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Ce colloque propose d’aborder le phénomène révolutionnaire à l’époque contemporaine selon un 
angle qui demeure marginal dans les travaux sur le sujet : celui des circulations d’idées et de théories, 
d’acteurs et de pratiques, de symboles et de lectures des révolutions. La révolution se définit en effet comme 
l’invention d’un ordre politique et social radicalement nouveau. Pourtant la rupture de la légalité, ainsi que 
l’élaboration de normes nouvelles suscitent fréquemment l’appel à des pratiques expérimentées et légitimées 
dans d’autres révolutions. Les révolutions de l’époque contemporaine sont donc connectées entre elles par un 
large et complexe faisceau de symboles, d’images, des textes, de gestes et de codes, mobilisés et 
constamment réinterprétés et même réinventés par les acteurs qui, ainsi, n’ont de cesse de citer – 
consciemment ou non – les révolutions passées ou contemporaines à mesure qu’ils font la leur.  
 

Ce sont ces connexions entre les différentes révolutions de l’époque contemporaine que nous nous 
proposons d’explorer dans le cadre de ce colloque. La large période considérée, de la Révolution 
américaine aux Printemps arabes, et l’ampleur géographique, permettront d’interroger à la fois les 
réappropriations sur le long terme et les croisements et interpénétrations de phénomènes révolutionnaires 
dans un temps plus court. Le défi du colloque sera d’interroger, à partir de travaux empiriques précis, les 
modalités concrètes des citations et circulations révolutionnaires (réseaux, espaces et conditions de 
circulations, acteurs et vecteurs, situations de contact, mécanismes d’appropriation), dans la lignée de 
l’histoire connectée et de l’histoire croisée ; mais aussi d’ébaucher collectivement, en s’appuyant sur 
l’historiographie existante, un panorama des modes de référence à la révolution et une cartographie 
pratique et spatiale des circulations, dans les révolutions de l’époque contemporaine. Dans ce but, le 
dialogue entre spécialistes de périodes historiques et d’aires géographiques différentes sera 
systématiquement favorisé et organisé dans les tables rondes et les sessions de débat. 
 

Sont attendues des communications portant sur toutes les révolutions de la fin du 18e siècle à nos jours, 
qu’elles soient reconnues comme telles par la communauté scientifique ou ainsi dénommées par leurs 
auteurs ou leurs contemporains. Seront retenues en priorité les propositions de communications qui 
entendront traiter clairement cet objet dans une perspective d'histoire connectée en mettant au centre de 
leur analyse les citations et circulations révolutionnaires.  
On s’intéressera aux révolutions comme points de départ de circulations politiques et symboliques, aux 
traces laissées et aux messianismes révolutionnaires ; mais aussi, et conjointement, comme points 
d’arrivée, aux mécanismes d’appropriation, de rejet et d’oubli selon les contextes nationaux et régionaux, 



	  
aux logiques de mobilisation et à l’efficacité de la référence révolutionnaire. Le contenu des circulations sera 
au cœur du colloque :  

-Les mises en récits et en images résultant d’un processus de sélection, d’interprétation, parfois de 
traduction ; les stratégies, la geste, la symbolique révolutionnaire ; 
-Les financements, les armes, les hommes.  
-On se penchera également sur ce qui permet concrètement, voire organise, les circulations et 
transmissions de cette mémoire révolutionnaire dans le court et le long terme : les sociétés politiques et 
les internationales, les maisons d’édition, les médias, les réseaux de transports et d’accueil d’exilés, qui 
dessinent des espaces de circulations révolutionnaires dotés de centres, de périphéries et de zones 
frontières. 

 
 Les propositions de communication (en français, anglais, espagnol, allemand ou portugais) comporteront les éléments suivants : 

 - titre de la communication 
 - résumé de la communication (3000 signes) 
 - nom et prénom du ou des auteur-es, en précisant pour chacun-e, l’institution ou l’association de 
rattachement et les coordonnées complètes (adresse mail, adresse postale, numéro de téléphone). 
 - CV et liste des travaux et publications 
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 Calendrier 
 
 1er novembre 2012 : date limite de réception des propositions de communication 

 15 janvier 2012 : Réponse aux propositions de communication 

 10 mai 2013 : Date limite de réception des communications complètes (20 000 à 30 000 signes) 
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