-chaussee, sur les murs, il y a des affiches contenant du

texte, des photographies agrandies et des posters. Au milieu de la piece, dans une caisse en

bois vitree, il y a un modele de la topographie de la zone couverte par le Pare National des

Pyrenees Occidentales. C'est un modele simple, en plastique, sans grande valeur

esthetique. L'element esthetique dans cette salle est largement fourni par les affiches de

montagnes, de flore et de faune.

Deux affiches de texte et un poster groupes, immediatement visibles des 1'entree, situent

le Pare National des Pyrenees Occidentales dans le contexte des autres pares nationaux,

non seulement en France, mais dans le monde entier, en termes d'histoire et de superficie.

Sur un autre mur se trouvent une serie de six affiches de texte qui resument les activites

et les objectifs du pare, et quatre photographies agrandies. Ces dernieres complemented le

texte en termes educatifs, pourrait-on avancer, mais elles ont surtout une valeur esthetique.

La plus grande des affiches, apres avoir decrit « le pare national des pyrenees occidentales

en quelques lignes »,2 decrit aussi « la zone peripherique ou pre-parc ». Le texte nous

informe que la superficie de la zone peripherique est de 206 352 hectares, et que sa

population humaine est de 30 233 habitants, repartis en quatre-vingt six communes. Un

paragraphe a cote de ces statistiques nous explique la fonction de cette zone, que les

habitants (humains) ont des problemes, et qu'ils recoivent de l'aide pour les resoudre:

1 L'exposition sur 1'exploitation du marbre devrait-elle etre consideree comme etant de nature
ethnographique, ou devrait-on l'associer plutot avec le tourisme industriel? D'un point de vue ethnologique,
a quel degre peut-on dissocier l'industrie lourde dans la vallee, resultant de la presence de ressources
minerales, des pratiques rurales? La fabrication du fromage, n'est-ce pas aussi une Industrie? La difference
se trouve peut-etre dans le fait que l'industrie lourde a tendance a attirer des travailleurs provenant de
regions parfois lointaines, voire d'autres pays.
2 II n'y a pas de majuscules dans le texte.

65



la zone peripherique est l'ensemble des vallees et villages qui entourent le pare.3 ici
vivent des populations locales affrontees a des problemes economiques et a des
mutations parfois difficiles. e'est pourquoi cette zone beneficie de programmes
d'amenagement particuliers destines a aider le developpement local.

L'accent, dans ce texte, est mis sur l'aide que le Pare National apporte aux habitants de

la zone autour du pare, comme s'ils etaient des enfants. En effet, le langage de ce texte est

quelque peu enfantin, peut-etre dans le but de diffuser un message comprehensible a tous,

mais il a aussi l'effet de souligner le paternalisme du projet. Non seulement les habitants

de la vallee sont-ils traites comme des enfants, mais le musee s'adresse au visiteur, lui

aussi, d'une maniere condescendante: nous devons comprendre ce que l'Etat, le pere

benevole, veut nous dire au travers du Pare National. La deuxieme affiche contient deux

paragraphes liminaires qui soulignent la vocation du pare a tout controler, y compris les

habitants humams. L'implication de la formule magique d'education, culture, science, et le

social et I'economique est que ce controle apporte des bienfaits a tous les etres humains,

aux visiteurs autant qu'aux habitants:

le souci de protection de la nature, apparu voici un siecle dans le monde, a conduit les
etats a confier aux pares nationaux des missions precises dans des domaines
essentiels:educatif culturel, scientifique, socio-economique4 le conseil d'administration
du pare national des pyrenees occidentales a fixe ses grandes lignes d'action dans son
programme d'amenagement et de gestion

conserver et gerer le patrimoine naturel

e'est la mission fondamentale du pare national5

Dans le texte qui suit, sur la meme affiche, nous avons releve quelques mots qui

soulignent la necessite de subordonner les mterets des habitants humains aux objectifs du

pare:

s'assurer que toutes les activites d'elevage, d'exploitation forestiere, de peche, de
tourisme... qui s'exercent dans le pare sont compatibles avec ses objectifs6

3 Notons tout de suite 1'absence totale de majuscules dans ces textes.
4 Les points sont parfois presents, parfois absents.
5 Nous avons reproduit aussi fidelement que possible la disposition des textes.
6 Les points de suspension sont dans le texte original.
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L'on prive ainsi les paysans de leur statut de « gardiens de la nature ».

Sur une autre affiche dans la meme serie, la premiere moitie du texte decrit les activites

scientifiques pratiquees dans le pare, et les situe dans un contexte national et international,

et souligne le desir de rendre toutes les donnees scientifiques accessibles a tous. Dans ces

textes, la culture des habitants de la zone peripherique du pare est percue en des termes

identiques a ceux qui dominent la perception du patrimoine naturel. Puisque Ton considere

que le patrimoine naturel appartient a la nation (c'est l'Etat qui a confie sa mission au

pare) la culture des habitants appartient aussi a la nation. Les objectifs du pare sont de

proteger, de preserver, de conserver:

la personnalite culturelle des vallees pyreneennes est tres
marquee
ce precieux patrimoine doit aussi etre preserve:

- sauvegarder les richesses artistiques, prehistoriques ou
historiques

- mettre en valeur les ressources culturelles et humaines:
traditions orales, coutumes et savoir-faire...

L'affiche penultieme dans cette serie contient deux sous-titres:

accueillir les visiteurs
et

contribuer au developpement local

Sous le premier il y a le texte suivant:

le pare national et sa zone peripherique forment un tout7

ce sont deux territoires a vocation complementaire qui
peuvent s'associer dans des actions communes:

- aider les activites pastorales et agricoles, construction et amenagement de cabanes,
etudes de gestion des paturages...

- faciliter la pluriactivite et encourager les metiers de la montagne en faveur des
habitants des vallees

- aider les communes en matiere d'accueil touristique
- developper les actions d'animation et d'education dans le milieu scolaire aupres des

valleens

7 Le point est absent dans le texte original.
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Le texte sous le deuxieme sous-titre met 1'accent sur les visiteurs au pare, bien que l'auteur

rajoute que la population locale peut aussi beneficier des actions du pare:

le pare national recoit chaque annee plus d'un million et demi de visiteurs
e'est pour eux mais aussi pour les populations locales que le pare doit
developper la qualite de ses activites d'information et d'education

Des quatre points qui suivent ce texte les deux premiers semblent plus prometteurs pour

les visiteurs que pour les valleens, le troisieme promet prudemment quelque chose pour

ces derniers mais transforme le tourisme dans la vallee en acte de charite, et le quatrieme

semble stipuler la condition de laquelle depend si oui ou non la population de la zone

peripherique du pare recevront leur cadeau:

- rendre la visite du pare plus enrichissante par des methodes de sensibilisation et
d'information amenant a une meilleure comprehension de la nature
- encourager les activites de plein air
- favoriser un developpement touristique dont beneficient les populations locales
- preserver les paysages et donner l'exemple d'une proprete parfaite

L'un des traits les plus frappants de tous ces textes est l'absence presque totale de

ponctuation, et l'absence totale de majuscules qui rend le texte moins autoritaire, plus

« sympa », et, avec des termes tels que « faciliter » et « aider », contribue a la tentative que

fait l'auteur de creer l'impression que le contrat entre le Pare National des Pyrenees

Occidentales agissant sous les auspices de l'Etat, et la population locale, est un contrat de

cooperation plutot que d'autorite d'une part et de soumission et d'obeissance de l'autre. En

depit de cette tentative, les habitants humains, assimiles dans la mission du Pare National

de proteger, preserver, conserver, aider et administrer, paraissent comme une autre espece

animale qui a besoin d'ecologues finances par l'Etat pour survivre.

Les deux pieces suivantes sont consacrees a la prehistoire et a la geologie, alors que le

theme de la quatrieme est la flore pyreneenne. Trois des murs de cette derniere sont

occupes par des photographies aggrandies de fleurs, et le quatrieme par des fleurs sechees

montees sur des panneaux de particules avec leur nom, en francais seulement. Sur le meme

mur il y a une notice, peut-etre realisee par les gardes moniteurs aussi:

panneaux realises par
les gardes moniteurs du

pare national des pyrenees

68



Ceci donne l'impression d'etre dans une salle de classe d'ecole primaire.

La salle suivante est consacree a la faune pyreneenne. Elle contient des oiseaux et des

animaux naturalises. II y a un vautour au centre dans une attitude spectaculaire, et un ours

brun enorme. II y a un mur entier consacre aux ecrits d'ecoliers au sujet de Tours brun des

Pyrenees: un melange de faits scientifiques et d'histoires locales recueillis par les enfants

au cours d'un projet. Au sous-sol se trouvent deux salles consacrees a la paleontologie,

essentiellement une collection d'ossements prehistoriques. Au premier etage, il y a une

salle ou Ton montre des films qui decrivent certains aspects du pare. L'un de ces films

parle des habitants humains de la zone peripherique. Mais ces films ne font pas

ordinairement partie de la visite, le visiteur devant les demander expressement. Au palier

du deuxieme etage se trouve une collection de tablettes des divers types de marbre exploite

dans la vallee d'Ossau, disposees sur des panneaux verticaux. Le texte qui les accompagne

nous informe que ces types de marbre proviennent d'Arudy, d'Iseste et de Louvie-Juzon.

Done d'une zone de seulement quelques kilometres carres dans le Bas-Ossau. S'y trouvent

egalement deux series de photographies. La premiere de ces series a pour titre, « ARUDY/

architecture religieuse/ St Germain/ debut 16eme/ travail de la pierre/ et du bois/ 17-

18emes ». Les mots qui composent ce titre sont disperses parmi les images sur huit

morceaux de carton, et l'une des images est un plan de l'eglise dont il est question.

Le deuxieme etage contient deux salles, de chaque cote du palier. Le theme de l'une

d'elles est l'extraction du marbre et de la pierre des carrieres dans les alentours d'Arudy et

son exploitation. L'autre salle est une representation du monde rural, avec l'accent sur

«jadis » et « naguere », mais avec quelques elements d'un passe moins eloigne. Les deux

salles sont mal eclairees, et, de plus, nous nous promenons parmi les poutres du toit, ce qui

accroit la valeur esthetique des expositions et l'effet de depaysement temporel.

La premiere chose qui frappe l'oeil du visiteur qui penetre dans la premiere salle est une

serie d' « outils de carriere ». Tous ces outils ont une etiquette, mais il n'y a pas de dates.

Utilise-t'on encore quelques-uns de ces outils? A la droite de cette collection se trouve une

serie de vieilles photographies monochromes. Ici non plus, il n'y a pas de dates. Le titre de

cette collection est: « LA PREMIERE INDUSTRIE A ARUDY ». A la gauche de la collection

d'outils de carrier il y a une autre collection de photographies monochromes sous le titre

« DANS LES CARRIERES FIN XIXeme-1925 ». Nous avons enfin une indication de la periode

historique dont il est question. Les photographies montees sur le panneau a la gauche de la

derniere collecion ont pour titre « LA PIERRE D'ARUDY DANS LA REGION » et nous montre
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son utilisation dans la construction de ponts et de viaducs. L'une d'elles a meme une date

p r e c i s e : « PERCEMENT DU TUNNEL DU HOURAT, LARUNS i9is ».

Une autre collection de photographies montre fierement l'utilisation du marbre d'Arudy

dans la construction du celebre Boulevard des Pyrenees, a Pau; et les eglises de St Jacques

et de St Martin, egalement a Pau, et l'Eglise Notre-Dame a Oloron, pour lesquelles le

meme type de marbre avait ete utilise. A 1'exception de celle qui montre le Boulevard des

Pyrenees pendant sa construction, toutes ces images auraient pu etre des photographies

plus modernes, en couleur, puisque tous ces edifices sont encore intacts. Quels criteres ont

determine le choix d'images d'un passe vague?

Au centre de la salle, dans deux caisses en bois vitrees horizontales il y a encore des

outils, ceux-ci utilises dans le « masticage » du marbre et dans le « polissage a la main ».

Du texte ecrit a la main sur un morceau de carton decrit le processus du polissage du

marbre a la main. A cote de ces deux caisses, il y a un modele reduit d'une machine

utilisee pour scier le marbre en blocs ou en tablettes. II n'y a pas de dates.

A cote d'une photographie enorme montrant des boeufs tirant un bloc de marbre, il y a

une collection de photographies plus recentes, en couleur, montrant tout ce que

l'exploitation du marbre implique, de son extraction de la caniere au polissage et gravure.

Le seul texte, a cote de l'une des photographies, explique: « CARRIERE: TROU DE MINE ».

Cependant, de l'autre cote de l'image des boeufs et leur bloc de marbre nous trouvons une

denree rare dans un musee ethnographique: une serie entiere de photographies situees dans

une annee precise. Elles nous montrent 1' « EXPLOITATION D'UNE CARRIERE: 1979 ».

Dans la meme salle il y a deux caisses en bois vitrees, horizontales, contenant surtout

des documents de la periode 1902-1919, temoins de la creation des syndicats ouvriers, et

les details de quelques ventes de pierre et de marbre.

La salle de l'autre cote du palier contient surtout des objets d'un monde rural revolu et

des costumes. Ce que Ton voit immediatement en penetrant dans cette salle sombre, a

deux metres de la porte, est l'inevitable serie d'aquarelles representant des « COSTUMES

DE FETE DU HAUT-OSSAU ». Ensuite nous voyons une vieille tisseuse, sans etiquette.

Presque derriere cette tisseuse nous trouvons les tissus (toile et « tresse jute pour

semelle ») utilises dans la confection des espadrilles, avec une photographie d'« une

famille de sandaliers a Arudy en 1925 »: quatre hommes qui travaillent, et quatre femmes

qui ne font rien de plus qu'ornementer l'image. A cote de la tisseuse se trouve un autre

objet en bois sans etiquette, et a sa droite, une espece de machine a tricoter, toujours sans
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etiquette. L'on a pose de vieux lambeaux de tissu sur les trois machines. La suite de notre

tour d'horizon devoile encore un objet en bois, appele « COUSSEJE », mais sans date, et

sans aucune explication quant a son utilisation. Dans le coin se trouve une vieille cape

d'un tissu grossier, trouee, pres de laquelle il y a une « cape de deuil Vallee d'Ossau »

dans une caisse en verre et aluminium. Entre ces deux capes il y a une vieille charrue en

bois. Bien que cet outil en particulier ne necessite aucune explication quant a son

utilisation, une date approximative serait instructive.

A cote de la cape brune, en tournant a droite longeant le mur en face de 1'entree, il y a

une collection de photographies relativement recentes (annees 1970/1980?) en couleur

montrant « le marquage des brebis », a cote desquelles se trouvent les materiaux utilises

dans ce marquage, et une carte intitulee « Transhumance d'ete » decrivant le processus et

les ingredients du colorant. Une autre carte avec pour titre « Le marquage des brebis »

nous explique comment les bergers marquaient les brebis « naguere »:

Comme ses ancetres, au neolithique!..., le berger allait chercher, naguere... la "teoule"
dans certains points, parfois fort eloignes de la montagne. Reduite en poudre sur "la
peyre teouliere", la "teoule" etait etendue sur la laine a l'aide d'un morceau de
couenne.8

Nous avons done au moins des donnees ethnologiques precises, quant a la pratique du

marquage des brebis, mais il n'y a aucune precision historique. Le texte ne nous dit pas

quand les bergers ont adopte la methode actuelle. Le texte est ecrit a la main en encre, sur

une carte attachee avec du Scotch a une feuille de carton plus grande, collee a son tour a

un panneau d'Isorel. Notons les references au neolithique et a « naguere », et les points de

suspension, destines, semble-t-il a encourager le lecteur a imaginer, comme dans un reve,

les bergers dans un passe lointain dans le premier cas, ou vague, dans le deuxieme.

A cote, nous voyons un texte avec pour titre Transhnmance d'Ete, toujours ecrit a la

main sur une carte collee a un panneau. Cette fois-ci, il s'agit de la methode actuelle de

marquage des brebis, ou du moins la methode contemporaine a la redaction du texte:

Les betes sont marquees, par le
"Pegadou", a l'aide d'un "fer" plonge
dans un sceau, tenu a la main, ou il
vient de chauffer un melange de
poix, de noir de fumee et de graisse.

8 Les points de suspension sont dans le texte original.
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Composition du melange:
Quantite permettant de marquer 400 betes environ
Poix: 8k
Noir de fumee: — Ok 200 environ
Graisse: Ok 500 environ

La juxtaposition de ce texte au precedant permet de distinguer clairement entre le passe

et le present, bien que le passe soit plutot vague, puisque Ton neglige de fournir la date

approximative de 1'adoption de la nouvelle methode. Notons que les photographies

illustrant l'utilisation de la « teoule » dans unpare a cote d'une cabane de berger (cuyala

en Gascon bearnais) sont en couleur. S'agit-il d'une demonstration montee specifiquement

pour les besoins du musee, ou est-ce l'une des dernieres fois que Ton a employe cette

methode en realite? Le musee ne nous le dit pas.

Lorsqu'un texte dans cette exposition nous fournit des donnees precises, ce sont des

donnees du type que Ton trouve dans le jeu Trivial Pursuits. Elles fournissent une

distraction au visiteur, mais font peu pour ameliorer sa connaissance des valleens. Le

visiteur trouve vraisemblablement que ces informations sont interessantes puisqu'elles

stimulent l'intellect, et que dans l'ensemble 1'exposition est mignonne. L'effet dominant

de l'exposition aura ete de plaire aux yeux, en meme temps que des donnees sans grande

importance auront satisfait a l'intellect habitue a etre bombarde quotidiennement par des

informations dont la plupart n'ont aucun interet direct pour l'individu. Comme au Musee

Pyreneen, ces details n'ajoutent rien de significatif a notre connaissance des Pyreneens, ne

servant qu'a supplementer l'amas d'images, a saturer son esprit d'images et de details qui

forment une image globale dans son inconscient, et qui decouragent une perspective

critique a 1'egard du contenu des expositions.10

Une autre serie de photographies en couleur, dans une caisse, sous le titre Transhumance

d 'Ete, montre une reunion dans une grande salle; le marquage des vaches; et des brebis et

des vaches en route pour les estives. L'une d'elles depeint un berger a cote de sa cabane

sur une montagne enneigee. Une autre montre des mulets employes (apparemmentu) pour

le transport des provisions vers les estives. La reunion semble avoir pour but de choisir les

9 La ligne de separation est dans le texte original.
10 Pour une discussion du mecanisme du discours museographique, voir le Chapitre 2, pp. 30-39. Pour
quelques reflexions specifiquement a l'egard du comportement et des reactions du visiteur au musee, voir
les pages 36-39 du meme chapitre,
1 ' II n'y a pas d'etiquette. Le visiteur doit done deviner.
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bergers qui conduiront un troupeau collectif a la montagne, puisqu'il y a une tombola sur

la table, mais il n'y a aucune explication. A cote de cette caisse nous trouvons une

collection impressionnante de sonnailles (pour brebis, chevres et vaches), sous lesquelles il

y a une selle pour mulet, montee sur un mulet a deux dimensions en fer travaille qui est

charge egalement d'un enorme pot en cuivre, d'un parapluie de berger et d'un vieux sac;

par terre, un recipient metallique pour le lait complemente cet ensemble tragi-comique.

Un peu plus loin, contre le meme mur, une autre caisse a pour theme « La Transhumance

hivernale ». Sur une carte de l'Hexagone, et sur une autre des Pyrenees-Atlantiques il y a

des points orange qui indiquent les destinations hivernales des troupeaux transhumants. II

y a une photocopie d'un vieux manuscrit illisible, et un article de journal, sans references,

dont le titre est: « Les Chevriers d'Aspe et d'Ossau a Paris... »12, accompagnes de

photographies monochromes montrant des chevriers a Paris avec l'etiquette superflue:

« Chevriers Ossalois (sic) a (sic) Paris ». II y a aussi un « sifflet de chevrier ».

A cote de cette caisse se trouve un trebuc, monte sur une surface elevee. Cet objet

ressemble un peu aux toutes premieres armes a feu employees par les armees europeennes.

Le texte qui accompagne cette arme nous informe que: « Le Trebuc etait jadis utilise en

Ossau pour abattre les Ours ».13 « Jadis »: s'agit-il du XVIe siecle ou du XIXe, voire de la

premiere moitie du XXe? Ensuite le texte explique le mode d'emploi du trebuc, et raconte

quelques anecdotes concernant des accidents provoques par l'utilisation de ce piege.

A cote du trebuc, il y a un harnais de mulet pour le transport du fromage:

"Caseres"
pour le transport
du fromage, de la

montagne au saloir.

La carte utilisee pour 1'etiquette est en mauvaise condition, et le texte est mal ecrit, ce qui

semble rendre encore plus primitif 1'objet auquel il est attache. A cote, il y a un moule

appele, apparemment, "A" pose sur un plateau, appele "echere". A l'interieur du moule se

trouve un morceau de plastique representant un fromage a un certain stade de sa

fabrication, perce par neuf aiguilles en bois, appelees « broques » pour parachever

« l'ecoulement du petit lait dans le plateau echere ». Ces informations sont fournies par

une grande etiquette bien ecrite sur une grande carte immaculee.

12 Les points de suspension sont dans le texte original.
13 Les majuscules malappropriees sont dans le texte original.
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La plupart des etiquettes dans cette salle sont des manuscrits, parfois assez miteux, sur

des cartes souvent visiblement agees, dont quelques-unes semblent avoir ete

artificiellement agees pour rehausser l'effet de rusticite, de primitivisme, pour mieux

depayser le visiteur. Ceci contraste avec la modernite des etiquettes dans la premiere salle

au rez-de-chaussee, ou les objets exposes represented le Pare National meme. Dans les

deux salles consacrees a la nature, les panneaux de couleur marron vont bien avec le teint

des murs et avec le sujet des expositions, alors que les lettres en plastique employees dans

la fabrication des textes donne l'impression de rigueur et d'efficacite. L'etude scientifique

moderne est ainsi associee avec la nature. Dans la salle consacree a l'exploitation du

marbre les textes sont tres soigneusement ecrits, peut-etre a l'aide d'un pochoir sur du

carton en couleurs vives, a l'exception des etiquettes dans les caisses vitrees qui

contiennent de vieux documents, outils et instruments, qui sont jaunatres, l'une avec du

texte uniformement ecrit, l'autre avec des lettres de diverses tallies.

La difference entre la qualite des textes dans les differentes salles peut s'expliquer, soit

par des considerations politiques, qui influencent les aspects esthetiques des expositions.

Les etiquettes primitives dans une salle mal eclairee remplie de vieux objets rustiques

exposes parmi les poutres de la toiture, avec plusieurs references a «jadis » et

« naguere » facilitent le deplacement temporel et le depaysement du visiteur, et renforcent

1'image des Pyreneens comme etant un peuple primitif. Ceci contraste avec l'image d'un

Pare National des Pyrenees Occidentals tres present et actuel, competent, efficace,

benevole certes, mais qui a des buts et des reglementations clairement definis; une image

projetee par la bonne presentation et la disposition soigneusement etudiee des objets

exposes dans les premieres salles au rez-de-chaussee. Soit par une question de priorites au

niveau pratique, les buts et les regies du pare etant plus importants dans ce musee que

l'exposition de vieux objets, ils attirent une plus grande partie du budget et occupent un

plus grand nombre d'heures de travail. Soit par une combinaison de ces deux

considerations qui ne sont pas, apres tout, incompatibles.

Toujours dans la salle consacree au monde rural d'autrefois, il y a trois grandes cartes

geographiques, exposees ni contre le mur, comme les objets que nous avons vus jusqu'ici,

ni au centre de la piece. Deux de ces cartes partagent le titre «PROPRIETES SYNDICALES ET

COMMUNALES DE LA MONTAGNE ». Ces deux cartes ont ete apparemment elaborees

specifiquement pour le musee, puisqu'une note en bas a droite reconnait que la source en

est rU.F.R. de Geographie de l'Universite de Pau et des Pays de l'Adour. La troisieme
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carte, datant de 1869, est exposee sous le titre « PLAND'UNE "MONTAGNE" PARTICULIERE:

PEYREGET » dont certaines zones, selon le manuscrit original sur la carte meme,

appartenaient a la Commune d'Arudy lors de la production de la carte.

A cote de ces cartes, partageant le centre de la piece, dans une longue caisse vitree

horizontale, il y a une serie de photographies en couleur de deux bergers dont l'un est

jeune et l'autre plus age. Les images montrent les differents stades de fabrication du

fromage, dans la cabane des bergers aux estives, de la traite des brebis jusqu'au produit

presque fini, avant son expedition au saloir. Plus loin dans la meme caisse, de l'autre cote

de trois des instruments employes dans la fabrication du fromage (le moule, le plateau et

les broques, que nous avons deja vus ailleurs dans la meme salle; notons 1'accumulation et

la repetition de signes se referant au berger et au fromage des Pyrenees) il y a des

photographies montrant un affineur dans son saloir.

Encore une caisse vitree horizontale, contre le mur, contient des photocopies des pages

d'un livre redige au debut du XXe siecle. Le sujet en est la peste dans la vallee, en 1653.

Et a cote, une autre caisse contient deux Ordonnances du Roi, datees 1774 et 1775,

interdisant la vente de betail pendant la « Maladie Epizootique » ou la « Maladie

contagieuse des Bestiaux ».14

Suivant le meme mur, nous arrivons a encore une caisse horizontale remplie de vieux

documents a peine lisibles, lesquels, nous savons, grace a deux etiquettes, concernent la

repartition des terres entre les communes, la vallee et les proprietaries particuliers, et les

luttes entre les partis interesses; et le fait que la ville d'Arudy est devenue une ville de

marche en 1495. Quant aux autres documents dans la meme caisse, il y a une indication de

leur sujet: un texte ecrit en encre rouge nous informe que les terres de montagne qui

n'appartenaient pas a la vallee etaient, dans le Bas-Ossau, divisees en vingt-et-une

cuyalas, ce terme designant non seulement la cabane du berger, mais aussi la zone de

paturage qui l'entourait; d'un autre cote, ce texte est peut-etre un developpement du texte

mentionne ci-dessus qui a juger par sa position, ne concerne qu'un tres petit nombre des

documents contenus dans cette caisse.

Derriere cette caisse, il y a deux modeles reduits, l'un representant une cabane de berger

protohistorique, 1'autre une cabane moderne (cuyala). Ces modeles sont accompagnes de

deux etiquettes:

14 Les majuscules E et B se trouvent dans le texte original.
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LE BERGER EN OSSAU DE -2000 (sic) ANS A NOS JOURS
et

LE CUYALA

Une affiche fournit encore des details concernant 1'administration et la division des

territoires, donnant peut-etre l'impression d'enfants se disputant au sujet de leurs jouets

respectifs.

Ici se termine la visite effectuee dans l'ordre que nous avons choisi. Autrement, il reste

encore l'exposition paleontologique au sous-sol, qui ne changera en rien l'image des

habitants humains de la vallee diffusee par ce musee, ou Ton peut visionner un film sur le

Pare National; et a mo ins que ce film ne soit celui qui est consacre au sujet des habitants

humains du Pare, il ne changera rien non plus a l'impression que Ton a pu former des

habitants de la Vallee d'Aspe avant et au cours de la visite du musee. Si Ton a visite le

musee dans l'ordre, comme nous, de rez-de-chaussee, sous-sol, premier etage, Ton sera

peut-etre frappe par le theme evolutionnaire qui sous-tend les expositions.15 Les

expositions geologiques et paleontologiques, au rez-de-chaussee en particulier, placent les

Pyrenees dans le contexte de revolution geologique mondiale et revolution consequente

des formes de vie. L'intention est peut-etre d'expliquer la formation des montagnes.

Cependant, il est possible que le visiteur, confronte a une vue d'ensemble de revolution

mondiale, se situera a la fin de cette chaine. Ensuite, le musee lui presente une collection

de faune et de flore. Les deux dernieres salles lui expliquent, assez explicitement, que

l'homme pyreneen est primitif. Jusqu'a recemment (« naguere... ») il employait les memes

techniques que les hommes prehisitoriques. La plupart des outils, ustensils, recipients et

instruments exposes sont en bois avec des petits elements en metal, ou en pierre. II n'y a

pas beaucoup d'evidence d'evolution ici. Et meme le sommet de revolution dans les

Pyrenees, telle que cette evolution est representee dans ce musee, 1'exploitation du marbre,

un pas en avant fait seulement relativement recemment (quand?), implique toujours

l'exploitation de la pierre, parfois polie, certes, mais meme l'homme prehistorique

polissait parfois la pierre. Cette industrie n'a rien d'impressionnant lorsque Ton considere

les cromlechs et les dolmens.

15 Cet ordre, nous semble-t-il, est le plus naturel, puisque pour commencer par le sous-sol il faudrait sortir
de la reception en direction de l'entree du batiment.
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L 'apres-musee

Apres la visite, le visiteur lira peut-etre les brochures qu'il a recueillies dans l'entree du

musee. La brochure blanche, dont le titre est:

MAISON D'OSSAU
Musee d 'Arudy

nous renseigne sur l'histoire du batiment qui loge les expositions, le dernier paragraphe

concernant sa transformation en musee:

Le Pare National des Pyrenees, le Ministere de la Culture et la commune d'Arudy
unirent leurs efforts pour la restauration du batiment et la creation du Musee qui ouvrit
ses portes en 1972.

Les aspects les plus interessants de 1'architecture du batiment sont enumeres, suivis d'une

liste des themes des expositions. Le tre'buc (piege a ours) occupe une place proeminente

dans la liste, ce qui a l'effet, peut-etre, de renforcer les prejuges des citadins ecologistes a

l'egard des valleens.16

La brochure verte commence, comme la visite du musee meme, en situant le Pare

National des Pyrenees Occidentales dans le contexte du phenomene mondial des pares

nationaux, puis nous donne la superficie du notre, avant de nous informer, avec courtoisie,

que le territoire occupe par le pare appartient aux communes des hautes vallees, et non au

parc-meme. Cette derniere information attenue peut-etre 1'image autoritaire du pare et

deguise la possession defait, sinon de droit, de ce territoire par l'Etat-nation. Ceder ainsi,

en apparence, la possession de ce territoire aux communes auxquelles il appartenait en

realite est une pure formalite, destinee, nous semble-t-il, a appaiser les valleens; mais si les

communes possedaient reellement ce territoire, ce sont eux qui formuleraient les regies

gouvernant les activites dans le pare. Cette situation ressemble a celle des parents qui

permettent a leur enfant d'avoir un animal domestique. L'animal appartient a l'enfant

16 Andre Fabre, maire de Laruns, un village ossalois, prit un arrete municipal interdisant la chasse au
dinosaure. II s'explique ainsi: « Quand le merveilleux film de Jean-Jacques Annaud, « L'ours », est sorti,
toute la Fiance est subitement devenue oursologue, et s'est retoumee contre les habitants des vallees d'Aspe
et d'Ossau en les accusant d'exterminer les ours. Ce battage mediatique nous a fait beaucoup de mal. Un
film sur les les dinosaures arrive sur les ecrans. II semble promis a grand succes. J'en profite pour creer a
mon tour un petit evenement mediatique, en me moquant de ceux qui nous considerent comme des tueurs
d'ours. (Andre Fabre, cite dans Particle de Xavier Chimits, 'Le maire contre la chasse au dinosaure', Slid
Ouest, le 9 septembre 1993, p. B).
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d'une certaine maniere, et il en est responsable, mais ce sont les parents qui imposent les

regies et la modalite de sa responsabilite. La contradiction entre la pretention du pare que

le territoire appartient aux communes, et le fait que le pare impose les regies, doit etre

visible a tout lecteur attentif.

Le visiteur n'achetera probablement aucun des films sur le pare vendus par le musee, et

n'en aura peut-etre vu aucun pendant sa visite, et pour cette raison nous ne les avons pas

inclus dans notre description du musee. Cependant, la lecture de la brochure rose nous

permet de voir que le pare semble regretter que les bergers commencent a employer

l'helicoptere et a delaisser peu a peu le mulet: le pare semble vouloir preserver le

Pyreneen, tel que nous le voyons dans ce musee, fige quelque part dans le passe, plutot

que de lui permettre de survivre en evoluant.17 Le lecteur remarquera egalement que l'une

des expositions itinerantes du pare presente les Pyrenees comme un patrimoine europeen.

17 Cf. l'affiche dans la premiere salle sous le titre conserver et gerer le patrimoine culturel. Cf. egalement la
polemique autour du nourrissage des vautours qui leur pennet de survivre, mais les dompte en meme temps,
ce qui fait qu'ils ne sont plus comme ils devraient etre, discutee dans la note editoriale de Leon Mazzella,
'Intervention', in Pyrenees Magazine, n° 30, novembre-decembre 1993), p. 3.
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Chapitre 6

L'ecomusee de la Vallee d'Aspe, a Lourdios

Le pre-musee

Le visiteur forme sa premiere impression de ce musee bien avant d'arriver a Lourdios.

Cependant, ce n'est pas parce que cette impression precede son arrivee qu'il s'agit d'un

prejuge, ou d'une presupposition; cette impression est le resultat du processus d'arriver au

musee plutot que des attentes du visiteur quant a son style et son contenu. L'ecomusee a

Lourdios n'est pas a mettre dans la meme categorie que le Macdo-musee a Lourdes, une

impression qui demeurerait intacte meme si le contenu des deux musees avait ete

identique, en vertu de l'isolement de l'ecomusee et du genre de visiteur qui, pour cette

meme raison, y est attire. Pour parvenir a son but le visiteur aspirant doit traverser le

monde que le musee pretend representer. Le trajet constitue ainsi une sorte d'introduction

au musee propre, ou plutot un premier apercu du monde que Ton y trouvera explique; un

premier apercu qui stimule le desir d'en savoir plus, et prepare le visiteur a l'examen plus

approfondi du meme monde dans l'espace d'etude qu'est le musee.

Le Musee Pyreneen, par contre, est dans la ville meme de Lourdes. Le visiteur au musee

n'est pas forcement alle se promener a la montagne, et si nous tenons compte de la raison

pour laquelle un grand pourcentage de touristes a Lourdes s'y trouvent, nous voyons que

bon nombre d'entre eux en seraient incapables, dependant de voyages en autocar pour voir

des sites de beaute naturelle tels que Gavarnie ou Artouste / lac de Fabreges. Le Musee

Pyreneen, done, n'implique pas necessairement, dans le processus de la visite, le monde

qu'il pretend representer, puisqu'il ne pretend pas representer la ville de Lourdes meme,

specifiquement, mais plutot un monde rural d'une epoque revolue, couvrant une zone

etendue qui comprend le Pays Basque, le Beam, la Bigorre, le Couserans et 1'Ariege.

Combien de visiteurs sedentaires (volontairement ou contraints par l'infirmite) retiennent

une vague impression que sans les avantages qui resultent du patronage des touristes, et,

plus important encore, sans les avantages prodigues par l'integration a la nation francaise
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de cette region peripherique, Lourdes serait encore aujourd'hui comme le monde que Ton

nous presente dans les sombres pieces du chateau?

L'ecomusee a Lourdios nous presente un tableau de la vie humaine dans ses alentours.

Le village de Lourdios, parce qu'il est si petit, est comme une extension du musee propre.

L'etablissement d'un musee dans un village si petit invite les touristes, qui autrement le

traverseraient en route vers les gorges de Lourdios, a s'y attarder un moment pour le

decouvrir. II n'y a pas beaucoup a observer, superficiellement, mais l'equipe museale a

identifie et signale tout ce qu'il y a d'interessant, et Ton ne s'est pas contente de tout

representer dans le musee meme; Ton a annexe le village pour qu'il fasse partie de

l'exposition, en attachant des affiches explicatives aux objets d'interet. Par exemple, un

potager, apparemment banal, est transforme par le texte qui nous explique l'attitude des

femmes envers leurs potagers: un visiteur masculin ne doit pas y entrer en l'absence du

mari de la femme qui se trouve dans le potager, puisque celui-ci constitue une partie de sa

cuisine; pour son mari, le potager est le territoire de sa femme; et puisqu'il forme une

partie de sa cuisine, la presence d'un autre homme signalerait des intentions adulteres.

Le musee propre

L'ecomusee a Lourdios nous a impressionne par son approche scientifique a la

presentation d'une image juste de la vie pastorale, passee et presente, dans la Vallee

d'Aspe, une approche qui contraste avec l'approche ahistorique du Musee Pyreneen oil

Ton privilegie l'esthetique. Toutefois, tout musee etant un etablissement commercial (ou

ayant un role a jouer dans l'economie) exploitant des aspects selectionnes de la culture de

la communaute qu'il transforme en patrimoine destine a un type de consommateur,

l'ecomusee n'est pas exempt de l'obligation de tenir compte des attentes de ce dernier. Les

agrements esthetiques sont done loins d'etre absents de l'ecomusee.1

L'employee de 1'ecomusee nous a informes que le musee, loge dans une partie d'un

batiment extensivement refait qui etait anciennement l'une des deux ecoles du village a

ouvert ses portes au debut du mois d'aout 1992.2 Au mois d'aout 1993 il a recu une

1 Voir le Chapitre 2, pages 33-34, 41, 43, 45 et 46 pour des propos concemant les besoms du consommateur
et les considerations d'ordre esthetique.
2 Pour donner une indication de l'ampleur du phenomene de 1'exode rural dans ce village. Taurre ecole. qui
existe encore, a seulement quatorze eleves.
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trentaine de visiteurs par jour. Pendant le mois d'octobre les visiteurs etaient

majoritairement des ecoliers en excursion. L'une des ambitions de l'ecomusee est de

recevoir les classes de neige, un projet apparemment en etude puisque le musee a recu la

visite d'un inspecteur departemental du ministere de 1'education nationale. Egalement en

etude est le projet d'etablir des musees semblables dans chaque village de la vallee, le tout

formant un gigantesque ecomusee de la vallee d'Aspe. Loin d'avoir ete impose au village,

il semble que le maire et ses conseillers ont joue un role actif dans la conception du musee,

et que les habitants du village ont donne volontairement des objets, et ont ete heureux de

participer a 1'elaboration du diaporama.3 La commune a contribue financierement au

projet, les autres sources de financement etant le Pare National des Pyrenees-Occidentales,

le Conseil Regional, le ministere de la Culture, le ministere de l'Environnement et la

Communaute europeenne.

Si, en entrant, nous sommes confronted a un morceau d'« autrefois », les images qui

frappent le plus notre esprit, sont celles qui y sont implantees par les deux dernieres

expositions qui nous presentent un portrait vibrant, presque vivant, des deux aspects

principaux de la vie dans cette vallee: la ferme, qui comprend l'agriculture, l'elevage ovin

et bovin, et la fabrication de charcuterie utilisant jusqu'au dernier gramme de chair de

cochon; et, directement liee au pastoralisme depeint dans l'exposition penultieme, la

deraiere exposition est un film qui nous montre la fabrication des sonnailles qui, dans des

endroits a forte population ovine et bovine, dementent tous ceux qui ont voulu decrire les

Pyrenees comme etant tranquilles.

Le musee est petit. L'on nous a informe qu'en moyenne, la visite dure quarante-cinq

minutes. Lors de notre premiere visite, nous y avons passe une heure, lisant en vitesse le

peu de texte qu'il y a, et sans avoir le temps de voir la derniere exposition (le film

documentaire) dans son integralite. Ceci, pensons-nous, est une bonne indication des

conditions dans lesquelles les musees doivent fonctionner. Les citadins semblent to uj ours

etre presses, et si on leur presente une combinaison d'images, de texte, et de texte

enregistre sur une bande magnetique, ils ont tendance a privilegier les images. Si les

images sont accompagnees de paroles enregistrees, a supposer que les images sont

sufflsamment interessantes, Ton pretera egalement de rattention a renregistrement. Le

texte imprime est loin derriere, en troisieme place; et l'equipe qui a realise l'ensemble

d'expositions qui constituent cet ecomusee semble l'avoir compris, puisque le nombre de

3 Informations obtenues de l'employee de l'ecomusee, elle-meme native du village.

81



textes est reduit au minimum. L'on pourrait objecter que ceci est peut-etre le cas dans le

Musee Pyreneen aussi, alors pourquoi critiquons-nous l'invisibilite des textes dans ce

musee? La difference, sur ce point, entre le Musee Pyreneen et l'ecomusee a Lourdios, est

que ce dernier fournit une alternative fonctionnelle au texte imprime, alors que dans le

premier, non seulement les textes sont-ils peu en evidence, mais mis a part le fait qu'ils

nomment les objets, ils font peu sauf decrire ce qui est deja evident. Ce qui permet a

certains visiteurs d'instruire leurs compagnons mal voyants; mais meme dans ce cas un

enregistrement serait plus efficace.

II est vrai que la premiere exposition dans l'ecomusee n'est pas tres prometteuse. Une

affiche sur le mur a cote de la porte nous informe que la piece represente le bureau de Jean

Barthou, arriere grand-pere de Louis Barthou. L'on nous conduit dans une piece mal

eclairee, et Ton nous informe qu'elle represente 1'etude d'un homme qui vivait dans la

premiere moitie du XIXe siecle, qui est devenu instituteur, et secretaire a la mairie, et qui a

ecrit quelques textes a propos des coutumes, des droits et des obligations dans la vallee.

Sur la table, il y a un livre ouvert, cense representer l'un des manuscrits de cet instituteur,

et une bougie allumee. Dans un coin, par terre, il y a une paire de sabots en bois, et

suspendues a des crochets sur la porte, une cape en tissu grossier de couleur matron et une

autre en tissu plus raffine, noir. II y a aussi une bibliotheque, contre le mur, pleine de livres

anciens. Pour nous epargner 1'effort de lire des pages d'extraits, mais sans doute aussi pour

creer de l'ambiance, il y un enregistrement d'une voix de vieil homme a 1'accent marque

(un ancien maire du village, affirme 1'employee du musee en reponse a la question) qui lit

quelques passages des ecrits de l'instituteur. L'enregistrement commence des que Ton

entre dans la piece, et dure plusieurs minutes. L'on quitte cette piece avec l'impression

d'avoir entendu un vieux paysan decrire quelques aspects de la vie, autrefois, dans la

vallee.

L'exposition suivante consiste en une table « rustique » sur laquelle se trouvent des

representations d'un chou, d'un pain enorme dans lequel on a implante un couteau, d'un

verre de vin, et une bouteille pleine moins le contenu du verre. Le couteau, vertical, dans

le pain, plutot que le travail serieux d'un ethnologue, rappelle les vieux films de forbans,

de Vikings ou de guerriers medievaux, dans lesquels le geste de poignarder le pain, ou

plus frequemment la viande ou la table, sert a signifier que l'individu en question n'est pas

tres civilise. Cependant, 1'employee affirme que c'est une coutume authentique. La table

est entouree de photographies datant de la fin du dernier siecle ou du debut du XXe, et
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d'outils, d'ustensiles et d'instruments utilises dans l'agriculture et le pastoralisme. II n'y a

aucun texte pour nous informer de la fonction des objets, ni pour indiquer qui est

represente dans les photographies, ni leurs dates, ni meme pour nous dire dans quel type

d'habitation la table est censee se trouver: est-ce dans la cuisine d'une maison dans le

village ou dans une cabane de berger dans les estives? Le peu de texte qu'il y a dans cette

piece est une serie d'extraits de l'oeuvre de l'instituteur dont il est question dans la

premiere exposition. L'extrait le plus frappant est celui qui souligne l'insensibilite (du

point de vue du citadin) du paysan quand il s'agit de tuer le cochon. L'auteur affirme que

le cochon merite de mourir parce qu'il a ete si paresseux pendant sa vie, et a cause

beaucoup de peine a son maitre. Au moins quand il est mort, son maitre est compense par

la viande.

L'absence de texte identifiant les objets exposes nous a frappes. L'employee du musee a

affirme que ceci est pour encourager les visiteurs a poser des questions aux villageois.

Pendant la visite, l'employee suit les mouvements du visiteur a une distance discrete, pour

pouvoir intervenir quand on veut des informations. Ainsi, l'experience de la visite est plus

humaine, interactive, et flexible, permettant au visiteur d'obtenir les informations qu'il

veut, et adaptees a son niveau de comprehension. La comprehension de l'exposition

suivante requiert son intervention puisqu'elle est quelque peu enigmatique et n'a pas de

texte.

II s'agit d'une plaque tournante divisee en douze segments, un pour chaque mois de

l'annee. Dans chacun de ces segments, le cercle perimetrique represente le village, et les

cercles interieurs representent des altitudes differentes sur la montagne, le cercle centrique

etant le plus haut. Dans chaque segment sont representees les activites exercees dans ces

endroits pendant le mois correpondant: par exemple, pendant les mois d'hiver, il n'y a

aucune activite humaine a la montagne puisqu'elle est couverte de neige (il n'y a pas de

station de ski ici). L'ensemble represente les habitants du village vivant en harmonie avec

la nature, leurs activites parfaitement adaptees a leur environnement.

Ensuite, l'employee invite le visiteur a monter a l'etage. Nous penetrons dans une salle

dans le noir pour regarder un diaporama documentaire. Mais ce qui attire d'abord

1' attention du visiteur, puisque la porte ouverte laisse penetrer suffisamment de lumiere

pour que Ton puisse apercevoir ce qu'il y a dans la piece en dehors de l'ecran, est un

enorme modele de la topographie de la vallee. II est magnifique, blanc, avec des maisons

illuminees qui indiquent la disposition des habitations humaines isolees, les hameaux et
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les villages. Dans une caisse vitree, il y a un modele reduit d'une cabane de berger. Bien

que Ton puisse dire que la topographie est instructive, son trait le plus remarquable est sa

beaute, ce qui indique le souci de plaire aux sens aussi bien que de stimuler l'intellect.

Notre premiere remarque a propos du film doit etre que 1'introduction est trop longue,

consistant en une serie de diapositives qui nous montrent des troupeaux de brebis a

diverses altitudes selon la saison, le seul accompagnement etant la musique des sonnailles.

Cette introduction, qui en realite dure quatre-vingt-dix secondes, semble durer deux ou

trois minutes. C'est trop, surtout lorsqu'on considere que la majorite des visiteurs sont

plutot presses. Nous ayant montre la nature presque pure, intouchee, la seule evidence de

la presence de l'homme etant les troupeaux de brebis qui, loin de gater la nature, la rendent

plus belle, le film nous presente la population humaine, par le moyen d'une serie de

diapositives depeignant des agriculteurs souriants, coiffes du beret obligatoire, et des

femmes en robe bleu-gris.4 Sauf les berets ( et apres tout, ce n'est pas parce que nous

n'avons jamais vu de jeunes hommes portant un beret dans le contexte de la vie

quotidienne que les individus qui figurent dans les diapositives ne le font pas. Mais il est

egalement possible que l'ethnographe leur a demande de le porter, ou que percevant

1'interview et la seance avec le photographe comme des occasions speciales ils ont choisi

de le porter pour plaire, etant conscients des attentes des « etrangers », ou pour manifester

leur identite et leur attachement a leur culture, le beret fonctionnant comme symbole

identitaire) il n y a pas d'evidence visible d'une tentative, de la part des ethnographes, de

rendre leurs sujets plus exotiques. Les diapositives nous montrent des agriculteurs

modernes, evolues, avec toutes leurs machines agricoles. Leur sens de 1'humour est

egalement mis en evidence, quelques individus affichant une attitude de fierte, mais avec

une note d'incongruite: un jeune homme en moto tout terrain, au milieu de la rue,

perpendiculaire a la direction de la chaussee, comme s'il vient de deraper en freinant, de

profil, main sur la hanche, la poitrine gonflee, et coiffe d'un beret rouge.5 Les images sont

accompagnees d'un enregistrement des paroles des eleveurs concernes ( et non celles de

l'ethnologue) decrivant leurs activites quotidiennes, et de quelques chansons du groupe

bearnais, Lous Cantayres, ce qui rend peut-etre l'experience encore plus agreable, et par

4 En dehors de ce diaporama ou dans le contexte de fetes, festivals, camavals et manifestations politiques,
nous n'avons jamais vu de jeune homme portant le beret; et non loin de Lourdios, la seule personne chargee
de la garde d'un troupeau de brebis que nous avons vue etait une femme portant un survetement en couleurs
vives. Au moins nous avions pu voir un certain nombre de femmes en robe bleu-gris teme dans le village.
5 Le beret rouge est porte par les Basques lors d'occasions festives. Nous ne sommes pas au Pays Basque, et
rhomme en question, mis a part le beret, ne porte pas de costume de fete.
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extension la vie dans la vallee semble plus belle que si elle etait decrite par les seules

paroles des habitants. L'accent dans le diaporama est mis sur les activites productives: la

production du fromage et de charcuterie, en particulier. Les fetes, impliquant des danses

mignonnes en costume « traditionnel », n'y figurent pas.6 Quelques unes des diapositives,

hors contexte, pourraient avoir l'effet d'idealiser la vie a la montagne: des chevres

sautillant dans des paturages pleins de boutons d'or; mais vues dans leur contexte elles

montrent ce qui est, apres tout, l'une des realites de la vie a la montagne. Le diaporama ne

montre ni la pauvrete et la misere, ni la richesse spirituelle et le bonheur en depit de la

pauvrete materielle, bien que la musique de Lous Cantayres et les chevres entourees de

boutons d'or puissent donner l'impression d'une vie montagnarde idyllique mais simple.

Le diaporama nous montre une cabane de berger sur les estives, des boeufs charges ou

tirant une charrette chargee de paille, mais nous y voyons aussi des camions utilises dans

le transport des brebis, des tracteurs tirant des remorques, et meme un helicoptere qui

transporte des provisions du village aux bergers dans les estives et ramene au village le

fromage fabrique a la montagne. L'une des diapositives juxtapose deliberement le passe et

le present: une charrue en bois, redondante, semble d'abord en etre le sujet, mais a

1'arriere-plan Ton utilise un tracteur et 1'equivalent moderne de la vieille charrue. Deux

autres diapositives juxtaposees nous montrent ce qui pour nous appartient au passe,

coexistant avec ce que nous reconnaissons comme appartenant au present: un boeuf tirant

une charrette chargee de paille; un tracteur faisant le meme travail. Dans les Pyrenees, les

deux appartiennent au present puisque notre technologie n'a pas encore su produire un

tracteur suffisamment puissant et stable pour la haute montagne.

Alors que Ton reconnait immediatement que les personnes agees qui figurent dans les

images sont des « paysans », il y a deux jeunes personnes que Ton prendrait pour des

touristes si on les rencontrait dans le village: un homme qui verse du lait d'un sceau dans

un recipient metallique pour le transport, vetu d'un tee-shirt rouge, un short bleu et une

casquette de baseball, et une femme, egalement en tee-shirt, ses lunettes de soleil

suspendues au col.

6 L'on pourrait objecter que les chansons remplissent cette fonction, mais elles sont lentes, majestueuses.
solennelles et sonores, et dans une clef mineure. Philippe Martel affirme que pendant la periode
revolutionnaire les habitants des Alpes du Sud, de par leur serieux , representaient des gens du nord parmi
les meridionaux refractaires qui etaient represented comme ressemblant plus aux cigales qu'aux fourmis.
Philippe Martel, 'Les Alpes du Sud: une Arcadie?' in Martel, Philippe, et al., L 'Invention du Midi.
Representations du Sud pendant la periode revolutionnaire, (Aix-en-Provence: Edisud. 1987), p. 173.
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Pour resumer, le diaporama depeint les habitants de Lourdios comme etant presque

comme « nous », mais avec leurs particularites. Si revolution technologique dans la vallee

est mise en evidence, les betes et les helicopteres font le meme travail simultanement; le

« passe » est toujours present.

La derniere exposition dans le musee meme7 est impressionnante pour un musee si petit,

et elle illustre la ligne suivie par l'ecomusee en matiere de texte explicatif: d'encourager le

visiteur a decouvrir lui-meme ce qu'il veut savoir, le musee cedant ainsi une partie de sa

voix d'autorite, dormant au visiteur la possibility d'obtenir des informations de premiere

main, voire de « posseder » d'une maniere plus complete le peuple qui fait l'objet de son

etude ethnologique d'amateur. C'est un film documentaire qui nous montre la fabrication

des sonnailles portees par les betes et destinees a signaler oil elles se trouvent et a

distinguer les troupeaux, chaque membre de la communaute d'eleveurs connaissant la

musique faite par chaque troupeau. Le film commence a Bordeaux, dans une zone

moderne. Un petit garcon trouve une sonnaille en miniature par terre, sans aucune

etiquette explicative. Euphorique, il se met a courir. II est projete, comme par magie, dans

le monde rural duquel provient la sonnaille. La, il trouve une sonnaille enorme qui

amplifie son emerveillement. Par la suite, il decouvre, de premiere main, comment Ton

fabrique les sonnailles, leur fonction et leur importance culturelle, esthetique autant que

fonctionnelle. Si la premiere sonnaille, en miniature, avait eu une etiquette, il est douteux

qu'il eut appris autant, et la description seche aurait meme probablement decourage une

enquete plus approfondie. Ce qui gate le film, a notre avis est l'entree theatrale d'un

eleveur qui vient acheter une sonnaille pour l'une de ses vaches. Malheureusement, cette

entree arrangee est necessaire pour nous montrer le soin avec lequel 1'eleveur choisit la

sonnaille et l'importance de la beaute du son, soulignant ainsi que la sonnaille n'est pas

purement fonctionnelle, mais qu'elle fait egalement l'objet de considerations de nature

esthetique. Ni l'artisan ni l'eleveur n'est presente comme un « plouc » ou un

« pequenaud », ni d'ailleurs comme etant particulierement admirable. Le film, comme le

diaporama, decrit d'une maniere aussi objective que possible, certains aspects de la «

realite » de la vie du village. Ce qu'il y a d'original dans l'approche est que la voix

principale n'est pas, du moins en apparence, celle, autoritative, du directeur du musee, ni

celle des ethnologues et ethnographes, qui s'effacent et permettent aux sujets des

7 C'est a la fin de la visite que l'employee nous invite a consulter les textes ethnologiques parsemes dans le
village, dont l'ensemble s'appelle un « chemin de decouverte », mais si Ton arrive au village avant
l'ouverture du musee on les decouvre sans savoir qu'ils font partie du musee.
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expositions de parler, rajoutant leur « voix » seulement dans la maniere dont ils presentent

les expositions, et meme a ce stade dans l'elaboration des expositions les habitants de

Lourdios ont ete consultes.8 Mais effacent-ils reellement leur voix. Si nous tenons compte

de ce que disent Richard Bauman et Patricia Sawin a propos de Femploi de l'entretien par

l'ethnologue, et que nous supposions qu'il s'agit ici d'un entretien, les questions de

l'ethnologue ayant ete supprimees, nous comprenons que loin de ceder leur voix aux

indigenes, les membres de l'equipe museale, en s'effacant, en se rendant invisibles,

s'attribue un pouvoir d'autant plus grand que Ton ne s'en doute pas.9

Au Chapitre 2 du present ouvrage nous avons vu que Stephen Greenblatt fait une

distinction entre ce qu'il appelle « resonance » et « wonder » (emerveillement).10

Cependant, il nous semble que ce qui est d'abord emerveillement peut conduire au desir

d'en savoir davantage. Si ce qui provoque 1'emerveillement se trouve dans un musee de

site, la resonance et 1'emerveillement peuvent done etre complementaires. Le visiteur

emerveille ne reste pas necessairement hebete. Cependant, ce processus depend de la

personnalite du visiteur autant que des ruses du scenographe. L'absence d'etiquettes dans

1'ecomusee peut produire 1'emerveillement sans suite chez les moins curieux, qui, dans le

contexte d'un musee plus facilement accessible seraient la majorite, mais ce musee isole

attire des visiteurs plus motives. L'employee a affirme que les visiteurs ont tendance a

essay er de deviner la fonction des objets, avant de lui poser des questions, et que par la

suite bon nombre d'entre eux essaient, effectivement, d'obtenir des renseignements

supplementaires aupres des habitants.

L'absence d'etiquettes dans un musee detache du milieu qu'il represente produirait

seulement 1'emerveillement, sauf chez ceux qui se deplaceraient un jour pour le visiter. Et

nos observations au Musee Pyreneen a Lourdes nous ont conduit a la conclusion que la

majorite des visiteurs preferent speculer, la speculation etant plus amusante que d'etre

confronte par une description seche. De plus, nous n'aimons pas que Ton nous contredise,

ou que Ton remette en question nos prejuges. Cependant, alors que la majorite des

visiteurs au musee facilement accessible, trouvant que les informations fournies par les

8 Information fournie par l'employee de l'ecomusee.
9 Richard Bauman et Patricia Sawin, 'The Politics of Participation in Folklife Festivals', in Karp et Lavine,
Exhibiting Cultures: The Poetics and Politics of Museum Display, p.305. Voir le Chapitre 2, page 35, du
present ouvrage pour un resume de leurs propos.
10 Stephen Greenblatt, 'Resonance and Wonder', in Kaip, I., Lavine, S. D., et al, Exhibiting Cultures: The
Poetics and Politics of Museum Display, (Londres: Smithsonian Institution Press, 1991), p. 42. Voir le
Chapitre 2, page 39, du present ouvrage pour un resume des propos de Greenblatt a 1'egard de ces deux
effets possibles produits dans l'esprit du visiteur par les expositions museographiques.

87



affiches et les etiquettes gatent leur jouissance des aspects esthetiques des expositions,

preferent rester dans un etat d'emerveillement ignorant, la presence de texte explicatif

permet a la minorite de confronter leurs conjectures a la voix autoritative du directeur du

musee ou des ethnologues qui ont fourni les renseignements. Des informations trop seches

peuvent, done, decourager le visiteur qui autrement aurait voulu en savoir plus. D'autre

part, l'absence totale de renseignements peut, dans certaines circonstances, projeter le

visiteur dans le monde represents par les objets; mais un sens d'emerveillement, dans un

premier temps, en est la condition prealable.

Etant donnee la nature serieuse de l'elaboration des tableaux vivants contenus dans ce

musee, comment expliquer la presence de la table de cuisine rustique? II semble que, sous-

tendant l'approche scientifique evidente, subsiste le souci de plaire aux yeux, d'amuser

aussi bien que d'instruire. Les deux premieres expositions, le bureau de l'instituteur et la

table de cuisine non seulement plaisent aux yeux mais, comme la « cuisine bearnaise » et

la « chambre de Bigorre » au Musee Pyreneen, elles evoquent une ambiance chaleureuse,

hospitaliere, et le citadin perdu dans la jungle de bitume les considere peut-etre comme

etant « naturelles ». En effet, comme l'employee de l'ecomusee a affirme, le theme officiel

en est la relation entre l'homme et la nature, la vie humaine rythmee par les saisons. Aussi,

le visiteur s'attend a voir de telles choses, et il faut done les lui montrer ou risquer de

rompre le « contrat social » qui existe entre lui et le musee, et de perdre son patronage.

Cependant, il existe egalement un « contrat social » entre l'ecomusee et ceux dont il

diffuse des images. L'ecomusee souligne done les activites des habitants de la vallee. Le

pittoresque est reduit au minimum. Ce qui expliquerait les visages souriants dans les

diapositives, la complicity entre 1'etlinographe et « l'ethnographie », le respect reciproque,

du moins en apparence. Les sujets de l'ecomusee se sentent apprecies, en vertu de leur

contribution a une societe qui doit etre nourrie, plutot qu'en tant qu'ornements. Ceci sert

les interets de l'Etat et de tous ceux qui exploitent le tourisme. Si les touristes avaient

l'impression que la fonction principale des montagnards est celle d'attraction touristique

(mieux que de simples « gardiens des paysages », ils font partie eux-meme du paysage),

l'endroit semblerait moins « authentique », un adjectif que Ton trouve dans la plus grande

partie de la litterature touristique en France depuis quelques armies. Aussi, nous avons vu,

dans les manifestations violentes des agriculteurs francais, qu'ils preferent produire que

d'etre entretenus par l'Etat ou par les institutions de la Communaute europeenne. L'Etat

doit done eviter de donner a de petits agriculteurs et eleveurs, victimes de la concurrence



des grandes exploitations dans les plaines, l'impression que sans la valeur exotique de leur

produit et d'eux-memes, il ne seraient pas la. II faut done les flatter en soulignant leurs

activites economiques. Comme nous avons vu au Chapitre premier du present ouvrage,

des sentiments negatifs a l'egard de la communaute dont on est membre, des sentiments

qui ont leur origine dans la mauvaise image de la communaute elaboree par l'Autre,

peuvent etre disperses soit en rejetant la communaute, soit en rejetant la perspective de

l'autre et en elaborant une image positive de la communaute. Nous avons vu egalement

que l'opinion des autres peut avoir un effet nuisible sur l'amour-propre fonde sur des

notions de vertu ou de moralite, et qu'un sens d'efficacite peut compenser et contribuer a

restituer 1'amour-propre.11 L'ecomusee de la Vallee d'Aspe nous montre effectivement

une communaute efficace, l'accent etant mis sur le travail. Mais Ton semble vouloir aussi,

par le biais de l'ecomusee, rectifier la mauvaise image de marque des Aspois au niveau

moral et les aider a affirmer leur identite avec fierte en operant un retournement contre

ceux qui les accusent de crimes contre la planete, en depeigant non des chasseurs, tueurs

de tout ce qui est cher au citadins ecologistes, mais des paysans vivant en hannonie avec la

nature.

Neanmoins, de par le fait meme d'etre « museifies », de recevoir dans leur village un

musee dont ils constituent le sujet, qui transforme le village entier en musee, ils

deviennent des ornements, puisque leur fonction principale dans le musee est d'etre

contemples par le visiteur.

La voix de l'equipe qui a elabore les expositions contenues dans ce musee est certes

discrete, mais elle n'est pas entierement absente, puisqu'ils ont dispose les objets d'une

maniere particuliere, qu'ils ont produit le diaporama et le film. Leur voix collective est

presente meme en son absence: les questions posees aux sujets du diaporama et du film

ont ete, effectivement, supprimees.12 Des questions qui mettent l'ethnologue dans une

position d'autorite par rapport a son interlocuteur ont done ete omises, et les reponses,

maintenant sans interruption, ressemblent a un monologue spontane, donnant l'impression

d'un discours libre, sans aucune manipulation de la part de l'ethnologue, mais dont le

contenu sert d'abord les interets de ceux qui ont concu et realise ces expositions, meme si

les villageois croient pour l'instant que l'image ainsi fabriquee sert egalement les leurs.

De cette maniere, ils deviennent simultanement des objets et des sujets. L'ecomusee

1 ' Voir le Chapitre premier du present ouvrage, pages 18-21.
12 Information fournie par Temployee, qui a participe a la production.
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deborde de ses murs puisque Ton encourage le visiteur a consulter des objets-sujets

vivants. La representation reconstruite est reduite au minimum, le musee fonctionnant

plutot comme une introduction que comme une representation integrate. La reconstruction

est limitee pour l'essentiel a ce que le visiteur ne pourrait voir sans voyager dans le temps,

dans le cas du bureau de Jean Barthou, ou sans envahir les habitations, dans le cas de la

table rustique. Nous devrions done nous demander mo ins a quel degre la voix de l'equipe

de ce musee represente les habitants de Lourdios-Ichere et de ses alentours, mais plutot, a

quel degre les objets-sujets eux-memes ont internalise des elements des representations

precedentes des habitants des vallees pyreneennes.

II y a un element d'ambiguite dans les expositions concernant la precision historique,

mais Ton retrouve cette meme ambiguite dans la communaute elle-meme, comme

d'ailleurs dans la majorite des societes, ou ce qui n'a plus d'utilite pratique se voit souvent

attribuer une nouvelle fonction, d'ornement, de souvenir: qu'est-ce qui appartient

proprement au passe, n'est plus utilise dans la communaute? Et lorsqu'il est clair qu'un

objet appartient au passe, de quelle epoque s'agit-il? Dans le cas des photographies, une

indication des dates, meme approximative, ne serait pas une contribution inutile a la

construction d'une image juste de la communaute, au passe et au present. Bien que le

visiteur motive, et ayant du temps libre a sa disposition puisse se renseigner sur ce point,

tous les visiteurs ne sont pas si motives, et ce ne sont pas tous les visiteurs curieux qui ont

le temps. Si la visite dure en moyenne quarante-cinq minutes, la majorite des visiteurs

n'ont pas pose beaucoup de questions a 1'employee. II y a done le danger que de nombreux

visiteurs retournent chez eux ayant l'impression que la Vallee d'Aspe des annees 1990 vit

encore dans les annees 1890, mis a part Farrivee de temps en temps d'un helicoptere, de

tels services etant fournis par un metropole benevole venant au secours de ce peuple moms

evolue. Des etiquettes indiquant seulement les dates des objets exposes n'auraient pas un

effet defavorable sur la politique d'encourager la recherche personnelle.

Neanmoins, cet ecomusee depeint une communaute vivante, vibrante, qui prospere. Elle

a un passe, mais ce passe rejoint le present. Le musee ne nous montre ni une communaute

vivant dans le passe, ni une communaute moribonde.

L'affection des ethnologues et ethnographes qui ont contribue a la conception de

Fecomusee et au contenu des expositions est evidente. Dans sa contribution au 118e

Congres National des Societes Historiques et Scientifiques tenu a Pau, du 25 au 29 octobre

1993, un jeune ethnologue, Serge Bricka, decrit le comportement des chasseurs Savoyards
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et leur attitude envers le gibier.13 Us ont une telle affection pour leurs victimes qu'ils les

caressent, regrettant de les avoir rues. Bricka compare cette pratique a celle de baiser le

front d'un etre humain decede, dans un cercueil ouvert. Un autre ethnoloque au meme

congres, un Italien, Sergio Dalla Bernardina, dont la contribution decrivait aussi les

pratiques et les attitudes des chasseurs, cette fois dans les Alpes italiennes, a souligne la

tendance parmi ces chasseurs a se faire photographier avec le gros gibier, positionnant ce

dernier comme s'il etait toujours en vie. (Ceci est vrai aussi des chasseurs d'ours

pyreneens au XIXe siecle). Une fois naturalisee, la bete est presentee soit dans une attitude

feroce et aggresive, incitant ainsi le respect, soit comme etant domestiquee, en Fhabillant

de facon comique, dedramatisant ainsi son caractere sauvage, et en faisant un objet

d' affection.14

Des signes representant les habitants de Lourdios -Ichere sont exposes dans l'ecomusee.

La communaute y est depeinte comme etant vivante. L'on peut aussi voir les individus

dans la communaute, au travail, ou dans les moments de detente. Mais Ton pourrait

egalement toucher un animal que Ton vient de tuer, et y trouver des signes apparentes de

vie. L'on peut entendre les chasseurs au cafe a Lourdios, discutant de leur prochaine battue

au sanglier. Les chasseurs sont des experts sur le comportement de leurs victimes. Dans les

universites et les laboratoires de recherche en France, les ethnoloques parlent de paysans.

En effet, dans les villes, on parle de plus en plus des paysans, de leur environnement

« naturel », de leur mode de vie « traditionnelle ». Un element important du patrimoine

culturel francais, les paysans sont de moins en moins nombreux, et done de plus en plus

precieux. II est done urgent, pour beaucoup de nos contemporains, si Ton ne peut sauver

les paysans d'une quasi-extinction, de les capturer afm de pouvoir les montrer aux

generations a venir. L'ecomusee a Lourdios, serait-il la photographie triomphale du

trophee, presente comme s'il etait encore en vie? Aurait-il, en derniere analyse, la meme

fonction que le Musee Pyreneen qui est ne d'une crise en apparence tres differente de la

crise actuelle?

13 Serge Bricka, 'Le Chasseur et le gibier, une relation d'intimite. Autour de quelques recits de chasse en
Savoie', in Ministere de l'Enseignement superieur et de la Recherche, Comite des Travaux historiques et
scientifiques, 118e Congres National des Societes Historiques et Scientifiques. (Pau, 25-29 octobre 1993),
pp.208-209.
14 Sergio Dalla Bernardina, 'De l'Embleme au porte-manteau: fastes et deboires du trophee de chasse', in
Ministere de rEnseignement superieur et de la Recherche, Comite des Travaux historiques et scientifiques,
118e Congres National des Societes Historiques et Scientifiques. (Pau, 25-29 octobre 1993), p. 210.
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Conclusion

Des trois musees que nous avons etudies, le Musee Pyreneen a Lourdes, le Musee du Pare

national de Pyrenees Occidentales, ou la Maison d'Ossau, et l'ecomusee a Lourdios-Ichere

dans la Vallee d'Aspe, deux paraissent tres semblables, puisqu'ils consistent

essentiellement en un grand nombre d'objets rustiques assembles d'une maniere plus ou

moins ordonnee. L'on pourrait attribuer les similarites entre le Musee Pyreneen et la

Maison du Pare National au fait qu'ils ont tous deux le meme conservateur, ou au fait

qu'avant les ecomusees, tous les musees ethnographiques se ressemblaient, entassant des

objets dans des salles d'exposition, avec des textes brefs et sees dormant un minimum

d'information. Quels que soient les objectifs de ces musees, quels que soient les messages

subtils qu'ils souhaitent communiquer, le visiteur quittera chacun avec la meme

impression, plutot vague: celle d'avoir voyage dans le temps. L'image dominante dans son

esprit sera d'une simplicite primitive et « mignonne ».

L'ecomusee a Lourdios parait tres different, mais l'est-il essentiellement, en depit de

tous les moyens mis a l'oeuvre pour fabriquer une image plus complete de la communaute

qu'une collection d'objets inanimes ne pourrait le faire? Considerons cet article de

Catherine Portevin paru dans Telerama, et reproduit, sans reference a sa date de

publication, dans l'une des brochures que l'employee donne a chaque visiteur a 1'entree:

Le resultat est une symphonie forte et discrete d'images, de couleurs et de sons: une
exposition permanente, un chemin de decouverte, et, repartie dans le village, le jardin, le
moulin, la fontaine, le verger, la fougeraie, l'eglise sont autant de lieux qui racontent la
vie d'hier et d'aujourd'hui.Une vie rythmee par les saisons, par la transhumance, par la
traite des betes, la tonte des moutons, la fabrication du fromage, le ramassage des
fougeres brunies qui serviront de litiere. A travers les ecrits reinventes de Jean
Barthou,15 instituteur et secretaire de mairie au debut du XIXe siecle, le visiteur suit la
progression de la memoire pastorale, entre la cuisine qui fleure bon le saucisson, apercoit
le temps qui passe en une grande roue que Ton ne peut arreter et ecoute le berger
d'aujourd'hui, Jean Blaye: « Dans un troupeau, ilfaut mettre le (sic) petits carillons
devant, qui font cling, cling, cling, et derriere, la grosse cloche quifaut (sic) roum,
roum, roum. Si les cloches ne cadrent pas a la bete, ga n 'a pas le meme son.
Ceux qui aiment les betes aiment les cloches; ga va ensemble. » Avec les cloches, le

15 Ces textes sont l'oeuvre de l'ethnologue Ariane Bruneton-Govematori de PUniversite de Paii et des Pays
de PAdour. Ayant trouve des documents faisant reference a Parriere grand-pere du diplomate Louis
Barthou, Bruneton a decide de rediger un texte ethnologique tel que Jean Barthou aurait pu Pecrire. Le
maitre d'oeuvre de Pecomusee, Guy Brun, vice-president des Ecomusees de France, a decide que ce texte
constituerait Paxe autour duquel toumeraient les themes des expositions.
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chant aussi, un superbe chant de gorge, presque crie, qui s'arrete court et qui ne s'eleve
jamais seul. Le chant ici, c'est ensemble, en cercle ferme, en se regardant les uns les
autres. Avec ces voix dans l'oreille (l'humain), le visiteur repartira de Lourdios-Ichere
avec trois autres signes de vie: un morceau de schiste (le mineral), le bout de laine brute
(Vanimal), une petite fougere (le vegetal).

Ce journaliste n'a rien retenu de plus de cet ecomusee qu'elle n'aurait retenu d'un musee

ethnographique classique, consistant en un amas de charrues et de harnais. Elle a retenu,

essentiellement, les aspects esthetiques de l'ecomusee, repartant avec une vague image

mentale de la beaute des objets, des couleurs et des sons. Du film sur la fabrication des

sonnailles elle a retenu les paroles les plus mignonnes (c'est-a-dire les moins

sophistiquees), le meme berger ayant exprime la meme idee d'une maniere bien plus

sophistiquee ailleurs au cours du meme entretien. Et « la vie d'hier et d'aujourd'hui » est

ambigu: sont-ce deux concepts ou la meme chose? La modernite du musee semble n'avoir

en rien change l'image des Pyreneens diffusee par les musee ethnographiques; et meme

ceux dont les prejuges a l'egard des Pyreneens sont diperses par le diaporama, penseront

peut-etre, en lisant cet article dans lequel l'autorite de l'ecomusee et celle du joumaliste

s'appuient l'une l'autre, qu'ils auraient du retenir la meme impression que Catherine

Portevin.
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TROISIEME PARTIE

Trois crises, trois musees

Dans cette partie nous examinerons les trois musees ethnographiques dans les Pyrenees

centre-occidentales que nous avons decrits dans les trois chapitres precedants: le Musee

Pyreneen a Lourdes, le Musee du Pare National des Pyrenees Occidentales, a Arudy, et

l'ecomusee de la vallee d'Aspe a Lourdios-Ichere. Nous considererons les conjonctures qui

ont vu naitre chacun de ces musees, le pourquoi et le processus de la raise en scene d'un ou

plusieurs aspects du patrimoine, pyreneen dans le premier cas, ossalois dans le deuxieme,

et aspois dans le troisieme. A partir de ces contextes, des declarations d'intention des

concepteurs ou d'individus ayant participe a la conception, la realisation ou la gestion des

musees, et du contenu des expositions,1 nous avancerons des hypotheses quant a leur

fonction au moment de leur creation. Pourquoi a-t-on mis en scene, dans tel ou tel

contexte, le patrimoine pyreneen? A partir de quels criteres a-t-on selectionne les aspects

de ce patrimoine a exposer au public? Qu'est-ce qui a determine la maniere dont les

collections ont ete assemblees? Nous considererons ensuite l'interet que peuvent avoir les

expositions contenues dans les deux premiers musees, telles qu'elles sont restees pour

l'essentiel, dans la conjoncture actuelle qui a vu naitre un musee tres different, en

apparence, aux deux premiers. Pour conclure, nous exposerons les projets en cours pour

que le Musee Pyreneen et la Maison d'Ossau diffusent une image du Pyreneen qui

corresponde a l'actualite.

1 Nous n'allons pas, ici, etudier en detail la scenographie des musees; nous nous limiterons a des
considerations des contextes, et nous nous appuyerons sur le contenu global des expositions. Ce qui nous
interesse ici, e'est surtout la conjoncture qui conduit a la mise en scene du patrimoine dit 'ethnologique', et la
continuite d'interet de cet assemblage, malgre la divergence apparente dans les conjonctures. Pour une
description plus detaillee de ces musee voir les Chapitres 4, 5, et 6 du present ouvrage.
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Chapitre 7
Conjoncture et genese

Le Musee Pyreneen

Le Musee Pyreneen ouvrit ses portes en 1920, done peu apres la fin de la Premiere Guerre

mondiale. II est vrai que ce musee avait ete concu des 1912, mais la Premiere Guerre

mondiale n'avait pas transforme la conjoncture relative a la creation d'un musee

ethnographique mettant en scene un monde rural en voie de disparition; elle avait plutot

aggrave la situation, rendant ainsi encore plus pertinente cette mise en scene, puisqu'a

Tissue de la Guerre 1914-1918 la France entrait dans le XXe siecle, Industrialisation de

l'agriculture commencait, l'industrialisation des villes s'accelerait, les campagnes se

vidaient de leurs populations deja decimees par l'artillerie et les mitrailleuses allemandes.2

(L'Allemagne l'avait « violee » deux fois en l'espace d'une quarantaine d'annees). De plus

la revolution bolchevique d'octobre 1917 venait de secouer les classes dirigeantes

francaises. Y avait-il desormais une volonte parmi les bourgeois regionalistes de

distinguer nettement entre culture(s) populaire(s) rurale(s) et celle(s) des classes ouvrieres

urbaines afin de prevenir une alliance qui pouvait conduire a une autre revolution en

France?

A la suite de la victoire prussienne de 1870, la France avait pris conscience de sa

faiblesse militaire. Sa haute culture ne brillait plus comme avant a cote de la culture

bourgeoise ou aristocratique de la Grande Bretagne ou allemande. La France etait en

pleine industrialisation. La paysannerie disparaissait. Les paysages etaient taches par

l'architecture industrielle hideuse. La bourgeoisie, responsable d'ailleurs de la croissance

des villes, de la capitalisation de l'agriculture, et de l'attraction toujours plus forte

qu'exercaient les villes sur la petite paysannerie ruinee, devenait nostalgique. L'industrie et

l'environnement urbain qu'elle engendrait etaient associes a la misere et la laideur.

D'autant plus que la plus grande partie de la bourgoisie y avait ses origines, la campagne

etait associee a la beaute et une qualite de vie enviable.

Ce serait done sur la riche diversite des cultures regionales populaires, et surtout

rurales, rassembees sur son sol, que reposerait desormais la gloire de la France.

2 Voir Claude Mesliand, 'La Paysannerie franfaise de 1789 a 1980', in Huard, Raymond, et al, La France
contemporaine: identite et mutations de 1789 a nos jours, (Paris: Editions sociales, 1982), pp.201-258.
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Depuis la fin du XIXe siecle s'etaient formees dans les regions de France de nombreuses

associations culturelles dont le but etait de mettre en valeur la culture de leurs regions

respectives, non pas pour revendiquer un quelconque degre d'autonomie, mais pour

souligner la contribution de la region a la gloire de l'Etat-nation. Ce regionalisme avait

done une finalite nationaliste ou patriotique.3

En effet les stereotypes folkloriques de la fin du XIXe siecle sont le mixte (sic)
incertain des echos du mouvement europeen des nationalites et des Physionomies
romantiques du premier XIXe siecle marines des observations de l'ethnologie
balbutiante et du nationalisme francais pleurant 1'Alsace-Lorraine, avide de costumes
locaux pour mieux symboliser ses provinces perdues.4

Le Musee Pyreneen s'inscrit partiellement dans cet esprit. II fut concu en 1912 quand un

architecte lourdais, pyreneiste, proposa au Congres de la Federation des Societes

pyreneistes, en reunion a Saint-Girons, la creation d'un « Musee de l'lmage pyreneiste »

au Chateau fort de Lourdes.5 La proposition fut soutenue en principe par Louis Le

Bondidier, fonctionnaire d'origine lorraine6 habitant pres de Bagneres de Bigorre, et

pyreneiste lui aussi. Cependant, ce dernier proposa que Ton ne se limite pas a l'image.7 La

Commission chargee d'etudier le projet representait la municipalite, la Societe des

Pyreneistes du Lavedan, la Federation pyreneiste et les donateurs.8 La Premiere Guerre

mondiale vint interrompre la realisation du projet. Mais en 1917, en pleine guerre, Le

Bondidier obtint du Touring Club de France la promesse du soutien financier de cette

association nationale,9 qui organisait a divers endroits sur le territoire de l'Hexagone des

manifestations de culture regionale, dont l'ensemble faisait de la France un gigantesque

musee de cultures regionales, moribondes (du point de vue des bourgeois citadins qui ne

pratiquaient plus leur culture regionale) mais dont on esperait attiser la demiere etincelle.

3 Pour une description et analyse du regionalisme francais, de la fin du XIXe siecle a la Liberation, voir
Anne-Marie Thiesse, Ecrire la France: Le Mouvement litteraire regionaliste de langue francaise entre la
Belle Epoque et la Liberation, (Paris: PUF, 1991).
4 Regis Bertrand, 'Le « langage patois » des « hommes de la nature »: La folklorisation des prud'hommes-
pecheurs de Marseille dans le dernier tiers du XVIIIe siecle', in Martel, Philippe, (ed), L'Invention du
Midi: Representations du Sud pendant la periode revolutionnaire, (Montpellier: Obradors occitans,
1987), p. 20.

5 Louis Le Bondidier, 'Le Musee Pyreneen', (Bordeaux: Gounouilhou, 1922). Brochure 243/158, 23 pp.,
(extrait de la Revue Philomatique de Bordeaux), in Recueil Le Bondidier, III, 8, au Musee Pyreneen, p. 8.
6 Raymond Ritter, 'Cinquante ans au Musee Pyreneen du Chateau fort de Lourdes', in Societe des Amis du
Musee Pyreneen, Pyrenees, avril-juin 1970 n° 82, p. 84.
1 Louis Le Bondidier, op. cit., p. 9.

° Louis Le Bondidier, op. cit., p. 10.

" Raymond Ritter, op. cit., p.84.
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Les paroles du ministre de l'lnstruction Publique, prononcees a l'occasion de

l'inauguration officielle du Musee Pyreneen en 1922, nous donnent un indice clair de la

fonction d'un musee ethnographique a cette epoque:

II est certain que par la fatalite meme des choses, notre enseignement de l'histoire s'est
montre parfois un peu trop uniforme et un peu trop abstrait. Le patre d'Ossau ou du
Lavedan, le paysan de Beam ou de Bigorre ne savent pas assez ce qui les a distingues
d'un montagnard d'Auvergne, d'un vigneron de Bourgogne, d'un artisan de Franche-
Comte. A le savoir davantage, ils n'en comprendraient que mieux, cependant, ce qui les
a reunis et le lien pro fond que l'histoire a cree entre eux. L'unite francaise et la diversite
provinciale ne se contredisent ni ne s'opposent; elles tiennent l'une a l'autre comme les
traits les plus profonds du visage de la patrie.10

Le ministre de l'lnstruction publique souligne egalement dans le meme discours le role

du Touring Club de France dans l'elaboration d'un programme national dont le but etait de

sensibiliser les Francais, ainsi que les touristes etrangers, a la riche diversite des peuples et

cultures qui constituent la nation francaise.11 Dans cette optique, les peuples « exotiques »

des provinces francaises font partie du patrimoine national. Le Touring Club de France a-t-

il volontairement oriente les createurs du Musee Pyreneen dans l'elaboration des

expositions?

Cependant, le Musee Pyreneen se tient a l'ecart de ce mouvement regionaliste a fmalite

nationaliste, puisqu'il met en valeur l'unite culturelle de toutes les societes pyreneennes y

compris celles du versant sud qui sont done espagnoles, dans le schema de l'Etat-nation.

Le Bondidier etait moins soucieux d'inscrire son musee ethnographique dans ce

mouvement patriotique que de « corriger » l'effet, nefaste pour les Pyreneens, qu'avait eu

la formation des Etats-nations fran9aise et espagnole, et la fixation consequente des

frontieres. Le Musee Pyreneen, en meme temps qu'il s'inscrit partiellement dans le

mouvement regionaliste dont il est question ci-dessus, presente les Pyrenees, et tout ce qui

est pyreneen comme etant le patrimoine du club elite des Pyreneistes depuis Louis-

Francois Ramond de Carbonnieres, a qui Ton attribue l'honneur d'avoir « decouvert » les

Pyrenees et ouvert la voie au tourisme dans ces montagnes.

Ont ete etroitement associes au fonctionnement du Musee Pyreneen des Pyreneistes qui

siegeaient au Conseil d'Administration. La majorite de ceux qui ont collabore a la creation

et/ou au fonctionnement de ce musee etaient de la « petite et moyenne bourgeoisie assez

^ Leon Berard, discours prononce lors de 1'inauguration officielle du Musee Pyreneen, le 17 septembre
1922, cite in Raymond Ritter, op.cit. pp 85-86.

' ' Raymond Ritter, op.cit. p 86.
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liberate », habitants des petites villes du piemont, Pau, Tarbes, ou des grandes metropoles

du sud-ouest, Toulouse et Bordeaux, et pratiquants d'une ou plusieurs activites en

montagne. Le Bondidier avait des relations avec des habitants de la montagne, mais en

dehors de quelques guides qui ont participe directement a la creation du musee, par le

biais, notamment, de donations, ces relations ont surtout permis a Le Bondidier

d'approfondir ses connaissances, de se documenter.12 Ceux dont le Musee Pyreneen

vehicule une, ou des, image(s) ont done eu peu de controle sur la maniere dont ils sont

representes, la mise en scene du montagnard etant entre les mains d'un groupe de

Pyreneistes bourgeois.

Le Bondidier nous explique lui-meme les fonctions qu'il attribue a son musee.

Deplorant ce qu'il voyait comme une degeneration de la culture du « peuple » il voulait

ramener ce meme « peuple » vers l'« Art », le « Beau » et le « Vrai ». Visiblement, il

s'agissait pour Le Bondidier, malgre ce que l'on pourrait percevoir comme son dedain de

ce qu'il appelle le « peuple », de democratiser la pratique de la visite aux musees, de « lui

presenter, sous une forme qui lui plaise, des objets qui lui donneront un enseignement ou

qui le feront reflechir ».° Le Bondidier attribue la misere de tant de musees de province a

leur elitisme, voire leur snobisme:

L'Art, avec un grand A, doit regarder plus haut, vers le ciel.
C'est pour cela qu'il lui arrive de choir dans un puits.14

La culture materielle des communautes rurales pyreneennes devient done de l'art, mais

n'est pas elevee au statut des beaux-arts; c'est un art qui doit plaire meme aux moins

cultives.

Le Bondidier regrette que le voyageur de son epoque, descendant de Paris en wagon-lit,

et longeant la chaine en autocar, ne voie plus vraiment les Pyrenees comme le « voyageur,

qui venait naguere en diligence aux Pyrenees, descendait aux montees pour soulager les

chevaux et [...] avait le temps de voir le paysage [...] excursionnant lentement a pied, en

chaise ou a cheval, s'arretant pour examiner une pierre ou pour cueillir une fleur, entrant

chez un berger pour demander un bol de lait ».15 Un des buts du Musee Pyreneen sera

done de donner au voyageur du XXe siecle « une idee de ce qu'il n'a pas vu et de ce qu'il

Entretien avec Genevieve Marsan, (conservateur du Musee Pyreneen depuis 1986), le 23 decembre 1994.

Louis Le Bondidier, 'Le Musee Pyreneen', (Bordeaux: Gounouilhou, 1922) p. 15.

Louis Le Bondidier, op.cit., pp. 15-16.

Louis Le Bondidier, op.cit., p. 17.
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ne verra pas, fournir en passant quelques images et quelques notions essentielles sur le

pays qu'il frole ».16 Selon le conservateur actuel du Musee Pyreneen, Le Bondider se

proposait de diffuser une « image de la vie des habitants, de leur economie, de l'emprise de

la montagne, de ce qu'elle a suscite comme type d'economie ».17

II y a une autre raison pour laquelle le visiteur « ne verra pas » ce qu'ont vu les

conquerants des pics: Industrialisation a deja produit un degre d'uniformisation culturelle.

Le Bondidier cite en exemple l'architecture, les meubles, les outils, l'artisanat, la couture,

et la langue.18 C'est bien l'industrialisation qui est en cause, et non l'« egalite »(sic),

imposee par la Republique et l'uniformite culturelle et surtout linguistique pronee par son

ecole.

Le projet est done essentiellement nostalgique et reactionnaire. Le createur du Musee

Pyreneen lamente la disparition de ce qui faisait le charme de sa cow de recreation, et il

decide de s'approprier tout ce qu'il peut de ce qui serait autrement jete, afin de conserver ce

patrimoine pour le plaisir des yeux de tous ceux qui voudrait le voir:

Sauver les epaves qui subsistent, conserver les vestiges de cette civilisation
qui meurt, telle est la tache etroite de la generation presente et telle est celle
que nous nous sommes imposee au Musee de Lourdes en ce qui concerne notre
terrain d'action. Notre generation peut encore le faire, mais il serait trop tard si
nous laissions cette tache a ceux a qui nous passerons le flambeau.19

Pour Le Bondidier, ce patrimoine appartient a tous ceux, pyreneens d'origine ou non

(Le Bondidier lui-meme etait lorrain) qui aiment les Pyrenees. Les touristes et ceux qui se

sont installes dans l'aire pyreneenne s'approprient done ce patrimoine culturel et naturel.

Puisqu'il faut « une vie entiere » pour connaitre les Pyrenees, il ne s'agit pas de

pretendre donner au touriste presse des connaissances appro fondies de tout ce qui est

propre a la chaine, mais de « donner un apercu » de tout ce qu'un Pyreneiste de l'epoque

aurait vecu, de l'escalade du Pic d'Aneto, a la soiree au casino a Biarritz, en passant par

quelques douceurs offertes par la nature, notamment le « beth ceti de Pau ».20 En un mot,

le Musee Pyreneen devait offrir, concentre dans un chateau, et en l'espace d'une apres-

1 6 Ibid.

1^ Entretien avec G. Marsan, le 21 decembre 1994.

*° Louis Le Bondidier, op. cit., pp. 18-19.

*" Louis Le Bondidier, op. cit., p. 19.

™ Louis Le Bondidier, op.cit., pp. 17-18, faisant allusion a une phrase en gascon qui parait souvent dans la
litterature touristique, et qui vante le « beau ciel de Pau », ville phare du tourisme anglais dans le sud ouest
de la France a la Belle Epoque.
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midi, une vue d'ensemble de la vie d'un homme fortune, amateur de tout ce qui est

pyreneen.

Dans ce contexte, le patrimoine culturel et naturel des Pyreneens devient la propriete

d'hommes fortunes aimant les Pyrenees, Pyreneens eux-memes ou non, et une source de

divertissement pour eux. Si Le Bondidier veut aussi encourager la « foule » a visiter son

musee, ce n'est pas seulement pour qu'ils decouvrent l'Art: les droits d'entree doivent

fmancer l'acquisition d'autres objets destines principalement au divertissement et a

l'instruction de l'elite.21 Les expositions du Musee Pyreneen devaient aussi fournir des

points de depart aux scientifiques pour des recherches plus approfondies,22 et inspirer les

artistes23 qui contribuaient a la glorification du monde rural.

Comment Le Bondidier a-t-il procede a la realisation de son projet? Avec seulement

10.000 francs de financement du Touring Club de France, ses propres collections

iconographiques, documentaires, et les objets qu'il avait pu rassembler pour sa collection

personnelle, ainsi que de nombreuses donations, il a pu creer un musee digne de l'interet

du (ou d'un) public puisque les premiers six mois suivant l'ouverture ont vu affluer 35.000

visiteurs.24 Le Bondidier et son equipe ont fait de la publicite. Chose rare pour un musee a

l'epoque, et qui n'a pas manque de susciter du dedain chez certains puristes. Mais pour Le

Bondidier c'etait une mesure indispensable pour ramener le « peuple » vers l'« Art », le

« Beau », le « Vrai ».25 La « foule » ainsi attiree vers le musee par un assemblage d'objets

simples mais beaux a voir non seulement s'instruira mais fournira « les ressources

necessaires pour des developpements que, sans cela, vous ne pourriez envisager et a des

acquisitions qui pourront fort bien n'interesser que la tres petite minorite intellectuelle et

artistique, qui sera pour vous la fin, tandis que la foule sera le moyen. »26 Les besoins

d'ordre financier du jeune musee ont done reduit les fondateurs a prostituer la culture

materielle des communautes rurales pyreneennes qui perd sa signification fonctionnelle et

devient ainsi une forme d'art « simple et fruste ».

Bien que proprietaire des locaux qui hebergent le Musee Pyreneen, ayant de ce fait le

droit de proposer ou refuser des projets, et siegeant sur la Commission chargee d'etudier le

21 Louis Le Bondidier, op. cit., p. 16.

22 Louis Le Bondidier, op. cit., p. 18

23 Louis Le Bondidier, op. cit., p. 20.

24 Raymond Ritter, 'Cinquante ans au Musee Pyreneen du Chateau fort de Lourdes', p 84.

25 Louis Le Bondidier, 'Le Musee Pyreneen', p. 15.

2° Louis Le Bondidier, op. cit. p. 16. (Souligne par moi).
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projet du Musee Pyreneen, la municipalite de Lourdes ne semble pas en avoir beaucoup

influence l'orientation: Le Bondidier temoigne que tous cherchaient a « souder dans un

lien commun les interets de la Ville et l'interet general », que l'accord « fut facile » et que

le projet « fut definitivement et a l'unanimite adopte, le 17 Janvier 1920 », par le Conseil

municipal.27

Nous considererons maintenant la question de comment les fondateurs ont procede a la

mise en place des expositions et les effets qu'ils recherchaient.

Le meilleur atout du Musee Pyreneen est sans doute son installation dans le Chateau

fort de Lourdes. La ville de Lourdes est incontestablement l'un des lieux les plus visites de

toute la zone pyreneenne. Jusqu'en 1965, le chateau- le chateau d'abord et puis le musee

qu'il contenait- etait la seule attraction que possedait la ville en dehors du phenomene

religieux. Le Musee Pyreneen avait done, notamment parmi les pelerins, « un public tout

trouve », qui venait parfois de tres loin; une situation ideale pour le rayonnement

international du musee et de l'image des Pyrenees qu'il vehicule.28 Le Musee Pyreneen est

ainsi un « musee de site »: le public doit venir dans la region dont le patrimoine est

expose.

L'un des buts du Musee Pyreneen etant de donner au touriste qui n'a pas le temps (ou

les moyens) de decouvrir pour lui-meme les Pyrenees a la maniere des explorateurs

intrepides de l'epoque romantique et coloniale, un aper9u de ce qu'ont vecu ces demiers,

Le Bondidier a recours a l'iconographie sous toutes ses formes.29 Le visiteur du musee a

done moins une vue d'ensemble sur la vie des Pyreneens qu'un echantillon de cliches

executes par des visiteurs precedents. II est ainsi oblige de partager leur point de vue.

Cependant, le Bondidier reconnait que ces images ne montrent au visiteur que « la face

exterieure du pays, son visage », et qu'il faut egalement « lui montrer son ame, sa

civilisation, ses coutumes, ses aspirations vers le Beau, son Art simple et fruste ». Notons

que les Pyreneens ne peuvent apparemment qu'avoir des aspirations de produire de belles

choses, leur culture materielle demeurant grossiere.30 Le fondateur du Musee Pyreneen

estime que certaines salles existantes au chateau fort de Lourdes conviennent parfaitement

2 ' Louis Le Bondidier, op. cit., p. 12.

2* Musee Pyreneen: etudes prealables a un dossier de programme, Synthese. Fiche /; et entretien avec G.
Marsan, le 23 decembre 1994.

2^ Louis Le Bondidier, op. cit., p. 18.
3 0 Ibid.
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aux expositions ethnographiques, de par l'apparence des murs, leur simplicite.31 Ces murs

ne ressemblent en rien aux murs des interieurs representes. Mais ils se pretent

admirablement a l'effet voulu, celui d'une ambiance de simplicite. Le visiteur est pourtant

exclu de cette ambiance, confine au statut d'observateur etranger par une barriere,

physique dans beaucoup de expositions. II ne s'approprie done pas entierement ce

patrimoine.

Le Bondidier visait « le maximum d'effet realiste, comme si le proprietaire venait de la

quitter, comme si Ramuntcho venait de dire adieu a Gracieuse ».32 II semble tout penetre

de l'exotisme de Pierre Loti, le celebre exote ecrivant a l'apogee d'une Europe colonialiste

triomphante.33

En fait, ces interieurs, loin de dormer un apercu de la vie quotidienne dans les Pyrenees,

nous representent, comme le dit si bien Genevieve Marsan, « l'image que se faisaient de

cette vie quotidienne les conservateurs du debut du siecle ». D'un point de vue

museographique, e'est done un phenomene interessant, mais ces « interieurs » ne sont pas

a la hauteur du « propos voulu »: celui de depeindre la vie quotidienne dans les Pyrenees.34

Pour ce qui est de l'unite historique des Pyrenees, de Test a l'ouest, du nord au sud, unite

oubliee dans le discours de Berard, qui s'interessait plus a l'aspect nationaliste du

regionalisme, Le Bondidier a effectue des recherches sur le versant espagnol. II possedait

egalement, dans sa bibliotheque, « des milliers de titres de livres d'histoire en particulier

sur les Pyrenees, qui mettent en valeur cette complexity qui lie les deux versants ».35 Ce

travail sur le terrain et documentaire est-il reflete dans les expositions? Comme dans tout

musee qui consiste en une serie de collections d'objets inanimes, la place dont dispose le

Musee Pyreneen pour les expositions est limitee par les dimensions et la disposition des

salles a sa disposition. Cependant, il nous semble qu'un musee qui pretend vouloir

31 Louis Le Bondidier, op. cit., p. 19.

3 2 Ibid. Le Bondidier fait allusion a deux personnages d'un roman de Pierre Loti, Ramuntcho (Paris:
Calmann-Levy, 1897). Ce roman raconte les aventures d'un homme, fils illegitime, basque du cote de sa
mere, francais du cote de son pere, qui se trouve tiraille entre deux identit.es, et entre l'amour du Pays
Basque et l'appel des horizons lointains. Loti n'epargne aucun effort quand il s'agit de souligner la
simplicite, la rudesse, la naivete (religieuse), la force physique des hommes et la beaute des femmes du
peuple basque, et la solidarite de la « race » basque.
3 3 Le mot 'exote' est en italiques dans le texte de Todorov, Nous et les autres: la reflexion francaise sur la
diversite humaine, (Paris: Seuil, coll. 'La Couleur des idees', 1989), p. 363. Le terme designe « celui qui sait
pratiquer l'exotisme, e'est-a-dire jouir de la difference entre lui-meme et l'objet de sa perception. »
(Todorov, op. cit., pp.362-363.

3^ Entretien avec G. Marsan, le 21 decembre 1994.

35 M.
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instruire son public pourrait faire un effort pour faciliter l'acces aux documents dont il est

question ci-dessus.

Vu que le Musee Pyreneen n'a pas subi de transformation de fond depuis sa

conception,36 nous avancerons nos hypotheses a l'egard de la fonction originale de ce

musee en considerant l'ensemble des expositions actuelles comme etant, pour l'essentiel,

celles qu'aurait vues un visiteur dans les annees 1920. (Notons, cependant, l'absence

presque totale, aujourd'hui, de representations iconographiques d'objets deja presents dans

les expositions permanentes. La seule exposition permanente ou des representations

iconographiques sont melangees avec les objets m ernes est la salle contenant les

costumes).

Bien que le Musee fut cree en 1920, « l'idee directrice» remonte a la Belle Epoque, et la

vision des Pyreneens presentee par le musee releve du folklore du XIXe siecle.37

Le resultat est une serie d'expositions pennanentes qui presentent au visiteur une image

que le conservateur actuel decrit comme « rassurante ».38 Le manque d'historicite dans les

expositions est frappant, tres peu de dates etant fournies pour permettre au visiteur de

situer tel objet, ou ensemble d'objets, dans telle periode historique. De plus, les « interieurs

» n'ont aucune valeur sociologique, Cadettou, paysan en bas de l'echelle sociale, ayant

dans sa cuisine une armoire de l'ecole de Morlaas. Avant de trouver une place au Musee,

cette armoire etait effectivement dans un chateau.39 Le visiteur sort ainsi du Musee

Pyreneen avec en tete une image tres vague de la societe pyreneenne, toutes periodes,

toutes classes sociales, et toutes regions confondues. Peut-etre pense-t-il que les Pyreneens

vivent toujours dans ces conditions?40

Le Bondidier possedait un vocabulaire ethnologique, mais il semble avoir ignore, ou

avoir voulu ignorer la dynamique evolutive des technologies, et done il « enfermait [les

objets exposes] dans une fonction, il les figeait », negligeant ainsi la perspective

historique.41 La dislocation de l'objet de son environnement originel enleve la plus grande

partie de sa signification. II devient simplement quelque chose d'agreable a voir. La

36 id.

37 Id.

38 Id.

39 id.

^ Voir le film Le provincial, (Christian Gion, 1990), qui depeint la rencontre d'une femme parisienne qui
se veut sophistique et un meteorologue pyreneen dont les vetements et la maison simples tiompent la
premiere qui veut envoyer un fax a Paris.

^1 Entretien avec G. Marsan, le 21 decembre 1994.
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periode historique, sa fonction a cette epoque, et la transformation de l'objet suivant

revolution de la technologie ne sont plus que des considerations secondaires. L'objet ainsi

fige n'est plus situe dans revolution technologique, (et se prete done facilement a la

supposition qu'il n'y a pas eu evolution de cet objet, que le meme outil, inchange, est

encore utilise de nos jours). Le conservateur actuel du Musee Pyreneen propose de « re-

situer », dans la mesure du possible, les objets ayant evolue dans la chaine evolutive dont

ils constituent un des maillons, et de leur (re-)donner ainsi leur plein sens en tant

qu'elements du patrimoine culturel pyreneen.42

La pedagogie du Musee Pyreneen est, pour son conservateur actuel, « completement

defaillante ». Elle cite en exemple l'exposition, dans une meme salle, et sans explication,

d'ossements de la faune glaciaire, et d'animaux post-glaciaires naturalises. Ce qui est pour

elle « dans la presentation de revolution des populations pyreneennes, jusque dans les

especes animales, une contradiction evidente ».43 Les informations indispensables a la

comprehension des objets et des expositions dont ils font partie sont incompletes, les dates

ou periodes historiques etant vagues ou inexistantes, et la fonction de l'objet mal

expliquee. Tout ceci se trouve en outre sur des panneaux qui sont a peine visibles.

Mais la pedagogie n'etait pas le seul souci des fondateurs du Musee Pyreneen. Sous-

tendant la vocation de ce musee a instruire le public sur les Pyrenees est le souci du

« Beau », declare franchement d'ailleurs par son fondateur.44 En effet, Le Bondidier, en

choisissant les objets qui devaient representer tel ou tel aspect de la vie humaine dans les

Pyrenees, a choisi toujours les meilleurs exemples de l'artisanat. Cela n'est pas un

probleme en soi. Pourquoi, apres tout, vouloir montrer des objets d'une qualite mediocre,

ce qui pourrait contribuer a la diffusion d'une image peu flatteuse de l'ensemble des

communautes pyreneennes? Ce qui est genant, e'est l'assemblage de ces objets dans, par

exemple, la « cuisine bearnaise », ou de beaux meubles de la paysannerie aisee, de la

bourgeoisie, voire de l'aristocratie, sont juxtaposes a des objets de la vie quotidienne de la

petite paysannerie, dans une petite cuisine de petits paysans, avec, en plus, des

mannequins representant un couple de personnages fictifs celebres qui a leur tour sont des

stereotypes du petit paysan bearnais.

4 2 Id.

44 Louis Le Bondidier, op. cit. p. 15.
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La conception et la creation du musee s'inscrivent dans une mode repandue dans les

diverses couches de la bourgeoisie qui consistait en un penchant pour un immobilier et un

mobilier a base de style paysan local traditionnel, mais plus ou moins orne ou raffme selon

leurs moyens.45 Nous pourrions interpreter cet engouement des bourgeoisies de la fin du

XIXe siecle et debut du XXe comme refletant la pensee bourgeoise de l'epoque sur

l'importance de la paysannerie dans la nation francaise. Si, en outre, nous tenons compte

de la predominance des outils de travail dans le Musee Pyreneen nous pouvons avancer

l'hypothese que l'une des fonctions de ce musee, au moment de sa creation, et pendant les

quelques decennies qui suivirent, jusqu'a la naissance d'un nouveau regionalisme micro-

nationalisant a la suite de la victoire de l'Algerie sur le Metropole, etait de presenter, a une

France brisee par quatre ans de guerre, confronted a sa propre faiblesse militaire apres

deux invasions allemandes, et dans la necessite de reconstituer ses forces de production et

son tissu social, le petit paysan comme le Francais modele: travailleur heroi'que, luttant

contre les elements, oriente vers la vie familiale et collective, ayant une culture riche,

saine, non degeneree. Le monde du paysan est celui des ancetres de la bourgeoisie, des

citadins. Si le Musee Pyreneen, fonctionnant en reseau avec les autres expositions de

culture regionale organisees par le Touring Club de France devait montrer la bonne voie a

prendre pour vaincre tous les maux dont souffrait la France, il ne fallait pas que le monde

rural paraisse miserable. Les soucis ideologiques des fondateurs justifiaient, pour eux, une

certaine flexibilite quant au contenu historique et sociologique du musee. Dans cette

optique, le souci esthetique, visible dans la scenographie des Le Bondidier est pretexte a

« un certain nombre de fonctions, qui ne sont pas d'ailleurs innocentes ».46

La Maison d'Ossau

Les bases du Musee d'Arudy, ou la Maison d'Ossau, furent concues, en temies vagues,

« au moment de la creation du Pare National », en 1967, le Pare souhaitant avoir « une

presentation de ses activites en vallee d'Ossau ». Le role positif joue par le syndicat du

45 Cf. Pierre Bidart, 'L'Approche de l'anthropologue: l'exemple du style neo-basque', in Lamy, Yvon. et al,
Le Pouvoir de proteger: approches, actews, enjeux du patrimoine en Aquitaine. (Bordeaux: Editions de la
Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine, 1992). pp. 55-62.
4" Entretien avec G. Marsan, le 21 decembre 1994.

105



Bas-Ossau dans la creation du Pare n'est pas pour rien dans la decision de situer le musee a

Arudy, les habitants de la haute vallee s'y etant opposes dans un premier temps.47

Le contrat qui associait la ville d'Arudy au Pare National stipulait qu'un etage de la

gendarmerie desaffectee serait consacre a une exposition museographique sur

l'environnement, laquelle serait mise en place et geree par le Pare.48

Ce Musee, ainsi que le Pare National s'inscrit dans le contexte d'une France qui avait

perdu la derniere de ses colonies, et ou les regionalistes-autonomistes-micro-nationalistes

avaient elabore le concept de colonialisme interne pour decrire leur situation vis-a-vis de

la capitale et pour legitimer leurs revendications.49

L'inquietude de certaines couches de la bourgeoisie devant l'effet nefaste de l'industrie

sur l'environnement naturel et devant 1'expansion rapide du nouvel environnement urbain

qui en resultait persistait depuis le XIXe, et se repandait parmi les nouvelles classes

moyennes urbaines et suburbaines.50 Si cette inquietude se doublait d'un sentiment de

culpabilite, la France urbaine triomphante avait encore besoin de cours de recreation pour

ses citadins fatigues. Depuis le debut du XIXe siecle les Pyrenees avaient rempli cette

fonction pour les couches les plus aisees de la societe francaise. Mais la pratique de

sejourner brievement dans ces montagnes s'etait progressivement democratisee. Les

moyens financiers de satisfaire « un besoin universel de variete » etaient plus egalement

repartis entre les forces de production,51 et la notion de l'utilite du repos et de la recreation

a la productivite de l'ensemble des forces de production avait pris cours.52 Ce besoin

conduisait les populations des villes vers les plus beaux sites. Le nombre d'excursions a la

campagne avait sensiblement augmente dans 1'entre-deux-gueiTes.53 Les Pyreneistes

elitistes de la Belle Epoque avaient pousse un « cri de douleur, pro fond, devant les ravages

fatals de la vulgarite et de l'utilitarisme: horreur de l'avenir, regrets du passe. Cri des

48 M.

49 Voir: Robert Lafont, La Revolution regionaliste (Paris: Gallimard, 1967); DecoJoniser la France: les
regions face a 1'Europe (Paris: Gallimard, 1971), La Revendication occitane (Paris: Flammarion, 1974).

50 Yves Luginbuhl, 'Nature, paysage, environnement, obscurs objets du desir de totalite', in Marie-Claire
Robic, et al., Du Milieu a I 'environnement: pratiques representations du rapport homme / nature depuis la
Renaissance (Paris: Economica, 1992), pp.11-56.

51 Dennison Nash, 'Tourism as a Form of Imperialism', in Smith, Valene, et al., Hosts and Guests, (Oxford:
Blackwell, 1978, pp. 33-48, (p.36).

52 Nelson Graburn, 'Tourism: The Sacred Journey1, in Smith, Valene et al., Hosts and Guests, (Oxford:
Blackwell, 1978), p.18.

53 Yves Luginbuhl, op. cit.
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montagnards et des poetes »,54 contre done Industrialisation, et la democratisation du

tourisme. Ce qui avait conduit, dans les Pyrenees catalanes, a la creation d'un Pare

nacional d'Ordesa des 1918.55 De meme, dans les deux decennies qui suivirent la

Deuxieme Guerre mondiale, certains amateurs de la nature, sa beaute, et la tranquillite

qu'elle offrait, se sont ecries devant la destruction de la montagne causee par ce tourisme

de masse.56 La pression exercee par ces derniers a contribue a la creation du Pare National

des Pyrenees Occidentales.

Le besoin d'espace recreatif, conduisit la societe urbaine, confiante de la capacite de sa

science a corriger cette destruction de la nature par la societe industrielle qui avait elle-

meme developpe cette science, a designer un sanctuaire pour ce qu'elle considerait comme

les exemples les plus eclatants de la beaute de la nature.57 Une certaine zone des Pyrenees

occidentales fut choisie pour etre l'un de ces sanctuaires. L'ecologie scientifique, nee vers

la fin du XIXe siecle,58 vint done appuyer l'ecologisme, mouvement politique qui

commencait a prendre de l'essor .59 Des scientifiques viendraient au secours des especes

en voie de disparition. Et les activites de l'homme vivant autour de cette zone seraient

strictement reglementees: le sentiment de culpabilite que nourrit l'homme urbain vis-a-vis

de sa destruction de la nature l'a conduit a assimiler l'homme urbain et l'homme rural: e'est

done l'homme tout court qui est responsable de la destruction de la nature.60 Cependant, si

les habitants des villes, plus nombreux en Europe occidentale que les habitants des

campagnes pouvaient se debarasser de leur part de cette culpabilite, ils le feraient; et le

paysan, ou, mieux encore, le montagnard serait leur bouc-emissaire.

Cependant, l'ecologie, scientifique, et done relativement objective par rapport a

i'ecologisme, phenomene politique, ayant demontre la necessite de l'homme rural au

54 Henri Beraldi, Cent arts aux Pyrenees, (Pau: Les Amis du Livre pyreneen, 1977,[Paris,1904]), Preface.

55 Max Daumas,'Une Vocation nouvelle', in Francois Taillefer, et al., Les Pyrenees: de la montagne a
I'homme, (Toulouse: Privat, 1974], p.417.

5° Pierre Lamaison cite l'influence d'« hommes issus des groupes "Jeunesse et montagne" nes pendant la
guerre » dans la definition des objectifs des pares nationaux. Pierre Lamaison, Ethnologie et protection de la
nature: pour une politique du patrimoine ethnologique dans les pares naturels: rapport au Ministere de
VEnvironnement, Direction de la protection de la nature, (Paris: EHESS, 1983), p.l 1.

5 ' Luginbuhl, op. cit.

58 Yves Luginbuhl, 'Nature, paysage, environnement, obscurs objets du desir de totalite', in M-C. Robic, et
al. Du Milieu a Venvironnement: pratiques et representations du rapport homme/nature depuis la
Renaissance, pp. 14 et 33

-*" Selon Luginbuhl, op. cit., pp. 33-36 ce serait plutot le contraire, l'ecologie scientifique etant engendree
par des considerations d'ordre esthetique, mais ici nous parlons d'un mouvement qui melange esthetisme et
science et qui a pris une telle ampleur au cours des deux dernieres decennies qu'il est devenu une veritable
force politique.

60 Luginbuhl, op. cit., p. 53.
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maintien de l'ecosysteme,61 les habitants de la zone peripherique du Pare National- cette

zone englobe 88 communes62 - se virent attribuer un statut curieux: d'une part leur

presence et leurs activites sont necessaires au maintien de l'ecosysteme d'un point de vue

scientifique, et au maintien de la beaute et des qualites toniques d'une cour de recreation

pour les forces de production industrielle63 (dont l'homme primitif vivant dans la cour fait

l'un des charmes); d'autre part ils sont nuisibles a la nature, de meme que 1'homme urbain,

et il faut done leur interdire certaines activites dans l'aire du Pare.

Nous pourrions done attribuer ce dernier aspect de la philosophic qui sous-tend la

creation des Pares Nationaux a l'assimilation de l'homme urbain et l'homme rural, et

surtout montagnard, dans la notion que l'homme est responsable de la destruction de la

nature. Mais en outre, le Pare national fut cree peu apres la perte de la derniere colonie

francaise, l'Algerie. Le mouvement regionaliste a fmalite autonomiste naissait, mettant en

cause l'unite de la nation. Le gouvernement gaullien avait done adopte, en 1964, une

politique de regionalisation pour mieux controler la situation.64 Peu apres la creation du

Pare national, et avant done la creation de la Maison d'Ossau, l'Etat avait ete violemment

secoue par les evenements de mai 1968. L'Etat voyait-il dans les societes pre-industrielles

vivant sur son sol des peuples primitifs sur lesquels il pouvait exercer son autorite et

pretendre les aider avec sa science, sa technologie, son savoir-faire?

Le Pare national a vocation a instruire le grand public sur l'environnement naturel. La

publicite faite par le Pare avait attire les touristes en si grand nombre qu'il devenait

necessaire de prevenir les effets nefastes du tourisme de masse, ce qui avait ete la raison

d'etre du Pare a l'origine. Cette prevention passait par une exposition plus explicite du role

du Pare dans la protection de l'environnement.65

Toute augmentation de la penetration touristique dans le Pare national cree
inevitablement des risques pour la conservation de la nature, en depit de la
reglementation prevue et de la surveillance exercee. II en sera de meme aussi
longtemps que l'education du public n'aura pas abouti a modifier son
comportement, ce qui exigera de longs delais.66

61 Entretien avec G. Marsan, le 23 decembre 1994.

"2 Daumas, op. cit., p.420.

63 Daumas, op. cit., p.417

64 Michel Phlipponneau, Decentralisation et regionalisation, (Paris: Calmann-Levy, 1981). pp.22-23

"5 Amis du Pare National (Les), 'Chronique des Amis du Pare national', in Societe des Amis du Musee
Pyreneen, Pyrenees, octobre- decembre 1971, no 88, p. 250.

66 Amis du Pare National (Les), 'Chronique des Amis du Pare national', in Pyrenees, octobre- decembre
1971, no 88, pp. 250-251.
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Le musee d'Arudy s'inscrit done dans l'universalisation/globalisation du patrimoine

naturel. L'environnement naturel de toutes les regions appartient non seulement a tout le

monde, mais aussi aux generations a venir;67 et il faut apprendre a ces nouveaux

proprietaires le mode de fonctionnement de leur nouveau jouet, et comment s'en servir

pour obtenir les meilleurs resultats et en assurer la longevite afm qu'ils puissent le leguer

intact, voire ameliore a leurs heritiers:

Or la conservation de la nature reste 1'imperatif prioritiaire, car nous en
sommes comptables vis-a-vis des generations a venir [...].

Le Conseil d'Administration estime, en consequence, que l'accent doit etre
mis sur le renforcement de la surveillance, de l'accueil, de l'education du
public, dans le but de limiter d'une part le nombre des accidents, d'autre part
les degradations de la nature. II est necessaire, en un mot, que progressent
parallelement la "clientele" du Pare national et la structure d'accueil prevue a
son intention.68

Le Musee d'Arudy, tout comme le Pare National, a herite de l'ecologie de la Belle

Epoque, quand des « montagnards », e'est-a-dire des habitants des plaines aimant la

montagne et la considerant comme leur appartenant, ont decide qu'il fallait la sauver.

Ainsi, le musee d'Arudy s'inscrit dans une campagne de sensibilisation d'un public non-

montagnard a la beaute de la nature.69 Ce public majoritairement non-montagnard est

constitue par des « groupes scolaires, educateurs, stages d'ecologie, lycees, lycees

agricoles, centres universitaires, officiers, assistantes sociales, pelerinages, colonies de

vacances, groupes de montagne, amis du Pare et congres international d'etudes

pyreneennes ».70

L'imposition de l'ecologie des citadins aux communautes valleennes ne fut pas chose

simple. La conjoncture locale de la creation de la Maison d'Ossau est celle de la mefiance

de nombreuses communes dans les vallees dont les territoires se trouvaient dans le Pare

National (notamment dans le Haut-Ossau), d'ou la necessite d'exposer a leur intention les

objectifs du Pare afin d'attenuer leur hostilite:

[Les] reactions hostiles sont normales, car les montagnards sont d'autant
plus attaches a leurs terres qu'ils les ont longtemps defendues contre la nature

" ' Jean-Pierre Brizio, 'Pour une economie du patrimoine: la gestion de l'environnement', in Lamy, Yvon, et
al., Le Pouvoir de protege?-: approches, acteurs, enjeux du patrimoine en Aquitaine, (Bordeaux: Editions de
la Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine, 1992), pp.67-68.

"° Amis du Pare National (Les), 'Chronique des Amis du Pare national', in Pyrenees, octobre- decembre
1971, no 88, p. 251.
6 9 Ibid.
7 0 Amis du Pare National (Les), op. cit., pp. 253-254.
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et contre la convoitise des autres. Dans leur esprit, la creation du pare equivaut
a une expropriation.

II nous appartient de corriger cette interpretation fausse, car le pare ne sera
pas une depossession mais au contraire une chance de revanche sur le destin
cruel, apportant a la montagne des elements de regeneration.71

C'est la le premier message livre avec force au visiteur des son entree au Musee

d'Arudy, lequel est charge de faire comprendre au visiteur que, raerae si le territoire du

Pare National est considere comme etant le patrimoine de tout le monde, meme si, de ce

fait, des lois reglant l'usage que les proprietaries peuvent en faire leur sont imposees, dans

l'interet du monde entier, y compris les generations a venir, legalement ce territoire

appartient aux populations locales. Le Pare National y est pour les aider. La Maison

d'Ossau est done surtout, au depart, un instrument de propagande pour le Pare National.

Etait egalement associe au nouveau musee un chercheur du CNRS qui apporta des

collections archeologiques provenant des Pyrenees centrales et occidentales. La

convention etablie permettait au chercheur d'installer un laboratoire d'etudes

archeologiques, et mettait a sa disposition un etage entier et des caves pour la conservation

des collections. En contrepartie, une partie des collections devait etre exposee au sous-

sol.72

L'exposition ethnographique naquit d'une idee d'un ancien adjoint au maire d'Arudy qui

estimait qu'il serait interessant de montrer quelques elements du pastoralisme ossalois qui

ne differe pas peut-etre beaucoup du pastoralisme dans d'autres vallees pyreneennes mais

qui est neanmoins encore l'activite principale en Ossau.73 Le but etait done de representer

un aspect important de la vie economique de la vallee plutot que de pretendre posseder

quelque chose d'unique. La contribution des expositions ethnographiques, qui tournent

autour du pastoralisme et de l'exploitation du marbre en vallee d'Ossau, a l'image des

ossalois diffusee par la Maison d'Ossau est de lui donner de la couleur exotique, et de

renforcer l'image d'une communaute primitive.

Toutes les recherches effectuees dans le Pare National des Pyrenees Occidentales, et

done l'image de la vallee d'Ossau diffusee par le Musee d'Arudy, sont surveillees et

controlees par l'Etat. La politique de protection de l'environnement mise en pratique dans

chaque Pare National est decidee par le Pare, mais doit etre approuvee par le ministere de

71 Raymond Ritter, 'La Question du Pare National', in Pyrenees, no 61 janvier-mars 1965, p. 5, citant M.
Ducru.

72 Entretien avec G. Marsan, le 23 decembre 1994
73/rf.
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l'Environnement.74 C'est en grande partie la Mission du patrimoine ethnologique du

ministere de la Culture qui finance les recherches portant sur les « savoirs naturalistes

populaires ».75 Les Pares peuvent obtenir des credits du Fonds d'intervention culturel, gere

par la direction des Musees de France, ainsi que de la Mission du developpement

culturel.76 La Federation des pares naturels de France et la Cellule inter-parcs du ministere

de l'Environnement ont contribue a sensibiliser les gardes des pares au patrimoine

ethnologique.77 Depuis leur creation en 1980 la Mission et le Conseil du patrimoine

ethnologique du ministere de la Culture collaborent avec le ministere de l'Environnement

en ce qui concerne les recherches effectuees dans les Pares nationaux et regionaux.78

Chacune de ces operations est caracterisee par le fait qu'un Pare a suscite ou
accueilli le projet, a titre d'organisme demandeur, qu'un responsable
scientifique de haut niveau supervise son deroulement, et qu'un ou plusieurs
chercheurs formes a l'ethnologie ou ethnologues professionnels effectuent les
recherches.79

Le resultat est que le sous-sol etait occupe par des expositions d'archeologie et le rez-

de-chaussee par des collections offertes et mises en place par le Pare National sur la faune

et la flore, et les objectifs du Pare.80

L'exposition au premier etage devait s'inserer dans le contexte de la restauration de

l'edifice, inscrit sur l'inventaire du Patrimoine bati. La charpente de la toiture fut mise a

nue pour permettre au visiteur d'observer cet aspect de « cette architecture un peu

particuliere ».81 C'est parmi ces poutres que fut mise en place l'exposition ethnographique,

consistant en une collection d'objets d'« autrefois » ou de «jadis », accompagnes de

quelques series de photographies tout aussi vaguement situees dans le passe.

L'exposition ethnographique souffre d'un manque de place: il y a done trop d'objets

dans trop peu d'espace. Ce qui rend difficile un discours coherent a l'interieur de cette

exposition, meme si elle est situee dans le discours, coherent, de 1'ensemble des

'4 Pierre Lamaison, Ethnologic et protection de la nature: pour une politique du patrimoine ethnologique
dans les pares naturels: rapport au Ministere de I'Environnement, Direction de la protection de la nature,
(Paris: EHESS, 1983), p. 13.

'5 Lamaison, op. cz/.,p.15.

7" Lamaison, op. cit., p.38.

' Lamaison op. cit. ,p.29.

'° Lamaison, op. cit.,p.37.

' " Lamaison, op. cit.,pA0

"0 Entretien avec G. Marsan, le 23 decembre 1994.
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expositions qui forment le musee, et doit contribuer au message que celui-ci veut

communiquer au visiteur.

Pour Genevieve Marsan, le fait que le musee qui conserve certains elements du

patrimoine ossalois est dans la vallee meme est important, puisque cela permet a la

communaute ossaloise de rester proprietaire de son patrimoine, et d'exercer un degre de

controle sur la maniere dont il est presente au public.82

Sauf un desaccord en 1989/90 entre la municipalite et l'archeologue responsable des

collections archeologiques, qui a conduit a l'expulsion de ces collections, au depart dudit

scientifique et au remplacement des collections par d'autres provenant egalement de la

partie bearnaise des Pyrenees-Atlantiques pretees par le Service regional d'Archeologie, le

contenu du musee, en ce qui concerne l'image des Ossalois qu'il diffuse est reste inchange

depuis la creation du musee.83 Nous allons done proceder comme pour le Musee Pyreneen,

et considerer les expositions actuelles comme etant essentiellement celles voulues par les

createurs.

L'image des Ossalois diffusee par la Maison d'Ossau est celle d'une societe primitive,

exotique, suffisamment interessante en elle-meme pour justifier la visite, mais qui en outre

vit dans un monde paradisiaque. Ce monde, e'est la societe ossaloise qui l'a forge et qui le

maintient. Cependant, ses actions, si elles ne sont pas controlees, conduiront a la

destruction de ce monde que ces memes actions ont rendu si beau. Grace au Pare National,

les valleens ne detruiront pas leur propre habitat. La presence de la societe ossaloise est

indispensable a nos besoins, mais elle ne semble pas tres bien se debrouiller. Nous devons

employer notre science pour trouver des solutions qui permettent aux Ossalois de survivre,

sans nuire a l'environnement. C'est une image qui rappelle les apologies du colonialisme

au XIXe, ou l'ingerence du pouvoir colonisateur est representee comme etant mutuellement

benefique.

L 'ecomusee a Lourdios

L'ecomusee de la vallee d'Aspe fut ouvert au public en aout 1992. II vint ajouter son

mot a la polemique qui oppose ecologistes et Aspois autour du projet de construction de

l'axe routier E7, destine a faciliter la liaison entre l'Espagne et l'Europe du nord. Les
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valleens, maintenus dans un etat de primitivisme relative pour maintenir l'ecosysteme et

satisfaire les besoins esthetiques des touristes, ont decide qu'ils voulaient etre integres a

l'Europe, vivre dans un confort acceptable. Us croient que la construction de la route qui

doit assurer le transport de cargaisons entre pays europeens apportera des retombees

economiques a leur vallee.

Cependant, les ecologues et les ecologistes ont decide que pour proteger

l'environnement il fallait qu'il appartienne a quelqu'un. Ce qui les a conduit a la notion de

« patrimoine naturel », un terme que Ton trouve des 1972 « dans une convention etablie

par l'Unesco pour proteger le patrimoine mondial, culturel et naturel ».84 Ce patrimoine

naturel appartient au monde entier actuel et aux generations a venir, une notion qui

deguise 1'accaparement de l'environnement par les societes industrielles et post-

industrielles qui s'approprient ainsi le droit de dieter aux societes rurales, vivant en etroite

liaison avec leur environnement immediat, leur comportement vis-a-vis de celui-ci.85 La

vallee d'Aspe, done, n'appartient plus, aux Aspois, mais a l'univers. Ce qui signifie, en

termes pratiques, a ceux qui ont interet a veiller sur le maintien en Fetat de cette vallee ou

son amelioration: au citadins qui s'y interessent suffisamment pour se considerer heritiers

de ce patrimoine.

Les Aspois n'ont plus le droit de transformer leur environnement immediat en fonction

de leurs besoins materiels parce que les besoins esthetiques de la France urbaine, qui en

outre veut apporter cette region de grande beaute en dot a l'Union europeenne, voire a la

communaute mondiale, s'y opposent. En meme temps, l'Etat francais, ainsi que ses

partenaires europeens, s'interesse a la construction de cette route transpyreneenne. En

effet, Famelioration du reseau routier en Europe est susceptible d'augmenter sensiblement

les chiffres d'affaires des grandes entreprises.

Surgit Ursus Arctus L., Fours brun des Pyrenees, en voie de disparition, devenu

symbole du mouvement ecologiste dans les Pyrenees, et attirant l'attention de plusieurs

pays europeens et meme des Etats-Unis ou Fours, FE7 et le tunnel font l'objet d'un certain

nombre d'articles dans la presse.

En meme temps que l'Etat francais veut, pour des raisons economiques, construire l'axe

routier, elle se le doit, face a la pression ecologiste dans son propre pays ainsi que dans les

°4 Jean-Pierre Brizio, 'Pour une economie du patrimoine: la gestion de Fenvironnement', in Lamy, Yvon et
al,. Le Pouvoir de proteger: approches, acteurs, enjeux du patrimoine en Aquitaine, (Bordeaux: Editions de
la Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine, 1992), p. 63.

%5 Cf. le sommet mondial a Rio de Janeiro.
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autres pays occidentaux, de veiller a la protection de l'ours. L'Etat trouve une solution. 11

facilite la nomination d'un elu aspois, Jean Lassalle, a la presidence du Pare National,

sachant que M. Lassalle, dans l'interet economique de sa vallee, prone la construction de

l'E7, alors que normalement un president du Pare national devrait s'opposer a

l'elargissement de la route existante a la faveur de la faune et la flore. Si la route detruit

l'ours, ce sera selon toute apparence la faute des Pyreneens.86

Pendant ce temps, la vallee d'Aspe se vide de ses habitants jeunes, surtout de ses

femmes, qui vont chercher de quoi vivre dans les plaines. La construction de l'E7 toute

seule n'apporterait rien a la vallee d'Aspe, sinon la pollution et le bruit des camions

transportant les marchandises du nord de l'Europe vers le sud, et vice versa. Un projet

d'accompagnement, consistant a ameliorer la structure d'accueil de la vallee, est concu.

Celui-ci doit attirer une clientele, creant ainsi des emplois et permettant aux valleens de

rester chez eux. Pour que ceux qui autrement auraient traverse la vallee le plus vite

possible daignent y sejourner ne serait-ce que pour quelques heures, il fallait creer des

centres d'interet, surtout dans la basse vallee, qui, venant s'ajouter a la beaute de la nature,

les attireraient. C'est a certains elements de la culture aspoise, intimement liee a

l'environnement, que revint cette tache. L'ecomusee de la vallee d'Aspe a Lourdios-Ichere,

premier maillon d'une chaine d'etablissements museaux appeles a representer l'ensemble

de la vallee, s'insere sans aucun doute dans le contexte du besoin d'attirer des touristes.

Mais est-ce qu'il apporte aussi une reponse aspoise a la situation decrite ci-dessus?

Comme le Musee du Pare National des Pyrenees Occidentales, l'ecomusee de la vallee

d'Aspe met l'accent sur la relation entre la societe rurale et la nature. (L'accent dans le

Musee Pyreneen est plutot sur le mobilier et l'outillage). Mais, dans l'ecomusee, le

Pyreneen n'est plus un ravageur de la nature. L'Etat n'est plus appele a intervenir en

inventant de nouvelles lois pour controler les exces d'un peuple irresponsable. Au

contraire, le Pyreneen est presente comme vivant harmonieusement avec la nature dont il

tire sa subsistance. Si l'image de 1'Aspois dans l'ecomusee tend a dementir celle projetee

par le Musee du PNPO, les concepteurs et les createurs de l'ecomusee Font neanmoins

puisee dans l'imagerie romantique et realiste: le berger doux et paisible des Romantiques;

le peuple a qui il faut les bienfaits du progres, caracteristique des Realistes. Pourtant, les

°" Voir Marianne Bernard, Generation Demagogic, (Bizanos: S.E. Bihet, 1992), Claude Dendaletche. La
Cause de Vows, (Paris: Editions Sang de la terre, 1993), et Christian Laborde, Danse avec les ours: OP.A.
sur les Pyrenees, (Paris: Editions Regine Deforges, 1992).
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aspects les plus voyants des courants romantique et realiste- braconniers et chasseurs

d'ours; misere-sont absents.

Un touriste est un client. Et il faut toujours s'efforcer de dormer au client ce a quoi il

s'attend, meme si ce qu'on lui propose est un ecomusee qui est cense tendre un miroir a la

societe qu'il represente. Or, le client a imbibe une image du Pyreneen, plutot floue, mais

qui correspond a un melange de celles diffusees par les Romantiques et les Realistes, et

par leurs successeurs, influences a leur tour par ces courants artistiques et intellectuels. II

ne faut pas qu'il soit trop decu. L'image qu'on lui presente doit done contenir un fort

element de l'imagerie en circulation libre depuis le XIXe siecle. Ceci ne va pas forcement

a l'encontre de l'autre but d'un ecomusee, celui de tendre un miroir au peuple represente.

La societe valleenne a absorbe, elle aussi, ce curieux melange d'images romantiques et

realistes, et elle a meme adapte sa personnalite pour mieux y correspondre.87 Les habitants

de Lourdios-Ichere trouvent done que leur portrait est bien reussi.

La creation d'un ecomusee a Lourdios-Ichere fut l'idee du maire de Lourdios-Ichere qui

est aussi conseiller-general d'Accous. L'adjoint du maire, qui avait collabore a la gestion

du Musee Bearnais avant de participer a la creation du Musee du Mais, a egalement

applique ses competences en matiere museale et ethnographique a la conception de

l'ecomusee.88 Le but est, selon Ariane Bruneton, ethnologue ayant collabore aux premiers

stades de la genese, d'etre « l'ecomusee de la vallee d'Aspe », (devons-nous done faire

abstraction du sous-titre de 1'exposition: un village se racontel) en attendant la creation

des autres maillons d'une chaine d'etablissements museaux qui, ensemble, constitueront

effectivement un ecomusee de la vallee entiere.89

Pour quelle raison Jean Lassalle voudrait-il montrer, non seulement au visiteur une

image de la vallee d'Aspe, mais aussi a la vallee d'Aspe une image d'elle-meme?

Si Ton s'en tient au Musee, il reste clair que le miroir que voulait charitablement
tendre l'ecomuseologue aux populations profondes, s'est mue en instrument qui renvoie
bien une image mais une image doublement detournee: elle ne provient pas de cet ideal
de realite d'une « population » que presupposaient les textes fondateurs de la doctrine,
mais bien de museologues qui travaillent certes en prise avec cette « population »
(quelle aire? sur quels criteres? pour combien de temps?) mais font preuve d'une
originalite de vision qui leur est propre et qui surtout est asservie, dans la realite sociale
des choses, aux projets des elus. Lesquels se doivent de faire passer quelque chose

87 Voir Francois de la Breteque, 'Images of 'Provence': Ethnotypes and stereotypes of the south in French
cinema' (traduit par Brenda Ferris et Robert Snow), in Dyer, Richard et Vincendeau, Ginette, et al. Popular
European Cinema, (London: Routledge, 1992), p.64.

°° Entretien avec Ariane Bruneton, le 14 decembre 1993,
89 ,d.
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d'emblematique dans le message, qu'il s'agisse de conforter, une fois de plus, leur
legitimite politique, ou qu'il soit question de mener une politique culturelle, ou
touristique. L'anthropologie de l'ecomusee est done strictement une anthropologie
appliquee, qui n'a rien de speculatif. En cela, elle construit une culture en phase avec
une societe en mutation economique, ou industrie et agriculture abandonnent leurs
domaines aux friches. L'image fabriquee est done tres appretee. Autre detournement: ce
n'est pas pour la renvoyer vers « les populations » qu'on a elabore cette image, mais
plutot pour l'adresser aux collegues-concurrents, aux elus ou administratifs, aux medias,
aux touristes, aux entreprises a seduire pour qu'elles viennent s'installer dans un pays
qui offre, outre toutes les facilites, les garanties d'un « patrimoine » de premier choix.90

L'ecomusee efface-t-il les particularismes des villages de la vallee a la faveur d'une

notion d'unite aspoise? L'un des buts de la serie d'etablissements museaux qui doivent

constituer un enorme ecomusee de la vallee d'Aspe semble etre de reunir les communes

aspoises dans le developpement du tourisme. L'elimination de la concurrence permettrait

de pratiquer des prix eleves. L'ecomusee serait-il une publicite sophistiquee pour le

fromage de brebis produit dans la vallee?

En somme, dans les representations actuelles des acteurs economiques et
politiques, l'equation produit egale pays se verifie: e'est bien de l'utilisation du
patrimoine territorial a des fins economiques et sociales qu'il s'agit.91

L'ecomusee, ainsi que nous en informe une notice a l'interieur, pres de l'entree, est

finance par la Commune de Lourdios-Ichere, le Pare National des Pyrenees occidentals,

le Conseil regional, les Ministeres de la Culture et de l'Environnement, et la Communaute

(ou Union) europeenne. Dans quelle mesure ont-ils volontairement oriente l'ecomusee?

Ariane Bruneton, etlinologue, qui affirme qu'elle a eu « absolument carte blanche » pour

faire ce qu'elle voulait faire, evoque des difficultes d'ordre teclinique et (surtout)

economique, qui l'ont empechee de realiser parfaitement ses projets pour les parties de

l'ecomusee dont elle etait chargee, et qui ont influence la forme et le contenu de l'ensemble

des expositions.92

C'est Madame Bruneton qui a effectue aux archives de Lourdios et Osse « la recherche

prealable au montage de ce qui devait etre une maison du pastoralisme ». Les archives

l'informant de la multiplicite des activites economiques a Lourdios au XIXe siecle elle a

"0 Jean- Luc Obereiner, 'Homo, Museum: Quid novi sub sole?, in Anthropologues, anthropologie et musees
(Paris: Association Francaise des Anthropologues, 1990), pp.34-35.

"1 Guy di Meo, Jean-Pierre Castaingts, Colette Ducournau, 'La patrimonialite des territoires: ses effets
dynamiques', in Lamy, Yvon, et al., Le Pouvoir de proteger: approches, acteurs, enjeux du patrimoine en
Aquitaine, (Bordeaux: Editions de la Maison des Sciences de 1'Homme d'Aquitaine, 1992), p 103.

"2 Entretien avec A. Bruneton, le 14 decembre 1994.
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voulu representer cette realite historique dans l'ecomusee. Ayant vu Jean Barthou, l'arriere

grand-pere de Louis Barthou, mentionne dans les archives en tant que secretaire de mairie

et instituteur, Madame Bruneton a propose « de rediger ce qui aurait pu etre le journal tenu

par Jean Barthou a la retraite ». C'est done un document fictif qui devait mettre en scene

les realites historico-economiques de Lourdios au debut du XIXe siecle. Le journal

parlerait de toutes les activites economiques exercees dans la commune, plutot que du seul

pastoralisme. Cette proposition a recu l'approbation du maire de Lourdios-Ichere, et de

Guy Bran, maitre d'oeuvre du projet de l'ecomusee, qui a affirme que ce dernier serait une

mise en scene du journal.93

Le journal s'etendant sur environ quatre-vingts pages, la mise en scene fut difficile.

Dans la premiere salle que Ton visite, on ecoute l'enregistrement d'une lecture de

seulement trois pages, et Ton peut suivre ce texte qui est dispose sur un meuble

representant la table de travail de Jean Barthou. La plus grande partie du materiel du

journal est done inutilise, mais Madame Bruneton a pu se servir de quelques elements du

texte qu'elle a adaptes pour les notices qui se trouvent a cote des objets exposes dans le

batiment ainsi que pres des choses d'interet dans le village qu'elles sont destinees a

expliquer.

La lecture du journal est destinee a rendre plus vivant le passe du village. Madame

Bruneton considere que l'exposition d'objets est un moyen insuffisant d'evoquer un mode

de vie, que 1'aspect de la communaute que ces objets simples, voire primitifs, evoquent est

plutot la pauvrete qu'autre chose.94

Pour la mise en scene du travail des ethnologues, les concepteurs de l'ecomusee ont fait

appel a Guy Brun, museographe ayant realise l'ecomusee de la Margeride. Le travail du

museographe consiste a « traduire » le materiel resultant des recherches des ethnologues.95

L'ecomusee regroupe les objets exposes selon des themes. Mais les objets dans la salle

representant le bureau de Jean Barthou sont de diverses origines, peut-etre tous du meme

village, mais ils n'ont pas tous appartenu a l'instituteur/ secretaire de mairie. Dans la

deuxieme salle, une collection de photographies de circa 1900 sont presentees dans la

meme vitrine qu'une collection d'instruments et d'outils. Les photographies n'etant pas

93 id.

^ Entretien avec A. Bruneton, le 14 decembre 1994. Voir aussi Marc-Eric Gruenais et Marie-Paule Ferry
'Crise de l'objet ethnographique', in Anthropologues, anthropologie et musees (Pans: Association Francaise
des Anthropologues, 1990) pp. 7-9.

"^ Entretien avec A. Bruneton, le 14 decembre 1994.
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datees, elles represented, avec les objets, une periode vague, mais que l'on peut situer

entre la deuxieme moitie du XIXe siecle et le milieu du XXe.

Alors que dans les cas du Musee Pyreneen, et de la Maison d'Ossau la scenographie est

fortement influencee par l'architecture des locaux qui hebergent les expositions, ce qui

cree une ambiance de rusticite, les objets exposes dans l'ecomusee sont suffisamment

isoles, et la lumiere strictement controlee. II n'y a aucune pretention de representer

l'interieur d'une maison de montagnard en se servant des briques d'un mur de chateau fort.

On ne depend pas de poutres mises a nu pour evoquer la simplicity d'une maison de

paysan. Le visiteur, en regardant le diaporama, dans le noir, est plonge dans ce monde de

bergers, la seule interference venant de la maquette illuminee de la vallee enneigee, creant

une ambiance feerique, magique.

Nous pourrions interpreter l'ecomusee de la vallee d'Aspe comme une riposte a

l'ethnographie imperialiste du Musee Pyreneen et de la Maison d'Ossau qui figent le

Pyreneen dans un passe vague, soulignant sa pauvrete, presentant sa vie comme tournant

autour du travail et de la famille, faisant de lui, comme d'autres paysans, le heros fondateur

de la nation francaise, qui, ayant du mal a s'adapter aux exigences du XXe (ou du XXIe)

siecle et ses valeurs a besoin de « notre » aide.

L'ecomusee de la vallee d'Aspe utilise l'audiovisuel pour mettre en valeur revolution de

cette communaute, ou ce qui, du point de vue de la societe occidentale (sub-) urbaine,

(post-) moderne, technologique, est percu comme appartenant au passe coexiste avec ce

qui appartient indeniablement a la fin du XXe siecle: si, par exemple, l'approvisionnement

des bergers aux estives et le transport du fromage se font encore a dos d'ane, l'emploi de

l'helicoptere (avec pilote professionnel, bien entendu) est de plus en plus frequent.

L'ecomusee met en avant la volonte des Aspois de revendiquer leur part du confort

materiel dont jouit l'Europe des plaines, plutot que de demeurer figes dans un passe

exotique pour plaire aux touristes et aux ecologistes qui, leur environnement naturel etant

serieusement degrade, viennent imposer leur loi a ceux qui n'ont pas encore detruit le leur.

18



Chapitre 8

Continuite d'interet et avenir

Le Musee Pyreneen

Le Musee Pyreneen a done peu change depuis sa conception a la Belle Epoque et sa

creation a la suite de la Premiere Guerre mondiale.

Pour son conservateur actuel cette situation est « inacceptable ». Une transformation de

fond du Musee lui parait indispensable; le « replatrage » conduirait a une « impasse

totale ».« On doit pouvoir donner une autre image du Pyreneen dans une perspective

historique et qui debouche sur l'actuel et surtout sur 1'avenir ». Dans cette perspective,

Madame Marsan ne voit aucun inconvenient a ce que le Musee Pyreneen continue

d'inclure dans ses expositions des objets qui y sont deja, qui « perenisent l'age d'or de

cette ethnographie et le XIXe siecle », « a condition effectivement qu'ils ne soient pas

isoles et presenters comme de beaux objets ».'

Le projet de reforme du Musee Pyreneen tiendra compte de l'existence des projets de

restauration ou de reforme, de la creation d'autres musees sur les deux versants et dans le

piemont, et le mettra en relation avec eux, et ces derniers entre eux en reseau. Le but de ce

reseau serait de diffuser une image coherente, harmonieuse, des Pyrenees et des

Pyreneens, au visiteur qui serait renvoye d'un musee a un autre.2

Le Musee Pyreneen, deja bien place, topographiquement ainsi que sur le plan

touristique, pour attirer les foules a lui-meme, jouerait « un role d'ancreur », devenant un

point central pour une representation des « activites primordiales des Pyreneens », agissant

en « federateur pour tout ce qui pourra etre presentation de l'histoire ou de l'ethnographie

des Pyrenees, que ce soit sur le versant francais ou sur le versant espagnol ». Dans le cadre

de ce reseau, la reforme du Musee Pyreneen devrait inciter les autres musees a repenser

leurs expositions.3 De son cote, le Musee Pyreneen ne peut repenser ses expositions

specifiquement ethnographiques qu'en relation avec les revisions en cours aux musees de

Tarbes, de Bagneres de Bigorre, et au Musee Basque a Bayonne.4

1 Entretien avec G. Marsan, le 21 decembre 1994.

2/rf.

3/rf.

4 Entretien avec G. Marsan, le 23 decembre 1994.
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La reforme du Musee Pyreneen ne s'annonce pas radicale, pourtant. Le conservateur

actuel estime que c'est justement parce que les fondateurs et les conservateurs successifs

ont cree un musee ayant de solides fondements mais aussi une potentialite dynamique qu'il

est possible de le reformer de facon a ce qu'il reponde a la conjoncture actuelle sans devoir

tout defaire. II n'y aura done pas de « polemique », mais une « reorientation »

significative.5

Que vient chercher un visiteur dans un musee ethnographique tel que le Musee

Pyreneen? Le Musee a, parmi ses projets, une enquete aupres du public, destinee a

permettre au Musee de repondre a cette question. Mais le Musee, qui se veut un organisme

culturel et non pas commercial, ne propose pas d'offrir au public tout ce qu'il demande; le

contenu sera conforme a la vocation educative du Musee Pyreneen telle qu'elle fut etablie

par Le Bondidier: representer les Pyrenees et ce qui leur est propre. Dans la mesure ou ce

que demande le public correspondra a cette vocation, le Musee Pyreneen tentera d'y

repondre. Le conservateur actuel insiste que le Musee doit representer la « realite ». Ce

qui exclut une image idealisee.6

Quelle est cette « realite »? La realite d'un point de vue pyreneen? En tant qu'indigene

du piemont pyreneen, et en tant qu'archeologue travaillant dans ces montagnes depuis une

vingtaine d'annees, le conservateur estime qu'une image diffusee par elle sera plus proche

de la realite puisqu'elle connait les montagnards. Elle voudrait representer le pastoralisme,

la vie quotidienne, la vie collective (ou « ce qu'il en reste en tout cas »), et festive, et «le

sens que Ton donne, que Ton a donne, et que Ton donne encore a la fete », puisque ceci

peut, selon le conservateur, aider a connaitre les montagnards. « Parce que la fete me

semble un bon moyen de donner une ouverture sur une population qui evolue, qui a

evolue, et qui evolue encore, et qui, par certains moments de sa vie dans 1'annee, se

manifeste d'une maniere que je trouve significative".7

Pour ce qui est du pastoralisme, l'activite principale dans les vallees pyreneennes

aujourd'hui encore, le conservateur du Musee Pyreneen enquete aupres de bergers,

confrontes aux problemes que leur apporte la construction de l'Europe (modification

obligatoire des cabanes pour qu'elles soient conformes aux normes europeennes,

modifications des pares; modification des relations entre les bergers, certains croyant

5 Entretien avec G. Marsan, le 21 decembre 1994.
6 Id.

lid.
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trouver une solution dans la vente de la viande, d'autres preferant le maintien de la

fabrication de fromage). Elle s'interesse a ce qu'ils disent de ces problemes, aux solutions

qu'ils se proposent. Elle veut representer ces realites complexes, propres aux Pyrenees,

dans le Musee Pyreneen ou dans la Maison d'Ossau, en les situant dans une perspective

historique qui tracerait revolution du pastoralisme depuis ses origines jusqu'a nos jours et

qui deboucherait sur l'avenir.

Si le souci de presenter ce qui est beau l'emporte, dans l'assemblage de certaines salles

du Musee Pyreneen dans son etat actuel, pour le conservateur actuel le « plaisir des yeux »

doit etre « un moyen d'ouvrir l'esprit», d'eveiller la curiosite, de donner « envie d'en savoir

plus ». Une « presentation harmonieuse », dans cette optique, a une fonction pedagogique.

Par « harmonie », Madame Marsan entend non pas une beaute d'ordre esthetique et

superficiel. « L'harmonie peut venir de l'homogeneite de l'exposition ». Elle ne voit aucun

inconvenient a ce que le Musee Pyreneen ou la maison d'Ossau, exposent des outils

agraires actuels, dont la valeur esthetique n'est pas moindre, pour elle, que celle des vieux

outils qui evoquent un « autrefois » idealise.8

II y a toujours plus dans chaque image que ce que nous pouvons en dire, et
en ce sens l'utilisation de l'image est totalement indispensable a l'apprehension
de nombreux phenomenes dont elle nous donne connaissance sensible dans
l'attente, peut-etre, d'une autre approche. Ce que nous « sentons », le choix
esthetique, constitue un element d'approche des phenomenes que nous ne
savons pas quelquefois maitriser autrement et apparait ainsi comme un
veritable lieu de recherche.9

En attendant la reforme, le Musee Pyreneen, inchange essentiellement depuis les annees

1920-30, continue d'attirer annuellement quelques 140.000 visiteurs, la baisse de ces

chiffres depuis la fin des annees 1960 s'expliquant surtout par la multiplication a Lourdes

des attractions commercialisant la religion chretienne.

Quel est l'interet, dans les annees 1990, en pleine construction de cet organisme

supranational qu'est l'Union Europeenne, d'un musee ethnographique concu quand la

France etait ravagee par la Premiere Guerre Mondiale, en plein essor du nationalisme?

II est interessant de noter que Jean Robert, qui a change, ou meme supprime certaines

salles, n'a pas touche a la « cuisine bearnaise », ou a la « chambre de Bigorre ». Le

conservateur actuel de ce musee envisage la possibility de conserver ces deux

8/rf.
9 Jacques Lombard, 'Propos echappes', in Association francaise des anthropologues, Anthropologues,
anthropologie et musees, Bulletin n° 39, 30 mars 1990, p.86.
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« interieurs » intacts, non seulement parce que les visiteurs en general semblent les

apprecier, mais surtout parce qu'elles constituent « des representations tout-a-fait

interessantes, non pas de la vie quotidienne mais de l'image que se faisaient de cette vie

quotidienne les conservateurs du debut du siecle ».10 Certaines parties du Musee Pyreneen,

version fin de (ce) siecle, auraient done une fonction de musee du Musee Pyreneen version

debut du siecle, et de l'iconographie des Pyreneistes de la Belle Epoque en general. Ainsi,

les Le Bondidier, ou plutot leur iconographie, integrent le patrimoine pyreneen (ou

francais, ou europeen, ou universel).

En conservant de telles expositions le Musee Pyreneen continuera de fourair, a une fin

de siecle en crise, un peu de « retro »: une vision d'un passe idealise.

Le Musee Pyreneen est aujourd'hui un « musee controle municipal »." II est done

controle par la Direction des Musees de France. Depuis la decentralisation de

l'administration etatique, le Musee Pyreneen, comme tous les musees controles par la

DMF, depend, en matiere d'allocation de credits, de la Direction regionale des Affaires

culturelles. Le conservateur du Musee Pyreneen estime que cette decentralisation du

controle a produit une meilleure gestion des musees de province. Ce controle, assure

toujours, en derniere instance, par la DMF, permet le maintien d'une certaine uniformite

entre les musees sur l'ensemble du territoire national qui sont « destines de plus en plus a

travailler en relation les uns avec les autres pour harmoniser leurs programmes, et realiser

des projets ensemble ».12

La decentralisation administrative a done permis a la DMF de controler de plus pres les

musees de province, et rharmonisation des programmes assure qu'aucun musee ne diffuse

de message qui aille a l'encontre des interets de l'Etat. Mieux, a travers ce controle, que

Madame Marsan qualifie de « tutelle scientifique et technique »,13 et cette harmonisation

des programmes, la DMF peut elaborer un reseau de musees, chacun representant un

aspect de la culture francaise, de facon a ce que le tout forme une image de la societe

francaise telle que le Pouvoir voudrait que nous la percevions. Dans le cas des musees

ethnographiques, ce qui est mis en valeur, e'est la riche diversite des cultures regionales,

diversite sous-tendue par une homogeneite fondamentale. Nous pourrions considerer le

10 Entretien avec G. Marsan, le 21 decembre 1994.

1 1 Musee Pyreneen: etudes prealables a un dossier de programme. Synthese. Fiche 1.

12 Entretien avec G. Marsan, le 23 decembre 1994.
13 M
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Musee National des Arts et Metiers comme etant un resume, ou une table des matieres, de

l'ensemble des musees ethnographiques existant sur le territoire francais.

La Mais on d'Ossau

Comme le Musee Pyreneen, la Maison d'Ossau n'a pas subi de modification significative

quant a l'image du montagnard pyreneen qu'il diffuse. La vallee d'Ossau n'aurait done pas

change depuis plus de vingt ans si Ton s'en tient aux informations vehiculees par ces

expositions. Pourtant, si le remplacement des collections archeologiques originales en

1990 n'a pas eu de consequence a cet egard, le changement dans l'organisation, et surtout

la gestion, du Musee d'Arudy, qui fut l'une des consequences de cette necessite de trouver

des remplacements, conduira, esperons-le, a l'elaboration d'une image plus conforme a

l'actualite.

C'est lors du remplacement des collections archeologiques que la municipality a juge

bon de faire appel aux competences d'un animateur professionnel, a un conservateur

experiments pour gerer (« tres partiellement ») l'animation, et ameliorer les moyens de

communication du musee.14 C'est au conservateur du Musee Pyreneen, que Ton s'est

adresse.

Le nouveau conservateur a temps partiel a tout de suite examine le potentiel des espaces

laisses vides par le depart des collections archeologiques. Une salle, notamment, utilisee

auparavant pour des colloques peu frequents, devait servir desormais de salle

audiovisuelle, permettant la diffusion, a la demande des visiteurs, de films sur

l'environnement. Cette salle fonctionne actuellement comme salle de conferences (depuis

l'ete 1993), et d'expositions temporaires, aussi bien que pour la diffusion de films.

Le fait que le Musee d'Arudy est un musee de site permet la conservation sur place du

patrimoine ossalois.

Je fais en sorte que les collections qui peuvent provenir d'une vallee y
restent- l'archeologie comprise-je trouve scandaleux qu'on puisse encore
envoyer, alors qu'on peut les presenter [les collections] d'une maniere
intelligente, correcte, dans la zone d'ou elles [les collections] sont issues-je
trouve scandaleux- et scandaleusement colonial- de les envoyer ailleurs, quels
que soient les motifs-je pense qu'il faut trouver les moyens de les laisser sur
place.15

14

123



Ceci est important puisque, selon le conservateur de la Maison d'Ossau, la collectivite,

« qui, justement, n'est pas encore une collectivite fossile », conserve le controle de son

patrimoine, et le met en scene d'une maniere qui sert ses interets plus que ceux de l'Etat,

par exemple.16 Mais n'oublions pas le controle exerce, en derniere analyse par la Direction

des Musees de France, sur les musees sur tout le territoire francais, et n'oublions pas non

plus que la Maison d'Ossau est aussi et surtout le Musee du Pare National des Pyrenees

Occidentales.

En 1994, a ete creee autour de ce musee une association, laquelle, de par les interets

divers des membres, doit contribuer a l'elaboration de l'image de la vallee d'Ossau diffusee

par le musee.17 Madame Marsan croit que le musee a un role a jouer dans la reunification

du Bas-Ossau et le Haut-Ossau, qui, depuis la deuxieme moitie du XIXe ont chacun leur

propre syndicat de vallee, alors que leurs interets leur sont communs. Leur reunification

les aiderait done a trouver des solutions a leurs problemes actuels.

Si le Musee Pyreneen n'a pas encore fait d'enquete permettant de savoir ce que viennent

chercher les visiteurs, le Musee d'Arudy a deja aborde la question. Madame Marsan a

rappele au Conseil municipal la necessite de la publicite pour attirer une clientele qui irait

autrement droit au Haut-Ossau pour visiter le Pare.18 Le Conseil municipal a done ete

force de reflechir sur ce qui attire les visiteurs a ce musee. Us ont decide de mettre en

valeur, dans un depliant, tous les atouts du musee, a commencer par 1'architecture de

l'edifice historique qui heberge les expositions, et ensuite quelques details sur les diverses

expositions.

En relation avec l'elaboration du depliant a ete effectuee une enquete aupres des

visiteurs durant les mois de juillet et aout 1994, portant sur l'acquisition de connaissances

pendant la visite et leurs reactions a la fin de la visite. Que reste-t-il a dire sur la vallee

d'Ossau? Que voudrait savoir le public? Le conservateur doit conjuguer ce que le

scientifique sait et veut dire, et les attentes du public, mais en meme temps attirer

l'attention du public sur ce qu'il y a d'interessant a decouvrir. Des expositions temporaires

sont essentielles pour diffuser des connaissances nouvellement acquises par les

chercheurs, notamment en matiere d'archeologie, en attendant les moyens necessaires pour

16 M

17 id.

18 Id.
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mettre a jour les expositions permanentes. II faut que les communes de la vallee prennent

conscience du potentiel du musee en tant qu'outil de diffusion d'une image positive de la

vallee, et qu'elles y deposent des elements de leur patrimoine.19

Voila comment peut bouger une structure qui a deja vingt ans d'age, qui a
ete repris il y a environ quatre ans et qui actuellement est en reforme pour
permettre de dormer de la vallee d'Ossau une autre image que celle qu'il donne
a l'heure actuelle, une meilleure image- de toute facon elle ne peut etre que
meilleure. Et c'est pour cela que dans le programme, il y a, en matiere
d'ethnographie, le projet d'un film, sur quelque chose qui me semble
important: la fete; et la fete avec une activite qui me semble originale, la danse,
puisqu'elle est conservee ici d'une certaine maniere, et qu'elle est differente
d'ailleurs.20

Le but de l'Association formee autour du musee est de « promouvoir la connaissance du

milieu montagnard, des relations specifiques que l'homme a su etablir avec cet

environnement". II est prevu que les resultats des recherches effectuees par les membres de

cette association soient communiquees au travers de cycles de conferences, de tables

rondes, d'expositions publiques, et de films. L'on espere que cette association aboutira a

prendre la forme d'un comite scientifique, et que cette structure favorisera des rencontres

intemationales sur l'homme et le milieu montagnard.21

Madame Marsan concoit le role du musee comme etant un moyen de diffuser une

image des Ossalois qui ait leur approbation. Le Musee d'Arudy doit « dire des choses qui

puissent etre entendues par les Ossalois ». Le public vise en priorite est done la population

representee par et dans le musee. Le musee et ce public local doivent, en dialoguant,

aboutir a 1'elaboration d'une image positive. Ainsi, l'Association creee autour du musee

compte parmi ses membres des representants de syndicats pastoraux.

Le patrimoine mis en scene au Musee Pyreneen est surtout la culture materielle. Au

Musee d'Arudy l'accent, depuis le depart, est sur le patrimoine naturel. La section

ethnographique a pris essentiellement la meme forme que les expositions au Musee

Pyreneen: des objets representant la culture materielle figee dans un passe assez vague.

Pourtant, il y a eu une tentative de representer des activites, telles que la transhumance et

la fabrication du fromage, et l'exploitation du marbre, par le biais de series de

19 id.
20 id.

21 M.
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photographies accompagnees d'explications. Madame Marsan affirme une volonte de

developper cet aspect du Musee d'Arudy, et de l'appliquer egalement au Musee Pyreneen.

Que l'accent soit mis sur la culture materielle ou le patrimoine naturel, ou la culture

globale y compris la relation de l'homme avec son environnement, en derniere analyse,

c'est I'homme qui est mis en scene dans ces trois musees, comme dans tout autre musee.

Mais a la difference d'un musee des Beaux Arts, ou de science(s) ou technologie(s), un

musee ethnographique recoit des visiteurs qui ne peuvent pas facilement s'y identifier.

Par tout un systeme de relais et de references culturels, un citadin europeen ou

americain peut s'identifier a l'art qu'il contemple au Louvre, et a la technologie qui

l'emerveille a La Villette. Quelle relation le citadin etablit-il avec un ensemble d'objets et

d'images representant des societes qui, meme si leur evolution est mise en scene, n'ont pas

evolue autant que la sienne? Quel est cet homme rural pour le visiteur citadin? Est-ce

l'« Autre », primitif, contemporain, ou l'« Autre » du passe, ou est-ce le « Nous » au

passe, notre ancetre courageux, luttant contre les elements, le fondateur de notre societe

avance?

Tout l'interet de revolution de l'ethnologie moderne, c'est de montrer
justement 1'homme dans son histoire et dans son devenir, c'est-a-dire l'homme
a sa place dans un environnement, la facon dont il a pu reagir a cet
environnement, comment il s'est adapte, comment il n'a pas pu s'adapter,
comment il est devenu, ce qu'il est devenu.22

En attendant l'amelioration de l'image des Ossalois diffusee par la Maison d'Ossau, il

est etonnant, vu l'image des Ossalois, et des Aspois, diffusee par la presse dite

« de qualite », et dans les medias audiovisuelles, par exemple le film VerazP de constater

la presence, dans un musee qui contribue a l'image de marque de la vallee, d'un « trebuc »,

un piege a ours. Le conservateur du musee, qui reconnait que cet instrument n'ameliore

guere cette image, explique qu'elle l'y a laisse en attendant de pouvoir effectuer des «

modifications de fond », et « entamer un enrichissement des fonds ». Mais aussi parce que

le « trebuc » touche a un sujet delicat. II vaut mieux, a son avis attendre que les esprits se

calment, que la polemique se desamorce, avant que le musee n'essaie d'aborder la question

de Fours. Elle preconise une approche discrete:

22 M.
23 Veraz, (Xavier Castano, 1991), qui narre la lutte entre les ecologistes qui logent dans une gare SNCF
desaffectee dans la Vallee d'Aspe, d'une part, et les habitants de la vallee, depeints comme des destructeurs
de la nature attardes.

126



J'aborde tres discretement, par des representations et des formes fossiles, le
probleme de Fours, dans la salle de paleontologie, en disant, « Les deux ours ont
cohabite: Fours des cavernes et Fours brun ». Je n'ai pas precisement affirme, mais il
y a un message qui pourrait etre, « Ces ours ont cohabite tres longtemps. Us font
partie du patrimoine genetique de la region. II serait dommage que 9a reste a Fetat de
fossile ». [...] Je ne l'ai pas exprime ailleurs, par exemple avec un relai en
ethnographie, pour la raison simple que je n'avais pas les moyens de l'exprimer
facilement et d'une maniere nuancee. [...] Un musee parle de ce genre de probleme
d'une autre maniere que ne parle une association de chasse, que ne parle un maire de
commune qui, lui, gere egalement la chasse. Done je crois qu'il faut tranquillement
attendre le moment pour pouvoir en parler avec d'autres atouts.24

Le Musee Pyreneen et la Maison d'Ossau mettent en scene respectivement le

patrimoine culturel materiel des Pyreneens et le patrimoine naturel des habitants de la

Vallee d'Ossau, mais dans ces musees ces patrimoines deviennent francais, europeen,

voire universel, et perdent au cours de ce processus la signification qu'ils ont, ou avaient,

pour qui les detenaient auparavant. L'ecomusee de la vallee d'Aspe souligne la necessite de

donner une voix aux Pyreneens.

Malgre Fart deploye par le scenographe dans l'assemblage des objets et dans la

disposition des informations ethnologiques, les expositions dans les deux premiers musees

sont essentiellement des collections d'objets qui evoquent la culture materielle des

communautes representees, et ne peuvent en evoquer que tres partiellement la culture

globale. Le Musee Pyreneen et la Maison d'Ossau continuent depuis leur creation de

diffuser une image du Pyreneen fige dans un passe vague, dans un « autrefois » ou un

«jadis ». La polysemie inevitable dans de telles expositions fait d'elles des « auberges

espagnoles ». Chaque visiteur peut, a partir des objets primitifs qu'il a devant lui,

construire son propre monde ideal, ou un monde qui correspond a 1'image des Pyrenees

dont il a besoin ou envie. Cette possibility semble repondre a un besoin dans la societe

urbaine depuis les debuts de l'industrialisation.

Pourtant, la conjoncture qui a vu naitre l'ecomusee, soulignant la necessite de

representer les interets des montagnards Pyreneens, a aussi ebranle les deux autres qui,

sous un conservateur dynamique, tachent de donner une voix au Pyreneen des annees

1990.

De par la polysemie inherente a un objet ou a un ensemble d'objets ayant la fonction de

representer une culture, l'image diffusee par les deux premiers musees dont il est question

ici est fortement influencee par d'autres images diffusees anterieurement par des visiteurs
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aux Pyrenees. Donner une voix aux Pyreneens dans la representation de leur civilisation

passe obligatoirement par la reduction de cet element polysemique, et done par la

reduction du degre de dependance de l'objet dans laquelle se trouvent le Musee Pyreneen

et la Maison d'Ossau.

Si le Musee Pyreneen et la Maison d'Ossau continuent, depuis leur creation de foumir

au citadin en manque de beaute et de tranquillite du materiel a nourrir sa nostalgie, la

conjoncture actuelle qui a vu naitre l'ecomusee a aussi stimule la reforme des deux

premiers. Le conservateur actuel des deux musees les plus ages, a lance des projets de

reforme. Reforme qui, dans le cas du Musee Pyreneen, selon son conservateur, est facilitee

par la mise en place d'un fond solide par ses createurs. Ainsi, le Musee Pyreneen et la

Maison d'Ossau, figes, ou peu s'en faut, dans le fond, depuis leur creation, retrouveront un

certain dynamisme, et seront, si les projets aboutissent, un meilleur reflet des Pyrenees,

dans le cas du premier, de la vallee d'Ossau dans le deuxieme, situant l'actualite de ces

communautes montagnardes dans une perspective historique, et projetant raeme un regard

interrogatif sur leur avenir.

Une crise qui a produit dans la societe urbaine un sursaut de nostalgie, et de besoin du

sentiment d'attachement a un terroir, a produit dans la societe montagnarde pyreneenne, du

passe de laquelle on s'occupe depuis belle lurette, un besoin de pousser un cri d'alarme

devant les ravages des passeistes, et d'attirer l'attention sur la question de leur avenir.

L 'image diffusee

L'image diffusee par le Musee Pyreneen et la Maison d'Ossau, dont les expositions

dependent trop de l'emploi d'objets inanimes, arranges de facon a evoquer la culture

integrate des Pyreneens - tache que ces musees sont, pour l'instant, loin d'accomplir,

puisqu'ils n'evoquent que tres partiellement la culture materielle - et done souffrant du

meme manque de penetration du genie pyreneen que l'imagerie des Romantiques et des

Realistes, reproduit, de par ce fait, la meme image, essentiellement. La « cuisine

bearnaise » continue, et continuera semble-t-il, de presenter au touriste l'un des principaux

aspects de la vie montagnarde que venait chercher le Romantique citadin, nostalgique et

imbu de Rousseau. Et, comme les Romantiques, ni le Musee Pyreneen ni la Maison
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d'Ossau n'ont tente d'expliquer la pauvrete des Pyreneens par rapport aux Alpins, preferant

afficher cette pauvrete comme une belle chose souhaitable.

Le Musee Pyreneen et la Maison d'Ossau qui diffusent jusque-la une image du Pyreneen

heritee des Realistes du XIXe siecle se trouvent confrontes a la demande faite par les

montagnards, comme par toute collectivite qui s'estime mal representee, que Ton

represente les realites dans toute leur complexity. Desormais, l'image « realiste » ne suffit

plus, dormant une impression trop vague. L'emploi extensif de techniques audiovisuelles a

la Maison d'Ossau et a l'ecomusee de la vallee d'Aspe devrait, theoriquement, reduire le

degre de polysemie dans les expositions. Une succession d'images mouvantes donnent une

meilleure idee des activites de la societe representee, et les paroles vivantes de ses

membres filmes et interviewes refletent plus fidelement que tout discours ethnologique les

phenomenes sociaux. (Ce qui represente une rupture avec «le refus [chez les romantiques]

du langage en tant qu'evocation du monde»).25 Cependant, si nous tenons compte de

l'article du journaliste Catherine Portevin paru dans Telerama,26 et fierement distribue par

l'ecomusee a tout visiteur, nous devons nous interroger sur l'efficacite des moyens mis en

oeuvre.

Malgre l'ambiance ultra-moderne de l'ecomusee, creee par son equipement audiovisuel

et par l'image frappante, dans le diaporama, d'un helicoptere employe ici pour le transport

des vivres et du fromage entre les villages et les paturages d'ete (et dans la lutte contre les

attaques d'ours, selon Claude Dendaletche),27 Catherine Portevin, pour qui la technologie

fait partie de la vie quotidienne, ne retient que le charme de la simplicite rustique qu'elle

voit ailleurs dans l'exposition. L'ecomusee, en juxtaposant des images de machines

sophistiquees employes dans l'agriculture et l'elevage, et un vieil homme avec son ane,

tente de montrer une societe evoluant rapidement, certes, mais conservant l'essentiel de

son mode de vie. Catherine Portevin a isole, semble-t-il, de tous ces signifiants, ceux qui

lui presentent l'image des Pyreneens qui correspond a l'image mentale qu'elle en a formee

sous l'influence de l'imagerie romantique et realiste, perpetuee par de vieux musees

ethnographiques, et qu'elle a voulu voir de ces yeux. Un musee ethnographique n'est peut-

etre pas le meilleur moyen de diffuser une image revisee d'une communaute. L'image de

fond reste la meme. Les signifiants que Ton ajoute pour refleter les evolutions de la societe

representee, et qui ont le pouvoir de dissiper les prejuges, transformant ainsi l'image

2 5 Tzvetan Todorov, Les Genres du discours, (Seuil, coll. 'Poetique', 1978), p.85.
26 Voir le texte que nous avons reproduit a la page 94 du present ouvrage.
27 Claude Dendaletche, La Cause de lours, (Paris: Editions Sang de la terre, 1993), pp. 70, 98 et 150.
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publique de la communaute, mettant fin peut-etre a son role de bouc-emissaire dans des

debats dont l'envergure depasse de loin son territoire et ses interets specifiques, peuvent

passer inapercus.
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Conclusion

Le musee ethnographique est en crise. L'ecomusee a succede au musee ethnographique

classique, qui persiste pourtant et consiste, pour l'essentiel, en une collection d'objets,

d'images et de textes disposes de maniere a former une image globale de la culture

materielle d'une communaute. L'ecomusee, qui situe les expositions dans le milieu

represente, va plus loin que le simple musee de site et echappe aux contraintes imposees

jusque-la par les murs qui entourent les expositions en impliquant dans la visite les

alentours du batiment, le milieu culturel et naturel de ce qui est expose a l'interieur. II

encourage le visiteur a obtenir des renseignements aupres des membres de la communaute,

complices encore de ceux qui ont elabore les expositions avec leur participation. Pourtant,

les ecomusees refletent le plus souvent les interets des elus qui les sollicitent, et puis les

interets de ceux qui viennent « monter » l'ecomusee. Les interets de ces derniers sont

aussi, en derniere analyse, les interets des groupes ethniques majoritaires et des classes

socio-economiques dominantes qu'ils servent avec leur science, l'ethnologie /

1'ethnographic, et leur art, la scenographie.

Comme le dit si bien Bernard Traimond,

Le discours miserabiliste suscite la colonisation et les compagnies d'amenagement
constituent la response physiocratique et administrative a cette pauvrete affirmee [...]
Une concordance s'etablit entre les requetes des indigenes et les demandes
exterieures qui posent les regions peripheriques comme etrangeres et sous-
developpees, c'est-a-dire lieux de colonisation.1

Le discours concu par un elu pour diffuser de belles images de sa region, de sa vallee, de

sa commune, sert, non a attirer, comme ce fut le cas dans la region dont il est question

dans la citation ci-dessus, des exemptions fiscales, mais a attirer les grandes entreprises a

venir etablir leur industrie dans ce beau pays, jusque-la ignore de leur competition, une

niche a conquerir. C'est done demander la colonisation directement, sans passer par la

mendicite. L'elu fait plutot du marketing, de la publicite, vantant la culture et la nature

qu'il surveille. II demande que Ton vienne construire des hotels, des usines, des routes...,

que Ton transforme rapidement l'environnement que connaissent ses electeurs, et ceux

1 Bernard Traimond, 'L'Invention des Landes', in Philippe Martel, et al., L 'Invention du Midi.
Representations du Sudpendant la periode revolutionnaire, (Aix-en Provence: Edisud, 1987), p. 108.
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pour qui cet environnement servait de cadre aux loisirs. L'ecomusee n'est done pas la

meilleure solution pour les populations minoritaires. Ses principes, fondes sur la

participation spontanee des habitants dans la visite des touristes qui leur poseront des

questions, sont sans doute bons, mais insuffisants.

Un signe est l'association d'un signifiant a un signifie. Un mot, par exemple, ne signifie

ce qu'il signifie qu'en contraste avec d'autres associations entre d'autres signifiants et

d'autres signifies a l'interieur du meme systeme de codes qu'est la langue dont il est l'un

des elements constitutifs de base. Dans les autres langues le meme signifie est evoque par

d'autres signifiants. A cet egard, ce serait interessant de determiner a quel point

l'association entre la culture materielle, pyreneenne par exemple, exposee dans un musee

ethnographique (le signifiant) et l'habitant des Pyrenees (le signifie, ou du moins l'un des

signifies possibles) varie en termes evaluatifs d'un individu a l'autre, d'une culture a une

autre, et a quel point cette variation au niveau individuel correspond a la culture du groupe

dont l'individu est membre. Projet vaste et ambitieux, certes, et bien au-dela des

contraintes du present projet. Les mots « homme, ou femme, pyreneen(ne) » evoquent un

certain type d'etre humain. A l'interieur de ce type il existe un certain nombre de

variations. Les memes mots evoquent dans l'esprit de chacun d'entre nous un certain

nombre d'images, des images qui peuvent provenir de connaissances directes des habitants

de ces montagnes et de leur milieu. Mais le plus souvent ces images ont leur origine dans

le stereotype qui fait partie de la culture collective du groupe dont on est membre. Comme

nous l'avons vu, l'image le plus souvent n'est guere flatteuse. Et meme l'image dans

1'esprit de ceux qui connaisent directement les Pyrenees (par exemple les Pyreneens eux-

memes) est influencee par le stereotype internalise.

L'on ne peut prendre les mots « femme pyreneenne » et les associer a une personne dont

les aieuls etaient parisiens, qui est elle-meme nee a Paris et vit toujours a Paris. Mais toute

personne a un nom, et Ton associe sans probleme le meme mot a la meme personne de sa

naissance jusqu'a sa mort. Le meme nom le suit dans toutes ses evolutions, et Ton associe

a sa personne toute une serie d'objets, depuis ses jouets jusqu'a ses outils de travail, sa

maison, sa voiture, ses propres enfants. Si on ne l'a connue que pendant son enfance, on

retiendra des images qui correspondent a cette periode, mais si on la voit regulierement

depuis toujours, les images mentales que Ton a d'elle seront un melange pertinent de

souvenirs du passe et d'images correspondant aux realites de sa vie actuelle. Si on a connu

une personne, enfant, et on le revoit adulte apres des annees de separation les images
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associees a son enfance seront predominates d'abord, avant que les nouvelles images, de

par leur frequence et leur intensite ne viennent remplacer les premieres. Si un certain

nombre d'habitants d'un pays lointain etaient venus en Europe a la fin du XIXe siecle et

avaient repandu leurs impressions par le biais de recits, et avaient par la suite elabore des

expositions contenant des objets employes au quotidien en Europe, et si le pays entier etait

prive de tout autre contact avec l'Europe, le stereotype de l'Europeen consacre dans ce

pays nous figerait dans une fin de siecle sans fin. Si, par contre, un certain nombre des

habitants de ce pays venaient faire un sejour en Europe dans les annees 1990 ils seraient

obliges d'assimiler et d'accommoder les nouvelles donnees dont ils seraient bombardes.

Comment pourraient-ils contribuer a disperser le stereotype existant dans leur pays?

Le visiteur au Musee Pyreneen, a la Maison d'Ossau, ou a l'ecomusee a Lourdios-Ichere

est bombarde d'images qui renforcent et perpetuent le stereotype qui remonte, pour

l'essentiel, a l'epoque des Romantiques. Montrer que Ton se sert de nos jours

d'helicopteres pour monter les provisions aux estives et descendre les frontages ne suffit

pas a modifier l'image. Au niveau materiel la vie des habitants des Pyrenees n'a peut-etre

que peu evolue, mais au niveau des mentalites et des aspirations Ton voit un desir de

mettre un terme a l'isolement. L'axe routier doit « desenclaver » la Vallee d'Aspe. Ils

suivent avidement les evenements mondiaux et veulent integrer l'Europe a titre entier.

Suivant leurs elus ils veulent projeter une image qui corrige certes l'image facheuse de

tueurs d'ours, mais cette image attire en meme temps les colons.

Si les Pyreneens veulent etre des citoyens europeens pleinement integres, il leur faudra

elaborer un discours libre, sans l'ingerance d'Autres qui leur tendent un « miroir » dans

lequel ils se verront des memes yeux que 1'Autre. Leur integrite intact, ils pourront attirer

des investisseurs, mais ils pourront participer activement a l'elaboration et a la realisation

des projets d'amenagement au lieu simplement de subir l'imposition des interets de

l'Autre et lui servir de main d'oeuvre.

Nous sommes partis de l'hypothese que perpetuer une image desuete des habitants

d'une zone sensible des Pyrenees occidentales francaises doit servir les interets de

quelqu'un. Nous nous sommes interroges egalement sur le fonctionnement de cette image.

Comment est-elle diffusee, et comment appuie-t-elle les projets de ceux qui la diffusent.

Nous n'avons pu determiner avec certitude qui a interet a perpetuer ces images, ni

pourquoi. II semble plutot qu'un certain nombre de partis, y compris ceux qui sont

representes dans ces musees, croient y voir leur interet refiete.
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Notre conclusion est que les interets des minorites representees dans ces musees n'etant

pas refletes, ils pourraient se servir des memes mecanismes museographiques, mediatiques

et cognitifs, ainsi que de certains aspects du contenu des images pour elaborer une

nouvelle image plus positive quant aux consequences qu'elle entrainerait. Mais pour ce

faire il faudrait d'abord demanteler des « appareils ideologiques d'Etat » tels que la

Direction des Musees de France pour que les musees ne soient plus sous la « tutelle

scientifique » de l'Etat. II faudrait egalement qu'il y ait lieu des changements dans les

structures sociales pour que les Pyreneens, cessant d'etre une « minorite psychologique »

au niveau national et europeen, puissent affirmer leur identite avec integrite. Or, il semble

que la construction de l'Europe, entrainant une diminution de 1'importance de l'Etat-

nation et la ressurgence de la region comme espace territorial plus humain se pretant a une

gestion plus efficace, fournit aux regions et aux micro-regions l'occasion d'affirmer cette

identite au lieu de « faire la belle » pour attirer l'ingerance. Et la realisation de cette

operation, dans une societe mondiale ou les valeurs dominantes sont exprimees en termes

economiques, ne passe pas par l'exposition d'elements d'une culture materielle jugee

inferieure selon les criteres du progres lineaire, une notion qui perdure encore, bien qu'elle

soit en butte a l'ensemble ideel issu du phenomene de l'ecologie. La relation que le

montagnard a developpe avec son milieu « naturel » est certes un aspect positif de son

identite dans le contexte d'une societe qui commence a remettre en cause les valeurs

purement economiques et qui cherche les moyens de freiner la degradation de

l'environnement naturel que celles-ci ont entramee. Mais cet aspect qui est positif du point

de vue d'un certain secteur du marche vise par les musees ethnographiques peut aussi

avoir des connotations pejoratives dans la perspective de la dichotomie qui existe entre la

culture et la nature, entre citadin et montagnard.

Le discours visant 1'integration des Pyreneens dans la societe au-dela de ses montagnes

devra exprimer avec precision comment ils se voient, soulignant les aspects de leur passe

et de leur present qu'ils veulent souligner, et comment ils voudraient etre. Ce discours

devra egalement expliciter non seulement la relation existante entre eux et leur milieu

immediat, mais aussi la relation qu'ils souhahent entretenir non seulement avec ce milieu

mais aussi avec le milieu plus vaste qu'est la communaute, europeenne d'abord, et la

communaute humaine plus generalement.

II ne s'agit pas d'une quelconque identite pyreneeniie pure et inalteree. L'identite est, et

le sera toujours a toutes les echelles, le produit d'une rencontre de perspectives. II s'agit
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simplement de faire en sorte que les minorites, privees de voix jusqu'ici dans l'articulation

de leur identite, puissent se faire entendre.
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