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PHILOSOPHIE

Henry CORBIN, Histoire de la philosophie islamique. Paris, Gallimard, 1986.
11 x 18, 546 p., bibliogr., index (« Folio. Essais », 39).

Voici, enfin integrale, l'Edition d'un ouvrage remarquablement riche et d'un
int@r8t incomparable.

Bien qu'il ne s'affirme 2tre que le « minimum nCcessaire » (p. 15), ce travail
peut 8tre considbrC d'ores et déjà comme un classique en son domaine, tant en
Occident qu'en Orient : on se rappelle le dCbat, voire la polemique, qu'a suscitC
la parution en 1964 de ce qui constitue aujourd'hui sa premibre partie (celle-ci
a etC traduite et publiCe en arabe en 1966 1 Beyrouth).

En fait, par-delä son titre, l'Histoire de la philosophie islamique rCvCle tout
autre chose et ouvre des horizons autrement plus vastes qu'un simple ouvrage
d'brudition pure : sans pedanterie, les analyses de Henry Corbin ont, en plus de
la rigueur historique commandCe par son sujet, une portbe philosophique
indCniable.

II est donc souhaitable que ce livre ne soit pas recu comme une simple masse
d'informations mais aussi comme une reflexion en soi, et une invitation sCrieuse
I verifier l'ensemble des travaux et des manuels d'histoire de la philosophie en
Occident.

La plupart d'entre eux ne reserve, dans le meilleur des cas, qu'une place
mediocre et un expose hätif ä la philosophie de l'Orient islamique.

Dans cc livre qui s'adresse au philosophe tout court et non pas seulement ä
l'orientaliste, Henry Corbin n'a pas demandC ses informations aux « hEr6siogra-
phes », mais il est alle aux « sources mgme » (p. 15), ce qui accentue l'originalitC
du livre et donne ä ses conclusions une valeur inestimable et une incontestable
crcdibilitC. Ne l'oublions pas, ce livre se prbsente comme la conclusion d'une inlas-
sable recherche sur la philosophie islamique ä laquelle Henry Corbin a consacrC
tout une vie de labeur et a produit une oeuvre d'une ampleur prodigieuse que
l'on pourrait appeler i juste titre la « bibliothbque corbinienne », de plus en plus
apprCciee par les chercheurs.
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On ne peut contester ä Henry Corbin le merite et le droit d'être un des tout
premiers ä avoir 6labor6 et dEveloppe avec une teile profondeur et un tel genie,
la recherche dans le domaine de la philosophie islamique en Occident et quand
il souligne que « nous n'avions guere de devanciers qui nous aient fraye la voie »
(p. 11), il ne fait que dire la veritb !

Nous ne tenterons pas de resumer cet ouvrage, dans cette breve note. Vouloir
condenser en quelques lignes cinq cent quarante-huit pages aussi riches serait
s'exposer ä en denaturer le contenu. Du reste, Henry Corbin en affirmant que
« nous Etions restreints, pour la prbsente etude, ä d'Etroites limites » (p. 15), signale
lui-m8me l'effort qu'il s'est impose pour 1'exposition de douze siecles de pensbe
islamique.

Alors que les grands noms de cette pensee comme Al-Kindi, Al-Farabi,
Avicenne, Averroes, etc., ont toujours et6 presentes dans un « bloc theologique »
par la Scolastique m6diEvale, ou comme de simples commentateurs d'Aristote,
par Hegel, Henry Corbin, sans minimiser leur importance, rEhabilite d'autres
grands philosophes, inconnus en Occident, tels que Sohravardt (p. 399), Ibn Arabi
(p. 402), Tüsi (p. 437), Mollä Sadrä (p. 467) par exemple, pour parfaire ainsi
un tableau extremement juste de l'histoire de la philosophie de l'Orient islami-
que dont le dbveloppement, contrairement ä I'idee traditionnellement rCpandue,
ne s'arrete pas aver la mort d'Averroes en 1198.: « [...] avec la mort d'Averroes
commencait quelque chose de nouveau [...] 'qui va dominer l'univers de la
pensee islamique jusqu'ä nos jours » (p. 322).

Retenons toutefois trois Wes mattresses:
1) c'est daps le texte coranique (p. 20-37), comme revelation et non comme

dogme, que la philosophic islamique puise ses origins, sa vivacite, et ses themes
centraux : l'absence du phCnomene Eglise (p. 23), et la libertC d'une herme-
neutique spirituelle, d'une intbriorisation cr6atrice accentuent la richesse et la
profondeur de la philosophic islamique et, particulierement, celle de 1'Islam chiite ;

2) l'histoire de la philosophic islamique « reste inseparable de l'histoire de la
spiritualitC » (p. 284).

3) la philosophic islamique s'exprime comme une « philosophic prophCtique »
(p. 49), comme l'opposC exact de cette philosophic dogmatique qui introduit un
rapport de causalitC entre l'histoire et la subjectivitC. La philosophic prophbti-
que considere que c'est l'histoire qui est dans 1'homme et non pas l'homme dans
l'histoire.

Elle n'est pas centrCe comme la pens6e chrCtienne « sur le fait advenu de Pan
1 de !'ere chrCtienne » (p. 23) et !'incarnation divine qui « marque 1'entrbe
de Dieu dans 1'histoire » (p. 23). C'est seulement avec I'homme que commence
quelque chose comme l'histoire.

Ce livre comporte un index qui en permet la consultation facile.

Hussain A. Aziz.
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Marianne SCHAUB, Müntzer contre Luther. Le droit divin contre l'absolutisme
princier. Paris, A l'enseigne de l'arbre verdoyant, 1984. 13,6 x 21,4, 399 p.

La modernitb allemande, et partiellement I'europeenne, doivent beaucoup ä
la R6forme et ä ce qui a fait son heritage historique : l'exigence, la definition
et la limitation des nouvelles libertCs qui sont revendiqubes au declin du Saint
Empire Romain Germanique. Sur ce then connu, presque un topos, le livre de
Marianne Schaub apporte des informations historiques, politiques et Economi-
ques, religieuses et philosophiques d'une precision et d'une variCt6 qui devraient
renouveler l'intCret du theme aupres des historiens de la philosophie et appeler,
enfin, l'attention des philosophes francais, en particulier de ceux que 1'utopie
et le messianisme pourraient intCresser, sur ces conflits et leurs « enjeux ».
L'Auteur ne proc6de pas avec des g6neralitEs historico-religieuses, mais saisit ces
conflits surdetermines au point d'effervescence oü ils se concentrent : le fameux
conflit Müntzer-Luther dont nous pouvons suivre dans le detail la formation, les
peripbties et le denouement sur les plans economique et religieux, social et
philosophique. Et, ä 1'arribre-plan, « la constitution d'une modernitC philo-
sophique propre ä l'Allemagne » mais qui ne devrait plus laisser insensible la
pensee francaise. On connait la liste de ces libertCs devenues fondsmentales et
dont le contenu conceptuel fut ElaborC dans ces conflits : libert6 intellectuelle ;
libert6 chretienne et laicisation du sacerdoce ; libertt de la nation allemande;
Bent du bapt8me ; libertC populaire, etc. Sur tous ces points, h la fois
successifs et enchevetrks, M. Schaub montre le travail du concept, sa mise en
scene 6conomique, religieuse et politique, son issue dans une culture nationale
destinCe ä rester contrast6e et fragile. Ce livre ne se contente pas de rendre
Müntzer « incontournable » ä une r6flexion sur la philosophie et ses possibles
rapports au messianisme ; ni de montrer combien son conflit avec Luther devint
plus qu'un « problbme d'6cole », un symptome inddfiniment analyse, pour la
pensee et 1'histoire du xix' siècle en Allemagne. C'est aussi un instrument de
travail : il contient les texten essentiels de Müntzer, traduits et annot6s, des
documents historiques touchant la Guerre des Paysans ; le pamphlet celtbre de
Luther contre les « hordes de pillards », etc. ; enfin une tres importante
bibliographie.

Francois LARUELLE.

Francis BACON, De la justice universelle. Trad. et notes J.-B. DE VAUZELLES,
introd. AngCle KREMER-MARIETTI. Paris, Klincksieck, 1985. 15 x 21,
129 p. (« $pistbmologie »).

I1 semble qu'on redbcouvre Bacon juriste puisque, apres la publication dans
les Archives de philosophie du droit (t. 30, 1985, p. 351 sq.) de larges extraits
du texte qui nous est ici prEsentb, en void la version integrale agrementte de
differents libelles ou opuscules concernant la codification.
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Ce n'est lä qu'un juste retour des choses, puisque l'histoire des Wes a privil6-
giE le chantre presume de 1'esprit scientifique et technique moderne en oubliant
celui qui avait etC, d'abord, avocat de la Couronne, puis garde du Grand Sceau,
avant de tomber dans sa fbconde disgrace.

Le choix du texte est indiscutable : c'est le plus important de Bacon sur la
question du droit et Ie plus connu historiquement, puisque, d'abord 6crit pour
8tre autonome, il fut joint au grand traitb De dignitate et augmentis scientiarum
dont il constitua une partie du chapitre 3 du livre 8. On peut au contraire
discuter le choix de la traduction de de Vauzelles, datant de 1824, certainement
moins precise que celle de Lassalle et Buchon qu'avait retenue la revue prCcC-
demment dCsignCe. Par exemple, le d6but du paragraphe XI (« In casibus
omissis, deducenda est norma legis a similibus ») est rendu chez de Vauzelles par
« Dans le silence de la loi, on peut avoir recours ä l'analogie », alors que
Lassalle et Buchon traduisent : « Il faut, par rapport aux cas omis, dCduire la
regle du droit des cas semblables ». Sauf exception, par exemple la traduction
quasi dblirante des § 4 et 9 des Maximes de droit (p. 73, 75), le texte frangais
reste nbanmoins ä peu pros acceptable, d'autant plus, et il faut en fCliciter les
6diteurs, que le texte latin est fourni en regard (comme dans 1'6dition de de
Vauzelles).

Le titre peut induire le lecteur en erreur. Bacon n'envisage dans ce texte aucune
regle de droit substantielle, qu'elle soit fond8e sur la pure raison ou sur l'usage
universel des peuples. Il ne faut pas en conclure que Bacon professerait, it contre-
courant de son Epoque, un scepticisme quelconque vis-à-vis du droit naturel ou
du droit des gens, puisque au contraire il Evoque ces regulae furls admises dans
toutes les « republiques » et qui, sans se confondre avec le corps des lois positi-
ves particuliZres, servent ,ntanmoins ä son Egard de principe rCgulateur, tant de
la juri-diction que de la juris-lation (cf. § 83). L'objet de ce court traitC est
d'6tudier non les lois mais, comme le dit Bacon dans une expression cElbbre, les
lois des lois (lex legum § 6). Il y aurait lä matitre A un cours complet de droit
et de legislation qui pourrait 8tre divis6 en cinq points, correspondant aux cinq
vertus requises d'un corps de lois : en effet, « on peut tenir une loi pour bonne,
quand il y a certitude dann ce qu'elle intime, justice dans ce qu'elle prescrit,
facilitb dans son execution, harmonie entre eile et l'organisation politique et
quand eile rend vertueux ceux qui lui obCissent » (§ 7). Mais le texte qui nous
est propose ne concern directement que le premier point : l'intimatio certa. MU
par I'esprit du temps, pour lequel rationalitC rime avec sCcuritC ou prCvisibilitC
(la justice comme EgalitC de traitement dbrivant de cette dernibre, puisque
l'acception de personne est un--faeteur d'incertitude), Bacon propose une serie
de mesures, assez peu originales, concernant essentiellement la refonte des
sources, les techniques d'interprCtation, la politique judiciaire (plus que la
procedure ä proprement parlor) et l'enseignement du droit, ces quatre themes
btant ainsi distinguCs au titre de I'analyse, Bacon adoptant, quant ä lui, un ordre
« thCrapeutique ».

La premiere « dignit6 » des lois, scion Bacon, est la certitude (section I), vertu
qu'on serait presque tenth de qualifier de « cardinale », puisque toutes les autres
d'une certaine maniCre y rambnent. Or, il y a deux obstacles ä la certitude : la
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lacune et l'obscurit6. L'ouvrage envisage donc dans la premiere partie (sections
1I ä VI) les rembdes permettant de combler les silences de la loi ou plus gEnErale-
ment des sources, dans la seconde (sections VII ä XVII) ceux qui permettent de
pallier les confusions du systtme. L'ordre suivi n'est pas sans signification. On
pourrait, en effet, penser que la seconde partie, qui va traiter de la refonte des
sources, aurait dü prEcider la premibre, ne serait-ce que parce qu'un systtme bien
fait ne comporte que peu, voire pas, de lacunes. Ce qui explique le choix de Bacon,
c'est que celui-ci maintient la these classique, mais assez courageuse i une
époque oü I'optimisme lEgaliste et codificateur s'Etend, scion laquelle « la
prudence humaine est si btroite qu'elle ne peut embrasser tous les cas que le temps
amCne » (§ 10). Pour cette raison, les techniques d'interpretation et de decision,
qui structurent la prudence judiciaire, ont la prioritC, au moins dans le texte
baconien, sur les techniques lCgislatives. En d'autres termes, le systbme juridi-
que peut fonctionner sans lois (comme ('envisage prtcisement l'auteur ä propos
des cours pretoriennes et censoriales (section V)) ou avec des lois mal faites, mais
Evidemment pas sans tribunaux. Il n'y a rien lä de trts original — surtout si
Von se souvient que Bacon a d'abord Ete un praticien du droit —, comme ne
Ie sont pas toujours les details des mesures propos6es, en particulier en ce qui
concerne l'usage de l'analogie. Signalons nCanmoins, pour conclure sur cette
premiere partie, une imprecision dans l'interprCtation du traducteur (note f,
p. 33) quand il identifie l'exemple au precedent. En effet, surtout dans le
contexte anglais, le precedent est une decision judiciaire rendue dans un cas
similaire au cas examine, d'oü son utilisation pour rEsoudre ce dernier. Or, nous
semble-t-il, Bacon considCre comme un exemple un acte, une situation qui dans
le passe a EtE socialement accepti(e) sans pour autant avoir nEcessairement donne
matibre ä proces : de 1ä dEcoule la definition de 1'exemple comme coutume
ponctuelle (ä 21).

De l'obscuritC des lois, Bacon distingue, avec un certain souci de methode,
quatre causes: ]'accumulation des textes (sections VIII et IX), leur mauvaise
redaction (section X), la mauvaise explication du droit (sections XI A XVI), les
« vacillations » des tribunaux (section XVII).

Avec les deux premiers themes, Bacon expose sa conception de la technique
legislative. I1 y a deux facteurs d'accumulation des lois : I'un naturel, l'Evolution
sociale qui rend certaines lois inadaptEes, l'autre artificiel, lie ä ]'usage Etabli pour
]'introduction de nouvelles dispositions (section VIII). C'est ici que le bat blesse
car, ä I'epoque de Bacon, que ce soit en France ou en Angleterre, legifCrer signi-
flait rarement abroger les dispositions anterieures : le « statut », l'ordonnance
complCtait, répétait sans pour autant supprimer. On imagine la confusion qui
en rEsultait : meine si les contradictions Etaient Evitkes, une seule matie re se trouvait
regie par une pluralitC de textes. Bacon est donc amenb &proposer trois mesures
principales : ('abrogation officielle des lois antCrieures quand une loi nouvelle
est promulguke, l'instauration d'une commission destinEe a observer les
processus de desuetude ou d'inadaptation, et d'une seconde pour rep6rer les
antinomies apparues dans la pratique. Cette panoplie peut toutefois se reveler
insuffisante quand la confusion due ä 1'entassement des textes a atteint, si l'on
peut dire, un point de non- retour : il faut alors songer ä une refonte complete
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du corps des lois (section IX). C'est pour Bacon la situation de 1'Angleterre :
eile n'est pas explicitement evoquee dans notre traite qui a une vocation univer-
selle et n'envisage que des possibility s gbnbrales, mais eile est 1'objet de La Pro-
position de Bacon d Jacques Jer fournie en annexe. Il faut bien remarquer que
Bacon n'a pas en vue, dann ces deux textes, une codification au sens oü nous
I'entendons : il ne s'agit pas de r6diger integralement un nouvel ensemble de lois
mais de remettre en ordre les textes existants dans un nouveau Digeste, en sup-
primant nfanmoins les dispositions dr subtes, les repetitions et les ambigultes. Il
Importe de conserver, autant que faire se peut, les textes etablis car la legislation
n'est pas seulement une affaire de rationalitb (qui plaide pour une codification
radicale), mais d'autoritb et donc de tradition (§ 62). Bacon reflCte bien la posi-
tion dominante des rEformateurs de son Epoque agit6e par la grande question
de la mise en ordre du droit, position plus audacieuse qu'il n'y parait aujourd'hui
puisqu'il s'agit de refondre tout le droit et en mime temps et non pas seulement
une brauche particuli6re ou un groupe de sources, methode qui se rbv6lera histo-
riquement plus praticable. Enfin, Bacon conclut ses dbveloppements lCgislatifs
par des conseils concernant la redaction des lois nouvelles qui doit bviter ('exces-
sive concision et l'inutile prolixitC (section X). Notons particuliCrement le rejet
des pr6ambules dont la valeur 6ventuellement persuasive mine 1'autoritC du
commandement et dbdouble le texte authentique (§ 69-70).

Dans les sections XI ä XVII, Bacon traite de l'obscuritC qui nait du mauvais
usage des lois. La cause principale en est une mau''aise comprehension (XI ä XVI),
life a la confusion des sources authentiques ; (coutumes, lois, jurisprudence
(section XIII) et des modes derives et auxiliaires de la connaissance du droit
(doctrine / commentaires, ouvrages pEdagogiques, brocards, r6ponses consulta-
tives, exercises d'6cole...) : ainsi, dans un proces, l'avis d'un glossateur peut
contrebalancer le poids d'une source authentique (§ 78). I1 faut donc separer les
deux domains et en meme temps les reorganiser. A la refonte des coutumes et
des lois, déjà Etudiee, doit s'ajouter la compilation ordonnEe des arrets de
jurisprudence (section XII). De meine, on rationalisera la littCrature et 1'ensei-
gnement juridiques (sections XIV i XVI). Bacon conclut sur les dCfauts de
l'institution judiciaire eile-meine qui obscurcit le droit par de mauvaises delibe-
rations, l'absence de motivations des jugements et la rivalitC des sours qui
facilite un nombre indEfmi de pourvois et d'appels. Dans cc dernier cas, l'effec-
tivitE du droit est battue en breche et Bacon se prononce donc pour 1'exEcution
des jugements et le recours non suspensif.

La grande qualité dc cc texte reside dans sa systLmaticitf (au moms sous-jacente)
et dans son exhaustivitb relative, si l'on admet son point de depart formaliste
et « sEcuritaire ». Mais inversement, on peut aussi mesurer le r6trEcissement qui
s'optre du concept de justice, rEduite i la prEvisibilite, surtout si Pon se souvient
que ces leges legum forment avec les considerations sur les « limites de l'empire
('ensemble de la «' doctrine civile » exposde dans le De Augmentis.

Rene SEVE.
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Henri GOUHIER, Blaise Pascal. Conversion et apologdtique. Paris, Vrin, 1986.
16 x 24, 268 p., index des noms propres et des citations (« Bibliotheque
d'histoire de la philosophie »).

Le maitre Henri Gouhier, en nous offrant cc nouvel ouvrage sur Pascal,
ne fait rien de moins qu'un admirable effort d'analyse des textes destine, ä
nouveaux frais et avec l'appui de son immense savoir, toujours au courant des
derniCres contributions de la recherche, ä blucider le sens fondamental de cc qui
fut, pour Pascal, surtout ä partir de 1656, le but unique de sa vie de catholique
militant : « defense et illustration de la religion chr6tienne » (Gouhier, p. 14).
Cette apolog6tique ne dCpassa pas le stade de fragments ; ils ne peuvent'tfmoi-
gner pour un edifice dont ils eussent etC les ruins et rCclament ainsi d'autant
plus d'6claircissements, sous cette regle de prudence : « ne faisons pas comme
si nous connaissions de cc tout plus que l'intention qui en est le principe vital))
(p. 27).

I1 s'agit donc de determiner le plus precis6ment possible, de circonscrire l'unitC
d'une courte vie passionnement tendue en pr6paratifs vers une oeuvre dont la
mise en forme definitive ne devait jamais bEnbficier du temps nicessaire ä sa
realisation. La multiplicit6 de ses dons et sa vocation de laic (cf. p. 24, p. 112)
ne dissimulent pas la coherence du plus essentiel et du plus intime chez cc fidele
de Port-Royal reste « dans le monde ». On notera le titre : le prCnom est plus
que jamais indispensable. C'est que le « point de vue », comme dit modestement
l'auteur (p. 13), point de vue en vfritd central, est maintenant celui de la conver-
sion, c'est-A-dire celui d'une suite d'expiriences personelles, intimement v6cues.
On peut distinguer au moins une premiere 6tape (Rouen, 1646-1647, diji
dvoqube dans les deux Pascal precedents, auxquels il est renvoyC p. 198, n. 3),
marquee par l'intercession de deux gentilhommes normands « dont la foi
reconnait comme docteur en theologie l'auteur de l'Augustinus, comme maitre
en spiritualitC l'abbf de Saint-Cyran, comme haut lieu de la Chr6tientb catholi-
que le monastere des religieuses de Port-Royal » (p. 15), püis une deuxitme (Paris,
1654), plus individualisCe, celle de « la mystCrieuse soiree du 23 novembre, dont
le Memorial garde le souvenir » (ibid.), d'autres encore peut-8tre... Le regrettC
Lucien Goldmann (cite p. 198) en situait une « troisiCme » en 1657. Aucune de
ces successives « conversions)) ne semble coincider avec la date ä laquelle
Pascal a forme son projet d'apologttique de la religion chrCtienne en general,
par-delä les circonstances de la polcmique contre les j6suites. Sans doute ne
saurait-on fixer de date vraiment precise en la matiCre, d'autant que I'on connait
une Sorte de projet intermediaire entre les Provinciales et l'orientation apologE-
tique (l'auteur avait déjà examine cc projet de lettre sur les miracles, reference
p. 200, n. 27), mais on admet avec M. Jean Mesnard que le projet d'apologEti-
que s'est affirmC dans le mürissement d'une reflexion qui part du « miracle de
la Sainte $pine », lequel a une date precise: 24 mars 1656.

Ainsi le projet se precise dans une certain durCe, il prend consistance dans
le corpus en miettes des Pensfes et I'on comprend qu'il ne puisse coIncider avec
l'un ou l'autre des raptus sans doute instantanCs ou soudains, tout au moans,
et assurCment privCs de transitions qui caractbrisent cc que Pascal nomme
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« la conversion veritable » (cite p. 29). Toutefois, et c'est lä 1'essentiel, Si une
teile conversion est susceptible de renouvellements et d'approfondissements
successifs, il faut •admettre qu'ä chaque fois eile inaugure, ponctuellement
peut-8tre, un effort et des täches pratiques qui en participent plut8t qu'ils ne la
prolongent. Une intime solidarite unit les deux termes du sous-titre : la conver-
sion a pour corollaire immCdiat la vocation d'apologiste ou plus gCneralement
du « convertisseur » ; un raccourci de l'auteur associe Energiquement les termes
« conversion-converti-convertisseur » (p. 25, cf. p. 16-18).

La conversion de Rouen (cf. p. 11, 15) qui permet aux Pascal, pore, fits et
filles, de se reformer, ne signale pas, bien entendu, un saut de l'athCisme ä la
foi chretienne, mais le passage, non moins radical aux yeux des intbressCs, d'un
christianisme de coutume et d'apparence ä une foi authentique, vbcue intime

-ment et exigeante. Dans le cas de Blaise, « la conversion eveille [...] une Ilme
naturellement militante » (p. 16) ; sa vocation de directeur de conscience s'affirme
déjà en 1648 (cf. p. 17), bien avant les lettres a We de Roannez, postCrieures
ä la seconde conversion ; la polbmique des Provinciales est du meme ordre : en
elargissant A tout un public ce qui btait direction individuelle, Pascal continue
ä militer pour et scion la spiritualitC de Port-Royal et l'apologCtique finale avait
certainement pour but une oeuvre en accord avec la theologie sCverement anti-
humaniste et antiphilosophique de Port-Royal (cf. p. 20). Tout se resume ainsi,
des la premiere_ conversion, dans l'Etroite complementaritb de la r6ceptivitC du
converti et de I'activitb du « convertisseur », ou au sens large, de l'apologiste.

L'auteur prend pour point de depart le fragment Lafuma 378 qui dCfinit « la
conversion veritable », par opposition ä la fausse qu'on imaginerait comme un
dialogue direct (sans MEdiateur) oü l'on se tournerait de soi-meme vers Dieu it
la suite du spectacle convaincant d'un miracle ; au contraire, la vraie est une grace,
un don de Dieu, acte d'amour « oii le donateur n'est connu comme tel que dans
et par le don » (p. 32) et qui entrain chez le converti un amour exclusif de Dieu
impliquant haine de soi-m2me et volontC d'anbantissement de soi (cf. p. 33 ;
le neant de l'homme chez Bbrulle et chez Pascal, p. 40-41) dans la conscience
dominante du pEchC (cf. p. 47-49, avec confrontation de la « priere-adoration »
de saint Francois de Sales et la « priere-demande » de Pascal). En relation avec
le p6chC originel se comprend le cClebre fragment Laf. 597 : « Le moi est
haissable », qui n'empeche pas, mais commande l'amour du prochain comme
en espoir, tel qu'il devrait eire pour l'amour de Dieu (cf. p. 53).

La « conversion veritable » s'identifie ä la « conversion du cceur » de la
10° Provinciale (citee p. 56), loin au-dessus de toute pretendue connaissance
theorique, mere de Dieu (cf. Laf. 377, cite p. 30 et 35). Quel sens fondsmental
ce terme de « cur » a-t-il pour Pascal ? « Tout porte ä croire que cc sans
priviiegit apparaft dans le contexte religieux », celui du Psaume 118 (p. 55),
c'est-I-dire 1'accueil en 1'äme de 1'homme du mouvement qui la porte vers Dieu,
la foi opposee ä la raison comme Ie surnaturel ä la nature (en opposition radicale
avec notamment « 1'instinct naturel quoique divin » qu'est la conscience chez
Rousseau, p. 58). Secondairement, il en derive, par analogie, des significations
n'impliquant pas la grace divine, cela en matiere proprement scientifique
(Laf. 110 par ex., sur le cceur et les trois dimensions de 1'espace, cite p. 60).
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Un texte, ä vrai dire exceptionnel (Laf. 110, cf. p. 62 sqq.), va jusqu'ä unir sous
le terme de « caeur » geometrie et religion. Cette sorte de front commun qui veut
sauver des certitudes par ailleurs hbtCrogCnes d'une ratiocination abusive et
envahissante ne revient en aucune facon ä assimiler la connaissance des princi-
pes ä la foi en Dieu : le caeur au sens profane n'a rien ä voir avec le coeur au
sens religieux, exceptb qu'ils sont Fun avec l'autre en rapport d'analogie en face
du raisonnement dans des situations terme ä terme incomparables.

La conversion est done l'ceuvre de la grace. Comment Pascal envisage-t -il cette
action ? Elle ne lui parait pas totalement mystErieuse et H. Gouhier fait sur la
base des lettres i1 We de Roannez et des 9crits sur la grace notamment des
remarques comparatives d'un grand intCret. Aprbs avoir exclu la distinction
malebranchiste des graces de lumiCre et des graces de sentiment — pour Pascal,
« toute grace est de sentiment », dit l'auteur, qui ajoute que « ce qui est
efficace, c'est le sentiment » (p. 72) —, il faut faire etat d'« une espbce d'arith-
mEtique des plaisirs » et d'un veritable « sensualisme spirituel » (p. 76) dans Ia
ligne de l'augustinisme de Port-Royal. Si le « ceeur » revet des acceptions
hbtCrogCnes, la psychologie comme telle de l'amour reste la mime, quelle que
soit la diversit6 de ses objets, si bien que s'impose le point de vue du plus et du
moins : « on ne quitte les plaisirs que pour d'autres plus grands » (lettre ä
Mile de Roannez, 17 dec. 1656, citbe en sous-titre p. 70, puis dans le texte p. 75).
La spiritualitC du p6ch6 et du salut diverge ici d'une spiritualitk de la pure adora-
tion : saint Francois de Sales n'accepte pas la n6cessitC du lien de la grace et de
la delectation et Fenelon attaque sur ce terrain « le dangereux Epicurisme »
(p. 80) des jansEnistes (rEfCrence au travail antirieur de l'auteur sur FEnelon,
p. 216).

Reste A regler son compte ä la philosophie. Toujours fidele ä la theologie de
Port-Royal, « Pascal ne construit rien qui ressemble ä une philosophie » (p. 153),
meme s'il est concevable de tirer des Elfments de philosophie de ses Ecrits.
L'ouvrage du maitre Gouhier parle de philosophie dans plus de la moitit de son
volume, mais il le fait, ä juste titre, pour dessiner le plus nettement possible la
position antiphilosophique du grand homme de Port-Royal. L'apologetique de
Pascal s'orientait vers un public qu'il connaissait bien, le public laic des
libertins, c'est-ä-dire des libres penseurs dksireux de s'affranchir de la religion
(cf. p. 117). Le lecteur qui se veut philosophe reconnaitra dans les analyses
de l'auteur ä quel point 1'esprit religieux de style pascalien s'oppose, sans le
moindre soupcon de compromis, ä la libertC de penser au besoin contre la
tradition. L'esprit pascalien limite Etroitement le domaine des novations 16giti-
mes ä la science du temps, que Pascal connut en acte et sans avoir, du fait de
son Education trts particuliere, ä subir pour sa part les obstacles qu'elle rencon-
trait dans les habitudes scolastiques (cf. p. 149) ; son information philosophique
est 6troite, comme I'auteur l'admet avec probite (cf. p. 156-157), et en m2me temps
fortement systCmatisEe. Pascal n'a guCre lu de philosophes qu'$pictete et
Montaigne, plus Descartes, le « contemporain capital » (titre de chapitre, p. 167).
Sans pouvoir entrer ici dans le detail trts riche de ce dCploiement de l'argumen-
tation antiphilosophique qui s'efforce de ruiner de l'intCrieur dans le stoicisme
un mixte de suffisance et d'insuffisance, renib delis la premiCre conversion
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(cf. p. 87), dans le scepticisme, ennemi de « la superbe diabolique » (Entretien
avec M. de Sacy, cite p. 121) des stoiciens, une etroitesse et une instabilitC
(cf. p. 122), on invitera le lecteur philosophe ä apprCcier directement en Compa-
gnie d'un guide attentif et toujours precis les deux doctrines que Pascal critique
ä titre essentiel, en reprCsentantes de toutes les possibilitCs de la sagesse prEten-
due des philosophes (cf. p. 134, P. 159 sqq.), double antithese ä la folie de la
Croix. Le cas de Descartes est particulier : « post-cartCsien par la culture »
(p. 168), Pascal transpose et « transplante » souvent des 61Ements cartEsiens
en terre Ctrangtre, par exemple la « lumiCre naturelle » du rationalisme des
essences passe au registre des intuitions hEtCrogenes ä la raison raisonnante
(cf. p. 173-174). Finalement, Descartes, lui aussi, on le salt, est d6clare « inutile
et incertain » comme n'importe quel « pyrrhonien » et la « chiquenaude »
initiale dont il est creditb (Laf. 1001, cite p. 185) fait bon marchC de la creation
continu6e (ibid.). I1 semble, d'aprts les M6moires d'A. Menjot (cite p. 184), que
Pascal alt baptist avant Leibniz la philosophie de Descartes du nom de « roman
de Ia nature »...

Mais encore ? En admettant que Ia philosophie s'Ccroule, 6cras6e par ses
conflits et lacunas internes, ne faudra-t-il pas en penser tout autant de I'apologC-
tique selon Pascal, puisqu'elle ne saurait s'arroger davantage un pouvoir qui
n'appartient qu'ä la grace divine, seule efficace, seule mal"tresse de conversion?
Pascal n'esquive pas le probleme du sees exact de, sa lourde et tres sErieuse tßche
(cf. p. 98) et il pense le rbsoudre dans las perspectives de 1'eudCmonisme augusti-
nien (cf. p. 101) en montrant d'abord que l'apologie a le caractbre d'un devoir
religieux (p. 98), ensuite que la nature comporte une sorte de r6ceptivitC, vide
et impuissante en elle-meme, de la grace et qu'il y a une « capacitC naturelle »
(Laf. 119, cite p. 101) du Bien. Inefficace par elle-meme, l'apologCtique est pour-
tarn utile : « eile peut venir ä bout de 1'indiffCrence sans quitter fordre de la
nature » (p. 105, cf. P. 102), eile donne ä I'äme une certain orientation ou une
disposition denature dont la grace peut se saisir comme d'un « instrument » (lettre
I Gilberte, 5 nov. 1648, cithe p. 99), comme d'un moyen inerte et extCrieur. Cette
solution parait avoir satisfait Pascal et ses amis de Port-Royal, dans son exigence
et son humilitC. Henri Gouhier ajoute : « partager ou ne pas partager cette satis-
faction est une autre histoire ou plut8t une autre chose que I'histoire » (p. 98).
On a le droit de juger, en effet, que si la philosophie a ses limites, eile trouve
en Pascal un ennemi acharnC I la pourfendre au nom du plus @trofft, du plus
limitant et du plus inacceptable des principes de pensEe, l'absolue soumission ä
1'« experience » d'une fondamentale hCtCronomie, oü, peut-8tre confusEment et
illusoirement, la seduction de la grace (cf. p. 77-78) accompagne l'incommensu-
rabilit6 et la separation de la puissance. Quoi qu'il en soit, cc portrait p6nCtre
jusqu'au fond d'une äme embras6e, avec la competence sereine d'un maitre que
nous retrouvons comme toujours historien exact et precis de la pensee religieuse..

Jean BERNHARDT.
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Jean-Paul LARTHOMAS, De Shaftesbury d Kant. 2 vols. Paris, Didier Erudition,
1985. 16 x 24, 774 p. (« Publications de l'Atelier des theses ä Lille »).

M. Larthomas annonce modestement son livre comme un ouvrage sur
Shaftesbury. De fait, les divers aspects de l'oeuvre du lord anglais sont pris en
compte scion un ensemble de points de vue traditionnels : moral, religieux,
politique, juridique, avec un primat des considerations esth6tiques. Ajoutons ä
la lecture exhaustive des ecrits de I'auteur connus ä ce jour les traductions
originales de plusieurs de ses textes. L'ensemble de la these s'illumine partout
de la presence d'un philosophe heureux de penser, jamais ennuyeux, souvent
emouvant, toujours pertinent dans ses formules. Mais l'interet du livre depasse
de loin l'etude historique minutieuse ; du moins n'avons-nous  Pu nous empe-
cher de comprendre cette « Topique de !'imagination » dont M. Larthomas
inspire sa recherche comme une philosophie dont la cle nous a semble resider
dans une reflexion sur l'affectivite.

Entre ces deux projets, l'un d'histoire scrupuleuse,l'autre de reflexion sur un
theme commun aux auteurs du xvul• siecle, la sensibilite, se dbveloppe un
travail dont la methode nous a surpris. L'activite de I'historien des idees et des
mentalites se garde aujourd'hui tellement de toute teleologie, comme d'une faute
inexpiable, qu'il nous est difficile de ne pas ressentir comme une forme de
provocation le dessein de lire Shaftesbury ä partir de Kant. Certes, il y a lä une
facon d'introduire entre les penseurs du xvut' siècle une tension et de montrer
que les problemes qui se posaient au debut du siècle ont recu, sinon une rCponse,
du moins une formulation conceptuelle rigoureuse ä sa fin, dans I'aeuvre de Kant.
Maintes fois, M. Larthomas a recours au puissant instrument de la philosophie
transcendantale, ici pour distinguer chez son auteur le sens moral d'une simple
production organique, lä pour saisir le « sens commun » esthCtique comme la
forme la plus profonde sous laquelle se manifeste l'unitC de 1'esprit. Mais la rigueur
historique ne peut se sortir indemne si Shaftesbury ne redevient lisible qu'ä
ce prix par un lecteur du xx' siècle. N'est-il pas trop facile de presenter une
philosophie comme un premier balbutiement de la philosophie transcendantale
— tant est grande la force d'absorption de cette derniere ä l'Egard de toute
idee — ? N'aurait-il pas mieux valu faire l'inverse et montrer en quoi la philo-
sophie de Shaftesbury resistait, comme tant d'autres entreprises, scientifiques par
exemple, ä l'assimilation par la puissante machine critique ?

De maniere generale, l'adoption de cette methode teleologique de lecture se
tourne par principe ä I'avantage de Kant ; c'est en ce sens que 1'annonce d'un
livre sur Shaftesbury est trop modeste car M. Larthomas s'interroge tout autant
sur quelques aspects particulierement difficiles du kantisme : la sensibilit6, l'affec-
tivite et leur traitement successif par les trois Critiques. Il faut oser dire que De
Shaftesbury ä Kant tient la plus grande part de son originalite de l'interrogation
reiteree de ces points-lä.

La precedente critique tombe d'ailleurs d'elle-m8me des lors que I'ouvrage de
M. Larthomas est lu comme une reflexion sur la sensibilite, assez gCndrale pour
fonder toutes les valeurs. Lä oü les phCnomenologues modernes ont parfois
pretendu nous detourner du probleme du schCmatisme, M. Larthomas montre



298	 REVUE DE SYNTHESE: IV' S. N' 2, AVRIL-JUIN 1987

combien il hante la reflexion sur la sensibilite pendant tout le siècle des Lumie-
res. La Critique de la raison pure montre que le temps assure, par une serie de
syntheses, la possibilitb d'un accord entre I'entendement et la sensibilite ; mais
ce travail critique se revele tres insuffisant lorsqu'il s'agit de reflechir sur les
appreciations esthetiques ou teleologiques qui demandent des accords tres
differents entre nos facultes. La reflexion sur le plaisir ou le deplaisir que Pon
prend ä saisir une forme ou sur l'emotion que nous avons a penser une Idee nous
donne le desir de chercher un schematisme fort distinct de celui de la Critique
de la raison pure en ce qu'il nous permettrait de devoiler quelque logique ou
arithmetique de 1'affectivite. Shaftesbury design admirablement le probleme sous
1'etrange expression des « inward numbers » qui sous-tendent la juste apprecia-
tion affective des formes. Entre les formes et les affects se trament des relations
intimes que nous soupconnons ordonnees, quoique non conceptualisables ; mais
il y a loin de la designation d'un probleme ä sa solution.

La philosophie de la Critique du jugement ne nous a-t-eile pas places devant
un vertigineux probleme, sans doute parce que la liberte creatrice est en jeu et
que I'harmonie du sens commun est reflechissante, par consequent toujours ä
constituer, mais aussi parce qu'elle se voit contrainte de reconnaitre la realisa-
tion, oeuvre par oeuvre, d'une communication possible au-dela d'elle-meme et
de ce que le concept pent penetrer ? Gardons-nous,.toutefois, de parler trop t8t
d'echec tant que nous ne nous sommes pas mis au travail de cette arithmetique
des « inward numbers » et avons seulement desire de le faire. L'idee de schema-
tisme entre les affects et les formes sensibles et conceptuelles n'a, semble-t -il, pas
encore ete assez philosophiquement approfondie pour que Pon puisse, comme
certains de nos contemporains, affirmer prematurement sa vanite. I1 y avait 1ä,
en tout cas, matibre h relire le grand chercheur que fut Shaftesbury, independant
de tout systeme et jubilant de se tenir au point oü, en lutte pour leur existence,
los formes jaillissent des affects.

I1 faut cependant terminer sur quelques reserves; Shaftesbury est loin de
s'8tre saisi de tous les instruments disponibles a son epoque pour donner forme
conceptuelle — comme on le doit en philosophie — aux « inward numbers ».
Les consequences s'en font sentir jusque sur le terrain de la politique oil, si l'on
excepte toutefois sa recherche de la legitimite politique dans « la vie constitu-
tionnelle d'un people » et sa defense de 1'habeas corpus, on ne parvient pas ä
se convaincre de la modernite de Tautour.

M. Larthomas montre que Shaftesbury cherche h restaurer one idee du
cosmos antique dans un monde qui la rejette de toutes parts, depuis la mise en
oeuvre de la science galileenne jusqu'aux valeurs politiques et Economiques qui
ne s'eclairent plus ä partir d'un Bien supreme, mais sont constamment les unes
pour les autres en rapport de mediation et de competition sans que I'une d'elles
ne puisse jamais devenir supreme. Shaftesbury regere, non sans repugnance, le
lien profond qui peut unir le nominalisme en morale et en droit, le IibCralisme
economique, les theories contractualistes qui n'excluent pas I'absolutisme politi-
que ; une sinistre conception religieuse enfin, car on ne craint rien tant que la
mort. Mais son etiologie est trop sommaire des lors qu'il croit pouvoir revenir
sur l'effondrement du cosmos. Depuis le milieu du xvii' siècle au moins, et les
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choses n'ont cesse de progresser depuis, l'homme est devenu un 8tre qui prend
des risques et qui calcule ses espErances de gain. Cette logique des probabilitbs
est devenue celle de ses passions et il n'est pas impossible qu'elle puisse nous livrer
quelques relations entre les « inward numbers ». Comment pourrait-elle ne pas
eire celle de nos decisions ? En tout cas, Locke — que Shaftesbury prend pour
cible — et Pascal la connaissaient ; et au xvnt' siècle, nombreux sont ceux qui
ne se contentent plus de parler par image de « poids » et de « mesures » dans
le domaine du pouvoir politique, de dire que « les maximes [sur l'Equilibre du
pouvoir et de la propriCtC] sont aussi dvidentes que des propositions mathemati-
ques ». A quoi bon ces m6taphores quand on ne passe pas h 1'acte ? Hume, on
le sait, reprendra h son compte ce jugement dans les Essais politiques, mais ce
sera avec l'intention trZs positive de peser r6ellement les phCnomenes politiques.

Dans un monde tendu vers 1'avenir et dont le present ne semble plus gutre
occupt que par 1'ensemble de nos previsions d'avenir, le cosmos antique
apparait comme une Strange We h jamais dans notre dos.

Nous ne pouvons conclave sans dire notre admiration pour la clartb du propos
et la fine culture de M. Larthomas qui ne cite pas seulement d'innombrables
textes de Shaftesbury et des pages parfois peu connues de Kant, mais aussi des
mots de Goethe que le lecteur se plait ä recueillir. Le livre fait penser non
seulement par l'ampleur des problemes poses, mais encore par le fourmillement
de ses analyses de detail sur le tire, sur ('humour, sur le genie, sur la conception
socratique de la philosophic, sur les rapports de la nature et de la culture ; par
la richesse de ses notes et la qualitC de son appareil critique enfin. On peut
captiver le lecteur et faire honneur au genre de la these d'$tat.

Jean-Pierre CLERO.

David Hume and the Eighteenth Century British Thought. An Annotated
Catalogue. The Centennial Publication of Chuo University. Tokyo, Chuo
University Library, 1986. 15,8 x 22, 562 p.

L'introduction de M. Sadao Ikeda nous apprend qu'en automne 1982,
l'Universit6 Chuo a achetb une collection de livres et de lettres provenant de la
bibliothtque personnelle du specialiste de Hume, le Dr John Vladimir Price. Le
livre est le catalogue de cette collection ; il en rCpertorie chaque piece et adopte
un classement en trois Brandes rubriques.

Sous la premiere, on trouve principalement l'inventaire des ouvrages de
D. Hume publics au xvin- siècle. Les publications sont minutieusement dkcrites
de teile facon qu'apparaissent les variantes d'une edition ä 1'autre ; la page de
titre de chacune d'entre elles est reproduite en fac-simile. L'UniversitC Chuo peut
sans doute legitimement s'enorgueillir de poss6der dEsormais la collection la plus
riche du monde des oeuvres de Hume panics du vivant de 1'auteur.

La seconde contient quinze lettres de Hume. Sans etrer totalement inconnues,
ces lettres ne figuraient pas — ou seulement partiellement pour l'une d'elles —
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dans l'6dition Greig ni dans celle de Klibansky et de Mossner ; elles avaient ete
publiees d'aprCs des transcriptions du xix' siècle, mais on croyait en avoir perdu
les manuscrits. Les fac-similes des autographes en face des textes imprimCs sont
d'un grand interet ; c'est ainsi que l'on voit Hume demander, pour ses derniers
jours de vie, la presence de son frbre, mais la requCte semble lui t tre un si grand
sacrifice qu'il l'oublie curieusement et dolt corriger la phrase la plus importante
de son texte.

Treize de ses lettres sont adressbes ä ce frbre, John Home of Ninewells, entre
le 23 avril 1776 et le 20 aoüt 1776 — soit cinq jours avant le decks du philosophe.
N'en attendons pas de rCvblation spectaculaire. Au fil des nouvelles que le
penseur 6cossais donne a son fröre, on voit son Etat de sante empirer rapidement.
Le D , Black a conflC au malade que la fin Etait proche. Hume 1'6crit le 13 aoüt
1776. La course contre le temps s'etait engagCe auparavant. Les Letters de
l'6dition Greig et les New Letters de l'Cdition Klibansky et Mossner avaient
permis de montrer un Hume soucieux de la parution des Dialogues sur la
religion naturelle, confiee ä son ami Adam Smith, et de Ia r66dition d'autres
ouvrages. Les lettres presentees par l'UniversitE de Tokyo nous le decouvrent desi-
reux de resserrer les liens fraternels ; il 6crit en ce sens un appel discret, si retenu
meme qu'il lui vaut le lapses dont nous parlions ci-dessus. Pas un mot sur Dieu ;
pas un mot d'apitoiement sur son propre sort regard6 aussi froidement que s'il
se Mt agi de la destin6e d'un autre. Pas de crainte ; ä peine quelque tristesse
perce-t-elle ä la pensEe qu'il faudra sans doute se contenter de lettres pour l'adieu
ä ceux qu'il a aim6s. En exact penseur de l'affecti vitC, Hume confie le plus intime
de soi en se contentant sobrement de descriptions objectives de sa situation et
de son Etat de sante ; sans 6panchement. Tenir le moi pour un « heap of impres-
sions » (comme 1'Etablissait le Traits de la nature humaine) ne lui Ste toutefois
pas une intimitb aussi 6nigmatique A saisir que celle du journal intime, des lettres
ou des personnages de Kafka.

Il faut remercier M. Sadao Ikeda pour la preparation des deux premieres
parties de l'ouvrage. La troisibme qu'il a travaill6e en collaboration avec
M. Michihiro Otonashi justifie pleinement le titre du livre puisqu'elle contient
le repertoire de 235 volumes bcrits essentiellement par des auteurs anglais
du xvni' siècle. Certes on pourrait rever d'une collection plus abondante ;
mais ('ensemble constitue un fonds d'une valeur exceptionnelle pour mener
toutes sortes de recherches dont M. Ikeda donne quelques themes (le conflit
entre les theories de la religion naturelle et de la religion riv6löe, la concep-
tion sceptique de 1'histoire qui domine au xvIIi- siècle, It dCveloppement
des idles philosophiques et le debut des sciences de l'homme). Les etudes
humiennes et plus gCn6ralement celles du xvtu• siècle anglais viennent donc
de s'enrichir des possibilitis d'un prbcieux instrument que les chercheurs
japonais sauront utiliser. Nous attendons avec le plus vif intCret le r6sultat
de leurs travaux, de mCme que le repertoire promis par M. Ikeda des additions
faites ultbrieurement ä la collection « Price » qui comprennent les premieres
Editions des Dialogues, d'autres lettres, des traductions de l'aeuvre de 1'auteur
parues au xviii' siècle et surtout un ensemble d'ouvrages Ecrits par des
auteurs 6cossais A la meme Epoque. Insistera-t-on assez sur l'importance de
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cette « revolution tranquille », selon le mot de Mme Carrive, qui s'opera en
Ecosse chez les penseurs de l'Enlightenment ?

Jean-Pierre CLERO.

Michele CRAMPE-CASNABET, Condorcet, lecteur des LumiPres. Paris, P.U.F.,
1985. 11,5 x 17,5, 128 p. (« Philosophies »).

Dans une petite collection pedagogique (avec choix de textes), MichCle
Crampe-Casnabet fournit une utile introduction ä la decouverte du continent
Condorcet, dont, faut-il le rappeler, aucune edition globale n'a ete entreprise
depuis 1849, et dont seuls quelques Hots peuvent etre connus du lecteur francais.
Par contre, les travaux sur Condorcet, ä partir de la relecture des manuscrits et
de quelques publications particulieres, se multiplient en France et dann le monde,
particulierement aux Etats-Unis.

Adoptant une demarche retrospective qui s'avere pertinente, M. Crampe-
Casnabet regarde Condorcet ä partir de sa derniCre ceuvre, la plus connue,
l'Esquisse d'un tableau historique des progrps de l'esprit humain, qui, par les
conditions de sa redaction — clandestinite de 1'auteur, absence de documen-
tation — constitue un test de l'impregnation culturelle et philosophique du
mathematicien encyclopediste auquel sa date de naissance permit d'être acteur
de la Revolution.

Au premier abord, l'E quisse peut etre lue comme une synthese eclectique et
vulgarisatrice du fond commun des Lumieres ; Condorcet n'est cependant pas
un pre-Victor Cousin. Selon M. Crampe-Casnabet, eclectique, Condorcet fest
sans aucun doute, mais au sens que donnait ä eclectique et eclectisme Diderot
dans I'Encyclopedie : la sedimentation de l'heritage philosophique et scientifi-
que accomplie par le travail de la raison.

Dans le rassemblement des objets de la connaissance et des methodes de
connaissance, ce qui est precisement l'objet de l'Esquisse, Condorcet ne refuse
pas la systematisation au profit de plates descriptions. Bien au contraire : s'il
convient de proscrire la systematisation metaphysique, il faut rendre compte du
principe d'agencement du reel et des principes de production de la connaissance.
Pour Condorcet, il n'y a de connaissance que genealogique : ainsi developpe-t -il
jusqu'au bout et consciemment ce qui n'etait qu'une tendance de I'empirisme
des Lumitres. La vraie philosophie n'est rien d'autre que l'histoire raisonnee de
1'esprit humain. L'eclectisme de Condorcet est diachronique. Sterilise en France
par 1'eclectisme synchronique du positivisme, il est incontestablement parent de
la grande philosophie allemande en train de se faire.

Puis M. Crampe-Casnabet recense les domains oü Condorcet fait bouger la
problematique des Lumieres. Il n'est pas de ceux qui posent autrement les
questions mais de ceux qui leur donnent une autre reponse, soit en fecondant
une region de la connaissance par importation de methodes venues d'autres
regions (la mathematique sociale) ; soit en epurant sa demarche de toute conces-
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sion metaphysique (ainsi le rejet de la recherche des « origins » dans sa theorie
de la langue) ; soit en poussant ä la limite les implications des principes (ainsi
la condamnation de 1'esclavage, le choix du suffrage universe!, le fCminisme
militant, a partir de 1'Egalitb naturelle).

On peut regretter que M. Crampe-Casnabet n'ait qu'effleure les rapports de
Condorcet face a la culture bconomique des Lumitres, et banalis6, scion moi,
ses conceptions politiques (alors qu'il est hantb par le probleme de la vCritb en
politique : comment faire pour que Ie suffrage disc vrai au regard de la raison ?)
et mgme ses conceptions pedagogiques (en une bpoque tendue vers I'Education
du citoyen, Condorcet ne veut connaitre que !'instruction intellectuelle).

Francois HINCKER.

Adolfo FERNANDEZ-ZOILA, Freud et les psychanalyses. Paris, Nathan, 1986.
15 x 21, 256 p. (« Nathan UniversitC (Philosophie, Psychologie) »).

On ne regretters pas la parution de cc nouveau livre sur la psychanalyse. Car
il s'agit des psychanalyses : le pluriel est ici d'essence. L'Auteur dresse de cette
discipline un panorama ä peu prts complet et toujours tr8s precis. Ce qu'il nous
met sous les yeux, c'est la cartographic d'un territoire brise, disperse, mais
parcouru d'6changes et de relations. Ce n'est donc pas seulement un livre pour
les Etudiants. A ceux-ci, il fournit une information tres document6e : biographi-
que et historique ; th6orique et technique (nombreuses definitions de concepts) ;
bibliographique et lexicale. Le tout est prCsentC systCmatiquement, les territoires
et les enjeux sont marques ; les problCmatiques, les deviances et les objets sont
sCri6s. Mais pour les philosophes et les analystes, il aura un autre intCret encore
que celui d'aide-mCmoire. 1. II montre comment la pertinence, les principes et
les mbthodes de la psychanalyse se sont diversifies et 6tendus qualitativement (de
la therapie a la science humaine « pilote », puis ä la « vision du monde »), et
quantitativement (invention permanente de nouveaux champs de recherche et de
nouveaux objets ä investir). 2. Il balaie minutieusement un champ large et
morcelC, dont il montre l'hCtCrogCnditC. Cette maniCre de faire est l'un des
symptömes de I'Aprts-Lacan. Void desserrEe un peu plus Ia fermeture thEori-
que et pratique de la periode prbc6dente. 3. Il propose enfin des « ouvertures »
ailleurs mal degag6es et qu'il veut activer : « dans les jeux des interactions, de
I'anthropologie relationnelle, du travail pragmatique, des actes de langage » (p. 4).

Ceux qui connaissent I'Auteur, m6decin des h8pitaux psychiatriques, philoso-
phe et ami des pones, reconnattront son style : un sens des multiplicitCs qu'il
puise chez les philosophes contemporains ; une pratique du « relationnel » ; un
souci du jouir et du pätir ; enfin, une genbrosite qui manque parfois aux spEcia-
listes d'un champ dans lequel il a su promener un autre regard.

Francois LARUELLE.
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Simone Weil. Philosophie, Religion, Politik. Eds Robert SCHLETrE, Andres-A.
DEvAux. Francfort, Josef Knecht, 1985. 12,5 x 20,5, 320 p.

Le philosophe et historien Wladimir Rabi l'appelait « le plus grand ecrivain
spirituel que la France ait suscitt au cours des cinquante premieres annees de cc
siècle » 1 . La spiritualitb de Simone Weil, tout en s'etant nourrie aux esprits
ttminents de la philosophie europEenne et orientale, n'a pas rCpugn6 aux
conclusions et aux applications politiques. A Poppose de beaucoup de philoso-
phes de son dpoque se vouant exclusivement aux « plongEes mCtaphysiques »,
eile a eu le courage de ('engagement existentiel et politique.

Cette particularite est bien mise en lumiCre par l'ouvrage Edith par H. R. Schlette
et A.-A. Devaux. Malgre l'interet que suscite en Allemagne l'eeuvre de Simone
Weil — intCr8t dont temoignent notamment des etudes Emanant d'bcrivains comme
Heinrich Böll et Jean AmCry — un certain retard subsiste en matiCre de recher-
che « weilienne » par rapport ä l'Italie, aux  Etats-Unis et surtout ä la France.
Aussi l'ouvrage a-t-il vu le jour grace aux colloques annuels organises par l'Asso-
ciation pour l'Etude de la pensEe de Simone Weil, dont le siege se trouve a Paris.
I1 rCunit les travaux presentCs lors du colloque de 1984 et publics en francais dann
plusieurs num6ros de la revue Cahiers Simone Weil, ainsi que certaines contri-
butions donnees a la Table ronde du meme colloque.

Le volume reflbte bien le caracttre incommensurable de la pence et de la
pratique weiliennes ; s'y c8toient trois parties: la premiere est consacrEe ä Ia
philosophie, la deuxitme a la religion, la troisiCme ä la politique et ä la sociolo-
gic — tour d'horizon et plongbe en profondeur qui s'inscrivent en faux contre
certaines analyses unidisciplinaires mutilantes. Les approches sont multiples : la
pens6e de Simone Weil est miss en rapport avec les courants philosophiques qui
font marquee, les tensions et les contradictions qui lui sont inhCrentes sont mises
en relief, et son actualit6 est soulignee.

Ce compte rendu, ne pouvant 8tre qu'un apersu rapide, se limiters essentielle
-ment ä relever certaines theses contenues dans la troisibme partie du volume. Une

impression d'actualitC poignante se dCgage de Ia lecture. Simone Weil avait une
approche prdmonitoire des themes dont eile traitait : le temps, le travail, la
technique, les sciences, le socialisme... « Tous les problCmes se rambnent au
temps », notait-elle (citation, p. 53), mettant en pratique cc que proposeront plus
tard des sociologues et des philosophes, ä savoir : faire du temps le concept clef
d'une science integrative susceptible d'embrasser toutes les disciplines scientifi-
ques. Simone Weil ne traite pas du temps comme d'un concept isolC et abstrait ;
le temps — ainsi que le travail — est chez eile la clef de volte d'une Ethique
qui vise ä dormer accts a la rCalitC et a combattre l'imagination « combleuse de
vide », celle-ei faisant fi du present, s'elanrant vers I'avenir ou se rabattant sur
le passe. C'est 1'« abandon de toute intention de possession du temps » (p. 67),

1. Wladimir RABI, « La conception weilienne de la creation. Rencontre avec la
Kabbale juive », in Simone Weit. Philosophe, historienne et mystique : communications,
Cd. Association pour 1'Etude de la pence de Simone Weil (Paris), Paris, Aubier-Montaigne,
1978, p. 141.
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la volonte de se reduire « au point qu'on occupe dans l'espace et le temps » 2 ,

qui ouvrirait la voie ä la r6alite. Autre tremplin vers celle-ei : le travail, qui serait
aussi le pivot de tout changement de sociEtb. Car Simone Weil ne mettait pas
d'espoir dans la transformation des seuls rapports de production. Toute
« revolution visible » prbsupposerait l'accomplissement d'une revolution invisi-
ble, silencieuse et progressive, instaurant une autre culture et abolissant la
separation du travail manuel et du travail intellectuel. Avant de penser a un
renversement des rapports politiques et juridiques de domination, il faudrait
transformer la technologie et l'organisation de la production, Gelles-ei devant etre
subordonnees ä la reflexion methodique des travailleurs. Simone Weil, loin de
jeter l'anathCme sur les machines en tant que telles, n'a cessC de rCflEchir aux
possibilitCs de leur transformation, en vue de permettre leur « assimilation » par
chaque ouvrier. A l'oppose de ce que prönent ä 1'heure actuelle la majoritb des
syndicats europeens aveuglbs par le ch8mage et harcelEs par le spectre de la ratio-
nalisation, Simone Weil misait bien sur l'automatisation — mais pas n'importe
laquelle : « ... il faudrait une technique oü la production [industrielle] soit
purement automatique, et oil l'homme n'ait qu'ä rCparer, adapter, reproduire
les moyens de production » 3 .

PrCcbdant de loin Ie mouvement @cologiste actuel, Simone Weil fustigeait, des
les annees trente, « la domination inconsciente » qu'exerce l'homme sur la nature
et qui serait « en train de dEtruire les bases non seulement spirituelles, mais
materielles de la civilisation actuelle » 4, de mEnie qu'elle prenait la defense des
cultures regionales menactes par le pouvoir Etatique et Economique central.

Loin de se cantonner dans 1'analyse sociologique et philosophique, Simone Weil
prenait aussi position sur les probltmes cruciaux de son temps : le colonialisme,
le fascisme. Eli ce qui concern la situation prevalant en Allemagne, eile faisait
preuve d'une « perspicacite... qui la diffCrenci[ait] avantageusement de la
plupart des acteurs et des observateurs de 1'Epoque » (p. 210). Simone Weil avait
fait un voyage en Allemagne en 1932 pour observer sur Ie terrain les forces en
presence et pour Evaluer les chances d'une revolution susceptible de conjurer la
menace fasciste. C'est, d'ailleurs, ä partir des observations faites et des rCflexions
menles sur le mouvement ouvrier allemand qu'elle entreprendra la critique de
la bureaucratic et de la notion de revolution. Contrairement ä ceux qui conside-
raient le nazisme comme Etant déjà battu ou it ceux qui croyaient encore a
une EchCance rCvolutionnaire victorieuse, Simone Weil comprit que les forces
democratiques ne faisaient pas le poids et pressentit le dEmembrement du
mouvement ouvrier allemand. Si, ä premiere vue, « les Elements constitutifs d'une
periode revolutionnaire » (p. 208) paraissaient rCunis, un examen plus approfondi
la laissait mal augurer de Tissue de la crise. Elle deplorait que le monde ouvrier
fflt lamentablement dEsuni, les solidaritEs ouvritres Etant minEes par le chbmage
et les organisations ouvriZres n'arrivant pas ä joindre leurs forces. La social-
democratic — le S.P.D. — faisait tout pour Cviter « I'affrontement direct tant

2. Simone WEIL, Cahiers, Paris, Plon, 1970-1974, t. II, p. 98.
3. Ibid., t. I, p. 87.
4. Ibid., t. I, p. 86.
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avec le pouvoir d'Etat qu'avec les bandes hitl8riennes » (p. 212). Aux yeux de
Simone Weil, le S.P.D., parti institutionnalise et domin6 par une bureaucratie
« peu soucieuse de risquer ses privileges » (p. 212), Etait non seulement inopEra-
tionnel face ä l'hitlerisme, mail — n'@tant plus en mesure de preserver le consen-
sus social — perdait aussi son credit aupres de la bourgeoisie. Quant au parti
communiste allemand (le K.P.D.), Simone Weil ne le jugeait pas plus apte ä tenir
tete ä l'hitlerisme que le S.P.D. Regroupant essentiellement des ch8meurs,
manquant d'une implantation solide dans les entreprises et en butte aux
deviations nationalistes, il se serait prive de la seule planche de Salut : l'alliance
avec le S.P.D. et la mise sur pied d'un front unique « ä la base et au sommet ».

Sans se laisser donner le change par le potentiel electoral du K.P.D., Simone
Weil diagnostiqua son isolement complet au sein de la classe ouvriere et son
incapacitC ä se fixer la « revolution comme t8che » (p. 215). Elle s'est refus6e
ä « masquer la rdalitC par des espoirs fallacieux ou des analyses tronqu6es »
(p. 216). C'est surtout dann l'acuite du regard qu'elle porte sur le monde que
reside son actualite — actualitb miss en relief, des 1955, par Ingeborg Bachmann:
« L'eeuvre de Simone Weil [...] pourrait aider 1.. .1 ä apercevoir le `gros animal'
[les systemes destructeurs et oppresseurs, J. K.] sous toutes ses formes » s. Le
livre de H. R. Schlette et de A.-A. Devaux permet aussi de nous mettre sur cette
voie.

Judith KLEIN.

Jean-Pierre COMErrI, Robert Musil. De « Törless » ä « L'Homme sans quali-
tes ». Bruxelles, Pierre Mardaga, 1986. 15 x 22, 278 p. (« Philosophie et
langage »).

La litterature et la pensee autrichiennes de la premiere moitiC du siècle ont
suscite ces dernieres annees en France un intbret d'autant plus grand qu'elles
avaient ete negligees depuis la fin de la guerre. Des travaux universitaires, en
particulier ceux de Jacques Bouveresse sur Wittgenstein, la traduction de
nombreuses oeuvres romanesques — dont celle de Musil, objet d'une these de
Marie-Louise Roth —, de nombreux colloques, et surtout l'exposition realisee
au printemps dernier au Centre Pompidou ont comb16 cc retard. De Sorte que
l'ouvrage de Jean-Pierre Cometti complete plus qu'il n'innove dans la redecou-
verte d'un auteur dont on apprecie aujourd'hui la reflexion prbmonitoire sur « la
crise de l'individu » dans la societe moderne.

Cometti procede ä une analyse chronologique de l'aeuvre depuis les Fssais
jusqu'ä L'Homme sans qualitds, en passant par les nouvelles, afin de mettre en

5. Ingeborg BACHMANN, « Das Unglück und die Gottesliebe. Der Weg Simone Wells »,
in I. BACHMANN, Werke, Munich/Zürich, Piper, 1978, t. IV, p. 153.
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lumiere la maniC're dont s'articulent les rapports entre l'ethique, l'histoire,
l'individuel et cc que Musil nomme « la complexitC ». Parcours en trois parties,
intitulbes respectivement : « Essais Pour un homme nouveau », « Les deux
mondes du sentiment », « $thique et Histoire : L'Homme sans qualit& », qui
aboutit au constat d'une « morale de la creation », d'une utopie ne visant « ä
abolir le reel qu'afin de 1'exposer h une autre lumitre que celle des experiences
et des habitudes convenues. Mise en 6chec du « mecanique » de la soci6tC moderne
au bbnifice du « vivant » qu'accompagnent « l'ironie constructive » et une
dimension esthbtique dessinant les contours de cc que Musil appelle « une autre
vie du moi ».

L'6tude est claire et precise. I1 y manque, cependant, une bibliographie. On
regrettera surtout !'absence de toute Evocation de la dimension tragique d'une
oeuvre qui, en dCpit d'une discretion voulue, n'en constitue pas moins l'appel
dEsespErC, par-delä 1'exil et Ia mort, ä la « reconquete possible de !'esprit » d'un
intellectuel juif, t6moin aussi lucide qu'impuissant de l'effondrement de sa
« Cacanie » natale (l'empire austro-hongrois) et de l'ascension d'Hitler, Autri-
chien moyen « nivelC dann la masse ».

Rita THALMANN.

Francois LARUELLE, Une Biographie de l'homme ordinaire. Des autorites et des
minoritds. Paris, Aubier-Montaigne, 1985. 13,5 x 22, 256 p. (« Analyse et
raisons »).

AprCs le Principe de minoritE (1981), F. Laruelle pr6sente cette fois synthEti-
quement, « systbmatiquement » (p. 5) sa Philosophie II. Au lieu d'aller ä l'Un,
il prod de de l'Un « en son Epreuve non grecque » (cf. jaquette de couverture).
Il n'est pas question ici de resumer l'ouvrage qui se prbsente comme un « traitC
des solitudes humaines » (ibid.). Toutefois, un foyer absolu apparait avec
nettetC des la premitre lecture: antigrec, Laruelle fest. Et antihistorique plus
gCn6ralement, nous allons le voir. Comment concevoir que 1'unilatfraliti « puisse
cesser d'8tre un rapport ä I...] quelle puisse devenir un en soi », lä est le nerf
de l'ouvrage (p. 63). Qui plus est, il n'est pas question d'anesthbsier cette
« donn6e immediate » en retournant h Parmbnide, etc. Car l'Un est « l'uni-
latEralitb ou l'irrbversibilitC » (p. 63). La pensie de Laruelle sort de l'historio-
graphic philosophique, plus profondCment eile s'6carte ensuite de 1'histoire de
la philosophic. En effet, l'Un n'est principe qu'en un sens irreversible, quand
le principe ne pose pas, ne se r@-fl6chit pas, ne se re-donne pas hallucinatoire-
ment dans le miroir de ses consequences qui sont le monde, I'Histoire, le
langage, !'Etat, etc. — c'est-ä-dire les « majoritt s ». Le principe est donc
deprincipialis6.

F. Laruelle met en lumiCre ainsi radicalement la « decision » philosophique
— decision de la philosophic grico-occidentale — dont Ia puissance aveugle
gouverne toute l'histoire de la philosophic : c'est cette decision qui impose le cercle
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reflexif vicieux, un mixte dans lequel au nom d'une archb principielle, les « faits
ou donnees » viennent se reflbchir dans leur essence (p. 27). Le cercle empirico-
transcendantal n'est que la derniere figure de ce cercle philosophique « decide »,
lequel travaille aussi vicieusement tous les universell majoritaires. Le cercle, c'est
« I'unitaire » mixte du genre « logique » (p. 37) qui s'abouche ä Ia politique,
au sexe, au langage lui-meme ; le « logique » fabrique de I'unitaire avec la foi
du charbonnier. Et I'unitaire n'est pas !'Un (cf. 1'Unaire dans Ie Principe de
minorite). Une ((science  rigoureuse de l'homme » (Introduction) doit savoir
disperser, retrouver !'individual, c'est-i-dire le commencement, ou la subjecti-
vite finie comme Un. L'bpreuve du rasoir d'Occam est, on le voit, absolue.

L'originalitb du propos est fort grande : Heidegger, le dernier, a recherche
l'arche grecque en qui sonne le dEclin intrinseque de notre époque. Cette archb
est encore toutefois thetique et ne cache que difficilement la projection culturelle
du synthdtique a priori metaphysique — interdit de cite par Kant. F. Laruelle
est au-delä des differences et des repetitions ontologiques. L'unilatbral unaire
prCcCde statutairement les theses, les retours latCraux et secondaires.

Cette dCmarche autorise 1'Cdification de !'Idee de « science transcendantale
des individus » (p. 5). L'homme ordinaire est la vCrit6 enfin uni-voque du
Lebenswelt (monde de la vie) husserlien : chez Husserl, l'homme du monde de
la vie est i la fois dernier et ä rEduire transcendantalement (c'est un homme
nature!). Alors Laruelle clarifie 1'Equivoque et ordonne une science rigoureuse
de !'homme. Mais la portEe de son propos peut s'exprimer autrement : contre
1'espace reflexif et circulaire de la representation oü se « dEcident » les attitudes
subjectives du nominalisme, du conceptualisme et du rbalisme, Laruelle fonde
un realisme transcendantal : un irrCflexif de « derni2re instance » ; c'est donc
la stature du transcendantal des modernes qui trouve alors son absolue mesure
dans le « reel » ou « en I'Un » fini. Tel est, nous semble-t -il, le focus du livre
de Laruelle, livre ä la fois magistral et sans cesse rebondissant, philosophique
dans son antiphilosophie. L'introduction de Une Biographie de l'homme ordi-
naire renferme d'ailleurs ä eile seule une premiere version du livre et l'on devra
la mediter soigneusement en commeneant par les cinq thEor2mes-portiques qui
lbgitiment la radicale Indj fErence (p. 7) de l'homme ordinaire, ce mystique par
jr-reflexion, athbtisme et in-division de soi (p. 66).

Qu'on nous pardonne, en cc compte rendu, de ne pas rendre justice aux
quatre chapitres qui succ6dent. On aura voulu exhiber avant tout 1'm-division
contre les partitions ; ce qui est, en somme, respecter la « decision » de l'auteur.
Continuons alors britvement dans l'indivision : le chapitre I « dEcrit » (p. 7)
« qui sont les minoritEs » (p. 38) alors que le chapitre II distingue « les autori-
tEs » (p. 83) ä partir de !'horizon du Monde, lequel nest pas une illusion (p. 110).
Mais le monde dCnie l'Un et cela par 1'efflcace du (non) Un qui suit en vtritC
de I'Un (p. 114). Le point de vue de la finitude prime toujours l'autoritb. Aprbs
cette miss en place, le chapitre III (« Mystique ordinaire », p. 103) examine, par
la droiture d'une « critique reelle » (p. 144) les figures de l'illusion. II y a li un
veritable traitb des hallucinations oü le reel effectif se dCrEalise consequemment
en patho-logie. Enfin, le chapitre IV (« Pragmatique ordinaire », p. 179) est une
tentative forte pour penser l'agir mystique qui, absolument, pre-cede. L'Un
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indivis, apres avoir ete dbgage de l'illusion unitaire comme monde, se donne
essentiellement (p. 225) dans la pratique finie comme transcendance non-thEtique,
Autre non-positionnel (p. 224). Il y a un principe immanent d'agir, irreflexif —
indedoublable —. Le Monde, qui n'est pas une illusion, est le signal/support
(p. 235) du sens (p. 243) ou de 1'Autre non-thetique.

C'est un grand livre assurtment qui justifie pleinement l'avertissement de
l'auteur : « il y a lä « matiere ä critique », mais on souhaite qu'elle ne dissimule
pas la realitd de I'entreprise » (p. 6). La critique devra se justifier autant que
l'ouvrage qu'elle visera, sous peine d'hallucination. Qui plus est, 1'ecriture est
sobre, racee. L'ensemble respire d'ailleurs Ia puissance et la serenitt ; celles-ci
sont rendues totalement effectives par la vigilance et 1'exigence theorique interne
les plus aigues, les plus sceptrales, les plus « reelles ».

Serge VALDINOCI.

HISTOIRE DES SCIENCES
ET tPISTEMOLOGIE

Brian EASLEA, Science et philosophie. Line revolution, 1450-1750. La chasse
aux sorcicres. Descartes. Copernic. Kepler. Trad. de l'anglais par Nina
GODNEFF. Paris, Ramsay, 1986. 15 x 25, 336 p., index.

Cet ouvrage d'un historien britannique des sciences a paru en 1980 sous le titre
plus exact de Witch-Hunting, Magic and the New Philosophy (Chasse aux
sorcieres, magie et philosophie nouvelle). Je remarque que le sous-titre de la
traduction francaise qui precise quelque peu le titre, a le tort d'y ajouter l'incroya-
ble dCfile suivant qui est certainement une invention dblirante de gallocentrisme :
« Descartes. Copernic. Kepler ». Oublions ce bouleversement pseudo-chrono-
logique oü l'auteur n'est certainement pour rien et soulignons l'interet d'un
travail qui, transplante dans le milieu francophone de l'histoire des sciences, y
detonne heureusement. On n'a guere 1'habitude, en effet, dans ce milieu, de s'inter-
roger sur la difference et l'inegalit8 traditionnelle des sexes, sur la misogynie
magique de la chasse aux sorcieres, sur la misogynie Egale, mais moins trouble,
de la science moderne, sur les rapports des croyances demonologiques d'une part,
des doctrines mEcanistes d'autre part, avec les in6galites sociales et l'opposition
des pauvres et des privilCgi6s dans des contextes successifs de peur traumatisante
de la nature et de confiance en sa reduction A un mtcanisme conqucrant. M. Easlea
se garde notamment de prendre pour argent comptant !'identification classique
du mbcanisme avec une sorte d'bpanouissement de l'intelligibilitC en matiere de
sciences de la nature, these qui veut ignorer des conceptions mecanistes I'audace
souvent extravagante, les refus parfois insoutenables, les echecs et les obscu-


