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HISTOIRE SOCIALE

Des Ordres ä Rome. Sous la dir. de Claude NICOLET. Paris, Publications de la
Sorbonne, 1984. 16 x 24, 280 p. (« Publications de la Sorbonne. Histoire
ancienne et medievale », 13).

Ce livre, publie sous la direction de Claude Nicolet et dont il a redige deux
chapitres, reunit les travaux de plusieurs auteurs. Certains de ces auteurs sont
ses eleves (Marianne Bonnefond, Segolene Demougin, John Scheid, Catherine
Virlouvet), d'autres des collegues scientifiquement proches de lui (Andre
Chastagnol, Benjamin Cohen) ; tous s'interessent ici ä la definition, au recrute-
ment et au fonctionnement des ordres, qui caracterisaient la hierarchie civile et
administrative de Rome ä la fin de la Republique et sous le Haut Empire.

Dans les annees 1960, la notion d'ordres a pris une importance historiogra-
phique notable, en particulier ä ('initiative de Roland Mousnier, qui opposait
les societes d'ordres aux societes de classes, et qui, non sans raison, insistait,
contre un marxisme tres economiciste, sur l'importance des ordres dans les
societes preindustrielles. Les recherches de Nicolet sur l'ordre equestre
(L'Ordre equestre ä 1'epoque republicaine, 2 vols, Paris, de Boccard, 1964 et
1974) revelaient des preoccupations proches de celles de Mousnier, dont elles
se reclamaient. Elles ont contribue ä persuader les Antiquisants de l'impor-
tance sociale de ces groupements, qu'on rencontre ä la fois dans l'Antiquite
(mais non pas dans toute I'Antiquite) et dans la France d'Ancien Regime.

Vingt ans apres, le debat n'est plus entre ordres et classes : ceux qui s'inspi-
rent du marxisme (en histoire ancienne, ils sont plutöt plus . nombreux qu'il y a
un quart de siècle) sont en general conscients de la complexite du probleme ;
et les auteurs de ce livre ne cherchent nullement, pour mieux demontrer 1'emi-
nence des ordres, A nier 1'eventuelle existence de classes sociales. Les ques-
tions se sont deplacees, et elles concernent plutöt la signification respective
des divers ordres et le fonctionnement de chacun d'entre eux, le role que cha-
cun d'entre eux remplit de fait dans 1'ensemble du mecanisme social.

Benjamin Cohen a recense vingt-sept ou vingt-huit ordres ou groupes
d'ordres — appeles ordines en latin. Pourtant, comme le souligne Nicolet dans
son introduction, « tous les ordines ne sont pas vraiment des ordines ». Car en
plus de ces vingt-sept ou vingt-huit, d'autres apparaissent fugitivement, mais
leur existence parait contestable aux yeux des Latins eux-memes — qui d'ail-
leurs n'hesitaient pas ä employer le mot ordines pour designer ce que noun
appelons, de facon vague, des groupes sociaux. A 1'interieur meme de ceux
qu'a recenses Cohen, la diversite est notable.

Tout ordre a rapport ä l'Etat ; c'est un groupe limite ; l'Etat tient ä jour la
liste de ses membres et, d'une maniere ou d'une autre, il est maitre de son
recrutement. Mais alors que certains ordres, par exemple ceux des « appari-
teurs » (c'est-ä-dire des administrateurs adjoints aux magistrats), qu'etudie
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Cohen dans le present livre, sont lies ä des fonctions precises en ('absence des-
quelles ils perdraient toute signification, l'ordre des chevaliers, sous la Repu-
blique, constitue une espece de noblesse, qui n'avait plus d'utilite immediate-
ment appreciable, mais n'en restait pas moins, avec le Senat, un des deux
grands piliers de I'6quilibre social et politique. Les auteurs latins, quoiqu'ils
connussent Ia pluralite des ordres de leur societe, tendaient parfois ä n'admet-
tre que 1'existence des deux plus grands, le Senat et ('ordre equestre, et par-
laient, pour les designer ensemble, d'uterque ordo, l'un et I'autre des deux
ordres.

Le Senat, pour sa part, est toujours entierement lie ä la vie politique et au
fonctionnement de ]'Etat. C'est ce qu'illustrent avec brio les deux contribu-
tions de Marianne Bonnefond et Catherine Virlouvet. Mais cette fonction
constante et prestigieuse n'empeche pas qu'il se soit fortement transforme,
evoluant de plus en plus, de la fin de Ia Republique au debut de ('Empire, vers
Ia constitution d'un groupe plus hereditaire, plus pesant, qui comprenait aussi
les epouses et les families des Senateurs — ce qui n'etait auparavant pas le cas.
Les deux chapitres d'Andrb Chastagnol eclairent admirablement cette evolu-
tion, dont ils fournissent une Chronologie precise.

Lie ä ]'Etat, l'ordre forme un groupe de nature juridique. Mais il est en gene-
ral le fait des milieux privilegies, et, surtout sous ]'Empire, lorsque les oligar-
chies municipales forment des ordines decurionum, tout membre des milieux
privilegies tend ä faire partie d'un ou de plusieurs ordines. A la fin de la Repu-
blique et sous ]'Empire, les ordres constituent donc ]'armature sociale, admi-
nistrative et politique de la societe romaine, ]'institution qui lui permet aussi
de recruter ses elites. Mais il n'en a pas toujours etb ainsi. Et ce role central des
ordres n'empeche pas un certain nombre de particularites surprenantes. John
Scheid montre par exemple que Ie recrutement des pretres (qui btaient pour-
tant des « laics », la plupart du temps des magistrats romains ou des notables
des cites) n'a rien ä voir avec I'appartenance ä un ordre. De son cöt&, Segolene
Demougin analyse 1'emploi et Ia signification d'un signe de prestige social, les
anneaux d'or, traditionnellement lies ä l'ordre equestre. Ses remarquables ana-
lyses, qui parcourent en tout sens Ia fork des significations de cet embleme, au
gre des informations fragmentaires fournies par les inscriptions et textes anti-
ques, montrent que si les ordres se caractbrisaient par des emblemes specifi-
ques (par des vetements, par exemple, ou par des insignes), les anneaux d'or
n'etaient pas portes par tous les chevaliers et que certains non-chevaliers rece-
vaient de l'Empereur l'autorisation legale de les porter. Ce qui, du reste,
n'empechait pas d'autres non-chevaliers de les porter illegalement, et ]'Etat de
tolerer cette illegalite.

Societe d'ordres ? Societe de classes ? Societe de castes ? Ces categories sti-
mulantes peuvent, si l'on n'y prend garde, se muer en mots d'ordre abstraits,
aux depens du renouvellement des questions historiques. Ce livre, ä la fois eru-
dit et tres interessant ä lire, a le grand merite de montrer tout ce qu'implique
en pratique la notion d'ordre, dans le fonctionnement et la reproduction de
('organisation sociale et politique, tous les problemes qu'elle pose et tous ceux
qu'elle aide A resoudre. On ne saurait trop en conseiller la lecture, non seule-
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ment aux amateurs du monde romain, mais ä ceux de l'ancienne France : l'un
des ouvrages les plus utiles a la connaissance de cette institution romaine
n'est-il pas en effet, comme 1'ecrit Nicolet, le Traite des ordres et simples digni-
tes de Charles Loyseau, publie en 1610?

Jean ANDREAU.

L 'Age d'or du mecenat : 1598-1661. Colloque international, Paris, mars 1983,
par Roland MOUSNIER et Jean MESNARD. Paris, C.N.R.S., 1985. 16 x 24,
440 p.

La publication des actes de ce grand colloque, consacre ä 1'Age d'or du
mecenat (1598-1661), vient parachever l'ceuvre de ces trois jours pendant les-
quels se sont succede de brillantes communications. Ce colloque a eu avant
tout le merite de faire le point sur un phenomene de 1'histoire sociale et esthe-
tique qui, pour etre connu, n'en restait pas moins difficile ä saisir.

Non, bien sür, que Ia reponse que constituent ces actes doive etre tenue pour
definitive, mais il faut toutefois reconnaitre ä ce colloque 1'avantage de presen-
ter clairement 1'enjeu culturel et politique qu'a constitue le mbcenat pour cette
periode. Comme le constatait d'entrbe de jeu Marc Fumaroli, le mecenat est
une emanation typique de la socibte d'Ancien Regime. Car si I'on accepte tou-
jours d'envisager celle-ci comme une societb d'ordres, on s'apercoit, en effet,
que la pratique du mecenat s'epanouit pleinement en un temps oü la relative
stabilit6 des ordres et des valeurs de la societe n'a pas encore cede le pas au
regne triomphant de l'utilitarisme et de la vitesse.

Si le mecenat doit assurement @tre envisage dans la perspective d'une d6pen-
dance economique entre ('artiste, le savant, 1'ecrivain et le protecteur, on ne
peut cependant pas reduire le mecenat ä cet aspect purement mercantile. Car il
y a, en outre, une connivence d'esprit et de gout entre le patron et son protege,
et cela parce que les Grands perdent progressivement leur pouvoir politique,
judiciaire et militaire au profit d'un absolutisme toujours plus marque du pou-
voir monarchique. Les Grands passent ainsi, scion 1'heureuse expression du
prefacier, d'une « magistrature civile de la norme » ä une « magistrature du
gout ». Si le mecenat officiel et royal existe avant tout sous l'aspect du nego-
tium, il peut encore coexister avec celui des Grands en recouvrant aussi la
notion d'otium, car le principe des relations qui unissent mecenes et proteges
ne se trouve pas modifie. L'urbanite marque profondement les liens de
« domesticite » que cree le mecbnat. Il est un art de vivre dans la mesure oii les
principes esth6tiques definis par les Grands, et appliques par les artistes, regis-
sent tout I'ordonnancement de ce grand « theatre du monde ».

La premiere partie du colloque a donc ete consacree aux differents types de
mecenes que cette periode a connus. Ainsi Helene Himelfarb nous invite-t-elle
ä suivre les premiers pas de I'apprentissage du mecenat royal du jeune
Louis XIII. Elle nous permet de suivre, grace au journal d'Heroard, Ia fagon
dont, en 1608, les premieres tendances pouvaient déjà expliquer les realisa-
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tions ä venir, et ce, par une habile mise en perspective de celles-ci par rapport
aux jeux et aux lecons du petit roi. Tandis que E. Caldicott nous montre com-
ment Monsieur a su, malgre les tribulations de sa vie, satisfaire par le mecenat
une curiosite d'esprit tres reelle, aidee de surcroit par un goüt tres sür. C'est,
nous explique-t-on, ce qui a permis ä Gaston d'Orleans d'être comme le pro-
tecteur d'une expression bien frangaise dans ]'art et la litterature, contre un
engouement toujours plus prononce pour tout ce qui venait d'Italie.

Sans quitter le mecenat officiel, mais ä cote du roi ou de sa famille, on
observe que les cardinaux ministres se sont particulierement illustres.
W. D. Howarth s'interesse aux rapports qui ont existe entre Richelieu et Cor-
neille. Il rappelle ä ce sujet que le grand Corneille, tout independant d'esprit
qu'il se soit voulu, a bien fini par manifester dans son theatre ]'ideal politique
et moral cher au cardinal, sans pour autant se faire le chantre de Son $mi-
nence. Alors que Madeleine Laurain-Portemer, en soulignant ]'importance de
1'empreinte romaine sur ]'esprit de Mazarin, distingue dans son mecenat trois
aspects qui caracterisent ]'action du cardinal ministre dans ce domaine :
« L'impulsion qui stimule, la protection qui facilite, la fondation qui per-
petue. »

Moins directement politique, et pourtant encore tres officiel, le mecenat du
chancelier Seguier a ete tres marquant en depit du manque d'envergure politi-
que du personnage. Car, comme le note Yannick Nexon, outre la longevite
remarquable de Seguier ä cette charge (1635-1672), le chancelier est un person-
nage central de l'Etat. Non seulement c'est le premier personnage de Ia hierar-
chic administrative, qui, ä ce titre, represente le roi, mais encore dispose-t -il
des revenus considerables de la tresorerie du sceau. Il contröle, en outre, la
censure de la « librairie ». Autant d'elements qui font du chancelier un point
de mire pour toute sorte de sollicitations.

A cote des personnages officiels existe le patronage des Grands, tel celui des
Guise auquel s'interesse J.-P. Babelon, ou celui du plus etranger de ces
« princes etrangers » qu'est Lord Arundel, dont le brillant portrait nous est
dress6 par David Howarth. Dans ce dernier cas, il est interessant de voir qu'en
Angleterre, on peut ä la fois titre un grand seigneur amateur d'art, au gout
averti comme peut l'etre celui d'un Howard, mais que I'on peut concurrem-
ment avoir le meme gout pour ]'erudition qu'un « scholar »‚ sans pour autant
estimer que c'est ravaler sa dignite aristocratique.

La seconde partie du colloque s'interesse ä la condition des proteges des
mecenes, ainsi qu'aux rapports que clients et patrons entretiennent. Wolfgang
Leiner demontre pertinemment que ce n'est pas en fonction de la valeur esthe-
tique de 1' euvre, mais plutöt en fonction de I'adequation de ]'oeuvre aux
valeurs de la noblesse que ]'artiste pourra esperer une pension substantielle. Il
lui faudra donc prouver I'honneur et I'utilite de la plume, qui, ä defaut d'être
]'egale de ]'epee, n'en doit pas pour autant souffrir du hautain m6pris aristo-
cratique avec lequel on la considere d'ordinaire. Alain Merot, quant ä lui,
nous livre une interessante etude sur les commandes des paroisses parisiennes
dans la premiere moitie du xvlIe siecle. Il nous apprend ainsi que dans chaque
paroisse qui, nous precise-t-il, est une « societe en miniature », ce n'est pas,
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comme on 1'a cru exagerement, le clerge qui s'est charge de passer les com-
mandes d'ceuvres d'art pour les eglises. Dans la plupart des cas, comme l'attes-
tent les archives, ce furent les representants des conseils de fabrique de la
paroisse, les marguilliers, qui se chargerent de cela. II s'agit donc ici d'une
forme de mecenat collectif qui a ete tres repandu et tres actif. On pourrait a
priori titre tente d'apparenter 1'action de 1'Academie francaise ä ce type de
mecenat collectif. Or Claudette Dethez-Sarlet nous indique qu'il n'en est rien,
et que, au contraire, la creation de 1'Academie francaise marque une rupture
nette. Elle n'est plus une institution de mecenat, ä la difference de ce que pou-
vait titre encore 1'Academie de Charles IX et de Henri III. Elle nest plus une
« instance de production artistique », son statut meme delimite le champ de
son activite intellectuelle. Le strict domaine linguistique et litteraire lui est
reserve, et cela en vue de ne produire que dictionnaires et grammaires.

Appartenant au fond ä ce second ensemble de communications, la belle
etude de Jean Mesnard s'interesse au mecenat scientifique avant I'Academie
des sciences (1666). Trois conditions sont absolument requises pour le savant
de 1'epoque : le loisir, l'independance et I'argent. Le savant doit en somme We
d'abord son propre mecene. C'est pourquoi il appartient souvent au clerge ou
plus encore a la noblesse de robe. Si le savant a un protecteur, cela ne vient
que d'une maniere complementaire, il est alors le « domestique » d'un Grand,
et ce dernier tire gloire ou avantage de sa protection. Mais peut-titre plus inte-
ressante encore est la constatation que le mecenat est souvent interne au milieu
savant; c'est le cas, par exemple, de l'hötel de Thou ä Paris. Toutefois, conclut
Jean Mesnard, la science n'a pas attire le mecenat au meme degre que l'activite
artistique ou litteraire.

Avec la communication d'Hubert Carrier se trouve posee la question du
jugement que les contemporains ont porte sur les mecenes, et en l'occurrence
sur le cardinal Mazarin. Cette savante communication vient nuancer en
contrepoint celle de M°" Laurain-Portemer. Car s'il est incontestable qu'il y a
eu de la part du ministre une action en faveur des lettres et des arts, il faut
constater qu'elle a beaucoup beneficie aux Italiens, comme au reste on s'est
plu alors ä le denoncer. Il est bon, d'autre part, desouligner que la guerre
etrangere a suffisamment greve les finances de 1'Etat pour que les gestes faits
par le cardinal ministre pussent aisement compenser le fastueux et genereux
souvenir que I'ombre de Richelieu faisait encore planer.

Les intervenants regroupes pour la troisieme partie de ce colloque se sont
penches sur les themes et les ceuvres qui ont anime cet Age d'or du mecenat.
Bernard Beugnot commence cette serie de communications en se demandant
si, ä cette époque, il existe un mythe de Mecenas. Il observe que si la figure
historique de Mecene est Bien presente pour les esprits du temps, il s'agit plu-
t6t d'une « legende de Mecene qui assure les fondements du mecenat ». Car il
y a plus une idealisation du personnage historique qu'une metamorphose
totale du modele initial. Le souvenir grandi de Mecenas incarne la regenera-
tion d'une societe qui retrouve un equilibre apres de longues guerres civiles
grace ä l'action civilisatrice des belles lettres.

Apres 1'etude de themes, tel celui d' « Europe » presente comme une allego-
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rie theätrale de propagande politique, ou encore comme celui de l'Aminta du
Tasse, sont envisages les divers domaines artistiques dans lesquels un mecenat
s'est exerce. Cela va de l'oraison funebre des rois, aux velins, en passant par
les arbres fruitiers ou bien la tapisserie, ou mieux encore la musique, avec ce
mecene toujours present que fut Gaston d'Orleans.

Il nous est evidemment impossible d'evoquer l'interet et l'originalite de cha-
que communication, qui, chacune dans sa specialite, apporte une nuance pre-
cieuse ä ('intelligence que l'on peut avoir de ce phenomene si typique de la
socibt6 du xvlle siecle. L'etude fouillbe du mecenat met bien ä jour cet aspect
du clientelisme qui ne pouvait prendre une teile ampleur que dans une societe
fortement hierarchisee, dont la verticalite des liens assurait ä la fois la predo-
minance du pouvoir royal dans le cadre du mecenat officiel des Grands. Mais
le mecenat de cet Age d'or apparu au gre des communications revele, en outre,
un art de vivre, une urbanite des maeurs qui ne pouvait titre que parce que le
mecene est surtout un homme de gout. Il cherche ä se divertir mais aussi ä
s'instruire. Aussi peut -il apprecier par lui-meme la mesure de la protection qui
est necessaire ä 1'artiste. I1 est comme un catalyseur qui stimule et encourage
l'artiste, 1'ecrivain ou le savant par l'importance des subsides qu'il leur
accorde. Au fond, comme le dit Jean Mesnard, le mecenat est « 1'hommage
que le pouvoir rend ä la culture ».

Philippe BONOLAS.

Francois BILLACOIs, Le Duel dans la societe franfaise des xvie-xvue siecles. Essai
de psychosociologie historique. Paris, E.H.E.S.S., 1986. 16 x 24, 540 p.,
bibliogr., index.

Un phenomene social total : le duel. Un historien qui a le gout de bien ecrire
et qui aime « parler en parabole » en faisant son metier. Le resultat de cette
rencontre est un livre epais mais maniable, original mais prudent, barde de
references erudites et de notes infrapaginales tout en restant facile et agreable
ä lire.

Le plan est simple, comme une vie d'homme : commencement, apogee et
declin precedent une quatrieme partie thematique, sorte de meditation sur le
contenu et les destinees de ce corps symbolique que fut le duel dans la societe
frangaise d'Ancien Regime.

Machiavel et ses contemporains auraient sans doute accepte aisement de
reconnaitre que la furie frangaise s'incarnait au mieux dans le duel. Au
xvle siecle, ce dernier est, en effet, une tradition nobiliaire francaise, mais il ne
produit un code complexe, technique et ethique, qu'au contact des Italiens. Et
Francois Billacois n'a aucun mal ä nous convaincre que le duel devient specifi-
quement un phenomene francais au temps de la Renaissance, comme le mon-
tre par exemple le celbbre combat de Jarnac contre La Chätaigneraye en 1547.

L'apogee se situe ä Ia fin du xvle et au debut du xvne siecle. Les formes de la
rencontre se precisent alors, des seconds etant desormais charges de s'egorger
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ä l'ombre des acteurs principaux. Les oppositions au phenomene croissent
brusquement et fortement : l'I 3glise et ]'Etat, les confesseurs et les juges tentent
activement de reduire ces occasions oü 1'homme « faict acte de beste brutte ».
Chose difficile, s'il en est, car le duel appartient intensement et profondement
A la culture et au style de vie des nobles. Pour les bourgeois, dont les attitudes
sont diverses, il a aussi un immense prestige, meme pour ceux qui s'affirment
et veulent rester bourgeois, tant il est vrai que la socibte est dominee par des
ideaux aristocratiques. L'execution du comte de Bouteville, coupable d'avoir
transgresse les edits contre le duel, en 1627, temoigne de ]'existence de ces
fortes contradictions.

La fin du duel vient doucement ä partir de 1650. Louis XIV est habituelle
-ment considere comme celui qui en a sonne le glas, alors que son action n'a

pas ete plus efficace que celle de ses predecesseurs et qu'il n'a peut-etre meme
pas vraiment eu envie de se montrer intransigeant. Tout au plus s'est -il appro-
prie le benefice d'une profonde deperdition de substance du duel en son
temps. Depuis lors, la fin du phenomene n'a jamais cesse de s'annoncer, sans
encore survenir : Gaston Defferre ne defraya-t-il pas la chronique le 22 avril
1967, ä la suite de sa victoire, par deux touches ä zero, sur le depute Ribiere ?

A I'evidence, le duel n'eut jamais de graves consequences demographiques.
L'auteur fait justice des exagerations polemiques A ce sujet. Les poursuites
n'aboutirent pas non plus ä des hecatombes, meme sous Louis XIII et Riche-
lieu. L'importance du duel, en fait, est d'une autre nature, que tente de cerner
la quatrieme partie du livre. L'epee et le sang engagent, en effet, un dialogue
qui n'a pas besoin des mots pour exprimer l'appartenance ä une meme
« tribu », scion ]'expression de l'auteur. On lira avec interet les developpe-
ments sur ces themes sensibles. Avec quelques reserves cependant, car ]'epee
West nullement un apanage des nobles sous Henri IV et Louis XIII, comme
Francois Billacois le sait sans toujours en tenir compte. L'analyse meriterait de
prendre en consideration la fascination qu'elle exerce sur les jeunes paysans
de la meme époque, qui la portent souvent et qui se defient autant que les
nobles eux-memes : cette dimension du duel n'apparait pas dans I'ouvrage.
Par ailleurs, opposer ]'epee au baton (tableau p. 332) est un peu artificiel,
quand l'on sait que la premiere etait souvent nommee « baston » ou « baston
esmolu » dans les provinces francophones des Pays-Bas de Philippe II. Quant
au sang du combat, il me parait, en effet, titre au centre d'une extraordinaire
symbolique, nullement propre aux aristocrates d'ailleurs; d'oü une certaine
frustration A la lecture des pages trop breves et trop imprecises qui lui sont
consacrees.

Suivent trois themes ethiques : honneur, justice, generosite et fraternite, puis
trois themes theologico-politiques : la guerre, la croisade, le page et le roi. Its
decrivent la fonction initiatique du duel, rite de passage de la jeunesse ä I'äge
mür, Symbole de la confrontation entre le fils et le pere, defi port6 ä la mort
tout autant qu'au roi, dont le meurtre impossible est pourtant realise par per-
sonne interposee, lorsque tombe 1'adversaire, sur ce theatre oü s'expriment les
ideaux de l'aristocratie. Resumer ces notions est déjà les deformer : mieux
vaut mediter les pages convaincantes que leur consacre Francois Billacois.
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En refermant le livre, je m'avoue seduit par la demonstration. D'un evene-
ment somme toute marginal, dans tous les sens du mot, l'historien fait habi-
tuellement le point de depart de 1'analyse d'une minorite resistante, puis du
corps social — l'aristocratie, mais aussi la Cour et la ville — dans lequel eile
est immergee. Cependant, une certaine insatisfaction affleure ä son tour. Le
temps des duels est aussi en France 1'äge baroque, celui des revoltes popu-
laires, 1'ere de l'invasion mystique, l'epoque d'une frenesie de persecution des
sorciers. Nul ne le sait mieux que 1'auteur, qui avoue en conclusion que des
rapprochements seraient a faire (p. 398). Que ne les a-t-il pas au moins
esquisses ?

Brillant, solide, son livre vise ä epuiser un sujet. II est de ce fait un peu trop
« ferme » sur le monde du duel, qu'il aurait fallu replacer dans le cadre de Ia
« civilisation des mceurs » etudiee par Norbert Elias. La brutalite des nobles
desamorcee par un tel processus, oü le duel prend sa place comme instrument
d'acceptation de l'ordre monarchique moderne, m6ritait plus qu'une allusion
(p. 397). Par ailleurs, si les duellistes veulent tuer le pere-roi (p. 387), quelle est
la figure culturelle de ce dernier en ce temps ? Car il est douteux qu'il ressem-
ble au modele paternel du xxe siècle ä l'o:uvre dans les ouvrages de Freud et
de ses successeurs.

L'interpretation politique finale du duel comme « bricolage culturel » et
adaptation de la noblesse ä une situation nouvelle, attitude non pas crispee et
reactionnaire mais inventive d'une strategie symbolique neuve pour signifier
un contre-pouvoir au sein du systeme politique existant (p. 391), me parait ä la
fois judicieuse et feconde. Je n'en regrette que plus de la voir s'arreter court,
sans prospecter ce champ de l'adaptation aristocratique, par echanges, conflits
ou creations, ä 1'emergence de l'absolutisme. La bibliographie, anterieure sauf
exception au milieu des annees 1970, explique quelque peu cela. Les exigences
academiques sont d'ailleurs telles que I'analyse d'un semblable sujet aurait
exige des annees de labeur supplementaires : on peut comprendre qu'un
auteur limite de ce fait ses ambitions en refermant un dossier qu'il a parfaite-
ment analyse.

Qu'il le veuille ou non, d'ailleurs, Francois Billacois ouvre la piste d'une
enquete immense, passionnante et difficile : le duel, forme de « bricolage
culturel » propre ä l'aristocratie, est le revelateur d'une mutation profonde et
definitive des rapports entre les pouvoirs et les sujets, fussent-ils nobles. Ces
derniers refusent au fond de nouvelles formes d'autorite, que la justice leur
impose en partie, lorsque le roi ne defait pas d'une main ce qu'il a institue de
I'autre. Comme les proces de sorcellerie, la repression des revoltes populaires
ou I'exercice de la justice criminelle en general, les poursuites contre les duels
transcrivent la cristallisation symbolique qui s'opere dans les divers groupes
de la societe face a un exercice du pouvoir fondamentalement different de
celui du passe. L'homme moderne est en train de naitre, douloureusement et
laborieusement, dans les contradictions de toutes natures. En ce sens, la
repression du duel fait partie des multiples procedures de formation du
consentement, ou en d'autres termes de conditionnement, des sujets, comme le
duel lui-meme en exprime le refus. II reste ä explorer ; ä comparer l'evolution
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des « forces d'ailleurs » qui motivent ces phenomenes, pour bätir une anthro-
pologie culturelle et politique de la France moderne. Francois Billacois en a
pose l'une des premieres pierres, bien qu'il n'ait pas voulu dessiner le plan de
la construction.

Robert MUCHEMBLED.

L'Absolurisme eclaire. Vol. publ. par B. KÖPECZI, A. SOBOUL, E. H. BALAZS,
D: KOSARY. Budapest/Paris, Akademiai Kiadö/C.N.R.S., 1985. 17 x 25,
364 p., bibliogr. (« Colloques de Mätrafüred »).

Sous 1'intitule general « Etudes sur les Lumieres », la Societe hongroise
d"etude du xvuie siècle organise tous les trois ans un colloque international ä
Mätrafüred. En 1975 et 1978, les troisieme et quatrieme rencontres fut'ent
consacrees ä I' « absolutisme eclaire ». Ce sont les rapports et contributions
qui se trouvent reunis dans ce volume. On peut deplorer le caractere tardif de
cette publication collective. L' « absolutisme eclaire >> ayant occupe une
seance du Colloque organise ä Paris en 1978 (bicentenaire de la mort de Vol-
taire et Rousseau), certains textes figurent, en effet, daps un numero special
des Annales historiques de la Revolution francaise (1979) : ainsi le rapport
d'A. Soboul « Sur la fonction historique de l'-absolutisme eclaire »‚ ou l'origi-
nal « cas danois » analyse par K. T6nnesson. D'autres contributions, en
revanche, ont etc largement remaniees et amplifiees, teile 1'etude des pays ita-
liens par F. Diaz ou celle de la Hongrie par E. Baläzs. Retenons donc surtout
ce qui peut eire moins connu des dix-huitiemistes frangais et posons d'emblee
le probleme de 1'intitule meme du livre : « despotisme » ou « absolutisme »
eclaire ?

« L'absolutisme existe-t -il ? » interrogeait Michele Fogel en introduction ä
sa these, Le Roi et les armes. Recherches sur 1 absolutisme et ses moyens symboli-
ques de domination ...'. Et M. Fogel rappelait les debats de 1'historiographie
depuis la contribution essentielle de F. Hartung et R. Mousnier au Xe Congres
international des Sciences historiques de Rome, en 1955. On sait que P. Gou-
bert refuse le terme d' « absolutisme » (« inutile et creux ») 2, tandis que
R. Mandrou emploie des guillemets (Europe « absolutiste », monarchie
« absolue ») I et que D. Richet souligne les « ambiguttes de !'absolutisme ». II
est donc un peu regrettable que le comite de redaction ait abandonne l'idee de
publier dans ce volume les travaux relatifs au probleme de 1'Etat (« Avant-pro-
pos » de Bela Köpeczi, p. 8) : le politique n'est ainsi aborde que par le biais de
l'ideologie (B. Köpeczi, p. 101-118) ou des exemples regionaux. Pour I'essen-

1. These de 3e cycle, Universitb de Paris!, 1979.
2. Pierre GOUBERT, L'Ancien Regime. t. II: Les Pouvoirs, Paris, A. Colin, 1973, p. 12.
3. Robert MANDROU, L'Europe « absolutiste », Paris, Fayard, 1977.
4. Denis RICHET, La France moderne : /'esprit des institutions, Paris, Flammarion,

1973, p. 37. Ce livre et celui de P. Goubert ne figurent pas dans la bibliographie qui clot
le volume dont nous rendons compte.
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tiel toutefois, hormis la contribution de Jean Meyer consacree ä « La
noblesse» (p. 51-57) 5 et en depit de divergences theoriques, les auteurs sem-
blent faire leur la definition de 1'absolutisme proposee par Perry Anderson :
« un nouvel amenagement, un renforcement de 1'appareil de la domination
feodale » 6 • Absolutisme, donc, au Sens oü le systeme repond dans son principe
ä la maxime des juristes « Princeps legibus solutus est » et ä condition aussi
d'entendre loi dans l'acception du droit nature!, en particulier de John Locke :
cc qui est « indispensable » ä une loi « pour qu'elle soit une loi », c'est « le
consentement de la societe » (Deuxieme Traite du Gouvernement civil, chap. xi,
§ 134).

Le volume est organise de facon tres « classique » : les vingt-deux contribu-
tions sont distribuees en deux grandes rubriques, « Problemes de base » (des
« structures » aux « superstructures ») et « Problemes regionaux » (France,
Europe centrale et orientale, exemples mediterraneens, scandinaves et cas par-
ticuliers de la Pologne et de la Roumanie).

C'est ainsi qu'A. Soboul ouvre la premiere partie avec !'etude de la « feoda-
lite tardive » (p. 35-49). On retrouve ici I'essentiel des reflexions de Soboul sur
les problemes du prelevement feodal-seigneurial et de la « transition ». Rete-
nons surtout qu'il n'y a pas un mais des systemes et que de nombreuses varia-
bles s'observent ä l'interieur meme d'un systeme donne : le « cas francais »
l'illustre fort bien et de recentes etudes ont precise ces variations de « pays » ä
« pays », voire d'une seigneurie ä I'autre'.

Fondements sociaux, ensuite, avec la noblesse (J. Meyer), la bourgeoisie
(E. H. Baläzs et E. Niederhauser), les « intellectuels » (D. Kosäry) et la pay-
sannerie (I. Wellmann). Et l'on retrouve, par ces contributions, la question
essentielle de la « nature sociale de I'Etat absolutiste » : Etat d'equilibre entre
noblesse et bourgeoisie ou preeminence de l'aristocratie ? L'article d'E. Baläzs
et E. Niederhauser suggere certaines reponses auxquelles il nous semble possi-
ble de souscrire. La centralisation et la laicisation qui caracterisent la plupart
des regimes d' « absolutisme eclaire » conduisent au developpement d'un
« corps de fonctionnaires specialises d'origine roturiere » (p. 67) et les auteurs
reprennent ä leur compte cette hypothese : « l'absolutisme eclaire a plutöt
engendre une future bourgeoisie moderne qu'il n'a coopere avec une bourgeoi-
sie trouvee cur place » (p. 67). Constatation, comme toute, assez voisine de la
formule de Daniel Dessert : « la bourgeoisie comme entite socio-economique
est une fille involontaire de !'Etat d'Ancien Regime et de sa societe aristocrati-
que » 8 .

Quelle est alors l'originalite frangaise ? C'est, bien sür, la Revolution. Sc

5. II s'agit de la reproduction de la conclusion de l'ouvrage de Jean MEYER, Noblesse et
pouvoirs dons !'Europe d'Ancien Regime, Paris, Hachette, 1973.

6. Perry ANDERSON, L'Etat absolutiste. I : L'Europe de 1'Ouest, Paris, Maspero, 1978,
p. 18. L'ouvrage est mentionn6 dans sa version originale en langue anglaise.

7. Entre autres les travaux de Jean BASTIER sur le Toulousain (1975), de Philippe Gou-
JARD cur le pays de Bray (1979), de Jean -Noel Luc sur la Charente-Infbrieure (1984).

8. Daniel DESSERT, Argent, pouvoir et societe au grand siècle, Paris, Fayard, 1984,
p. 429.
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pose ici le probleme des relations entre les « intellectuels » et le (ou les) pou-
voir(s). Objet de la reflexion de D. Kosdry ä partir de 1'exemple hongrois
(p. 71-79), cette interrogation s'inscrit aussi au centre de la contribution de
B. Köpeczi (« L'ideologie de l'absolutisme eclaire », p. 101-118), se retrouve
dans le travail de G. Ricuperati (« $glises et Lumieres », p. 119-132) et dans
celui de W. Markov (« Princes et administrateurs eclaires : l'individu et l'his-
toire », p. 143-157 — en allemand, sauf la conclusion). Enfin, parce que la
reforme du systeme educatif fut au cceur des preoccupations des monarques
(ou des ministres) eclaires, la question du statut et du role des intellectuels
figure dans la plupart des contributions de la seconde partie, consacree aux
problemes regionaux. L'Europe intellectuelle avait eu les yeux tournes vers
l'Angleterre, mais aussi vers Berlin, Petersbourg, Parme, Vienne, Lisbonne,
Florence, Copenhague... A partir de 1789, l'attention se focalise sur la France
et sa revolution, « preparee » par les philosophes et largement conduite, « en
haut », par des intellectuels (il n'est qu'ä regarder la composition des Assem-
blees revolutionnaires pour s'en convaincre). ((On  assista ainsi, dit G. Ricupe-
rati, ä une lente evolution des intellectuels reformateurs [...] Ou l'on se trans-
formait en Jacobin, ou l'on rentrait dans les rangs de la tradition » (p. 131). Si
nous ne partageons pas ('opposition induite par G. Ricuperati entre
« Lumieres » et « Jacobinisme » (ibid.), nous nous trouvons en accord avec la
chronologie suggeree : c'est des son declenchement que la Revolution fran-
gaise suscita, en Europe, un clivage entre partisans et adversaires. Les « exces
de la Terreur »‚ s'ils furent immediatement essentiels dans les lignes de partage
politiques en France meme puis, au xixe siècle, en Europe, n'eurent sur le
moment, qu'une faible incidence ä 1'exterieur. Kant pouvait ainsi ecrire, en
1798 « Que la revolution d'un peuple spirituel que nous avons vu s'effectuer
de nos jours reussisse ou echoue ; qu'elle amoncelle la misere et les crimes
affreux [...] — cette revolution, dis-je, trouve neanmoins dans les esprits de
tous les spectateurs [...] une sympathie d'aspiration qui touche de pres ä
1'enthousiasme » (Le Conflit des Facultes, 2e section, § 6).

Plus determinants furent sans doute la guerre, I'appetit conquerant de la
Grande Nation et l'arrivee au pouvoir de celui que Fichte appelait « I'homme
sans nom ». Le regne de Napoleon, concluent E. Balks et E. Niederhauser, ne
peut en aucun cas titre consider6 comme une experience d'absolutisme eclaire
(these admise, en revanche, par A. Soboul, p. 25), pas plus que 1'absolutisme
eclaire ne survii en Europe de l'Est aux guerres napoleoniennes (p. 68).

Les contributions regionales tendent ä nuancer cette datation terminale. Si
tous les auteurs attribuent un grand role aux evenements francais de
1789-1815, ils se separent nettement sur l'importance ä accorder aux facteurs
endogenes ou exogenes dans 1'echec de I'absolutisme eclair&. F. Diaz ecrit
ainsi du projet de constitution de Pierre-Leopold (elabore entre 1778 et 1782)
qu'il « representait ä la fois le point le plus eleve de I'absolutisme eclair& en
Italie et son arret de mort. [...] Le prince Habsbourg, pris entre ses doutes sur la
maturite civile des Toscans, les difficultes interieures et celles que lui creaient
ses rapports avec son frere empereur, les incertitudes et les anxietes suscitees
par le debut de la Revolution francaise, finit par ne pas appliquer sa constitu-
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tion » (p. 269). Appreciation que l'on retrouve dans le cas espagnol etudie par
M. Kossok : « Bien que personne ne mette en doute que la Revolution de 1789
a cause une rupture dans ]'evolution historique, le probleme de savoir quels
etaient les facteurs interieurs [...) n'est pas du tout resolu » (p. 288) et I'auteur
souligne les divergences au sein du parti reformiste (demission d'Aranda)
avant la mort de Charles III en 1788, les resistances de l'aristocratie aux
mesures agraires de 1770 et la crise de la domination coloniale. Pour G. Klin-
genstein, l'echec du « josephisme » date, non de 1790-1792, mais du regne
meme de Joseph I1 : opposition des masses rurales A ('Edit de Tolerance de
1781, revolte des paysans roumains contre les seigneurs hongrois de Transylva-
nie en 1785 qui conduit l'aristocratie ä refuser la Patente sur les terres. « Sous
les nouvelles charges de la guerre contre les Turcs (1788-1789), conclut
I'auteur, les peuples — noblesse, bourgeoisie et paysannerie — refuserent
d'accorder leur confiance ä Joseph. L'exemple de la France avait un effet sti-
mulant » (p. 215).

Sans multiplier les exemples, retenons deux cas extremes. Pour les Etats
allemands, E. Weiss insiste sur la continuite entre les reformes de l'absolu-
tisme eclair& et celles introduites entre 1803-1806 et 1821 (p. 198-199). Au Por-
tugal, en revanche, « la mort du roi Jose Ier et la chute de Pombal (1777) ont
marque la fin de l'absolutisme ministeriel eclair& » (H. Bach, p. 297).

Restent enfin le contenu de l'absolutisme eclair& et le probleme du
modele » prussien, etudie par Ingrid Mittenzwei (p. 171-187). Sans reprendre

les debats historiographiques sur le « roi-philosophe », on peut s'interroger
sur la representativite et/ou l'originalite de l'o;uvre fredericienne. Appartien-
nent aux traits generaux de l'absolutisme eclair& la reforme judiciaire laborieu-
sement achevee en 1782, la tentative (meme avortee) d'abolition du servage en
Pomeranie, la relative liberte accordee ä la presse et aux ecrivains. Mais la spe

-cificite politique de Frederic II reside sans doute dans son ambition pour
imposer la Prusse comme « grande puissance » dans le jeu de I' « equilibre
europeen » (la notion triomphe au xvine siècle). Pour y parvenir, Frederic usa
de deux moyens, la guerre et le developpement economique. II s'attacha ainsi
ä faire naitre une conscience politique prussienne et encouragea les creations
industrielles, essentiellement dans les provinces moyennes (Marche electorale,
par exemple). II combina un protectionnisme rigide et l'appel, accru apres
1763, ä des specialistes et des techniciens etrangers (sans oublier I' « espion-
nage industriel » aux depens de I'Angleterre). Dira-t-on que ce n'etait, apres
tout, qu'une forme de « colbertisme »? Rien n'est moins sür et il semble
impossible, ä se tourner vers le xlxe siècle — au-delä de « I'effondrement
d'Iena » (A. Soboul, p. 24) — de vier I'originalite prussienne ; les sujets des
Hohenzollern n'avaient-ils pas interiorise cette constatation de 1 Anti-Machia-
vel : « Quant aux manufactures de toutes especes, c'est peut -eire ce qu'il y a de
plus utile et de plus profitable ä un Etat, puisque, par elles, on suffit aux
besoins et au luxe des habitants, et que les voisins sont meme obliges de payer
tribut ä votre industrie ; elles empechent, d'un cote, que ('argent sorte du pays,
et elles en font rentrer de I'autre » (chap. xxi) ?

Au terme de ce compte rendu, c'est surtout la diversite des etudes qui nous
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semble faire la richesse de cet ouvrage. Diversite des contributions : les points
de vue exprimes sont, en effet, pluriels et l'on doit rendre hommage ä cette
volonte, affirmee par les responsables de la publication, de donner au livre un

caractere multicolore ». Diversite, aussi, des situations regionales. A tel
point que, sans douter de la tragique originalite de la Pologne etudiee par
Z. Libiszowska (« il ne s'agissait plus de rationaliser l'Etat, mais de le sau

-ver », conclut I'auteur, p. 329), ou des particularites de la Moldavie et de la
Valachie (A. Dutu, p. 331-337), on peut se demander si I' « absolutisme
eclaire » a bien existe ou s'il ne conviendrait pas de parler d' « absolutismes
eclaires ». Ce nest pas le moindre merite de ce volume que de faire prendre
conscience du danger des generalisations hätives. Enfin, l'importante biblio-
graphie etablie par E. Tamäsi « d'apres les recommandations des auteurs »
(p. 339-361) constitue, en depit de certaines lacunes (qui tiennent aussi au
retard de la publication), un guide fort precieux. En conclusion, un instrument
de travail de reference.

Françoise BRUNEL.

Robert DARNTON, Le Grand massacre des chats. Attitudes et croyances dans
l'ancienne France. Trad. de l'americain par Marie-Alyx REVELLAT. Paris,
Laffont, 1985. 15 x 24, 282 p., index (« Les hommes et l'histoire »).

Les problemes poses par ce livre de Robert Darnton sont assez bien resumes
par ce titre trompeur muni d'un sous-titre explicatif. Les chats, en effet, ne
miaulent que durant une vingtaine de pages (p. 75 ä 99) et cedent la place ä
d'autres sujets, mais l'association de l'animal familier-mysterieux et de Ia vio-
lence debridee est apte A attirer le lecteur. Et c'est bien ainsi, car ce livre est
destine au grand public qui a ici l'occasion de penetrer, de plaisante fawn,
dans•les mentalites du xvuie siecle. Titre et sous-titre illustrent le rapport entre
le fait divers exemplaire car surprenant et le debouche qu'il permet sur un
monde d'attitudes et de croyances oubliees. Dans cette articulation s'inscrit la
conviction de R. Darnton : les mentalites du passe sont penetrables dans leurs
surgissements les plus opaques. La matiere de l'historien des mentalites est
d'abord etonnement.

L'introduction nous invite au voyage depaysant qui nous conduit dans les
cultures populaires, bourgeoise, litteraire. Premiere etape : le sens des contes
des veillees d'antan. L'auteur ecarte 1'explication psychanalytique (Fromm,
Bettelheim) en montrant qu'elle retient des elements narratifs que la genese
des textes fait apparaitre comme accessoires et tardifs. Le psychanalyste peche
par anachronisme, il « nous entraine dans un univers mental qui n'a jamais
existe, en tout cas pas avant la naissance de la psychanalyse » (p. 17). Les
contes ne prennent leur sens veritable que lorsqu'ils sont mis de plain-pied
avec les realites d'Ancien Regime, c'est-ä-dire quand ils apparaissent comme
des guides pour affronter un monde domine par la violence et la ruse. La lecon
est magistrate, eile montre combien, sans comprehension historique, la
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recherche du sens tourne le dos aux realites humaines. La relativite due ä
I'epaisseur historique, au contraire, montre tout ce que ces dernieres ont de
tetu face aux schemas du pret-ä-interpreter.

C'est ä une mise en perspective de meme type que se livre ensuite l'auteur
pour expliquer un massacre de chats par des compagnons imprimeurs. Ce
massacre evidemment empli de symboles s'inscrit ä la confluence des prati-
ques « folkloriques » et des maurs et conditions sociales de l'imprimerie du
xvuIe siècle (si bien connue de R. Damton). Sont ensuite etudiees les percep-
tions de sa Ville par un bourgeois de Montpellier qui nous livre sa vision des
classes et des ordres — et de l'ordre — urbains, du monde des « intellectuels »
par un inspecteur du commerce du livre, de la classification des connaissances
par I'Encyclopedie, de la lecture par Rousseau et ses admirateurs.

R. Darnton met ainsi en evidence des problemes centraux pour I'historien
des mentalites : sens de la classification, sens du symbole, sens d'un aste intel-
lectuel. L'analyse repose sur une conviction, I'alterite du passe, un but, la com-
prehension de I'humain, une methode, Ia mise en perspective culturelle d'un
fait isole revele par des archives originales.

Dans son introduction et surtout dans sa conclusion, l'auteur est pleinement
conscient de la precarite de sa täche. Attardons-nous, avec lui, sur ce point. Si
l'anecdote est une clef pour penbtrer le passe, ne comporte-t-elle pas un dan-
ger reductionniste ? Le choix de I'histoire qualitative, au detriment d'un
depouillement quantitatif du troisieme niveau (c'est-ä-dire du culturel) seduit
l'esprit mais la seduction n'implique pas Ia conviction d'une saisie totale. N'y
a-t-il pas un a priori ä proclamer l'alterite totale des mentalites passees ? Si le
temps est une frontiere, il est, comme toute frontiere, permeable et je ne suis
pas persuade que la lecture rousseauiste, pleine de passion devorante, ait, par
exemple, perdu tout adepte. En terminant sur une citation de Marc Bloch (« le
bon historien ressemble ä l'ogre de la legende. Lä oü il Haire la chair humaine,
il sait que lä est son gibier »), R. Darnton acheve sa profession de foi impres-
sionniste. Encore faudrait -il preciser que la chair de cet ogre et celle de son
gibier sont consanguines : I'historien est le produit final de cette culture dont il
degage et analyse les strates. En ce sens, le rapport ä son objet d'etude me sem-
ble tres different de celui de I'anthropologue sur lequel R. Damton s'est
appuye tout au long de ce livre pour justifier sa demarche : I'historien de la
culture est trop necessairement anthropophage pour eire pleinement anthropo-
logue.

Si cette promenade dans Ie passe est suggestive, son balisage theorique reste
hesitant. Sur cette hesitation, les historiens de la culture et des mentalites ont
encore beaucoup A reflechir.

Pierre MONZANI.
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Louis PEROUns, Refus dune religion. Religion d'un refus en Limousin rural,
1880-1940. Paris, E.H.E.S.S., 1985. 15 x 22,5, 245 p., bibliogr., cartes,
index.

Le P. Louis Perouas s'est fait connaitre, voici une vingtaine d'annees, en
inaugurant avec son Diocese de La Rochelle de 1648 ä 1728 (Paris, 1964) les tra-
vaux d'une riche bcole de sociologie et d'anthropologie religieuses de 1'epoque
d'Ancien Regime, illustree aussi par A. Dupront, J. Delumeau, M. Vovelle,
B. Plongeron, puis leurs eleves. Au cur de sa problematique, suscitee par les
interrogations de G. Le Bras et F. Boulard sur 1'etat de la pratique et du senti-
ment religieux en France vers le milieu du xxe siècle, L. Perouas inscrivait la
recherche des origines du profond dimorphisme opposant le tres fervent
bocage vendeen et l'indifference des plaines qui lui succedent au sud. Cette
mission accomplie, I'auteur a choisi de s'etablir plus ä 1'est, dans ce Limousin
dont I'etat de « dechristianisation » — terme ä manier avec precaution, rap-
pelle-t-il, apres d'autres — fascinait déjà Gabriel Le Bras des les annees 1930,
specialement le departement de Ia Creuse, devenu l'archetype du « pays de
mission ».

Par rapport au diocese de La Rochelle, tant la methode que les resultats ont
sensiblement evolue. D'abord, parce que le choix a ete fait pour une methode
explicitement regressive, partant du point d'aboutissement, pas contemporain
mais presque, en gros la periode de la Troisieme Republique, un ouvrage ulte-
rieur devant decrire une fouille remontant jusqu'au xve siècle. On pense ici ä
Paul Bois remontant lui aussi les siecles dans la Sarthe. Seulement le dimor-
phisme interne au champ religieux, et qui occupe tout le Iivre, nest pas celui
decrit dans tant d'autres etudes de sociologie electorale ou religieuse, oü le
chercheur se plait ä suivre une frontiere entre des territoires contrastes, et ä ali-
gner tous les ecarts correlatifs possibles. Car le Limousin est massivement
tiede, voire indifferent, excepte en ses urarges auvergnates, la Combrailles ou
la Xaintrie. II illustre le refus de la religion catholique, ici suivi pas ä pas dans
Ia fidelite aux categories lebrasiennes : d'abord, le detachement de la pratique
pascale, jadis pierre de touche d'un comportement religieux « regulier », puis
abandon, plus original en France, des grands rites de passage et de la pratique
« saisonniere » elle-meme, baptemes, manages, obseques. L'ensemble fait
tache d'huile ä partir de la Creuse, puis deborde sur les departements voisins
par la Montagne limousine, sur la Haute-Vienne, puis sur la Correze. Le mou-
vement s'est vivement accelere apres la Separation de 1905, mais etait déjà
bien amorce. La recherche des correlations, tant intrareligieuses (recrutement,
qualite et action du clerge local) qu'extrareligieuses (industrialisation ä partir
de Limoges, role des migrations dans ce chateau d'eau demographique)
n'autorisent pas d'explication univoque. Ainsi I'emigration, bete noire du
clerge de la fin du xixe siècle en Limousin comme ailleurs, peut mener, ici, au
detachement profond, lä, ne pas empecher Ia 6delite.

Force est donc de ne pas en rester au seul refus de Ia religion en Limousin
rural, mais de bien voir que ce refus a, en soi, une dimension religieuse.
L'apport le plus neuf du travail de L. Perouas est, en effet, pour la premiere
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fois ä ce point de microanalyse, ('etude tres fine de ce que d'autres ont appele,
sur un plan tres general, religions de remplacement, ou religions « seculieres »
(Raymond Aron, etc.). II existe, en effet, moins une indifference religieuse, au
sens que lui donnaient Lamennais ou F. Boulard, qu'une « foi dans un ideal:
areligieux ». Un authentique rationalisme populaire — l'evangelisme protes-
tant se brise ici les dents apres le catholicisme tridentin — se cherche ä travers
des liturgies de substitution, manages, baptemes et surtout sepultures civiles,
qui finissent d'ailleurs par produire les memes effets de conformisme, ä
l'envers, que dans les regions de catholicisme gregaire. Au passage, l'auteur
nous livre de precieuses indications methodologiques, transposables en
d'autres lieux, sur le calcul de Ia proportion de sepultures civiles.

Deux questions restent posees, une fois le livre referme, en regardant vers
l'amont et vers l'aval, vers le passe et vers l'avenir. Pourquoi ce detachement,
de plus en plus militant, du catholicisme, dans cette region precisement, ce
bocage qui ressemble finalement beaucoup ä ceux de l'ouest ? Autrement dit,
pourquoi la Reforme catholique du xvue siecle, et le Reveil du xlxe siecle ultra-
montain, ont-ils echoue ici, pas ailleurs, permettant le succes des religions de
remplacement, jusqu'au communisme, d'ailleurs peut-titre un peu neglige dans
l'ouvrage. Alain Corbin nous a dit naguere ce qu'il en pensait, dans son
Archaisme et modernize en Limousin, 1845-1880 (Paris, Marcel Riviere, 1975) et
nous attendons avec impatience Ie second volume, déjà entrevu dans quelques
articles, promis par L. Perouas. La deuxieme question porte sur la comparai-
son de ce detachement, tres date, situ& et type, avec celui qui s'opere
aujourd'hui sous nos yeux, toutes regions confondues, et qui gagne en particu-
lier les couches jeunes de la population. N'aurait-on pas ici un phenomene
radicalement nouveau, puisque les religions du refus, politique et ideologique,
ont elles aussi ä en pätir? Comme on aimerait savoir, mais il y faudrait un troi-
sieme livre, ce qui se passe en Limousin aujourd'hui meme, pres d'un demi-sie-
cle apres la borne choisie par Louis Perouas.

Michel LAGREE.

Le Personnel de l'enseignement superieur en France aux xixe et xxe siecles. Ed.
par Christophe CHARLE et Regine FERRE. Colloque organise par l'Institut
d'histoire moderne et contemporaine et l'Ecole des hautes etudes en
sciences sociales les 25 et 26juin 1984. Paris, C.N.R.S., 1985. 16 x 24,
284 p., index.

La publication des actes de ce Colloque marque une &tape decisive ä l'inte-
rieur de deux parcours de recherches dont il a eu, avant tout, le merite de reali-
ser la rencontre : celui de l'histoire de 1'enseignement superieur qui represente,
dans divers contextes nationaux, un domaine classique et connait un progres
dans l'historiographie contemporaine; celui de la prosopographie des elites en
France, un sujet de recherche « lance » en 1979, justement par l'Institut d'his-
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toire moderne et contemporaine A I'Ecole normale superieure, alors dinge par
Jean-Marie Mayeur, auteur de la preface de ce volume.

Apres six ans, cette recherche s'est revelee un secteur d'exploration tres
fecond et innovateur en particulier en ce qui concerne 1'etude des elites dans la
la haute fonction publique. II n'est pas surprenant que le secteur de 1'enseigne-
ment superieur ait represente, ä I'interieur de cette recherche, un territoire
pourvu d'une forte coherence thematique. Dans le Guide de recherche qui tra-
gait le programme de cette etude, on revelait, en effet, que « les universitaires
rassemblent les conditions apparemment optimales pour l'etude d'une elite :
definition simple, informations et sources abondantes, corps attache ä entrete-
nir la memoire des defunts ». En meme temps, on soulignait le caractere
desuet, pour ne pas dire archatque, de ('interpretation historiographique et
d'un corps bibliographique riche, mais construit ä partir de perspectives
conventionnelles.

Les apports innovateurs de ce volume semblent donc « surdetermines ».
D'une part — surtout dans la premiere section « Sociologic du corps ensei-
gnant » —, en integrant des analyses des institutions et de la dynamique des
elites, il a realise un nouveau type de polarisation des etudes sur I'enseigne-
ment superieur, non plus seulement centrees sur des processus d'institutionna-
lisation disciplinaire, mais sur les agents sociaux qui ont realise la formation
des corps universitaires (les maitres de conferences, dans l'article de Françoise
Mayeur; les professeurs du College de France, dans celui d'A. Lechat; les
professeurs de l'Academie de medecine, dans la recherche de G. Weisz).
D'autre part, en utilisant egalement la riche contribution offerte dans ce sec-
teur par les travaux des chercheurs anglo-saxons, ce volume assume un role de
premier plan, pour la dissolution de ce que I'on peut considerer comme le
principal idolum tribus dans ce domaine de la recherche, du moins en ce qui
concerne la France : le perspicace attachement de I'historiographie tradition-
nelle A la constatation que le systeme universitaire national etait tres en retard,
car il privilegiait le moment pedagogique-educatif dans les fonctions de
1'enseignement, et de ce fait aurait freine le developpement de la recherche.

Cette deuxieme orientation constitue le principal fil conducteur qui traverse
les trois sections du volume, meme s'il n'assume sa pleine identite thematique
que dans la troisieme partie : « Contribution de 1'enseignement superieur A la
recherche et au changement culturel.

Des la premiere section, l'article de V. Karady, « Lettres et sciences. Effets
de structure dans la selection et la carriere des professeurs de faculte
(1810-1914) », est entierement centre sur les trajectoires qui modifient, au
cours de la periode consideree, les rapports entre l'Universite et le secteur
intellectuel extra muros, ä I'avantage de la premiere. Si, dans la premiere moi-
tie du xIxe siecle, le milieu intellectuel est traverse par des mouvements scienti-
fiques importants qui expriment, en meme temps, un defi au monde universi-
taire, « sous la forme d'une demande sociale que les facultes peuvent de plus
en plus mal satisfaire », et un rappel au retard de I'Universite francaise par
rapport aux realisations scientifiques des Universites etrangeres, la situation
change radicalement au cours de I'heureuse conjoncture des decennies quatre-
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vingt/quatre-vingt-dix. Grace ä l'introduction « de la performance scientifique
comme entere essentiel de selection dans le supbrieur..., 1'universitaire se defi-
nit desormais dans les facultes par l'activite scientifique plus que par 1'ensei-
gnement qu'il dispense ». La recherche devient done un trait distinctif de la
communaute scientifique non seulement grace ä la creation d'institutions paral-
leles ä 1'enseignement universitaire comme 1'Ecole pratique des hautes etudes,
mais egalement grace aux Facultes elles-memes. C'est ä travers la recherche
que le monde universitaire impose ses propres criteres de « distinction » — et
de force — par rapport aux savants « amateurs ». A la fin du siècle, les univer-
sitaires contrölent les principaux instruments de la naissance du marche scien-
tifique (direction de revues, comites scientifiques, instituts de recherche). « La
marginalite — dans ce marche —, conclut Karady, se mesure dorbnavant par
la distance ä l'institution universitaire. »

Si, pour les Facultes scientifiques — et pour les provinciales en particulier,
comme le demontre l'article de R. Fox, « l'attitude des professeurs des Facul-
tes des sciences face ä l'industrialisation en France entre 1850 et 1914» —,
cette rupture semble elargir effectivement le pouvoir des Facultes de repondre,
ä travers la recherche appliquee, ä la croissante demande sociale du monde
des affaires et de l'industrie, le discours parait beaucoup plus complexe et
herisse de difficultes methodologiques en ce qui concerne le secteur des
sciences humaines.

En outre, il faut egalement rappeler que, pour le secteur scientifique, Robert
Fox lui-meme a mis en evidence, malgre des elements convergents reveles par
les recherches recentes sur « la devotion des professeurs ä l'utilite bconomi-
que », d'autres circonstances qui se sont opposees ä une reelle coordination
des activites de l'Universite et du monde de la production et qui induisent, au
moins, ä la prudence lorsque l'on expose cette these. « Virtuellement, ecrit
Fox, tous les professeurs pouvaient, et beaucoup le faisaient, declarer publi-
quement qu'ils desiraient servir 1'economie. Mais il etait trop tentant, en prati-
que, de chercher ä servir 1'economie en changeant le moins possible les cycles
d'etudes et les habitudes. » Ces observations sont « surdeterminees » si on les
applique aux Facultes humanistes, dans lesquelles, jusqu'au debut des annees
cinquante, il manque une reelle incitation ä la « professionnalisation » des
sciences humaines en termes de recherche appliquee. Done, si le trace de la
problematique de Victor Karady, qui — comme on l'a vu — a efficacement
montre comment, ä la fin du siècle dernier, le modele scientifique des disci-
plines litteraires, fixe par les professeurs universitaires, s'est revele stimulant et
innovateur, son extension aveugle peut devenir paralysante. A ce propos, je
voudrais titer un article recent de 0. Dumoulin, publie dans la Revue franfaise
de sociologie (vol. XXVI, 21, 1985), qui analyse, justement ä partir de ce trace
problematique, la prehistoire du C.N.R.S., pour le secteur des sciences
humaines. Probablement fourvoye par une documentation incomplete —
1'auteur declare, en effet, qu'il n'a pas consulte les archives du C.N.R.S. —,
Dumoulin accuse la creation de la Caisse nationale de la recherche et surtout
du Conseil superieur de la recherche scientifique, d'avoir consomme definiti-
vement la « rupture epistemologique » entre « amateurisme » erudit et litte-
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raire et recherche scientifique, en soutenant que la Caisse nationale de la
recherche opposait nettement « recherche nationale» et erudition locale. Un
examen attentif des proces-verbaux de la IVe section, celle des sciences
humaines, se trouvant justement dans les archives du C.N.R.S., lui aurait per-
mis d'observer que les societes savantes etaient autant, sinon majoritairement,
« representees » que la recherche universitaire et que — selon « 1'esprit du
temps » — le Conseil superieur de la recherche scientifique fonctionnait sur-
tout comme « organisme de representation des interets de Ia recherche », plus
orient& vers « l'organisation des interets » que vers la « professionnalisation »
a laquelle 1'auteur fait reference explicitement.

Sur ce terrain, il a ete probablement fourvoye par son attirance pour une
problematique qui est en train de devenir ä la mode, mais qui, pour etre « inte-
riorisee » dans le contexte europeen, aurait besoin de plus grandes recherches
que celles qui nous sont offertes par l'auteur de cet article. Et cela surtout pour
la periode precedant la Deuxieme Guerre mondiale, durant laquelle la proble-
matique de la « professionnalisation » semble difficilement applicable au sys-
t8me de 1'enseignement superieur europeen, inseparable du contexte, non seu-
lement theorique-historiographique, mais egalement socio-historique oü  eile
apparait : celui de l'organisation du systeme universitaire americain, pendant
1'epoque progressiste et de sa particuliere interpenetration avec la croissance
du « corporate capitalism », grace ä I'institutionnalisation d'un reseau articule
d'associations professionnelles, fonctionnant comme des « agences » de
recherche reliees ä la societe et au monde industriel, et qui est presque inexis-
tant dans le contexte europeen. Dans ce sens, en ce qui concerne la France, il
est difficile de parler des processus de legitimation scientifique de la
recherche, ä travers lesquels s'affirme le monopole universitaire des sciences
humaines par rapport ä l'amateurisme de l'erudition, comme d'une « &tape de
leur professionnalisation ».

Sous ce profil, je crois qu'il faut considerer comme tres appreciable la
contribution offerte au Colloque par A. Drouard, « A propos du statut de la
sociologie en France ». En effet, I'auteur souligne les obstacles opposes, non
seulement par 1'enseignement universitaire mais egalement par ('organisation
de la recherche, ä la professionnalisation de la sociologie, avant la fin des
annees soixante : « Avant la creation de Ia licence en sociologie, ecrit
Drouard, [...] 1'enseignement reste tout aussi rhetorique, speculatif et magistral,
meme si la mise en place des travaux dirges s'inscrit dans la perspective d'une
formation methodologique. De meme, le doctorat de Troisieme cycle est cree
sans moyens pour le faire reussir et sans initiation ä la pratique de la
recherche. » Lucette Le Van-Lemesle a, pour sa part, une attitude plus defen-
sive ä propos du role des professeurs de la Faculte de droit dans la « profes-
sionnalisation » de 1'economie politique, au cours des annees qui precederent
la Deuxieme Guerre mondial&. En soulignant 1'engagement des professeurs
d'economie politique pour la recherche et ses applications, l'auteur releve qu'il
s'est insere dans un contexte social et politique « qui [voulait] preserver ses
structures, " 1'equilibre " entre I'agriculture, l'industrie et les services, la " com-
plementarite ", entre les petites, moyennes et grandes entreprises ... [dans] une
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societe qui ne souhait[ait] pas une diffusion massive de ce qui pou[v]ait mena-
cer sa reproduction ». L. Le Van-Lemesle semble ainsi negliger le role joue par
certaines fractions specifiques « d'intellectuels de l'industrie », ingbnieurs et
hauts fonctionnaires des services publics, dans la transformation de la fonc-
tion de cette discipline en veritable instrument de policy-making, justement
durant les annees qui precederent la Deuxieme Guerre mondiale.

Toutefois, il est indiscutable que l'articule et intelligent programme du Col-
loque a permis de neutraliser, avant meme qu'il puisse prendre corps, le dan-
ger, lie ä tout parcours rbellement et sciemment innovateur, qui serait ici de
remplacer I'idee d'un retard generalise de 1'enseignement superieur francais,
face aux modeles etrangers, par celui de sa modernite ä tout prix.

Giuliana GEMELLI.

ETUDES SUR SOREL

Cahiers Georges Sorel, 3, 1985.

Le numero 3 des Cahiers Georges Sorel confirme les buts de la jeune Societe
d'etudes soreliennes, nee des suites du Colloque tenu ä l'Ecole normale supe-
rieure de la rue d'Ulm au printemps 1982. En effet, si le colloque se presentait
comme un etat des etudes soreliennes dans le monde, la creation de la Societe
correspondait au souhait de developper autour de la personne et de 1'auvre de
Georges Sorel de nouvelles recherches. I1 ne s'agissait ni de se livrer ä une
pure exegese de l'a;uvre de Sorel (chez qui, pourtant, les apparentes contradic-
tions theoriques et la disparite des moyens d'expression justifient sans doute
plus que chez beaucoup d'autres une lecture verticale), ni de tomber dans le
travers d'une amicale sorelienne en publiant « les notes de blanchisseuses », ni
d'ouvrir la voie ä d'eventuelles extrapolations d'ordre politique. La Societe se
donnait pour täche de publier Sorel, dans le but de contribuer ä une meilleure
connaissance du monde intellectuel, socialiste et ouvrier du tournant du siècle.

L'muvre du « solitaire de Boulogne » merite attention ä plusieurs titres :
parce que s'y lisent les grands debats de la fin du xlxe et du debut du XXe siè-
cle, du syndicalisme revolutionnaire au fascisme, parce qu'elle est celle d'un
ingenieur dont le destin personnel n'est pas indifferent, parce qu'elle est para-
doxale et ambigue. Peu lu ou mal lu, Sorel est porteur de lourdes posterites en
mal de peres spirituels. La tentative des Cahiers est bien de fonder autour d'un
penseur oublie ou masque par ses heritiers une revue d'histoire intellectuelle,
qui ne soit pas une pure histoire des idees. Et Sorel, au cecur d'un reseau euro-
peen de correspondants, du philosophe hegelien Croce au sociologue Roberto
Michels, du socialiste « revisionniste » Bernstein ä 1'economiste Vilfredo


