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époque, un réseau dense de contacts bi- et 
multilatéraux existait déjà. Le mot « culture » 
ne (gure pas non plus dans le texte du traité, 
car en Allemagne fédérale, cette question 
relève des Länder, qui auraient pu faire appel 
d’une immixtion dans leur domaine de souve-
raineté et mettre ainsi le traité en péril.
Même si l’objectif d’une «  position 
analogue » en politique étrangère n’a jamais 
pu être atteint, les deux pays ont réussi à 
dépasser le passé douloureux pour jeter les 
bases d’une coopération pour l’avenir. Malgré 
ses limites, le traité s’est avéré viable et, surtout 
à partir des années 1970, a servi de cadre pour 
approfondir le travail de compréhension et de 
partenariat franco-allemand.
Depuis 2003, le 22 janvier est célébré comme 
la «  journée franco-allemande  », qui est 
l’occasion, notamment dans les établissements 
scolaires des deux pays, de débattre des di)é-
rents aspects de l’amitié franco-allemande. 
La presse et l’opinion publique laissent 
souvent entendre que la réconciliation* aurait 
commencé en janvier 1963 avec et par le traité. 
Ce que l’on oublie cependant, c’est qu’en 
matière politique, culturelle et sociétale, le 
rapprochement avait été entrepris dès la (n 
des années 1940. À titre d’exemple, le premier 
jumelage* a été conclu entre Montbéliard et 
Ludwigsbourg en 1950. On oublie parfois 
aussi que les années qui ont suivi 1963 ont été 
marquées par des tensions politiques franco-
allemandes, de sorte que la valeur symbolique 
du traité, en tant qu’acte d’amitié bilatérale, 
a été soulignée pour la première fois lors du 
discours du président François Mitterrand 
devant le Bundestag en janvier 1983. Depuis, 
sa symbolique n’a cessé de se déployer et d’être 
mise en avant.
Après que les gouvernants des deux pays ont 
plaidé à plusieurs reprises pour un « traité de 
l’Élysée 2.0 » au cours de la dernière décennie, 
Angela Merkel et Emmanuel Macron ont 
signé le 22  janvier 2019 le traité d’Aix-la-
Chapelle de «  coopération et intégration 
franco-allemande  ». Il ne remplace pas le 
traité de 1963, mais le complète. Son principal 
objectif est de préparer la relation bilatérale 
aux nouveaux dé(s du XXIe siècle, de créer un 

espace économique commun, de promouvoir 
l’intégration européenne et la coopération 
transfrontalière et de présenter de nouvelles 
initiatives, notamment pour le développement 
durable, le climat et les questions environne-
mentales. La coopération franco-allemande 
se met ostensiblement au service de l’Europe. 
L’élément le plus novateur est sans doute 
l’instauration d’une assemblée parlementaire 
franco-allemande, composée de 50 membres 
du Bundestag allemand et de 50  membres 
de l’Assemblée nationale, qui se réunit au 
moins deux fois par an, alternativement en 
Allemagne et en France. Son objectif est 
d’apporter une ré0exion politique aux deux 
parlements nationaux et de développer des 
instruments qui peuvent être proposés à tous 
les partenaires européens. Elle peut ainsi 
approfondir l’amitié et la con(ance.

Corine Defrance, Ulrich Pfeil  (dir.), La France, 
l’Allemagne et le traité de l’Élysée, 1963-2013, Paris, 
2012 ; id., Histoire Franco-Allemande, vol. 10. Entre 
Guerre !oide et intégration européenne. Recons-
truction et rapprochement, 1945-1963, Villeneuve-
d’Ascq, 2012  ; Hélène Miard-Delacroix, Histoire 
!anco-allemande, vol.  11, Le dé- européen de 
1963 à nos jours, Villeneuve-d’Ascq, 2011  ; Reiner 
Markowitz, Hélène Miard-Delacroix (dir.), 50 ans 
de relations !anco-allemandes, Paris, 2012  ; Claire 
Demesmay, «  À la recherche d’un nouveau 
sou5e – un traité 2.0 pour la coopération franco-
allemande  », Allemagne d’Aujourd’hui 4 (2018) 
226, p. 19-32.

Corine Defrance et Ulrich Pfeil

TRANSFERTS CULTURELS

«  De la comparaison au transfert  »  : cette 
formule résume bien l’évolution de la théorie 
des transferts culturels au cours des quarante 
dernières années, qui a été particulièrement 
influencée par les recherches franco-
allemandes. C’est au milieu des années 1980 
que ce tournant trouve sa principale origine 
dans un contexte caractérisé par les échanges 
entre la France et l’Allemagne : un groupe de 
recherche interdisciplinaire du CNRS, sous la 
responsabilité de Michel Espagne et Michael 
Werner, a présenté une première esquisse de 
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cette approche, alors tout à fait novatrice, en 
1985. Depuis, la théorie des transferts culturels 
a été appliquée dans d’innombrables études, 
en s’établissant au fur et à mesure aussi en 
dehors du champ de recherche des relations 
culturelles et littéraires franco-allemandes. 
Notamment en histoire et en littérature, son 
influence est remarquable. Tandis que les 
études comparatistes proposent d’examiner la 
réception d’une œuvre dans un autre contexte 
culturel et linguistique en mettant au centre 
l’original et l’analyse d’éventuels change-
ments et décalages des adaptations, la théorie 
du transfert culturel place les conditions 
spéci(ques du contexte d’accueil au centre de 
l’intérêt et se penche sur son in0uence souvent 
signi(cative sur la transformation de l’œuvre. 
L’imperfection générale d’une traduction 
n’est pas critiquée a priori, mais considérée 
comme condition sine qua non d’un échange 
transculturel : les changements et appropria-
tions ne sont pas nécessairement considérés 
comme des défauts ou faiblesses, mais des 
modi(cations créatives et productives pour 
une compréhension plus profonde de l’œuvre. 
De cette manière, la théorie des transferts 
culturels remplace la subordination hiérarchi-
sante de l’adaptation à l’original et dé(nit le 
concept de la culture comme une construction 
hybride en soi. Au début des années 2000, la 
notion de « l’histoire croisée » de Bénédicte 
Zimmermann et Michael Werner a complété 
et précisé les hypothèses de la théorie des trans-
ferts culturels. D’une part, l’histoire croisée 
met davantage l’accent sur la complexité du 
processus d’interdépendance, afin d’éviter 
une concentration trop stricte sur le contexte 
d’accueil qui s’avère problématique car elle 
favorise une focalisation sur une direction 
des transferts et génère ainsi une sorte de 
pensée à sens unique  –  comme c’est d’ail-
leurs également le cas en littérature comparée. 
D’autre part, elle exige une prise en compte 
autoré0exive de la perspective du chercheur 
en analysant sa (probable) partialité culturelle 
qui peut avoir un impact sur sa neutralité et 
son objectivité.
Aujourd’hui, les théories des transferts 
culturels et de l’histoire croisée constituent 
une base solide pour étudier les échanges 

transculturels  –  surtout en raison de leur 
compatibilité avec d’autres méthodes. Ainsi, 
l’évolution « de la comparaison au transfert » 
n’a pas fait disparaître les études comparées. 
Au contraire, on constate une cohabitation 
pacifique de ces deux approches qui se 
complètent mutuellement et entretiennent 
en outre des relations intenses avec d’autres 
champs théoriques et disciplines. S’appuyant 
de manière générale sur les recherches sur 
l’altérité (par ex. Paul Ricœur* ou Bernhard 
Waldenfels), l’esthétique de la réception (Hans 
Robert Jauß*, Wolfgang Iser) et la sociologie 
des arts et de la culture (Pierre Bourdieu*, 
Joseph Jurt*), ils entretiennent des relations 
productives avec les études sur l’intercul-
turalité (cf. par ex. Hans-Jürgen Lüsebrink 
ou Christoph Barmeyer) ainsi qu’avec les 
recherches sur les médiateurs et leurs réseaux 
(Hans Manfred Bock, Katja Mametschke, 
Nicole Colin, Joachim Umlauf ). En revanche, 
les connexions directes avec le tournant trans-
national et la méthodologie de la cultural 
analysis sont encore plutôt rares. Ces courants 
surtout dominants aux États-Unis et dans les 
pays anglophones exigent entre autres une 
adaptation de la recherche à son sujet, c’est-
à-dire qu’on ne peut se contenter d’une 
seule perspective culturelle et de dépasser 
les frontières nationales. Ces courants sont 
importants dans le cadre des études postcolo-
niales et exercent une in0uence considérable 
dans le champ de recherche sur la migration, 
l’exil et les displaced persons.
Cependant, la théorie des transferts culturels 
fait aussi l’objet de critiques. Étant donné 
que les analyses dans ce contexte exigent 
nécessairement du chercheur des connais-
sances approfondies des langues, des spéci(-
cités culturelles et des structures du contexte 
d’origine et du contexte d’accueil, les études 
se focalisant en général sur les échanges entre 
deux entités à un moment donné ; il est trop 
difficile voire impossible d’intégrer un ou 
même plusieurs pays supplémentaires qui ont 
également participé aux échanges étudiés. 
Cette réduction nécessaire de la complexité 
des transferts produit une concentration 
spatiale et temporelle sur deux pôles, par 
exemple les relations franco-allemandes, 
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germano-néerlandaises ou franco-espagnoles. 
De cette façon, à l’instar de la plupart des 
approches interculturelles, la théorie des 
transferts culturels se réfère au concept 
d’altérité et soutient une pensée dicho-
tomique en négligeant en même temps le 
caractère circulaire des transferts et les e)ets 
de la transmigration. Bien que les entités 
en question ne soient pas définies comme 
des systèmes fermés et statiques, mais, au 
contraire comme hybrides et constamment 
en mouvement, cette approche laisse en outre 
une porte ouverte à l’idée d’une «  identité 
culturelle  » enfermée sur soi-même. Même 
si la théorie des transferts culturels refuse le 
concept d’un essentialisme culturel et exige 
d’intégrer dans l’analyse une critique autoré-
0exive du chercheur concernant sa propre 
position, la concentration sur l’origine d’une 
œuvre est implicitement maintenue et risque 
de soutenir involontairement une hiérarchi-
sation de l’observation.
Face à ce dilemme, Anil Batthi et Dorothee 
Kimmich ont proposé d’intégrer le principe 
de similitude, souvent négligé et ignoré, dans 
les recherches sur les transferts culturels qui 
s’opposerait à la pensée dichotomique et 
thématise, au contraire, l’espace de tension 
entre l’hypothèse théorique de la condition 
humaine en général et la réalité subjective 
(culturelle) spéci(que de chaque individu. 
Cependant, la similitude fait comme (gure 
transitoire partie des «  concepts flous  », 
méthodologiquement impopulaires car ils 
ne répondent pas à l’exigence d’exactitude 
scienti(que et semblent tout à fait inappro-
priés pour décrire et expliquer le monde de 
façon précise et claire. Comme le montre 
Dorothee Kimmich en se référant à Robert 
Spaemann, les similitudes organisent « une 
matrice de proximité et d’éloignement » qui 
permet d’échapper à une pensée idéologique 
en noir et blanc  : les similitudes ne peuvent 
pas être dé(nies objectivement, mais doivent 
être reconnues subjectivement. Selon Aleida 
Assmann, la similitude «  naît dans l’œil de 
l’observateur et est contingente, éphémère, 
imprévisible  ». Par conséquent, «  pour 
reconnaître des similitudes, l’observateur doit 
faire preuve de sa capacité de jugement  ». 

Cependant, en tant qu’«  idée di)use  », la 
similitude appartient  –  comme d’ailleurs 
les œuvres artistiques elles-mêmes  – «  au 
domaine d’un discours vague », car elles se 
soustraient (en règle générale) fondamenta-
lement à des interprétations univoques. Dans 
cette perspective, la notion de la similitude 
n’est pas encore exploitée de manière su$-
sante dans le champ des transferts culturels.
Un autre concept qui s’avère productif 
pour les études des transferts culturels a(n 
d’échapper à la pensée dichotomique est 
la circulation. C’est Pierre Bourdieu* qui a 
annoncé en 2002  –  après avoir focalisé ses 
études sociologiques sur les règles de l’art du 
champ culturel français – vouloir s’intéresser 
davantage à la «  circulation internationale 
des idées » et de ses « conditions sociales ». 
La sociologie de la culture de Bourdieu* 
est fondée sur l’hypothèse que, bien qu’en 
temps modernes l’art soit autonome, le succès 
artistique ne s’explique pas uniquement par 
la qualité de la production, mais demande 
à l’artiste de respecter et suivre certaines 
« règles » constitutives concernant la logique 
des interactions au sein du champ artistique. 
Suivant cette approche, Bourdieu* s’intéresse 
de façon générale à l’interaction constructive 
entre réception et production d’une œuvre 
d’art et déplace ainsi l’attention de l’idée 
d’une création libre et indépendante et d’une 
interprétation sans préjugés des œuvres vers les 
contextes sociaux, économiques et politiques 
dans lesquels les artistes et les spectateurs 
(inter)agissent. En mettant cette méthode en 
relation avec la théorie des transferts culturels, 
Bourdieu propose de s’intéresser davantage 
aux gate-keepers, c’est-à-dire aux acteurs 
principaux de la sélection qui permettent – en 
tant que médiateurs et découvreurs  – aux 
œuvres de faire (après avoir été traduites et 
transmises) objet de la circulation et aux 
auteurs d’exercer une in0uence au-delà leur 
champ culturel d’origine. Étant donné que 
le succès d’un artiste ou écrivain ne peut pas 
être facilement transféré vers d’autres pays 
et espaces culturels, il est possible de cette 
manière de mieux éclairer et mettre en relief la 
dépendance des artistes vis-à-vis des structures 
du contexte professionnel dans les processus de 
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transfert (inter)culturel : la notion gate-keeper 
ne met pas en avant la fonction (productive) 
des acteurs dans le champ transculturel 
comme des médiateurs rendant possibles des 
échanges, mais insiste sur leur fonction en tant 
qu’instances d’évaluation, de jugement et de 
sélection qui peuvent également faire obstacle 
aux transferts potentiels.
Bourdieu n’a (nalement pas pu réaliser son 
projet, mais il serait utile, dans de futures 
études touchant aux transferts culturels, 
d’approfondir davantage les réflexions sur 
le concept de circulation. Il s’agit ainsi de 
dépasser Bourdieu* avec Bourdieu* afin 
d’obtenir, sur la base des « règles de l’art », 
de nouvelles informations sur les « règles de 
la circulation ». Étant donné qu’elle contient 
déjà en soi l’idée de mouvement multidirec-
tionnel, une focalisation sur la circulation 
semble prometteuse afin de rendre plus 
visibles les processus de transfert entre deux 
ou plusieurs (sous-)champs culturels, tout en 
étudiant les interactions qui en résultent.
Cependant, comme pour l’histoire croisée, 
le concept de circulation ne remet pas en 
question la théorie des transferts culturels en 
soi, mais permet d’élargir la problématique 
des transferts interculturels et d’ajouter un 
aspect complémentaire à l’analyse a(n de 
pouvoir mieux tenir compte des e)ets de 
rétrocouplage, d’accorder une attention 
accrue au processus et de mettre en évidence 
les points aveugles des approches théoriques 
existantes voire de montrer comment on 
pourrait les éviter.
Outre l’impulsion méthodologique que 
les études franco-allemandes ont donnée 
à la recherche sur les transferts culturels 
en général, il faut également souligner leur 
in0uence particulière concernant plusieurs 
champs thématiques. Notamment le concept 
de réconciliation* en tant que «  Métarécit 
franco-allemand » (Corine Defrance, Ulrich 
Pfeil) et la question de sa transférabilité à 
d’autres États ou cultures se sont révélés 
productifs ces dernières années et devraient à 
l’avenir encore gagner en importance face aux 
guerres actuelles et con0its latents en Europe 
(ex-Yougoslavie, Russie-Ukraine, etc.).
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Le processus de rapprochement entre deux 
pays est-il compatible avec un travail de 
mémoire relatif au passé de sou)rance, de 
mort et de crimes ? Après la Seconde Guerre 
mondiale, des voix ont plaidé pour un juste 
équilibre entre une mémoire active du passé 
douloureux de 1939-1945 d’une part, et la 
construction d’un avenir positif franco-
allemand de l’autre. Ainsi, en 1953, Georges 
Lepeltier, ancien prisonnier de guerre en 
Allemagne, appela les Français à ne pas 
regarder seulement le passé douloureux, et les 
Allemands à ne pas se focaliser uniquement sur 
le présent et l’avenir. Mais très vite, au sein du 
processus de rapprochement franco-allemand, 
l’attitude s’est imposée de considérer que tout 
ce qui touchait à la Seconde Guerre mondiale 
était trop dangereux pour la coopération 
souhaitée ou en voie de réalisation. Au nom 
du rapprochement et de la réconciliation*, 
on préconisa qu’il valait mieux éviter de se 
confronter au passé. Ainsi, en 1956, le gouver-
nement de l’Allemagne fédérale protesta 


