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LES HITTITES ET LES HOURRITES, 
ENTRE MYTHE ET HISTOIRE: RÉCIT DE L'EXPULSION 
ET DE L'INTEGRATION D'UNE CULTURE ÉTRANGERE 

(-: 

Isabelle Klock-Fontanillc 
Universilé de Limoges 

Quand on aborde les textes historiques de l' Ancien Royaume hittite, on se heurte très rapidement 
à un certain nombre de problèmes, d'omières méthodologiques, caractéristiques des études sur l'his- 
toriographie hittite. En effet, dans le chapitre que le Catalogue des textes hittites' consacré aux textes 
historiques, on trouve différents types de textes, appartenant, selon notre puint de vue de moderne, à 

des genres littéraires très variés: 

- des textes proprement historiques, du type <<annales>>; 

- des récits mythiques ou légendaires qui évoquent un épisode de l'histoire hittite, ou en tous cas 

qui reOètent une réalité historique; 
- des parties de rituels: en général, il s'agit de la partie mythologique du rituel. 

01', traditionnellement, la recherche s'attache à séparer le bon grain de I'histoire, c'esl-lt-dire ce qui 

s'est ((réellement>> passé, de l'ivraie de la légende, à savoir les embellissements, les affabulations du 
prétendu noyau historique. En d'autres termes, on tente presque toujours d'insérer les événements qui 

sont décrits dan s un cadre historique et géographique, afin de proposer une trame historique cohéren- 
te et vraisemblable. Les études, même les plus récentes, tentent de trouver une eorrespondance, sou- 
vent terme à terme, et présentée sous forme de tableau, entre ce qui est narré et le référent extérieur. 

Ainsi, les historiens, et tous ceux qui proposent des approches historicistes, se meuvent dans la 

transparence du texte et du référent immédiatement décryptible et reconstructible qu'ils veulent y trou- 
ver. L'élude des textes a alors pour objectif de trouver une correspondance entre ce qui est narré (les 
actions ettes acteurs mis en scène par le texte) etle référent eXlra-linguistique (les événements histo- 
riques -parfois hypothétiques- (<agis>> par des protagonistes (<réels>>). Bien entendu, nous ne dénions en 

aucune manière la possibilité et l'importance de relations de ce lype, mais nous préférons laisser à 

d'autres cet épineux problème. 
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1.- I.es lextes hittites sont répertoriés d3ns le Catalag'U' des textes Mttites (CTU) : E. I.aroehe. Catalogue des textes hittites, París 

1971; <<Catalogue des textes hittites, premier supplément", Rel'/U' !tittite et asiauiq'''', XXX, 1972, pp. 94-133. On cite tradilÍolllle- 

lIement les textes par lellr nllméro dans le CI'H. 
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LES HI'ITITES ET LES HOURRITES, ENTRE MYTHE ET HISTOIRE 

Ce type d'npproche est encore plus in1'ruetueux pour la guestion que nous souhaitons aborder id: le 

moti1' du Hourrile. En ef1'et, In parlÌcularité, c'est que I'archéologie ne nous dit rien, ou pas grand chose: 
la connaissance première des Hourrites procède de doculllents écrits et non pas de vestiges déeouverls 

par I'archéologue. Quels sonl ces vestiges linguistiques? Le plus souvenl, c'est I'onomastique qui per- 

met de juger de la présence des Hourrites dan s lelle ou telle ville. Mais, pour l' Ancien Royaume, ce sont 

surtout les lextes historiques trouvés dans la eapitale hittite qui nous les 1'ont connaître. 

De manière très factuelle, on peut résulller en quelques phrases ce que représenle le problème hou- 

rrite pendanl l' Anden Royaume hitlite. 

Durant la prcmière phase de I'histoire hiltite, qu 'on appelle l' Ancien Royaullle (1650-1465 avant 

J.c.), le J-lourrite apparaît dan s les textes à la fois eOlllllle un ennemi pas comme les autres et comllle 
I'ennellli essentiel dont le royaume hitlile doit sans cesse repousser les assauts. A lel point que, pen- 
dant cetle période, le mot [illr!a- <<hourrite>> équivalnit souvenl à <<ennellli hourrite>>, san s même qu'on 
ait hcsoin d'ajouter le détenninatif habituel pour <<ennemi>>, KUR'. Mais la particulnrité, c'est qu'à 

cetle époque, il n'y a pas d'étal hourrile. Au point de vue géographique, le lerllle s'applique à des grou- 
pes de populations dissélllinés du Zagros à la Méditerranée, à travers des organismes politiques allogè- 

nes, en lllajorité sémiliques. En fait, I'unité de ce peuple est mnrqué par sa langue et par sa religion. 

Les Hourrites sont des populalions originaires du Caucase du Sud et des monts d' Annénie qui se sont 

infiltrées en Haute-Mésopotamie et en Anatolie orientale aux lIlème el llème millénaires avant J.e.. 
Elles se caractérisent par leur langue agglulinante très ditTérente des parlers sémitiques ou indo-euro- 
péens, par leur panlhéon, par leurs mylhes. A un certain momenl -les spécìalisles ne sonl pas d'accord 

sur In date-, la Haute-Mésopolamic, qui consistait en une lllultitude d'Elats, subit une unitïcation poli- 

tique et devient un grand Elal qui se nomme Ijurri, Ijanigalbat ou Milanni. Le lllécanisme de cetle uni- 
ficalion nous éehappe, mais il semble hien qu'un groupe d'Indo-Européens venu de l'Est ait joué le 

rôle de catalyseur dan s ce processus. Quoi qu'il en soit, el bien que la dynastie régnanle ait continué à 

donner des noms indo-aryens à ses membres lllâles, e'esl I'élémenl hourrite qui n pris la place pré- 

pondéranle dans ce nouveau royaumc el qui ya illlposé son langage eOlllme langue officielle. On pense 

que le long eonflit qui a opposé les Hourrites aux Hiltites est pcul-êlre la cause profonde de I'alfai- 

blissement hitlile à la fin de l' Ancìen Royaume. A cetle époque, le royaume hitlile s'écroule et l' Anu- 
tolie centrale entre dans une période d'anarchie. Le premier prohlèllle qui se pose esl le suivanl: les 

}-liltites conslruisent une représenlalion des Hourrites avanl même que ceux-ci soient une entilé politi- 

que. Anticìpons: on sail que le relèvemenl hitlite a été I'æuvre d'une dynaslie nouvelle, vraisemblab- 
lemenl -et paradoxalement- d'origine hourrite. Un des rois de eetle nouvelle dynaslie, Suppiluliullla 

ler, regroupe les trihus dispersées, écrase le Mitanni el s'assure l'hégémonie sur la Syrie du Non!. L'ac- 
te de 1'ondation de l'Empire esl scellé par I'annexion du Kizzuwatna et par la créalion d'élats vassaux 

ou tributnires entre l' Alllanus, l'Euphrate et le Uban. Cetle période, qu'on uppelle l'Elllpire (1465- 
1190 avant J.c.), présente un paradoxe: ces rois, qui écrasenl I 'état hourrite, illlposent el diffusent la 

culture, la religion el l'onomaslÌque hourrites. Cc paradoxe constitue le deuxièllle problèllle auquel 

nous tenterons d' apporter des élélllents de réponse. 

Ainsi, le réel, nous ne pouvons pas, ou mal, I'atleindre. Ce que nous avons, c'est un messnge tÏni: 

c'est une lapalissade de clire qu'un texte n'est pas du vécu, lllais du narré, et une banalité de dire que 
les res ge.l'tae ne sont connues que par I'historia rerll/lI ge.l'ta/ï/III. P. Vidal-Nnquet, s'interrogeant sur 
la notion de <<fait>> en histoire, illustre son propos par I'exclllple de Masada (récìl de Flavius Josèphe)-'. 

Or gu'esl-ee-que Masada? C'est un rocher escarpé, panni d'nulres rochers escarpés, qu'on peut situer 
géographiquemenl. C'estégalement un lieu de pèlerinage. Mais ce lieu de pèlerinage existe d'abord 

parce que Masada est un lexte, plus exactelllent un récìt (dont il existe plusieurs versions): 

2.- Pour les transcriptÎo[}s. nOLlS utilisons les codcs traditionncls : les minusculcs romaincs r~préscntcnt des termes hittites. \t.:s rnajus- 

culcs rlllllaÎncs les tcrmes suméricns el les Ill,uusculcs italiql1cs les termcs akkudicns. 

3.- (~Constitution du fait cn Histoirc)), Hisfo;re ellin}:uistique, ACfi'S de la Tab/e ronde <dÆlIlgll/-:es el Sociélé>>, École Norlllale Supé- 

riellre.!'aris. 28-29-30 avdl 1983, pllhlié SOllS In direclion ùe !'iene Achard. Max-Pelcr Gmenais. Dolorès Jalllin. !'aris. Édilions de 

la Maislln des Scienees de l' HOl11lJle. 1984. pp. 191-199. 
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ISABELLE KLOCK-FONTANILLE 

Et le fait dan s tuut cela'! Que nous construisiuns un imaginaire doit-il vous faire oublier "ce qui s'cst passé 

authcntiquemenl" sur le rucher de Masada'! 

Nous ne savons pas cela dan s le détail, et nous ne pouvons pas le savuir.[...] 11 y a le I'éel qui résisle, 

COUUlle le disait jadis Ferdinand Alquié, et dans le cas de Masada, le réel résiste fort bien: le siège de la 

forteresse ne fut pas un fantasrne. Mais dès lurs, !orsqu'i! est question de fait,je ne puis que revenir à mon 
point de déparl: le fait n'existe pas en-dehors du sens et ce sens n'apparaÎt qu'avec I'historieu qui le lui 

dunne. 

Pour revenir à la question des Hourrites: nous ne savons des Hourrites de cctte période que ce quc les 

I1ittites nous en disent. Ajoutons à cela que notre connaissance du pcuple hittitc et de sa littérature 
découle prcsque entièremcnt des débris dcs bibliothèques rctrouvés dans les ruines de la capitale 

Uattusa. Par conséquent, comme il s'agit d'une littérature <<officielle>>, qu'elle a le plus souvent été 

écrite post el'entlllll, et que la réalité empirique ne nous est pratiquement pas autrement accessible, la 

question de l' authcnticité des événcments se pose: déformation, censure, choix parmi les événe- 

mcnls.... Toutes les conditions sont remplies pour qu'on doute de la qualité <<documentairc>) des textcs 

dont nous disposons. 

Ce qlli est proposé dans les textes hittites par les Hillites eux-mêmes, c'cstune lecture <<culturelle>> 

des événements historiques. Bo Ouspenski rappclail que 

Pour expliquer les événernents historiques, les possibilités sont nomoreuses, et par conséquent les mêmes 

événements pcuvent être interprétés de diverses manières: en particulier sous l'angle de la politique, de I'é- 
conomique et du social, de la culture et de la sémiutique, etco lo..] L'approche culturelle ct sémiolique de 

I'histoire suppose le recours au point de vuc interne des protagonistcs du processus historique: ce qui est 

signifiant est alors ce qui est signifïant de Icur point de vue.' 
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Celle approche présuppose la reconstitution d'un système d'idées qui font que tels événemenls sont 

perçus comme ils le sont, el qu'on y réagit comme on y réagit. 

Dans cette pcrspective, le proccssus hislorique, qui n'est qu'un cas partÍculier de la cullure, peut 

être présenté comme un processus de communÌcation, un système de relations entre I'homme etla réa- 
lité qui I'entoure, c'cst-à-dirc un mécanisme de transformation et d'organisation de l'information pro- 
vcnant du monde extéricur. Ce qui cst important dan s cette perspective, c'est I'éclairage donné aux 
événements qui se voient allribuer une signification. 

Pour le formuler autremcnt, ce que les tcxtes nous proposent, ce sont des représcntationso Articu- 
lés autour des mêmes notions fondamcntales, se fondant sur la réalité nalurelle el sociale pour en don- 
ner une représentation originalc, ils sont sous-lendus par la mêmc idéologie, don! ils nc son! au fond 

que des illustrations diversement actualiséeso I.e mot es! à prcndre au sens dUll1ézilien, c'est-à-dire, un 
système, une conception e! une appréciation dcs grandes force s qui animent le monde el la société, ct 

de leur rapporl. Cesl, dans une société donnée, considérée comll1e un cnsemble homogène, l'indis- 
pensable élément commun qui en rassemble les différcntes parties (droit, religion, rituc1s ..o) en leur 

offrant un cadre et une référence uniqueso Pour quc la totalité sociale soit (ou apparaisse) une, il suffit, 
se\on Dumézil, que ses principallx éléments constitlltifs se rattachent d'une manière ou d'une autre à 

ce point noda!. Mais je rappelle que pour Cìo Dumézil, l'idéologie n'a pas de fonction politiquc, con- 
trairement à ce que pourrait laisser supposer l'accep!ion courante du mol. 

Dans cette perspective, I'hisloire -quel que soit le lype de discours dans lequel elle se manifeslc- 
cst un travail de transformation d'un matériau (le réel brut) en discourso 11 es! beaucoup trop simplis- 
te et réducteur d'évoquer le rapporl entre <d'opération historique>> et I'objet-réel comme le fait Eo 
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;í 4.- B. OllSpCIlSki, ((Jlisloirc el sémíoliquc. Le tcmps pcrçu COllllllC prohlèmc sémiotiquc)), dans 1. Lülmun - H. Ouspenski. S('imh}ti- 

ljue de /0 eu/rafe rllSSl', Traduit dll mssc et 31lnoté par r. Lhocsl, Lallsnllnc, J.'fìgc di HOIllI11C, 1990, p. 273. 
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LES HITTITES ET LES HOURRITES, ENTRE MYTHE ET HISTOIRE 

On a parfois )'impression que les Vieux I-Iittites, c'est-à-dire les premiers Indo-Européens d' Anatolie, à 

l'instar de leurs lointains parents d'ltalie, ont affahulé dès que les traditions se perdent pour eux dans de 

lointaines lénèbres.' 

Par conséquenl, des questions comme celle du Hourrile, qui semble pourtant un problème hislori- 
co-polilique, si elles sont abordées du seul point de vue véridictoire, ne peuvent pas trouver de répon- 

ses satisfaisantes grâce à nos seuls textes. 

Dans la perspective que nous proposons, le Hourrite est un motif historique doublement détermi- 
né: d'une part, j] participe bien enlendu de J'univers de référence, et à cet égard, j] obéit aux principes 

de recoupement, d'identification et de localisation spatio-temporelle, comme tout autre, mais cet aspect 

nous échappe en grande partie; d'autre part, il participe de I'effort de cohérence et de- donation de sens 
qui caractérise le discours historique. A cet égard, le hourrite se présente comme une <<configuration>> 

dOlée de traits sémantiques, de fonctions narratives et de valeurs idéologiques. Nous avons donc cher- 
ché des méthodes d'analyse qui nous permettaient de mieux <<lire>> les documents, qui sont aussi le 

matérieu à la base du travail de l'historien. La lecture de la théorie de la sémiosphère de Lotman nous 

a permis d'en mettre en lumière le mécanismeó. 

Le discours construit un espace où la culture fonctionne bien, un es pace où il Y a les valeurs. Cet 

espace que Lotman appelle la sémiosphère, bornée par des frontières, est centrée sur le <<Ilous>> (carac- 

térisé par la culture, l'harmonie, l'intérieur) et exclut le <<eux>> (I'autre, le barbare, l'étrangeté, le chaos, 

l'exlérieur). De fait, toute culture commence par diviser le monde entre <<son propre>> espace intérieur 

et <<leur>> espace extérieur. Lotman explique en outre que la frontière est une partie nécessaire de la 
sémiosphère: il ne peul y avoir de <<nous>> s' il n'y a pas d' <<eux>>. La culture ne crée pas selllement son 

propre type d'organisation interne, mais aussi son propre type de <<désorganisation>> externe. On peut 
dire que le <<barbare>> est créé par la civilisation et eIle en a besoin aulant que lui a besoin d'elle. Elle 
crée son image inversée. 

Ainsi en est-jl pour le HOllrrÍle. En effel, si onlit les texles, on se rend comple que la <<leclure>> que 
les Hittites font des Hourrites pendant l' Ancien Royaume est fondée sur la pratique syslématique de 

l'écart. Il ya construction d'une altérité <<transparente>>. Dans un premier temps, la différence, I'étran- 
geté, la mltlveauté s'imposent: par exemple, dans un texte, à propos de l'armée hourrite, le terme 11'(/[- 

kUIV(/1l est utilisé; on ne connaît pas la signification exacte du mot, san s doute quelque chose comme 
<<mauvais présage>>; en effet, les quelques occurrences du terme sont toujours liées à un événement sur- 
naturel, étrange, et plus précisément désigne une faute au sens de rupture de I'ordre du monde: par 
exemple, à propos d'une reine qui a mis au monde 30 fils la même année. Et dans un deuxième temps, 

selon un principe somme toute assez banal, on appréhende cette étrangeté, on la traduit en mettant en 

ællvre un schéma d'inversion. En d'autres termes, ce qui caractérise le HOllrrite dans les textes de J' An- 
cien Royaume, ce sont des anti-valeurs, l'envers des axiologies de base. 

Dans son étude sur J-Iérodote, F. lIartog explique que le principe d'inversion est 

une manière de transcrire I'altérilé, en la rendanl aisée à appréhender (c'est la même chose, à cela près quc 
c'esll'inverse) dans le monde où l'on raconle, mais il peul aussi fonctionner comme principe hcuristique: 

il perrnel dc comprendre, de rendre compte, de donner sens à une allérité qui sans cela resterail complèle- 

menl opaque: l' inversion est une fiction qui fait "voir" el qui fait comprendrc: elle eSI une des figures 

concouranl à I'élahoration d'une représcntation du monde.' 

En présentant très rapidement ce qu'on savait des Hourrites, nous avons indiqué que les Hourrites 
n'étaient pas traités comme des ennemis habituels. Cela tient essentiellement au fait que, comme cela 

5.- E. Larochc, <<Langucs el civilisations de l' Asie Mincurc)), AWllIllire tlu Collège de Frallce. Résumé des cours ellH1WlIU, 1984- 

1985, pp. 613-618, pp_ 614-615. 

6.- Y.M. I.otman, Ullil'erse of lI1e milld, Cl semiolic II1eOl)' of cllllllre, I.ondoo - Ncw York, l.B. Tauris & eo. Ud, 1990. 

7.- E Hartog, l-e miroir d'Hérodole, essai sllr ICl rel,réselllCllioll de I'(///Ire, París, Gallim"rd, 1990 (nouvcllc édilion), p. 227. 
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ISABELLE KLOCK-FONTANILLE 

a été signalé, à cette époque, il n'y a pas d'entité politique correspondante, pas de frontières délimitant 

un Etat politique. En fait, les Hittites combattent une langue, une culture. Ce caractère Oou, inconsis- 
tant est à la fois très inquiétant, et en même temps, laisse la porte ouverte à tous les fantasmes. De fait, 

c'est ce caractère f10u qui fait qu'on ne peut pas se battre contre eux, et afartior; pas les vaincre, ni les 

faire entrer dans le système de vassalité mis en place de manière systématique par les rois hittites, ni 

même entrer en relation avec eux. 

Cela fait penser à un passage d'Hérodote: lors de la campagne contre les Scythes, voici les paro les 

de Coès à Darius qui ordonne de rompre le pont sur !'!stros: 

Lllisse le pol/l, pO/lr q/le 110/101' ayol/s /ll/e voie de re/o/lr ass/lré, cal' ce q/le je cra;l/s, ce 1/ 'est pos q/le 1/0/101' 

SOYOI/S vail/c/ls par les .'lcy/hes, mais q/le 1/0/101' l/e les /ro/lviol/s pos. (IV, 97)' 

Cal' les Scythes n'ont ni ville, ni culture, ce sont des nomades, ils sont inaccessibles. 

11 en est de même pour les Hourrites. Les textes hittites manifestent une incapacité des Hittites à 

avoir une représentation directe des Hourrites. Par cxemple, dan s un texte, I'armée hittite va engager 
le combat contre les Hourrites. Mais auparavant a Iieu une éprellve pour déterminer s'i1 s'agit d'hom- 
mes ou de dieux. Voici le passage, dont le détail nous échappe, mais dont le sens d'ensemble est c1air: 

Kal/i/l pri/ de la vial/de de COc/101/ c/li/e e/la dé posa devall/ DUMU.MAlj.LfL <ell disal//>: ((s'illa dhig- 

lIe, c'est /111 die/l, s'ill/e la désiXlle paso c'es/lIIlllOlIIlIIe e/I/o/ls le cOlllballroll.p>. DUMU.MAlj.LfLpri/la 

vial/de de coc//(JI/ et la 1//(lIlgea: 

Autre exemple: certains textes hittites de I'j\ncien Royaume n'utilisent pas le terme habituel 
d' <<ennemi>>, c'est-à-dire soit le sllmérogramme Lu KUR, soit le terme hittite ara[lzella-, qui signifie très 
précisément <<étranger, qui vit à I'extérieur des frontières>>. Contrairement à ce terme qui renvoie à une 
extranéité matérieIle ou loeale, le mot qui désigne parfois I'ennemi hourrite est dameulla, qui exprime 
une extranéité abstraite ou cultureIle. 01', comme nous I'avons dit, I'identité des Hourrites était cultu- 

relle, et non politique. Ces deux exemples témoignent du [ait qu'une construction symbolique avec un 
référent est impossible, parce que celui-ci est inaccessible. 

Par conséquent, la frontière, dont parle Lotman, a certes un rôle de frontière, mais surtout elle va 
jouer le rôle de miroir, miroir dans lequel on regarde I'autre, image inversée. En d'autres termes, le soi- 

même devient le référent pour la construetion de I'autre. Ce mécanisme d'une construetion spéculaire 
eorrespond au premier problème signalé au début de I'étude. 

L'image du Hourrite va pouvoir peu à peu se préciser. Ou pour reprendre les termes de Lotman, eet 
apport extérieur qui, dans un premier temps, était perçu comme étrange, inquiétant, va peu à peu être 

traduit dans les termes du <<propre>> et du <<nôtre>>: peu à peu, on cherehe à <<remplir>> ee qui se passe de 

I'autre côté de la frontière, on crée un alter ego, une dualité. Le Hourrite, e'est le non-hittite, I'anti-hit- 
tite. Les motifs liés à la représentation du Hourrite dans les textes [onctionnent comme des anti-valeurs, 

envers des axiologies de base propres à la culture hittite. Pour ces derniers, le Hourrite est donc 
l' <<autre>>, et le signe de son altérité, c'est son inhumanité, son exclusion du genre humain: iI n'appar- 
tient pas au même univers culturel, ni même à la civilisation et à I'humanité. II y a essentiellement deux 

figures concrètes qui manifestent cette altérité chaotique, construite sur un mode spéculaire, comme 
stricte inversion: le eannibalisme et le refus du code de la guerreo 

Outre des expressions comme <<I'armée hourrite mord comme un chien>> ou de passages décrivant 

et insistant sur les mutilations [aites par les Hourrites, un texte, malheureusement très lacunaire, est 
particulièrement intéressant pour notre propos (CTH 17). Outre le passage de I'épreuve cité plus haut, 
voici deux extraits: 

8.- Cité par E lIartog. 01'. dI., p. 76. 

9.- Ce passage est extrait du C/H /7. K,miu est 00 gouverneur vassal du Graod Roi hinite. DUMU.MA.LÍL eslle chef eooerni. 
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LES HITTITES ET LES HOURRITES, ENTRE MYTHE ET HISTOIRE 

... eelui-ei <eSI> de la viallde saerée pour \'OUS 
.... /:llOlIIlIIe qui lIIeurl parllli eux, ils le lIIaugelll. Lors- 

qu 'ils voielllulI hOlllllle gras, ils le luelll el i/s le 1II(lIIgelll. 

I...J 

............i1s 
les lIIal/gel/l, <seul?> Zuppa s'éehappa, 

l/s........ Nous /IOUS elllparâllle,l' des lIIessagers d// 

roi d'Alep elllous les laisslÎllles de IIOUVe(l// partirà Alep, l/s s'elllparèrel/I de la lIIère de Z//ppa à 'fïlliJipa. 
la lIIèrel/l ella lIIal/gè/'el/l, 

Le cannibalismc s'oppose à deux motifs dans l'univers eulturel hillile: 

- d'un point de vue politique, on aura le cannibalisme vs la t'rugalité. Par exemple, dan s le Tes/a- 
111<'1// poli/iqlle de !Jaltll,Wi ler (CTI-l 6), le vieux roi malade donne des eonseils au nouvel héritier qu'il 

a ehoisi: 

Si 111 reliells la parole de 101/ père, 1// IIImlge/'as dll pail/ el 111 boira.I' de I'eau; lo/'sq//e I'âge ad//lle sera dmls 

1011 ell'/I/; III(//Ige deux 0// lroisfois pa/'jo///' ellro//ve-I-ell biel/! F:I q//mld la vieillesse sera dalls 101/ eæ/l/; 

Imis loullol/ sao/Î/; ellléglige la pa/'ole de 1011 père. (S 19) 

La modération est une qualité des bons rois et elle est figurée dans le texte par la frugalité dans la 

nourriture. Le cannibalisme, quant à lui, se situe du côté de l'excès. Toujours dans le Testall1el1/ poli/i- 
que de ljaltu,Wi ler, l'excès dans la consommation est un signe de non-participation à la socialité, de 

non-appanenance au corps social (le complot et le'bannissement y sont liés). En rait, l'excès n'est pas 
envisagé en termes de quantité ou d'intensité: en raire trop, c'est franehir un seuil, c'est rompre un 
équilibre et basculer dans un autre universo Dans le Testall1el1/ poli/iqlle de lfaltusili ler, les coupables 

de complot étaient bannis et condamnés à ne plus appartenir à la société: 

Ma fil/e a désl/(J//o/'é 11/(/ lêle el 11101/ /10111; el 1II0i, le roi, Fai pris lila fil/e el je I'ai ralllel/ée ieí depuis 

!jall//.\:a; [...] El/e a /'epo//ssé la parole de .1'011 père el el/e a b// le sal/g desfils duljalli; ellllail/lel/(//II el/e 

esl b(//ulie de la vil/e. Si el/e el/I/'e dal/s lila lIIaisol/, el/e boulever.\"era lila lIIai,I'oll; si el/e va dal/s la dI/e 
de [/allu.\:a, el/e la po//ssera à la révolle pOlI/' la deuxièllle fois. lJl/e lIIaisol/ a élé eOl/slruile pOlI/' el/e dal/.\" 

le pays; q// 'el/e lIIallge el q//'el/e boive .1'(//1.1' arrêl. (S 17) 

Les Hourrites, eux, n'appartiennent même pas à l'humanité, et donc, n'obéissent pas aux mêmes 
règles que les Hillites. Ainsi, !'opposition entre entre l'allitude des Hillites -qui laissent partir les mes- 
sagers d' Alep (par clémence?)- et les Ilourrites -qui les mangent- ne sert pas seulement à mettre en évi- 

dence une barbarie présumée des Hourrites, mais à présenter deux systèmes <<politiques>> ou 
axiologiques opposés. Ou plus exactement, à présenter un système et son double inversé, son négatif. 

On ne peut s'empêcher de penser à l'analyse que Levi-Strauss avait proposée du cannibalisme dans 

Tris/es /ropiqlles'O, sans chercher le moins du monde àplaquer celle-ci sur notre cas. On constate cepen- 
dant que, dan s les textes de l' Ancien Royaume, le cannibalisme est une des figures (;oncrètes que peut 
prendre le refus de l'échange. C'est un motif récurrent dans les textcs, et ce à tous les nivcaux: entre 
les ent:1nts et leur père, entre les sujels el le roi, entre les hummes el les dieux. Ces figures pcuvenl êlre 
employées mélaphoriquement. On I'a vu à propos à propos de la tille qui a eomploté contre son père: 

El/e a repoussé la parole de .1'011 père el el/e a bu le ,Hlllji des fil,l' duljalli. 

Voici ce que nous apprend l' Edi/ de lfaltll,Wi ler (CTH 5): 

1:llOlIIlIIe de Zalpa a /'epoussé la parole du père, voilà el' qui eSI arrivé à 7..alpa! L'holllllle de {/aH//lI'a (/ 

repollssé la parole elll père, I'oilà ee qlli esl arrivé à !jaJ.(lIlva! Le prillee d'Alep a repo//ssé la parole dll 

père el Alep sera délmile. 

10,- A les étudier du dehors. 011 seraillenté d'opposer deux types de soeiétés: eelles qui pratiquel11l'al1lhropophagie, e'est-à-dire qui 

voicnt dans J'ahsorption de ccrlains inùividus détcnlcurs de rorccs rcdoutahlcs le seul moycn de ncutraliser celles-ci. et mêmc de les 

mettrc ù profìt; et ecHes qlli, cornmc la nÔtre. adoptcnt ec qu'on pOllrrait appclcr l'mztllropémie (du grec, émeill, vomir); placécs 

dcvant le rnêmc problèmc. cllcs ont choisi la so!utinll invcrsc consistant à cxplIlser ccs êtres rcdolltahles hors du corps social en les 

tenant tcmporairclllent ou définitivemcnt isolés. sans contact avec I'hllmanité, dans des établisscments destinés ù cet usage. (Tristes 

lropiqllc.I', París, !'Ion, 1955, p, 448) 
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Ce gui est intéressant ici, c'eslle changement de registre: nous sortons du discours pour passer à I'ac- 
te. Alep est une ville hourrite. Les causes de la future destruction d' Alep sontles mêmes que celles qui 

onl provoqué celle de la ville de Zalpa. 11 se lrouve que nous en possédons le récit (CTI! 3). Le texte 
raconte comment, sur plusieurs généralions, les rois hittites onl tenté d'instaurer un système de rcla- 
tions avec Zalpa (par des lraités, des mariages,...). DI' Zalpa semble saboter systématiquemenl ces len- 
tatives. Les relations avec Zalpa étanl impossibles à gérer, la destruclion est l'ultime et détinitive 

solution. Pour Alep, il en sera de même: refilser la parole dll père, c'est refuser les relations, ou plus 

exactement le code axiologique proposé par Ijaltusa. 

Soyons plus précis: ce gue Ijaltusa propose à Zalpa, ce sonl des relations basées sur la contractuali- 

sation, sur un échange. Du côté de Ijallusa, c'est donc le juridique qui domine. Mais dans la mesure oì:1 

Zalpa sabote systématiquement ces lcntalives, altusa répond par une campagne militaire el détruit la 

ville. On le voÌl, chacun des deux aspects se traduit par des interventions relevant de principes ditt'érents. 

D'un côté, des interventions relevant d'un principe d'action: dans ce cas, la délcrmination du résultat 
objectif dépend de I'issue d'un affrontement direct; les protagonistes sont placés face à face comme des 

adversaires sur un même termin, ils se mesurentl'un I'aulre ouvertement, en une épreuve, ella décision 
apparticnt alors au vainqueur, c'est-à-dire au <<plus fort>>. D'un autre côlé, nous aurons des interventions 

fondées sur un principe de stratégie, lorsque l'un des sujets, au lieu de s'opposer direclemenl à I'autre, 
dans le but de l'empêcher de réaliser son objectif, lente, d'une manière ou d'une autre, de peser sur sa 

volonté. Mais ce type d'échange suppose un univers de valeurs commun, la connaissance etl'accepta- 
tion (la reconnaissance) de cel universo 11 présuppose aussi que les deux parties soient considérées 

comllle dotées d'une égale capacité juridique, à défaul de laguelle elles n'auraient évidemlllent pas pu 

s'engager dans une opération de nature à déterminer la décision sur la base du principe de réciprocité. 

DI', les lIourrites étanl à I'extérieur de la sémiosphère, là oì:1les valeurs ne fonctionnenl pas, iI n'est 

pas possible d'entrer en relalion avec eux, el a t'ortiori de signer des traités avec eux. Le Hourrite, ou plus 

exactement le roi de I)urri, apparaît à l' arrière-plan, sans être pratiquement jalllais nommé, de toute une 
série de traités signés entre le roi hittite et des rois vassaux. Mais en lisant altentivement ces traités, on se 

rend cumpte que le véritable destinataire du discours n'est pas le destinataire apparent, à savoir le roi vas- 
sal, mais que le discours s'adresse en fait àcelui que les textes appellentle roi de IjUll"Ì. De fail, c'est lui 

gui représente le vrai danger: militairelllent d'une parl et aussi parce gu'il ne respecte pas un certain nom- 
bre de codes, comme on l'a vU. Et même guand il est possible de eonclure un lraité, de toutes façons, les 

clauses ne sont pas respeclées, ce que les textes ne manguent pas de mentionner avee insistance. 

- Le refus de l'échange se retrouve d'un point de vue religieux: on aura alors le cannibalisrne vs 

le respect des dieux. C'estla lecturc qu'on peut faire d'une partie du CTH /7: 

:: 

jj 

... cellli-ci <1'.1'/> de la vi(///{Ie sacrée pOllr VOIIS .... L'IIO/I//l/e qui /l/eurt par/l/i eux, ils le /l/al/gel//. Lors- 

qu 'i/s I'o;elllllll 110/1//1/1' gras, i/s le /111'1// e/ ;Is le 11Imlgel//. 

Là encore, le passage oppose deux attÌludes: le Hourrite est présenté comme un être qui n'a aueun sens 

du sacré. En cfTet, .\:lIppal qui signifie <<animal, viande sacrée>> dérive de .vllppi- <<sacré>>. Le pluriel neu- 
tre UZUsllppa signifie <<chairs, viandes réservécs à un usage sacré>>. C. Watkins étudie ee Illot par com- 
paraison avec ombrien sl/pa: 

Un passage de la prière de Kantuzilis nous éclaire sur le Iien qui existe entre le sens de l'adjectif hittite 

suppi- et la notion de eonsommation interdite. .I:;-I;-I/;-/l/i-/l/a-/l/u ku-;/ .I:U-Up-p( a-da-al/-I/a I/a-a/-/a a-m 
I/(I-a/ Ú-UL ku-u.li-s'a-al/ ka e-du-ul/ "Mais ce qui est saeré (.I:UPp;) à mon dieu (et) ne m'esl pas permis 

(/I{llIa am) de manger, je ne I'ai jamais rnangé." (KUR XXX 10 Ro. 13.) Le .I:UPP; est sacré, consacré aux 

dieux, et réservé aux dieux; pour les homrnes, par conlre, il est proscrit; il est tabou. On discerne claire- 

rnent cette identité au travers d'une série d'équations sémantiques en hittite. Dans ce passage, supp; "saeré" 

(au dieu) est eornplélé par I/alla ara "non permis" (aux hornmes)." 

ara signitie très précisélllent <<qui est conforme à l' ordre du monde>>. 

11.- <<La désignalion indo-curopéenne du "tahou")), POlir l~'m;!e l/el1\'ellisle, sous la dircction dc J. Kristc"íl, J. C. ~.1ilncr. N. Ru\Vct. 

Paris. Scuil, 1975, pp. 208-214, p. 212. 

171 

, 
. 

i 

l' 
\; 

1 

~i 
~.j 

.... 1....... 
~ 



LES HITTITES ET LES HOURRITES, ENTRE MYTHE ET HISTOIRE 

Celle absence de respect de la part des Hourrites pour ee qui est sacré, pour le religieux, a comme 
conséquence leur attitude dans le combat: dans les Acres de Ijaftl/sili le,. (CTH 4): 

I:allllée SlIil'allle. je lile rel/dis el/ ArZilIva. el je lellr armellai lellrs blEllfs ellellrs 1II01l/01/S. Mais dal/s IIIO/l 
dos, 1'IlOIIIIIIe de la l'il/e de !jllrri el/1m dal/s <11101/> pays, el follS les paysfirel/lla gllerreo (*5) 

S'ils attaquent par derrière, et que, donc, ils ne respectent en aucune manière le code de la guerre, c'est 
précisément parce que la guerre n'est pas pour eux un jugement de la divinité. 

Une fois que la nouveauté est réinterprétée dans les termes de l'ancien, cette construction d'un simu- 
lacre dans les termes du <<nôtre>>, de la cohérence n'est pas statique. Un dialogue s'instaure entre I'inté- 
rieur et I'extérieur. Peu à peu, cet apport étranger n'est plus reconnu comme étranger et on s'en nourrit. 
Cette construction d'un sirnulacre selon un principe somrne loute assez banal fait que ce qui était inco- 
hérence, chaos, disjonction entre peu à peu dans le systèrne et acquiert donc une certaine homogénéité. 

Lotrnan le signale, la notion de frontière est arnbivalenle: à la fois elle sépare et elle unifie. c11e est le 

Iieu où ce qui élait <<exlérieur>> est transformé en <<intérieur>>, où l' <<étranger>> devient une partie de la 
sémiosphère. Le simulacre va ainsi pouvoir devenir acleur. De manière quelque paradoxale, on consta- 
te que, dans quelques cas, les textes proposent une image positive du Hourrite. Dans I'Edir de Telibilll/ 
(CTH 19), le roi Telibinu, pour mettre fin à la série de meurlres qui onl ensanglanté la famille roya le et 
d'intrigues de loules sortes pour accéder au trône, met en place une loi de succession, qui restera d'ai- 
Ileurs la loi successorale jusqu'à la fin de l'Ernpire. Mais auparavanl, il fait un rappel historique, énu- 
méranl tous les rois qui I'ont précédéo Ceux-ci se divisent en deux séries: une série de <<bons>> rois est 

suivie d'une série de <<mauvais>> rois. Les molifs caractéristiques de la première période son!: I'union, la 

suprématie militaire, I'administration des 'conquêtes. Pour la deuxième période, nous trouvons le crime, 
la vengeance, la crainte, l' absence de prospérité, la rébellion, le secrel. Dans chaque partie, il y a un épi- 

sode concernant les Hourrites. Voici ce qui est dit de Mursili 1, un roi de la première série: 

I/ al/a à Alep et il al/éal/tit Alep. I/ mpporta å Ijalllloça des captifs d'Alep et SOl/ biell. EI/sllile il al/a å Baby- 
IOl/e el il al/éalllil Babylol/e. I/ cOlllballilles lrollpes IIollrriles el il mpporla à Ijallll.ça les caplifs de Baby- 

lO/le el SOI/ biel/. (*21) 

Dans la deuxième partie, quand il s'agil de l'Ois iIlégitimes el qui onl aecédé aulrône par le crime, non 
seulemenl les Hourriles sont vainqueurs, mais ils servent même d'instrument à la vengeance divine 
(l'épisode est particulièrement développé). On se rend cornpte que ce motif du Hourrile finit par être 
utilisé à des fins idéologiques, permettant de justifier la fonction royale. 

Résumons: lors d'une première phase, les textes nous déerivent un état de réception passive de la 

nouveauté, de I'étrangeté, témoignant ainsi d'une incapacité à se représenter I'autre comme un référent 
stable. Suit une phase, où la culture hittite interprète cet étrange en fonction de ses propres axiologies, 

sous la forme d'une construction spéculaire: le Hourrite fait alors partie de la culture hittite. Comme 
Lotman le rnonlre, il finit par y avoir méconnaissance de I'altérité, dissoute dans la eulture d'accueil. 
Lolrnan décrit une dernière étape; en effet, à un momenl donné, a lieu un renversemenl complet de la 

place et de I'image des Hourrites dans I'univers axiologique hittite: de I'ennemi, comme on I'a vu, can- 
ni bale, irrespectueux des dieux et du code de la guerre, ils sonl devenus la norme même de la culture, 
en particulier dans le domaine religieux. De fait, à partir du XIVème sièc1e avant J.c., une fois que la 

nouvelle dynastie a détruit le Mitanni hourrite, on assiste, non pas à une assimilalion de certains trails 

ou éléments culturels, comme cela se faisait couramment dans l' Antiquité après une conquête, mais à 

une véritable hourritisation de la société hittite. Par exemple, si pendant cette période au bas de la pyra- 
mide sociale, les gens du commun, paysans et artisans des villes, continuent à porter des noms anato- 
Iiens (hattis, hittites, 10uvites12, dans les haules c1asses de la société, l'élément hourrite joue un rôle de 

premier ordre, non pas tant par les membres que par les qualifications (des bureaucrates, des princes 
de sang, et bien sûr la série presque complète des reines, parmi lesquelles on peut citer la plus célèbre, 

12.- La langue hallie estla langue utilisée par les populations d' Anatolie eentrale avantles invasions indo-européennes et elle a été 

évineée par le hillite. Le louvite estune langue-sæur du hillite, padée à I'origine en Anatulie méridionalc. 
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Pudubepa). De même, on assisle à une hourrilisalion massive du panlhéon religieux. Jl ne s'agil pas 

seulemenl d'un syncrétisme au sens hahiluel du terme: on s'allendrait à ce que les dicux hittites assi- 

milcnt les dieux hourriles; au conlraire, ce sonl les deux grands dieux hourriles, TeSub el tlebat, qui 

sont à la lêle du panthéon impérial hittite et qui ont assimilé les dieux hilliles (el hattis). On peul noler 
aussi que les Hourrites onl servi d'inlermédiaires dans la transmission des dieux, des mythes et de la 

lilléralure d'origine bahylonienne. Un dernier exemple pour monlrcr que ce phénomène est allé lrès 

loin: pendant l'Empire, les rois hillites portenl, en principe, un nom de naissance hourrile el un nom de 

lrône analolien (hillite). Nous les connaissons el les désignons par le nom analolicn. Mais à Karkemis 
(une des villes qui faisail précédemmenl partic du systèmc politique du Mitanni, en élait d'ailleurs le 

cenlre le plus fort, celui qui avait résisté le plus longtemps aux Hilliles), le roi hittite suppiluliuma, le 

conquérant des I-1ourriles, inlrônise son tils Piyassili (au nom anatolien). Au momenl de monler sur le 

trône, cclui-ci, ainsi que ses successeurs, prend un nom hourrite (Sarru-Kusu\}). Le nom hourrite assu- 

mé par le mi de provenance hillile veul signifier sa volonté de se faire roi local, non simple émanation 
de la volonté de la capitale. Le nom dans ce cas esl au plus haul poi nI <<idéologique>>, expression d'une 
<<fausse consdence>>, parce qu'il renverse la réalilé. Le deuxième prohlème signalé au débul de cette 
élude a ainsi trouvé des éléments de réponse. 

Pour finir: la lhéorie de la sémiosphère de Lotman a été un modèle au-delà de toute espérance. En 

effcl, dan s un premier temps, elle s'est révélée un modèle d'analyse nous permellant d'étudier de 

manière efficace la queslion du hourrile pendant l' Anden Royaume hittite. Mais cela va heaucoup plus 

loin. Au fur et à mesure que nous avancions dans notre réflexion el dan s l'étude des textes, nous nous 

rendions compte que ce mécanisme nous permellail d'apporler un éclairage différent, peut-êlre même 

nouveau, sur eertains aspects de la eulture hittite, de mieux cerner les causes de son originalité, à la fois 

par rapporl au Proche-Orient anden, mais aussi par rapport aux autres cultures indo-européennes. De 
fait, ce mécanisme correspond dan s les textes hillites de l' Anden Royaume à un mode, à une tentati- 

ve de raisonnement pour construire un <<autre>> culturel. Grâce à ce schéma de représentation, les llil- 
tites se sont eonslruil leurs <<pmpres>> molifs culturels, leur <<soi>>. Nous lerminerons par une 
suggeslion: si, juste avanl d'arriver au dernier slade évoqué, à savoir la hourritisation de la sociélé hil- 
tite, les Hittites onl écrasé, anéanti l'Elat hourrile concrètement, mililairement, c'est peul-êlre paree 

que, pour diffuser et généraliser l'emprunl, il faut en supprimer, en éliminer la source. 
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