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In tro duc tion
On constate l’émer gence de glos saires liés à des pra tiques spé cia li‐ 
sées dans des do maines tels que la mé de cine ou les ma thé ma tiques
dès le XVII  siècle, et dans les do maines scien ti fiques et tech niques à
par tir du XVIII siècle (Cowie 2009 Vol. II : 49, dans Char py 2011 : § 37).
Le do maine de la di plo ma tie ne connaît pas de pro ces sus si mi laire de
« dic tion na ri sa tion » à cette époque, qui consiste en la pu bli ca tion de
glos saires ou de dic tion naires qui ré vèlent l’exis tence d’une langue de
spé cia li té en as su rant un « pon tage » entre le spé cia li sé et le non spé‐ 
cia li sé (Van der Yeught 2012 : 17-18).

1

e

e 

Les pre miers dic tion naires qui ré per to rient un lexique di plo ma tique
spé ci fique ap pa raissent dans la se conde moi tié du XIX  siècle en
langue fran çaise (de Cussy 1846 ; Calvo 1885), et en langue an glaise à
par tir du XX  siècle (Gam boa 1966).

2

e

e

La spé cia li sa tion com pa ra ti ve ment plus tar dive du lexique de la di‐ 
plo ma tie nous oblige alors à consul ter d’autres sources que les dic‐ 
tion naires tels que les genres tex tuels an ciens, afin de re pé rer une
éven tuelle évo lu tion dia chro nique des spé ci fi ci tés lan ga gières
propres au do maine. Dans cette étude nous re te nons la dé fi ni tion du
genre mise en avant par John Swales (1990 : 58) comme un en semble
de pro duc tions dis cur sives par ta geant une même fi na li té qui en dé‐ 
ter mine la struc ture, le conte nu et le style. L’étude des genres spé cia‐ 
li sés et du dé ve lop pe ment de pra tiques et de connais sances propres
au do maine de la di plo ma tie peut être liée à un po si tion ne ment épis‐ 
té mo lo gique mul ti fac to riel dans la dé fi ni tion de la dia chro nie. En
effet, nous éten dons la no tion de dia chro nie au- delà de son ac cep‐ 
tion lin guis tique pre mière en op po si tion à la syn chro nie (Saus sure
1995  : 140) pour in clure une di men sion ci vi li sa tion nelle et socio- 
historique. Comme l’ont mon tré Sé ve rine Woz niak (2015 : §2) et David
Banks (2012  : §58), l’ana lyse des genres spé cia li sés, mise en rap port
avec des évo lu tions contex tuelles et cultu relles propres à un do maine
donné, consti tue une ap proche socio- historique de la dia chro nie
per ti nente en langues de spé cia li té.

3

À par tir du XV  et jusqu’à la fin du XVIII  siècle, une lit té ra ture abon‐ 
dante por tant sur la fi gure du di plo mate et l’art de né go cier a fleu ri
en Eu rope (An dret ta et al. 2015). La « trat ta tis ti ca » di plo ma tique, ou
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l’en semble des trai tés écrits à pro pos de la di plo ma tie (Wa quet 2015 :
29), ne com porte pas moins de 152 titres 1 entre 1436 et 1700 (Keens- 
Soper 2004 : 4). Elle tend à s’épui ser au mi lieu du XVIII  siècle, mais se
re nou velle sous forme de guides di vers aux XIX  et XX  siècles. Parmi
cette classe hé té ro gène de textes qui porte sur le di plo mate, il existe
un en semble plus res treint que nous ap pe lons ‘ma nuels di plo ma‐ 
tiques’, qui se donne pour ob jec tif de dé crire la spé ci fi ci té du champ
d’ac tion di plo ma tique dans un but di dac tique (Fe dele 2014 : 10) afin de
consti tuer un vade- mecum pra tique des ti né aux né go cia teurs.

e

e e

Le ma nuel di plo ma tique à usage pro fes sion nel dé crit les pra tiques di‐ 
plo ma tiques en vi gueur à un mo ment donné de l’his toire du do maine,
et four nit un ré per toire de connais sances pro fes sion nelles com‐ 
munes (pro to co laires et ju ri diques, ou liées à la né go cia tion et à la re‐ 
pré sen ta tion), qui sont au ser vice d’une même fi na li té  : per mettre à
des en ti tés po li tiques d'at teindre les ob jec tifs de leur po li tique ex té‐ 
rieure par des moyens pa ci fiques (Ber ridge 2010 : 1  ; Van der Yeught
2016 : § 13). Il consti tue ainsi un « vec teur de spé cia li sa tion » du do‐ 
maine en ce qu’il as sure la trans mis sion (et donc la pré ser va tion) d’un
sa voir spé ci fique au sein de la com mu nau té spé cia li sée. Le ma nuel
s’in té resse éga le ment au lexique, en in sé rant ponc tuel le ment des dé‐ 
fi ni tions d’items lexi caux di plo ma tiques et en four nis sant des conseils
sty lis tiques pour la ré dac tion de do cu ments propres au do maine.

5

L’empan chro no lo gique que nous avons re te nu pour notre étude
(1603-1917) nous situe dans le cadre d’une dia chro nie longue et se jus‐ 
ti fie par la sta bi li té du genre du ma nuel, qui ne change pas au cours
de la pé riode étu diée dans les ob jec tifs qu’il se fixe : lé gi ti mer le sta tut
du di plo mate, ins truire de fu turs né go cia teurs et rendre compte d’un
pro ces sus de cris tal li sa tion de normes com por te men tales et de pra‐ 
tiques di plo ma tiques (An dret ta et al. 2015  : 8). Nous avons choi si un
cor pus de neuf ma nuels di plo ma tiques afin de pro po ser une étude
qua li ta tive de l’évo lu tion dia chro nique du genre. Nos re cherches por‐ 
tant sur le do maine de la di plo ma tie an glo phone, nous n’avons re te nu
que des ou vrages tra duits ou écrits en an glais du XVII  (Hot man
1603 ; Thynne 1652 ; Ho well 1664), XVIII  (de Wic que fort 1716 [1686]  ;
de Cal lières 1716  ; Bon not de Mably  1758), XIX  (El liot 1834) et XX
siècles (Fos ter  1906  ; Satow  1917). Pour ef fec tuer notre étude, nous
avons d’abord par cou ru des ou vrages sur l’his toire de la di plo ma tie et
du droit in ter na tio nal, avant de pro cé der à une lec ture cur sive dé ‐
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taillée de notre cor pus. Nous avons iden ti fié cer taines ca rac té ris‐ 
tiques qui nous pa rais saient ty piques du genre (thé ma tiques com‐ 
munes, traits sty lis tiques, fi na li té). Nous avons éga le ment fait un re le‐ 
vé ma nuel de tous les pas sages pou vant illus trer des évo lu tions dia‐ 
chro niques dans les pra tiques et les connais sances di plo ma tiques, et
avons noté chaque ré fé rence dans le cor pus à un type de texte ou à
un terme di plo ma tique.

Nous pro po sons une étude en trois temps : tout d’abord nous li vrons
une des crip tion gé né rale du genre du ma nuel di plo ma tique ; en suite,
nous abor dons la struc tu ra tion dia chro nique du do maine de la di plo‐ 
ma tie re flé tée dans les ma nuels à tra vers l’évo lu tion de ses pra tiques
et de ses connais sances ; enfin, nous consa crons la der nière par tie de
notre étude à dé crire la spé cia li sa tion du do maine par la cris tal li sa‐ 
tion de genres et d’un lexique di plo ma tique spé ci fique dé ve lop pée
dans les textes de notre cor pus.

7

1. Ca rac té ri sa tion gé né rale du
ma nuel di plo ma tique : un genre
spé cia li sé ?
La lit té ra ture qui prend comme thé ma tique la fi gure du di plo mate
entre le XV  et XX  siècle re lève d’un dis cours eu ro péen sur la pra‐ 
tique di plo ma tique. Ré di gée en plu sieurs langues na tio nales dif fé‐ 
rentes, elle a connu une large dif fu sion à tra vers toute l’Eu rope, avec
des ré édi tions des titres les plus ap pré ciés et des tra duc tions d’une
langue à une autre (An dret ta et al. 2015 : 7). La « trat ta tis ti ca » di plo‐ 
ma tique (Wa quet 2015  : 29) s’ar ti cule au tour d’un cer tain nombre de
pro blé ma tiques com munes (qua li tés re quises par le « par fait am bas‐ 
sa deur » (Ku ge ler 2006), fonc tion ne ment d’une mis sion di plo ma tique,
sta tut ju ri dique du di plo mate), et forme peu à peu une lit té ra ture ca‐ 
no nique sur la pra tique di plo ma tique. Au- delà d’un conte nu ho mo‐ 
gène, les ma nuels di plo ma tiques de notre cor pus pré sentent une har‐ 
mo nie de re gistre et de to na li té qui se ma ni feste à tra vers l’em ploi
des mêmes mé ta phores d’un ou vrage à un autre (Ku ge ler 2006  : 41).
L’am bas sa deur est, par exemple, fré quem ment dé crit comme les
« yeux, oreilles et mains » de son prince (Ho well 1664 : 182).

8
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En dépit de cette ré gu la ri té mé ta pho rique et des pré oc cu pa tions thé‐ 
ma tiques ré cur rentes dis cu tées dans la lit té ra ture di plo ma tique, les
textes sur la fi gure du di plo mate consti tuent un en semble très hé té‐ 
ro gène dont le sta tut de genre spé cia li sé peut être in ter ro gé. D’après
Dante Fe dele (2014  : 10-11), les ma nuels sur le di plo mate cor res‐ 
pondent à un genre lit té raire dont l’exemple le plus an cien se rait
l’Am baxia to rum Bre vi lo gus de Ber nard de Ro sier (1435-1436) 2. L’ap pel‐ 
la tion « trai tés sur l’am bas sa deur » (Wa quet 2015 : 9) ren ver rait dans
une deuxième ac cep tion beau coup plus large à un en semble de dis‐ 
cours plus dif fus et hé té ro gène dont le seul prin cipe uni fi ca teur se‐ 
rait la ré fé rence à la fi gure et à l’ac ti vi té de l’am bas sa deur 3. Tous les
ou vrages de notre cor pus ap par tiennent à un en semble de textes que
nous ap pe lons « ma nuels di plo ma tiques » plu tôt que « trai tés », car
l’un des ob jec tifs des au teurs est de pro po ser un vade- mecum pra‐ 
tique des ti né soit à l’homme de cour amené à exer cer des fonc tions
di plo ma tiques soit, à par tir de la fin du XIX  siècle (Black 2010), au di‐ 
plo mate pro fes sion nel. Fe dele (2014 : 10) rap pelle que dans la plu part
des cas, les au teurs des ma nuels ont eux- mêmes rem pli des fonc tions
di plo ma tiques. C’est le cas pour sept des neuf au teurs de notre cor‐ 
pus. Les ma nuels di plo ma tiques ré pondent ainsi à une fi na li té pro fes‐ 
sion nelle, di dac tique (Ku ge ler 2006  : 35), et non pu re ment in for ma‐ 
tive, qui per met de res ser rer les thé ma tiques abor dées au tour d’un
seul et même ob jec tif  : for mer de fu turs di plo mates qui pour ront
s’ap puyer sur un sa voir ac cu mu lé mis au ser vice de l’art de la di plo‐ 
ma tie.

9

e

Tout en af fi chant une vo lon té de ser vir de guides aux fu turs di plo‐ 
mates ou am bas sa deurs à tra vers une des crip tion fi dèle de la réa li té
de la fonc tion di plo ma tique, les au teurs de notre cor pus (et des ma‐ 
nuels di plo ma tiques de ma nière gé né rale) ap par tiennent aussi à la
Re spu bli ca li te ra ria eu ro péenne (Fu ma ro li 2001 : 12). Ces « di plo mates
éru dits » (Ku ge ler 2006 : 42) ont certes pu tra vailler au sein d’une am‐ 
bas sade lors de mis sions di plo ma tiques ponc tuelles, mais pour la plu‐ 
part d’entre eux la di plo ma tie n’oc cupe qu’une par tie de leur vie qu’ils
consacrent à des ac ti vi tés ad mi nis tra tives, po li tiques et lit té raires.
Peut- on ar guer dès lors que le ma nuel consti tue un genre écrit par et
pour de vrais spé cia listes  ? La no tion de di plo ma tie pro fes sion nelle
pa raît ana chro nique pour la ma jeure par tie de la pé riode que nous
étu dions (Black 2010), puis qu’il n’est pas pos sible de par ler d’in di vi dus

10
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fai sant car rière dans la di plo ma tie, au sein d’une struc ture ins ti tu‐ 
tion nelle or ga ni sée et ré mu né ra trice (le mi nis tère des af faires étran‐ 
gères) avant le XIX  siècle. En re vanche, la di plo ma tie existe comme
pra tique spé cia li sée avec ses connais sances et ses codes lan ga giers
propres avant d’exis ter comme pro fes sion.

e

Dans la me sure où ce genre ne par ti cipe pas di rec te ment à la fi na li té
prin ci pale du do maine, nous ne pou vons pas dire qu’il consti tue un
genre spé cia li sé (Van der Yeught 2016). Néan moins, force est de
consta ter que le ma nuel ap par tient à un groupe de genres di plo ma‐ 
tiques spé ci fiques ré di gés par des di plo mates pro fes sion nels, ou en
voie de pro fes sion na li sa tion, qui portent sur la for ma tion du di plo‐ 
mate et œuvrent à com pi ler des ex pé riences pro fes sion nelles sous la
forme plus ac ces sible d’une liste de règles et de prin cipes gé né raux.
Peuvent être pla cés dans cette ca té go rie gé né rique les ma nuels, les
mé moires de di plo mates et les guides de pro cé dure et de pro to cole
di plo ma tique. L’in té rêt de ces textes va au- delà de leur fonc tion di‐ 
dac tique im mé diate  ; ils re pré sentent éga le ment un té moi gnage
socio- historique de l’évo lu tion du do maine au cours des quatre der‐ 
niers siècles. Ils consti tuent ainsi une res source pour étu dier la
struc tu ra tion dia chro nique du do maine en ser vant d’illus tra tion au
dé ve lop pe ment d’une ac ti vi té de plus en plus spé cia li sée.

11

2. Struc tu ra tion dia chro nique du
do maine de la di plo ma tie à tra ‐
vers l’évo lu tion de ses pra tiques
et connais sances

2.1. Dé ve lop pe ment d’un sa voir di plo ‐
ma tique re la tif aux re la tions entre
États

Nous al lons à pré sent re tra cer l’évo lu tion de la pra tique di plo ma tique
oc ci den tale entre 1603 et 1917. Il ne s’agit pas de pré sen ter une étude
dia chro nique ex haus tive de la gé né ra li sa tion pro gres sive des fonc‐ 
tions di plo ma tiques à tra vers l’Eu rope, mais plu tôt de re pé rer les

12
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prin ci pales évo lu tions qui fa vo risent l’émer gence de nou veaux sa voirs
utiles pour dé crire et concep tua li ser le rôle du di plo mate. Nous ver‐ 
rons que la trans for ma tion des pra tiques et des connais sances di plo‐ 
ma tiques s’ins crit dans un per fec tion ne ment plus gé né ral de la pen‐ 
sée oc ci den tale quant à la ma nière de conduire les re la tions entre en‐ 
ti tés po li tiques, et plus tard entre États.

À l’époque où le ju riste et di plo mate fran çais Jean Hot man ré dige son
ou vrage (1603), une étape im por tante dans la gé né ra li sa tion de la pra‐
tique di plo ma tique avait déjà été fran chie. En Ita lie, à par tir des an‐ 
nées 1450, et dans toute l’Eu rope à par tir du début du XVI  siècle, une
di plo ma tie « ré si dente » s’est dé ve lop pée grâce à la créa tion d’am bas‐ 
sades per ma nentes  (ou de «  ré si dences  »), où des di plo mates s’ins‐ 
tallent pen dant plu sieurs an nées et exercent leurs fonc tions au près
d’une cour étran gère (Mat tin gly 1964  : 10). Le ca rac tère per ma nent
des am bas sades fa vo rise l’ap pa ri tion d’un groupe d’in di vi dus qui tra‐ 
vaillent ex clu si ve ment au ser vice des re la tions ex té rieures de leur
sou ve rain. Au cours du XVII  siècle, pé riode qui met l’ac cent sur la
spé ci fi ci té des fonc tions de l’am bas sa deur, ces dé ve lop pe ments per‐ 
mettent d’éla bo rer une dé fi ni tion re la ti ve ment consen suelle de ces
fonc tions.

13

e

e

Cette dé fi ni tion, telle qu’elle ap pa raît dans l’ou vrage de Ho well (1664)
ou de Hot man (1603) par exemple, in siste sur le ca rac tère pu blic de la
fonc tion d’am bas sa deur, celui qui « sous la seu re té de la foy pu blique
[est em ployé] pour ne go cier avec les Princes ou Ré pu bliques es tran‐ 
geres les af faires de leurs Maistres & y re pre sen ter avec di gni té leurs
per sonnes & leur gran deur pen dant la le ga tion ». 4 L’am bas sa deur est
ainsi dé fi ni, non pas comme un agent qui œuvre pour la paix de la Re‐ 
spu bli ca chris tia na du Moyen Âge (Mat tin gly 1964  : 18), mais dé sor‐ 
mais comme « un vé ri table of fi cier au ser vice de son État » (Fe dele
2014  : 824). Dans notre cor pus, cette ré flexion sur le rôle du di plo‐ 
mate comme agent au ser vice de son sou ve rain est dé ve lop pée le plus
pré ci sé ment par Hot man, qui énu mère les connais sances spé ci fiques
né ces saires à l’exer cice de ce rôle. L’am bas sa deur doit se consti tuer
des connais sances di verses et va riées sur le pays d’ac cueil qu’il trans‐ 
met tra en suite à son sou ve rain afin de le gui der dans ses choix :

14

il fera bien d’ap prendre quelle est la forme de gou ver ne ment du païs
où il est ; les li mites, gran deur & estenduë ; les meurs du peuple ; […]
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le re ve nu or di naire & ex tra or di naire ; le thre sor & moyens contens ;
les al liances of fen sives & de fen sives avec les autres Princes & Es tats
voi sins ou es loi gnez, quel traf fic, com merce, abon dance & fer ti li té : &
si c’est un Prince, co gnoistre son hu meur & in cli na tion 5.

Le pro ces sus de col lecte de ren sei gne ments utiles sur le pays où est
ins tal lée l’am bas sade telle qu’évo quée chez Hot man, par ti cipe au dé‐ 
ve lop pe ment d’un nou veau sa voir en par tie gé né ré par les di plo‐ 
mates  : l’in for ma tion. Fe dele ex plique que «  c’est sur ce sa voir que
prennent appui les nou veaux cri tères d’ana lyse po li tique (na ture et
in té rêts des princes, ainsi que puis sance des États) » (2014  : 827). Le
sa voir di plo ma tique est in fluen cé par un contexte in ter na tio nal de
plus en plus mar qué par l’af fir ma tion d’en ti tés po li tiques proto- 
étatiques concur rentes, en même temps qu’il contri bue à fa çon ner
cette conjonc ture par la mise au point de connais sances nou velles
liées à l’ana lyse po li tique et di plo ma tique telles que celles dé crites par
Hot man.

15

Au début du XVIII  siècle, pour faire face à de nou velles exi gences en
ma tière de ges tion et de trans mis sion de l’in for ma tion –  cette der‐ 
nière doit être ana ly sée et syn thé ti sée de ma nière concise et in tel li‐ 
gente pour que celui qui la re çoit puisse prendre les dé ci sions po li‐ 
tiques adé quates – Abra ham de Wic que fort (1716 : 52) conseille au di‐ 
plo mate de s’at te ler à l’étude de l’his toire en prio ri té par la consul ta‐ 
tion de mé moires, d’ins truc tions di plo ma tiques 6, de né go cia tions et
de trai tés. La lec ture de do cu ments di plo ma tiques sert avant tout à
re pé rer les bonnes pra tiques et for mu la tions lin guis tiques qui se ront
utiles au di plo mate dans son ac ti vi té. Cette étude de do cu ments prô‐ 
née par de Wic que fort pour rait aussi s’ex pli quer par la pu bli ca tion à
cette époque de bon nombre de bio gra phies, his toires et re cueils de
cor res pon dance di plo ma tique qui per mettent de bâtir une ré flexion
col lec tive sur la fonc tion de di plo mate an crée dans la pra tique.

16 e

Les théo ri ciens de la pra tique di plo ma tique qui suc cèdent à de Wic‐ 
que fort, en com men çant par Fran çois de Cal lières en 1716, œu vre ront
à la trans for ma tion de cet en semble de sa voirs ex pé rien tiels en une
« science de la né go cia tion » (Ku ge ler 2006 : 54). De Cal lières s’in té‐ 
resse, non pas à la fi gure de l’am bas sa deur comme ses pré dé ces seurs,
mais à celle du né go cia teur. Cette per cep tion nou velle re pré sente un
chan ge ment im por tant dans la façon de dé fi nir le di plo mate. La créa ‐
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tion d’am bas sades per ma nentes au début du XVI  siècle (Black 2010 :
29) ne ré pon dait pas au be soin de dis po ser de né go cia teurs sur place,
puisque les né go cia tions fai saient le plus sou vent l’objet d’«  am bas‐ 
sades ex tra or di naires », ou de mis sions di plo ma tiques ponc tuelles.

e

La rai son prin ci pale jus ti fiant la créa tion d’une di plo ma tie ré si dente
ré sulte du be soin de re cueillir des in for ma tions pré cises sur les mo‐ 
nar chies étran gères en s’ap puyant sur des rap ports dé taillés ré di gés
par des agents di plo ma tiques sur place (ibid.). La né go cia tion revêt
une im por tance nou velle avec l’avè ne ment du Car di nal de Ri che lieu
en France ; mi nistre d’État sous Louis XIII, il re cons ti tue le dé par te‐ 
ment des af faires étran gères en 1626 (Fe dele 2014 : 484) et pré co nise
dans son Tes ta ment po li tique de «  né go cier sans cesse  » (Ri che lieu
1689 : 271) avec les autres sou ve rains en ayant re cours à la di plo ma tie
pour veiller au main tien des in té rêts de la France.

18

Dans le pro lon ge ment des ré flexions an té rieures sur les struc tures
éta tiques nais santes pré sentes dans les ma nuels, de Cal lières dé fend
l’idée qu’il exis te rait une forme or ga ni sa tion nelle sys té mique des en‐ 
ti tés po li tiques eu ro péennes, prises dans des re la tions d’in fluence ré‐ 
ci proques :

19

Il ne suf fit pas qu’il l’ins truise [son prince] exac te ment de tout ce qui
vient à sa connois sance des af faires pu bliques, il faut qu’il en in forme
en core les Ne go cia teurs que le même Prince em ploye dans les autres
pays […]. Cette connois sance lui est très né ces saire à cause des liai‐ 
sons & des dé pen dances qu’il y a entre les in té rêts des dif fe rens Etats
dont l’Eu rope est com po sée, & que le suc cès de ses ne go cia tions dé‐ 
pend sou vent de ce qui ar rive dans les autres pays, & des re so lu tions
qu’on y prend 7.

20

Tou te fois, si cer taines connais sances né ces saires à l’exer cice de la
fonc tion di plo ma tique (connais sances pro to co laires, géo gra phiques,
po li tiques, lin guis tiques, cultu relles, etc.) peuvent être énu mé rées
sous forme d’un sa voir consti tué qui tend vers la sys té ma ti sa tion, une
« science de la né go cia tion » qui pro po se rait des prin cipes gé né raux
va lables pour toute né go cia tion en toute cir cons tance émerge plus
dif fi ci le ment (Ku ge ler 2006  : 54-55). La seule règle qui semble faire
consen sus est celle de la né ces si té de pré ser ver à tout prix l’in té rêt
de la puis sance en ques tion, qui té moigne de la conscience nou velle
de l’exis tence d’États in dé pen dants, comme le confirme Ga briel Bon‐
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not de Mably (1757  : 19)  : «  toutes les né go cia tions d’une puis sance
doivent être en tre prises & conduites re la ti ve ment à son in té rêt fon‐ 
da men tal ». 8 Néan moins, l’ef fort de théo ri sa tion de la pra tique di plo‐ 
ma tique en ta mé par le ma nuel de de Cal lières re pose déjà sur deux
prin cipes cen traux re pris par les théo ries en re la tions in ter na tio nales
du XX  siècle (Jack son et Sørensen 2010)  : la re con nais sance d’une
plu ra li té d’États concur rents et la pro blé ma ti sa tion de la no tion d’in‐ 
té rêt (Fe dele 2014 : 652-3).

e

À par tir du mi lieu du XVIII  siècle, le genre des ma nuels di plo ma‐ 
tiques connaît un cer tain dé clin. Les dis cours cri tiques des phi lo‐ 
sophes des Lu mières contre les rois et leurs re pré sen tants di plo ma‐ 
tiques se mul ti plient. Pa ra doxa le ment, une nou velle concep tion de la
di plo ma tie est née du contexte ré vo lu tion naire (Be lis sa 2015 : 542-3).
Le terme de «  di plo ma tie  », qui entre pour la pre mière fois dans le
Dic tion naire de l’Aca dé mie Fran çaise en 1798 (ibid.), com mence à être
de plus en plus em ployé de pré fé rence à « né go cia tion », et si gni fie
dé sor mais « la science des rap ports, des in té rêts de puis sance à puis‐ 
sance » (ibid.). Les re cueils de do cu ments di plo ma tiques pu bliés dans
les dé cen nies qui suivent la Ré vo lu tion fran çaise (de Mar tens  1822  ;
El liot 1834) re pro duisent des trai tés in ter na tio naux ainsi que des do‐ 
cu ments de tra vail pro fes sion nels clas sés de ma nière ana ly tique, et
« forment dé sor mais la base, sinon d’une science, du moins d’une dis‐ 
ci pline consti tuée et d’un sa voir or ga ni sé selon l’idée cen trale de la
po si ti vi té du droit pu blic » (Be lis sa 2015 : 557-8). En l’ab sence de doc‐ 
trine ou de lois va lables en toute cir cons tance, la for ma li sa tion de la
pra tique di plo ma tique s’ap puie sur l’his toire des faits et sur les ar‐ 
chives afin de dé ga ger des prin cipes tou jours orien tés vers une mise
en pra tique ef fi cace, comme le sou ligne Jo na than El liot :
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Il est alors pro bable que le suc cès des Né go cia teurs, à notre époque,
puisse s’ex pli quer non seule ment par des opi nions plus avi sées en
ma tière de po li tique na tio nale, et par une part d’ap pren tis sage et de
sa gesse, mais aussi par le fait de pou voir S’EXER CER plus li bre ment
et de s’en traî ner de ma nière conti nue à l’Écri ture Di plo ma tique 9.

Le XIX  siècle voit la pu bli ca tion de plu sieurs ma nuels di plo ma tiques
fran çais dont le plus cé lèbre est sans doute celui du Baron Charles de
Mar tens (1822). Il fau dra at tendre le début du XX  siècle et la pu bli ca‐ 
tion du ma nuel de John Fos ter (1906) aux États- Unis et celui d’Er nest
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Satow 10 (1917) en Grande- Bretagne pour que soient pu bliés des ou‐ 
vrages an glo phones de por tée com pa rable. L’ou vrage de Satow (1917)
no tam ment re pré sente la somme de plu sieurs siècles de dé ve lop pe‐ 
ment de normes en ma tière de re pré sen ta tion di plo ma tique qui
peuvent être consi dé rées comme des prin cipes uni ver sel le ment ac‐ 
cep tés. Ainsi, la clas si fi ca tion des agents di plo ma tiques et les pro ces‐ 
sus d’ac cré di ta tion et de rap pel des di plo mates tels que Satow les dé‐ 
crit valent de puis le Congrès de Vienne de 1815 jusqu’à ce jour. L’ap‐ 
port des ou vrages de Fos ter (1906) et de Satow (1917) ne ré side pas
dans la des crip tion de nou velles fonc tions ou pra tiques di plo ma‐ 
tiques, qui de meurent plus ou moins les mêmes que celles pré sen tées
par de Wic que fort en 1716 (voire par Hot man  en 1603). Leur in té rêt
vient du dé pas se ment du dis cours pres crip tif sur le « par fait am bas‐ 
sa deur » qui pré do mine de puis le XVII  siècle. Ce qui pré oc cupe ces
deux au teurs est de dé crire le fonc tion ne ment réel d’un mé tier qui a
ac quis le sta tut de pro fes sion, et qui est dé sor mais ré gle men té par un
ap pa reil éta tique ins ti tu tion na li sé et par les pré ceptes du droit pu blic
in ter na tio nal.

e

2.2. Struc tu ra tion du do maine de la di ‐
plo ma tie par le droit : du droit des gens
au droit in ter na tio nal
Les ma nuels di plo ma tiques pré sentent une forte com po sante ju ri‐ 
dique hé ri tée de la lit té ra ture di plo ma tique la tine du XIII  siècle (Fe‐ 
dele 2014 : 14). Elle trans pa raît dans l’im por tance thé ma tique don née
à la dis cus sion des droits, de voirs et pré ro ga tives des di plo mates. Il
s’agit main te nant d’étu dier plus en dé tail le pro ces sus dia chro nique
de struc tu ra tion du do maine de la di plo ma tie par le dé ve lop pe ment
pa ral lèle du droit in ter na tio nal, en nous in té res sant à la ma nière dont
les ma nuels di plo ma tiques dis tinguent les cou tumes, les normes et
les usages di plo ma tiques de prin cipes pro pre ment ju ri diques. L’hy po‐ 
thèse qui sous- tend notre ré flexion ici est que l’une des spé ci fi ci tés
de la di plo ma tie en tant que do maine spé cia li sé ré side dans sa proxi‐ 
mi té au do maine connexe du droit, ainsi que dans son en ra ci ne ment
au sein d’un en semble d’usages qui échappent à la co di fi ca tion ju ri‐ 
dique tout en étant es sen tiels pour at teindre la fi na li té plus gé né rale
du do maine.
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Dans un ou vrage de ré fé rence sur la di plo ma tie à l’époque de la Re‐ 
nais sance, Gar rett Mat tin gly parle d’un « droit in ter na tio nal de la di‐ 
plo ma tie » hé ri té du Moyen Âge, qu’il dé fi nit comme : « les règles qui
dé ter minent la re con nais sance et le sta tut des man dants di plo ma‐ 
tiques, le com por te ment et les im mu ni tés des agents di plo ma tiques,
et la né go cia tion, la va li di té et l’ob ser va tion d’ac cords di plo ma‐ 
tiques ». 11 (1964  : 18) Cet en semble de règles échap pait ce pen dant à
toute forme sys té ma tique de co di fi ca tion à l’époque que Mat tin gly
dé crit, et re po sait sur des cou tumes an ciennes gé né ra le ment ac cep‐ 
tées par tout en Eu rope. Les prin cipes ma jeurs du droit des gens (qui
de vien dra en suite le droit des na tions avant de re ce voir l’ap pel la tion
de droit in ter na tio nal), in té ressent à la fois les ju ristes et les érudits- 
diplomates qui ré digent des ma nuels et sont les sui vants : ius le ga tio‐ 
nis (le droit d’en voyer des di plo mates ou le droit d’am bas sade), la re‐ 
con nais sance du sta tut di plo ma tique des agents par la puis sance ex‐ 
té rieure, et le sta tut ju ri dique de ces der niers à tra vers no tam ment la
ques tion des im mu ni tés di plo ma tiques.

25

Au XVII  siècle, un prin cipe gé né ral veut que seuls les sou ve rains bé‐ 
né fi cient du ius le ga tio nis et peuvent en voyer des di plo mates pour les
re pré sen ter au près de cours ex té rieures. Le prin cipe du ius le ga tio nis
fait par fois l’objet de dis cus sions dans les ma nuels au tour de cas po lé‐ 
miques où le droit d’am bas sade n’était pas ma ni feste. Ceci tend à
mon trer que ce prin cipe n’était pas ap pli qué de la même ma nière
par tout  : il s’agis sait d’une norme com mu né ment ad mise plu tôt que
d’une loi uni ver selle figée dans un ac cord in ter na tio nal.
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Il en va de même pour le prin cipe de la re con nais sance des di plo‐ 
mates. Par le biais de nom breuses anec dotes ra con tées par les au‐ 
teurs des ma nuels, no tam ment par ceux du XVII et XVIII  siècles tels
que Ho well (1664) et de Wic que fort (1716), nous com pre nons qu’une
règle gé né rale exis tait selon la quelle au cune re con nais sance d’un
agent en voyé à une cour ex té rieure ne pou vait être ac cor dée sans
do cu men ta tion va lable mon trée par l’agent. Le di plo mate de vait pré‐ 
sen ter ses lettres de créance lors d’une cé ré mo nie for melle en plu‐ 
sieurs étapes bien dé fi nies (Satow 1917  : 204) afin d’at tes ter que son
sou ve rain s’en ga geait « à être de bonne foi [et] à consi dé rer comme
étant ra ti fié, ac cep table et va lable à per pé tui té tout ce qui sera trai té
ou fait par [ses] am bas sa deurs » (Ho well 1664 : 203).

27
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La ques tion des im mu ni tés di plo ma tiques est an cienne et dé bat tue
bien avant la pu bli ca tion de L’Am bas sa deur de Hot man en 1603. Dès la
se conde moi tié du XVI  siècle la ré flexion au sujet des im mu ni tés de
l’am bas sa deur dans la lit té ra ture di plo ma tique contri bue à la dé fi ni‐ 
tion de son sta tut ju ri dique émergent. Il est à noter qu’au fur et à me‐ 
sure de la pu bli ca tion des ma nuels di plo ma tiques à tra vers les siècles,
les im mu ni tés sont d’abord pré sen tées comme étant sou hai tables
plu tôt que ju ri di que ment contrai gnantes (Hot man 1603  ; Thynne
1652 : 82-83 ; Ho well 1664 : 187). La no tion d’im mu ni té prend plu sieurs
formes  : le bâ ti ment de l’am bas sade se rait par exemple in vio lable,
« un azile & re traitte à ses gens & do mes tiques contre toutes in jures
et vio lences ». 12 La na ture pres crip tive du ma nuel sert ici à ex hor ter
les di ri geants et ceux qui les servent à res pec ter les règles des
échanges in ter na tio naux de ma nière plus sys té ma tique. Cet ob jec tif
est lar ge ment at teint au mi lieu du XIX  siècle d’après El liot, qui af‐ 
firme «  qu’un prin cipe est dé sor mais re con nu par toutes les puis‐ 
sances de l’Eu rope, qu’une fois que la cour est in for mée de la mis sion
du mi nistre pu blic, de quelque rang qu’il soit, celui- ci bé né fi cie d’une
in vio la bi li té en tière à par tir du mo ment où il ar rive dans le ter ri toire
de l’État au quel il est ac cré di té jusqu’au mo ment où il le quitte ». 13
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Les prin cipes du ius le ga tio nis, de re con nais sance ré ci proque des
agents di plo ma tiques et d’im mu ni té di plo ma tique sont néan moins
des élé ments struc tu rants du do maine avant d’être for ma li sés par les
textes ju ri diques, dans le sens où ils per mettent aux échanges di plo‐ 
ma tiques d’avoir lieu. En effet, la di plo ma tie en tant que pro ces sus de
dia logue pa ci fique entre des en ti tés po li tiques sou ve raines et in dé‐ 
pen dantes est dif fi cile à conce voir sans ces prin cipes de fonc tion ne‐ 
ment de base.

29

Bien que de nom breux prin cipes semblent ac cé der au sta tut de lois
uni ver sel le ment re con nues, la di plo ma tie telle qu’elle est pra ti quée
jusqu’au début du XX  siècle re pose en core lar ge ment sur des usages
et des cou tumes an ciens et ta ci te ment admis entre pays. Pour com‐ 
bler une ab sence d’ac cord écrit sur les règles à res pec ter, les di plo‐ 
mates eu ro péens s’ap puient sur un rè gle ment pro to co laire trans mis
no tam ment par le biais des ma nuels qui le dé crivent. Comme l’in‐ 
dique Jean Serres (2016  : 19) dans son ou vrage de ré fé rence sur le
pro to cole di plo ma tique, le pro to cole ré pond à une exi gence de clar té
et d’ordre dans la ma nière de conduire les re la tions entre di plo mates
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en res pec tant la sou ve rai ne té de leurs pays man dants. Il est perçu par
les di plo mates comme un code por teur de sens sans le quel il ne sau‐ 
rait y avoir d’échange, puisque chaque di plo mate dé fen drait corps et
âme la su pé rio ri té de son sou ve rain sur les autres. Pour de Wic que‐ 
fort par exemple, «  [l]’Am bas sa deur est obli gé de s’ac com mo der aux
regles qui ont esté és ta blies pour cela, & n’y peut man quer sans dé‐ 
con cer ter l’har mo nie, sans la quelle il n’y peut point avoir de conver‐ 
sa tion entre les Mi nistres Pu blics ». 14 Le pro to cole di plo ma tique est
étroi te ment lié au cé ré mo nial de cour, no tam ment en ce qui
concerne les au diences de ré cep tion et de dé part des am bas sa deurs.
La so cio logue Me re dith King ston fait re mar quer que :

[l]a di men sion so len nelle que re vêtent le début et la fin d’une mis sion
di plo ma tique ré vèlent l’im por tance ac cor dée à l’en trée en ac cré di ta ‐
tion di plo ma tique, comme si à par tir de ce mo ment, l’am bas sa deur se
trou vait dans un mi lieu fermé où les actes, les vê te ments, les gestes,
les formes de so cia bi li té re vê taient une spé ci fi ci té qui per met d’en
faire le sup port ins ti tu tion na li sé de l’échange di plo ma tique cour tois
et pa ci fique (King ston 1996 : 310).

De par sa na ture sym bo lique et co di fiée, le pro to cole per met d’en‐ 
voyer des mes sages non- verbaux qui conso lident ou contestent les
re la tions entre sou ve rains et fait donc in té gra le ment par tie de la pra‐ 
tique di plo ma tique. Le di plo mate doit par consé quent maî tri ser le
lan gage pro to co laire, ainsi que dif fé rentes langues étran gères, un
lexique et des genres spé ci fiques.

31

3. Évo lu tion des genres et du
lexique spé cia li sé propres au do ‐
maine de la di plo ma tie (1603-1917)

3.1. Les genres di plo ma tiques

Par le biais de son ac ti vi té de re pré sen tant, de né go cia teur et de pro‐ 
duc teur et ges tion naire de l’in for ma tion po li tique, le di plo mate ac‐ 
com plit de mul tiples tâches qui mo bi lisent dif fé rentes connais sances.
La maî trise de genres spé cia li sés propres à son do maine, et, dans une
moindre me sure, d’un lexique spé cia li sé, forme le socle sur le quel se
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fonde son ac tion. Nous uti li sons le terme de « genre » pour ca rac té ri‐ 
ser les en sembles tex tuels dont il est ques tion dans les ma nuels étu‐ 
diés. En effet, une dé fi ni tion consen suelle semble, selon nous, exis ter
pour chaque do cu ment di plo ma tique étu dié ici, avec une fonc tion
pré cise et des conven tions for melles et thé ma tiques ré cur rentes
(Swales 1990 : 58). Les genres qui sont le plus cou ram ment cités dans
les ma nuels se ré par tissent en quatre groupes. Un pre mier groupe
com prend les genres pro duits par le sou ve rain ou le gou ver ne ment
man dant à des ti na tion d’un autre sou ve rain, d’un gou ver ne ment, ou
du di plo mate lui- même  : ce sont les ins truc tions, les lettres de
créance et les pleins- pouvoirs. Une deuxième ca té go rie re groupe les
com mu ni ca tions entre le di plo mate et le gou ver ne ment du pays où il
est en poste (note, me mo ran dum). Un troi sième en semble com porte
les do cu ments en voyés par le di plo mate à son propre gou ver ne ment
(rap port, dé pêche). Enfin in ter viennent les do cu ments ju ri diques in‐ 
ter na tio naux issus de né go cia tions tels que les trai tés. Nous al lons
exa mi ner ces quatre classes tour à tour afin de voir en quoi elles
illus trent une spé cia li sa tion de la pra tique di plo ma tique et son évo lu‐ 
tion au fil des siècles.

3.1.1. Ins truc tions, lettres de créance, pleins- 
pouvoirs

Ces trois genres sont liés au pro ces sus de re con nais sance du sta tut
di plo ma tique de l’agent et à l’exer cice ef fec tif de ses fonc tions. Les
ins truc tions di plo ma tiques peuvent rem plir plu sieurs fonc tions dif fé‐ 
rentes : « Aide- mémoire avec une ré serve d’ar gu ments à uti li ser […],
copie mot à mot des dis cours à pro fé rer, ou bien, à l’op po sé, ordres
‘pour avis’ qui laissent toute la ti tude d’ap pré cia tion à des re pré sen‐ 
tants d’un sta tut so cial ex cep tion nel le ment élevé » (Pé qui gnot 2015 :
99). Les ins truc tions ap pa raissent très tôt dans l’his toire de la di plo‐ 
ma tie 15 (Mat tin gly 1964  : 35-6), et pré existent donc à la di plo ma tie
ré si dente de la fin du XV  siècle. Si le conte nu des ins truc tions peut
être très di vers selon la na ture des af faires à trai ter (El liot 1834 : 386
Vol II), l’exis tence d’exemples d’ins truc tions pré ser vées dans les chan‐ 
cel le ries eu ro péennes sug gère peut- être une cer taine ré gu la ri té dans
la forme et la phra séo lo gie de ce type de texte.
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Les lettres de créance et les pleins- pouvoirs sont plus for mu laïques
que les ins truc tions en rai son pro ba ble ment de leur ca rac tère pu‐ 
blic et so len nel : ils sont écrits pour être lus par le sou ve rain ou gou‐ 
ver ne ment ex té rieur dans le cadre d’une cé ré mo nie for melle de re‐ 
mise par le di plo mate. Ces deux do cu ments étaient en core plus in dis‐ 
pen sables au di plo mate que ses ins truc tions, car sans eux la re con‐ 
nais sance du sta tut di plo ma tique de l’en voyé n’était tout sim ple ment
pas en vi sa geable : « Les lettres de creance [sic] sont ne ces saires [sic]
à l’Am bas sa deur ; tant parce qu’elles lui donnent le ca rac tère, & le font
connoistre au Prince à qui on l’en voye  ; que parce que sans elles il
n’est pas ca pable de né go cier ». 16
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Les pleins- pouvoirs sont don nés par le sou ve rain au di plo mate pour
que celui- ci puisse si gner un trai té ou un ac cord in ter na tio nal sans
que son sou ve rain soit pré sent. Les ma nuels di plo ma tiques de notre
cor pus com portent très sou vent des exemples de lettres de créance
et de pleins- pouvoirs, sans doute pour que les di plo mates qui les li‐ 
saient pussent s’im pré gner de cette phra séo lo gie sin gu lière qui té‐ 
moigne des formes de po li tesse in hé rentes à la vie de cour en Eu rope,
et des re la tions po li tiques au sein d’une so cié té in ter na tio nale com‐ 
po sée de sou ve rains « frères et sœurs » (Satow 1917  : 100, Vol I). Les
lettres de créance et les pleins- pouvoirs sont éga le ment, comme les
ins truc tions, des genres an ciens : la forme des lettres de créance par
exemple est fixée avant 1400 (Mat tin gly 1964 : 33-4).
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3.1.2. Note, me mo ran dum

Les dif fé rentes formes de com mu ni ca tion of fi cielle entre le di plo mate
et le sou ve rain ou le  gou ver ne ment au près du quel il est ac cré di té
font l’objet d’un trai te ment moins sys té ma tique dans les ma nuels.
Satow (1917 : 68, Vol I) en re tient trois : la « note », la « note ver bale »
et le « me mo ran dum 17  ». La note sert pour des com mu ni ca tions de
rou tine, pour lais ser une trace d’un ac cord ver bal, ou dans le cas où
un échange oral entre gou ver ne ments se ré vèle im pos sible (s’il y a un
désac cord im por tant par exemple) (ibid.  : 125-6). La note ver bale est
écrite à la troi sième per sonne et, à la dif fé rence de la note gé né rale,
n’est pas si gnée. Elle peut être em ployée pour ser vir de trace écrite
après une conver sa tion ou pour sou mettre une ques tion ou une pro‐ 
po si tion par écrit au mi nis tère des af faires étran gères (ibi dem.  : 74-
75 ; Fos ter 1906 : 246).
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Satow (1917  : 83-4) énu mère les dif fé rentes sec tions d’une note qui
com porte : (1) l’appel ou l’ins crip tion (le titre de la per sonne à qui elle
s’adresse)  ; (2) le trai te ment (son deuxième titre – Sain te té, Ma jes té,
etc.)  ; (3) la cour toi sie (une for mule de po li tesse)  ; (4) la sous crip tion
(la si gna ture de celui qui écrit) ; (5) la date ; (6) la ré clame (le nom et la
dé si gna tion of fi cielle du des ti na taire) ; (7) la sus crip tion (l’adresse du
des ti na taire). La connais sance de cette struc ture est à mettre en rap‐ 
port avec les règles du genre épis to laire au sens large, et plus par ti‐ 
cu liè re ment avec celles des lettres de chan cel le rie – ré di gées dans les
mi nis tères des af faires étran gères eu ro péennes et dans leurs an‐ 
tennes di plo ma tiques à tra vers le monde. Enfin, le mé mo ran dum est
si mi laire à la note ver bale  : do cu ment non- signé, il ré sume une
conver sa tion ou l’état d’une af faire, ou sert à jus ti fier une dé ci sion qui
a été prise (Fos ter 1906 : 246). Le mé mo ran dum peut aussi faire of fice
de do cu ment de tra vail dans des né go cia tions ou pour la ré dac tion de
dé pêches (de Wic que fort 1716 : 96).
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3.1.3. Rap port, dé pêche

Contrai re ment aux genres plus an ciens pré cé dem ment évo qués, les
rap ports et dé pêches ap pa raissent avec la mise en place d’une di plo‐ 
ma tie ré si dente eu ro péenne sous l’im pul sion des chan cel le ries ita‐ 
liennes. Selon Mat tin gly (1964 : 97) il existe, en 1500, des conven tions
gé né riques fixes dans les cités- États ita liennes pour les dé pêches.
Toute dé pêche contient une for mule de sa lu ta tion, un ré su mé de la
cor res pon dance of fi cielle ré cente entre la chan cel le rie ita lienne et le
di plo mate, le corps de la dé pêche avec éven tuel le ment des co pies
d’autres do cu ments utiles, le lieu et la date d’envoi, et une for mule de
clô ture.
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Les di plo mates ré si dents pou vaient aussi être ame nés à ré di ger
des  rap ports  ; les deux genres obéissent à la même exi gence de
trans mettre des in for ma tions sur le pays où le di plo mate est en
poste, mais le rap port s’in té resse à un seul sujet de ma nière plus ana‐ 
ly tique, alors que la dé pêche se li mite à un ré su mé des faits. Les au‐ 
teurs de notre cor pus semblent néan moins uti li ser les deux termes
de rap port (« re port(e) ») et de dé pêche (« dis patch/des patch  ») sans
pré ci ser la dif fé rence entre les deux.
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Da van tage que les ins truc tions, lettres de créance ou notes di plo ma‐ 
tiques, les dé pêches, et sur tout les rap ports, té moignent à par tir du
XV siècle d’un re nou vel le ment de l’écri ture di plo ma tique qui re flète
des exi gences in édites en ma tière de col lecte et de trans mis sion des
in for ma tions par le di plo mate ré sident : il doit dé sor mais four nir une
syn thèse com plète de toutes les in for ma tions utiles sur le pays d’ac‐ 
cueil. Le dé ve lop pe ment du rap port di plo ma tique par ti cipe aussi à
l’émer gence du nou veau sa voir de l’in for ma tion à par tir du mi lieu du
XVI  siècle. Pour Fe dele (2014 : 622-23), ce nou veau type d’écri ture re‐ 
pose sur une concep tion autre du monde, fon dée sur une «  ana ly‐ 
tique de la puis sance » tri bu taire de la pen sée po li tique de façon plus
gé né rale. Sous l’im pul sion des rap ports di plo ma tiques émerge une
nou velle écri ture po li tique qui s’in té resse, non pas à l’his toire ou au
droit, mais à des pro blé ma tiques liées à l’es pace, à la géo gra phie et à
l’ana lyse po li tique. Dans ce dis cours éla bo ré en par tie par les di plo‐ 
mates, les États cherchent à se pour voir d’une ap pré hen sion syn thé‐ 
tique du monde par le biais d’une des crip tion ex haus tive des dif fé‐ 
rents élé ments qui fondent la puis sance de chaque pays (forces mi li‐ 
taires, type d’agri cul ture, na ture des fron tières, etc.).
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3.1.4. Trai té

Le der nier genre dont il est sou vent ques tion dans les ma nuels di plo‐ 
ma tiques est celui du trai té. Le trai té semble être le do cu ment conclu
entre des sou ve rains ou des gou ver ne ments le plus cou ram ment dé‐ 
crit dans la lit té ra ture sur la fi gure du di plo mate. Au fil des siècles,
une clas si fi ca tion de plus en plus pré cise des trai tés selon le conte nu
dont il est ques tion émerge, comme le re marque de Cal lières :
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Il y a plu sieurs sortes de Trai tez entre les Princes et les Etats sou ve ‐
rains, les prin ci paux sont ceux de la paix, de treve, ou de sus pen sion
d’armes, d’échange, de ces sion ou de res ti tu tion de places et de pays
contes tez ou conquis, de re gle mens, de li mites, & de dé pen dances,
de ligues tant of fen sives que def fen sives, de ga ran tie, d’al liance par
ma riage, de com merce, &c 18.

Au début du XX  siècle, le trai té n’est qu’une ma nière parmi d’autres
pour des États de conclure des ac cords. Satow (1917  : 173, Vol II) en
dé nombre quinze : trai té, conven tion, ar ticles ad di tion nels, acte final,
dé cla ra tion, ac cord,ar ran ge ment, pro to col, procès- verbal, échange
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de notes, ré ver sale, com pro mis d’ar bi trage, modus vi ven di, ra ti fi ca‐ 
tion et adhé sion. Le choix de tel ou tel type de do cu ment dé pend des
usages en vi gueur et par fois du conte nu de l’ac cord : les ques tions les
plus im por tantes se ront ré glées dans des trai tés ou des conven tions
par exemple (ibid.). Les trai tés adoptent peu à peu une struc ture figée
en quatre par ties  : le pré am bule, les ar ticles (des plus gé né raux aux
plus spé ci fiques, avec un ar ticle por tant sur les mo da li tés de ra ti fi ca‐ 
tion), les si gna tures, et la date et le lieu où le trai té a été signé (ibi‐ 
dem. : 175).

3.2. Le lexique di plo ma tique
Nous avons re le vé ma nuel le ment 97 items lexi caux dans notre cor pus
qui semblent spé ci fiques au do maine de la di plo ma tie. Pour cette
étude nous nous sommes concen trée sur la dia chro nie socio- 
historique du do maine de la di plo ma tie dans son en semble et sur un
genre spé ci fique (le ma nuel). Les ana lyses lin guis tiques que nous pro‐ 
po sons ici valent donc comme une pre mière ex plo ra tion des spé ci fi‐ 
ci tés lexi cales du do maine de la di plo ma tie. De plus, les items lexi‐ 
caux que nous avons re le vés n’ap pa raissent que par fois dans un seul
ma nuel  ; nous ne pou vons donc pas af fir mer qu’il s’agisse de termes
at tes tés et ré gu liè re ment em ployés par la com mu nau té di plo ma tique
an glo phone. Face à ces li mites, nous avons plu tôt cher ché à re pé rer
les in di ca teurs pos sibles d’une évo lu tion lexi cale afin de les mettre en
rap port avec des dé ve lop pe ments cultu rels dans les connais sances et
pra tiques propres au do maine.
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En termes de ré seaux no tion nels as so ciés aux lexèmes que nous
avons re le vés, nous pou vons en dé nom brer quatre : (1) l’or ga ni sa tion
struc tu relle et hié rar chique des re pré sen tants di plo ma tiques (agent,
at ta ché, coun sel lor, am bas sa dor)  ; (2) des pra tiques re le vant de la di‐ 
plo ma tie bi la té rale (agréa tion, cre den tials, ex ter ri to ria li ty)  ; (3) des
pra tiques re le vant de la di plo ma tie mul ti la té rale (confé rence, adhé‐ 
sion, al ter nat), et enfin (4) les genres tex tuels et la pro duc tion écrite
(concor dat, ar ticle, re com man da tion, note).
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Pre nons tour à tour ces quatre ca té go ries afin d’es sayer de dé ga ger
quelques ten dances concer nant leur évo lu tion au cours de la pé riode.
Sur un total de trente- et-un lexèmes re le vés dans les trois ou vrages
du XVII  siècle du cor pus, plus d’un tiers ré fèrent à la hié rar chie des
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rangs di plo ma tiques  ; ce qui at teste le fait qu’à cette époque les
struc tures or ga ni sa tion nelles ainsi que des concepts fon da men taux
(ius le ga tio nis, fran chise, po wers, im mu ni ty) per met tant une di plo ma‐ 
tie conti nue sont éta blis. La consti tu tion du corps di plo ma tique in‐ 
ter na tio nal té moigne du sys tème or ga ni sa tion nel hié rar chique de la
so cié té de cour  ; elle connaî tra quelques mo di fi ca tions au cours des
siècles sui vants mais res te ra glo ba le ment in chan gée.

Un re le vé dia chro nique des uni tés lexi cales per met de re pé rer une
évo lu tion plus im por tante dans la pra tique di plo ma tique au cours des
quatre der niers siècles  : la conso li da tion et com plexi fi ca tion de la
pra tique di plo ma tique mul ti la té rale. Au XVII siècle, le lexique propre
à la di plo ma tie mul ti la té rale se li mite à quelques termes gé né raux (al‐ 
liance, of fices, mé dia tion, ra ti fier). Un siècle plus tard, nous ob ser‐ 
vons que des struc tures or ga ni sa tion nelles plus pré cises (confé rence,
congress, de pu ta tion) ont été mises en place pour per mettre la ré so lu‐ 
tion de dif fé rends à l’échelle in ter na tio nale. Ce vo ca bu laire spé cia li sé
en rap port avec les né go cia tions in ter na tio nales se com plexi fie au
XX  siècle pour in clure des lexèmes, d’ori gine la tine no tam ment, qui
in diquent la por tée des élé ments né go ciés et fixés sous forme de trai‐ 
tés (ad re fe ren dum, ad de li be ran dum, casus belli, ne va rie tur, non ap‐ 
pel lan do, modus vi ven di, statu quo, sine qua non, etc.) (Satow 1917),
ainsi que des pro ces sus spé ci fiques dans le cadre de né go cia tions di‐ 
plo ma tiques in ter na tio nales (adhé sion, dé non cia tion, ex change of
notes, rap por teur).
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La pé riode 1603-1917 té moigne éga le ment d’une com plexi fi ca tion des
genres tex tuels propres au do maine. Au XVII  siècle nous en dé nom‐ 
brons quatre  : agree ment, ca pi tu la tion, let ters, trea ty, aux quels nous
pou vons en ajou ter deux au XVIII  siècle (dé cla ra tion, me mo rial).
Dans le ma nuel d’El liot (1834), nous trou vons des ré fé rences qui
portent sur trois autres genres  : act, conven tion et note. Enfin, les
genres cités dans les ma nuels du XX siècle sont les sui vants : concor‐ 
dat, car tel, dé marche, pre li mi na ries of peace, pro to col, lettres ré ver‐ 
sales et ul ti ma tum. Ce re le vé simple ne nous per met pas de dater de
ma nière pré cise l’émer gence de ces dif fé rents genres, mais il ap porte
des in di ca tions sur les genres per çus par les au teurs comme étant les
plus em blé ma tiques de la pro fes sion et donc comme im por tants à
maî tri ser par le di plo mate.
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De même, la ma nière dont la langue di plo ma tique est per çue par les
au teurs des ma nuels pour rait four nir quelques in di ca tions sur sa spé‐
cia li sa tion au fil du temps, en met tant en lu mière no tam ment le dé ve‐ 
lop pe ment de struc tures et de pra tiques de né go cia tion mul ti la té‐ 
rales de plus en plus poin tues. Les ma nuels adoptent, de ma nière gé‐ 
né rale, une ap proche pres crip tive qui en joint aux fu turs di plo mates
d’écrire en soi gnant la conci sion, la pré ci sion et la clar té. Pour Hot‐ 
man (1603), les « ad vises » de l’am bas sa deur doivent res pec ter les cri‐ 
tères sui vants :
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Elles se ront dõc graves, bresves, ser rees, contenãs beau coup en peu
de pa roles, cou chees en termes plus tost com muns que re cher chez :
mes lees par fois de pointes & traits sen ten tieux, ra re ment tou te fois,
& pour estre plus in tel li gibles, il se roit bon d’ar ti cu ler cha cun af faire
à part 19.

Ces conseils pour raient tou te fois va loir pour l’écri ture ad mi nis tra tive
ou po li tique au sens large, et non seule ment pour le do maine di plo‐ 
ma tique. En re vanche, quant à la ques tion de la ré dac tion de trai tés,
on dis cerne plus fa ci le ment une spé cia li sa tion de la langue di plo ma‐ 
tique, qui est liée sans doute à la per for ma ti vi té de ces textes qui sont
ame nés à être exé cu tés et à ins tau rer des me sures par ti cu lières. La
ci ta tion sui vante tirée du ma nuel de de Wic que fort ré sume ces exi‐ 
gences en ces termes :
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[l’am bas sa deur] ne doit point per mettre, que les pa roles for melles,
qu’il im porte au Prince son Maistre de faire ex pri mer, soyent com ‐
prises ou es touf fées sous des ex pres sions gé né rales ; parce que cette
né gli gence donne aux Princes, qui se tiennent tou jours plus tost à la
glose qu’au texte, l’avan tage d’en faire une ex pli ca tion plus conforme
à leur in ter est, qu’à l’in ten tion du Maistre de l’Am bas sa deur. Il ne doit
point souf frir non plus, qu’une clause ou condi tion im por tante & es ‐
sen tielle, on fasse un ar ticle sé pa ré ou se cret ; s’il n’y est bien dit ex ‐
pres sé ment, que cet ar ticle aura la mesme force, que s’il avoit été in ‐
sé ré mot à mot au traitte 20.

Le di plo mate devra veiller à éli mi ner toute for mule ou terme qui
pour rait prê ter à confu sion lors de la ré dac tion de trai tés pour que le
texte final soit le plus lim pide pos sible, évi tant toute am bi guï té qui
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lais se rait pos sibles des in ter pré ta tions di ver gentes dans la mise en
ap pli ca tion.

Le fait que les genres tex tuels di plo ma tiques servent cer taines fi na li‐ 
tés spé ci fiques pour rait in duire un re cours à une phra séo lo gie par ti‐ 
cu lière. La lettre de créance, par exemple, sert de ga ran tie à ce que
tout ce que le di plo mate né go cie avec un autre sou ve rain bé né fi cie de
l’ac cord ta cite de son « prin ci pal » ou sou ve rain propre. Cette fonc‐ 
tion sup pose une phra séo lo gie par ti cu lière et for mu laïque dans ce
type de lettre qui puisse tenir compte de toutes les éven tua li tés dans
les né go cia tions, comme le sug gère Hot man :
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Il fera pa reille ment co gnoistre sa pru dence, si ayant receu com man ‐
de ment de par tir, il prend ins truc tion bien si gnée de tout ce qu’il
aura à dire & ne go cier pour n’estre desadvoüé des choses qu’il aura
dictes, trait tees & cõcluës 21.

Un ar gu ment sup plé men taire qui ten drait à dé mon trer l’exis tence
d’une phra séo lo gie figée en di plo ma tie est l’en semble étof fé
d’exemples de do cu ments di plo ma tiques au then tiques in clus dans les
ma nuels (de Wic que fort 1716  ; El liot 1834  ; Satow 1917). L’ou vrage de
Satow (1917) contient un ap pa reil in ter tex tuel très im por tant de do cu‐ 
ments di plo ma tiques ré di gés en an glais, fran çais, es pa gnol, ita lien et
al le mand. L’au teur ne com mente pas ces ex traits  ; pour la sec tion
por tant sur les trai tés par exemple, nous com pre nons que le di plo‐ 
mate est censé s’en im pré gner, en re pro duire le style, la phra séo lo gie
et la struc ture dans ses propres écrits par imi ta tion. Ce pen dant, le
fait d’in clure de tels mo dèles tex tuels dans ces ma nuels d’ins truc tion
semble in di quer une ten dance à la cris tal li sa tion de cer taines for‐ 
mules, et sur tout, d’une struc ture spé ci fique.
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Il existe très peu de ré fé rences faites à une ter mi no lo gie dite « di plo‐ 
ma tique » dans les ma nuels. En re vanche, les noms de genres di plo‐ 
ma tiques sont par fois per çus comme des termes (Fos ter 1906 : 75-6).
Les quelques com men taires méta- linguistiques qui font ré fé rence à
un lan gage di plo ma tique tendent à dé mon trer que dans le do maine
de la di plo ma tie, jusqu’au XX siècle, la dia chro nie lin guis tique
concerne des genres, plu tôt que des termes, qui se sont gé né ra li sés
et com plexi fiés au tour de conven tions thé ma tiques, phra séo lo giques
et struc tu relles par ti cu lières. Pour re prendre le cas des lettres de
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créance, il est fa cile d’iden ti fier un cer tain nombre de « moves » rhé‐ 
to riques (Swales 1990). El liot (1834 : 374-5 Vol II), par exemple, en dis‐ 
tingue quatre : une in tro duc tion gé né rale qui pose l’ob jec tif de la mis‐ 
sion, le nom et le rang de l’agent di plo ma tique et un appel au sou ve‐ 
rain à « ajou ter foi » à tout ce qu’il lui dira, quelques in di ca tions plus
pré cises sur les af faires sous la res pon sa bi li té de l’agent, et enfin une
conclu sion qui in siste sur les re la tions ami cales entre les deux pays. Il
sem ble rait donc qu’au cours de la pé riode étu diée, il existe au sein
des ma nuels une conscience plus aiguë des contraintes gé né riques
plu tôt que lexi cales, conscience qui re flète le pro ces sus de dic tion na‐ 
ri sa tion plus tar dif de la langue di plo ma tique au début du XX  siècle.e

Conclu sion
Nous avons es sayé dans cet ar ticle de pro po ser une ana lyse des
points d’in ter sec tion entre le dé ve lop pe ment socio- historique des
pra tiques et connais sances des di plo mates oc ci den taux de puis le
début du XVII  siècle, et un contexte po li tique mar qué de plus en plus
par l’as cen dance d’États in dé pen dants qui né go cient dans le cadre
d’un sys tème in ter na tio nal régi par des struc tures et des pro ces sus
mul ti la té raux tou jours plus tech niques. Le ma nuel di plo ma tique,
genre an cien, po ly glotte et pro li fique, illustre l’im por tance de la prise
en compte du contexte cultu rel dans l’ana lyse de genres spé cia li sés.
Dis cours pres crip tif qui re cense les qua li tés du «  par fait am bas sa‐ 
deur », le ma nuel est tri bu taire de l’in fluence de la culture cu riale en
Eu rope et ap par tient à l’en semble tex tuel plus vaste de la lit té ra ture
sur l’homme de cour (Cas ti glione 1987 [1528] ; Gra cian 2010 [1684]). Le
poids de cette culture est sen sible sur le plan lin guis tique par le biais
des ré fé rences au genre épis to laire des lettres de chan cel le rie, les
for mules de cour toi sie om ni pré sentes dans les do cu ments di plo ma‐
tiques, et le ca rac tère cé ré mo nieux de ri tuels tels que la re mise des
lettres de créance.
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L’in té rêt du ma nuel pour la ca rac té ri sa tion du do maine spé cia li sé de
la di plo ma tie ré side ce pen dant da van tage dans son ex pli ci ta tion des
prin cipes fon da teurs de l’ac ti vi té di plo ma tique, qui ne sont pas ai sé‐ 
ment per cep tibles de l’ex té rieur. Il per met de dif fé ren cier les prin‐ 
cipes du droit in ter na tio nal (im mu ni té, ré ci pro ci té, re con nais sance)
des us et cou tumes non for ma li sés dans des textes ou ac cords (ri tuels
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de so cia li sa tion di plo ma tiques, pro to cole), qui, sans être des connais‐ 
sances ou pra tiques tech niques, concourent néan moins à réa li ser la
fi na li té du do maine et s’ap puient sur un lan gage spé ci fique qui, de ce
fait, peut être consi dé ré comme spé cia li sé (Van der Yeught 2012 : 16).

Sur le plan dia chro nique, il peut être utile de dif fé ren cier le dé ve lop‐ 
pe ment plus pré coce d’un en semble de genres tex tuels spé ci fiques
(lettres de créance, lettres d’ins truc tion, dé pêches) de l’évo lu tion sans
doute moins per cep tible d’un lexique di plo ma tique. Les ma nuels ne
construisent pas un « pont » entre le spé cia li sé et le non- spécialisé
de la même ma nière que les gloses des termes spé cia li sés en langue
gé né rale dans les glos saires spé cia li sés (ibid. : 17). Néan moins, les ma‐ 
nuels ne sont pas ré ser vés à un pu blic de spé cia listes, la faible spé cia‐ 
li sa tion de la pro fes sion en ce qui concerne ses membres jusqu’au
XIX  siècle ex plique cette ou ver ture. L’idée de vou loir ser vir de guide
pra tique im plique éga le ment une lo gique de vul ga ri sa tion des pra‐ 
tiques idio syn cra tiques de la pro fes sion qui les met en exergue et
amorce une tran si tion du spé cia li sé au non- spécialisé. Il se rait alors
in té res sant d’exa mi ner plus en dé tail la dia chro nie lexi cale grâce à
une étude des dic tion naires de la di plo ma tie, en s’ap puyant sur ces
pre mières ana lyses lin guis tiques.
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Français
Cet ar ticle porte sur une étude socio- historique dia chro nique du do maine
de la di plo ma tie an glo phone et pro pose une ana lyse du genre du « ma nuel
di plo ma tique » entre 1603 et 1917. En nous ap puyant sur un cor pus de neuf
ou vrages, nous abor de rons la ma nière dont l’ac ti vi té di plo ma tique s’est spé‐ 
cia li sée au cours de l’his toire, en lien avec un contexte in ter na tio nal chan‐ 
geant où la no tion d’État prend de plus en plus d’im por tance dans la pen sée
po li tique oc ci den tale. Nous ver rons éga le ment com ment le do maine di plo‐ 
ma tique s’est struc tu ré au tour d’un lexique et d’un en semble de genres spé ‐
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cia li sés, qui se sont gé né ra li sés et com plexi fiés au tour de conven tions thé‐ 
ma tiques, phra séo lo giques et struc tu relles par ti cu lières.

English
This paper presents a socio- historical dia chronic study of the do main of
anglo phone dip lomacy and pro poses an ana lysis of the “dip lo matic manual”
genre between 1603 and 1917. Re ly ing on a cor pus of nine pub lic a tions, we
dis cuss how dip lo matic activ ity be came more spe cial ised over time, re flect‐ 
ing an evolving in ter na tional con text in which the no tion of the state was
tak ing on an ever greater im port ance in West ern polit ical thought. We also
high light how the dip lo matic do main be came struc tured around spe cific
lexis and spe cial ised genres that spread and gained in com plex ity, based on
spe cific them atic, phras eo lo gical, and struc tural norms.
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