
PREsENTATION

«Le commerce culturel des Nations» : un article recent de Roger
Chartier a rassemble avec bonheur certains traits topiques des orienta
tions historiographiques les plus actuelles sous le titre du «Monde
comme representation» I. A nos yeux, it n'est pas indifferent que ces
reflexions nous soient proposees par un historien dont Ie point d'ancrage
est, primitivement, l'histoire du livre - l'axe du present recueil.

Le livre, ou pour s'exprimer d'une maniere peu elegante mais plus
generale, la chose imprimee 2, les systemes ecrits de communication, se
situent, presque idealement, au carrefour des fonctions et des problema
tiques posees par l'histoire aujourd'hui 3.

Le livre ne peut echapper a l'horizon intellectuel, technique, econo
mique et social dans lequel it s'insere. nreste, ace titre, un « produit» et
une « marchandise », et it y a bien, d'une maniere tres generale, une
« economie » du livre. Mais produit, le livre l'est aussi a un autre titre,
comme celui d'une histoire intellectuelle, artistique ou autre, qui Ie pre
cede et qu'il prolonge, en la deplacant, ou en la detruisant parfois pour

l. Annales. E.S.C., 6, nov-dec, 1989, p. 1505-1520. Problematique poursuivie et develop
pee notamment par Carlo GINZBURG, « Representation: le mot, l'idee, la chose », Annales.
E.S.C.,6, 1991, p. 1219-1234.

2. Theme qui peut s'etendre a celui des medias en general (radio, television), puis, selon la
terminologie usuelle, des « nouveaux medias» combinant informatique et telecommunica
tions. Mais d'autres medias ont souvent ete negliges par la recherche, meme si certains ont
fait recemment I'objet de quelques travaux: pensons a la correspondance, et, surtout, au
modele le plus ancien et le plus recurrent de l'ecaange, la conversation : Norbert Elias en
soulignait deja la speeificite comme mode privilegie d'echanges dans un monde politico
culturel centralise et police comme la France du xvnf siede, alors que la correspondance et
l'edition dominent neeessairement une AIIemagne eclatee, a. sur ce meme probleme ce
qu'en dit Mme de Stall!.

3. Un autre exemple tres privilegie serait donne, soulignons-Ie ici, par les systemes et la
politique d'enseignement, n n'est pas indifferent d'observer a cet egard les oppositions entre
les grands pays europeens comme, par exemple, la France, la Grande-Bretagne et !'AIIe
magne.
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partie; songeons, par exemple, aux deplacements des formes et des
usages de l'imprime en France dans la periode 1780-18204

, et aux pheno
menes analogues que l'on peut, notamment, observer dans l'Allemagne
d'un Friedrich Christoph Perthes.

Enfin, l'imprime engendre aussi des pratiques qui peuvent pennettre
aux lecteurs de comprendre et, en derniere analyse, de depasser un hori
zon a priori". D'ou l'attention extreme donnee par les historiens du livre
et de la culture a l'etude des formes materielles des imprimes, de leurs
cadres intellectuels sous-jacents et des usages qui en sont ou qui peuvent
en etre faits. Car l'innovation chere aux economistes se developpe aussi,
et peut-etre meme surtout, du cOte du public; le succes ou l'echec d'une
innovation, ecrivait Bertrand Gille, se joue en derniere analyse sur le mar
che, c'est-a-dire selon la reponse, positive ou non, du public. Et, suivant
ici Roger Chartier, c'est Ie lecteur seul qui « fait» du texte, en Ie lisant et
en se l'appropriant", autre chose qu'un texte virtuel,

Les usages, nous l'avons dit, ne doivent jamais etre regardes comme
gratuits, et la fonction symbolique du livre est peut-etre, pour l'historien,
encore plus importante que son utilisation purement objective, si tant est
que cette derniere existe. En effet, la place de l'ecrit, puis de l'imprime,
reste centrale dans la construction de la culture et de la civilisation 000
dentales, et a ete de longue date reconnue comme telle 7. Lui seul pennet
d'assurer l'accumulation et la diffusion du savoir qui est au cceur de cette
construction meme, L'accumulation determine les composantes d'un
« outillage mental» - pour conserver la designation classique - selon
Lucien Febvre 8, dont la diffusion progressive se fera selon des modalites
et des temps radicalement differents. Et la reference culturelle, done poli-

4. Certains jalons pour one reflexion sur Ie statut et Ie role de I'histoire du livre sont pro
poses dans un article recent: Frederic BARBIER, « Henri-Jean Martin, ou qu'est-ce que I'his
toire du livre? », Prefaces, 17, fevr-mars 1990, p. 106 sq. Sur les usages du livre en France a
l'epoque de la Revolution industrielle, cf. 10., « Livres, lecteurs, lectures », in Histoire des
bibliotheques francaises, 1. III, Paris, Promodis/Ed. du Cercle de la librairie, 199I.

5. Ainsi Lucien FEBVRE a-t-il montre que Rabelais ne pouvait pas, au xvf siecle, etre
incroyant. Cf. Le Probleme de l'incroyance au xvi siecle: la religion de Rabelais, Paris,
A. Michel, 1942, nouv. ed. 1968: on ne peut connaitre que ce qui est connaissable, selon la
terminologie kantienne.

6. En fonction d'un certain nombre de dispositifs formels dont il convient done de dresser
one typologie.

7. Henri-Jean MARTIN, Histoireet pouvoirs de l'eait, Paris, Perrin, 1988. Voir egalement
dans Ie present numero, p. 15-27, I'article eonsacre au ((Sacre de Gutenberg ». Des voies
d'approche complementaire pourraient etre donnees par I'etude des «jubiles de I'imprime
rie » a partir de 1540, ou encore par celie des representations figurees qui s'y rattachent
(vignettes, comme par exemple celie, en tete du Paul et Virginie edite par Cunner en 1838,
consacree aux ((attributs de I'imprimerie », etc.),

8. a. op. cit. supra n.5, nouv. ed., Paris, A. Michel, 1968, p. 12 : « chaque epoque se
fabrique mentalement son univers [...] avec tous les materiaux dont elle dispose, [mais aussi]
avec ses dons et ses euriosites, tout ce qui la distingue des epoques precedentes... »
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tique, devient, dans les civilisations occidentales, fondamentalement une
reference a l'ecrit,

Des lors que la culture ecrite participe tres etroitement de l'exercice du
pouvoir, sa construction et sa possession sont aussi des enjeux de strate
gies sociales et politiques 9 - on sait, par exemple, le role de la biblio
theque et des reliures precieuses dans la revendication d'une condition
sociale superieure 10, que raillait deja La Bruyere 11. On sait egalement la
place tenue par le livre imprime comme «monument» - au sens pre
mier du terme - dans l'affmnation du pouvoir: ainsi dans la France
louis-quatorzienne, des livres de fetes et des livres commemoratifs 12, ou
pour finir, de la creation de l'Imprimerie royale, et, surtout, de sa reorga
nisation, sur l'ordre expres du roi, en 1693 13

• Marshall Mac-Luhan avait
indique l'importance de ce point de vue, sans l'epuiser : les « Empires»
sont, dans leur principe, des « Empires de papier » dont l'administration,
la gestion et le pouvoir se fondent sur l'ecrit, Ala periode contemporaine,
le meme theme se retrouve, transpose dans la democratic, c'est-a-dire la
participation politique, et la possibilite ou non de s'informer, notamment
par la presse periodique,

On sait, enfin, la place tenue par une tradition historique et litteraire
necessairement ecrite, dans l'emergence des nationalites qui se
cherchent : par exemple, l'Allemagne des annees 1815-1830, ou le Ham
bourgeois F. C. Perthes publie sa profession de foi sur la « librairie alle
mande», et ou est lancee la collection des Monumenta Germaniae histo
rica. Cette affmnation de la nationalite et sa convergence recherehee avec
l'Etat-Nation 14 debouchent, logiquement, sur le double probleme des

9. Les historiens onto ici encore, une dette envers les apports de la sociologie, notamment
pour ce qui regarde la place du capital culturel dans I'affirmation de la « distinction »,

10. Pour ces observations, voir la synthese commode que constitue I'Histoire des biblio
theques francaises, op. cit. supra n. 4, en cours de publication.

I I. Caracteres, XIII (« De la mode »}: «je [...) ne veux [...) visiter sa tannerie, qu'il
appelle bibliotheque... »

12. Phenomene qui connait des developpements tout specialement importants dans
1'A1lemagne de l'absolutisme, de la territorialisation et du baroque. Un exemple en est
donne, Ii propos des jardins de I'eleeteur palatin Ii Heidelberg, par F. BARBIER, « A propos
d'images », Histoire du livre et de la culture, 3, 1991, ici notamment p. 56-61, ainsi que les ill.
p.65-68.

13. Ce qui ne doit pas conduire Ii sous-estimer, bien au contraire, Ie role fondamental de
l'eerit comme support de toute administration, voire de tout echange depassant Ie cadre geo
graphique Ie plus etroit, Pour ne pas quitter la periode modeme et Ie monde du livre, son
geons ici Ii des images aussi signifiantes que, par exemple, Ie Denombrement de Bethleem de
Pierre Brueghel I'ancien (I'irruption de I'administration et de l'eerit dans Ie village, par Ie
biais du percepteur et de ses adjoints, installes dans I'auberge, ce lieu central de la soeiabilite
ruraie par excellence, et entoures de leurs registres de toutes sortes).

14. Voir ici, notamment, Norbert ELIAS, La Civilisation des mceurs, trad, franc., Paris, Cal
mann-Levy, 1973, et Jiirgen HABERMAS, Theone de l'agir communicationnel, trad. franc.,
Paris, Fayard, 1987.
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transferts culturels IS, et, peut-etre surtout, des concurrences entre nations.
Les manifestations de ces phenomenes sont legions, mais un moment
privilegie pour saisir Ii l'ceuvre ces logiques du ressourcement, ou de
l'innovation, et ces concurrences apparait au cours du gigantesque salon
du livre (la BUGRA, selon la terminologie allemande) ouvert Ii Leipzig
quelques semaines avant le declenehement de la Premiere Guerre mon
diale 16.

Le comparatisme devient pour l'historien une necessite heuristique,
auquelle couple franco-allemand ofTre, de toute evidence, un terrain par
ticulierement propice et significatif. Chacun cherche son image dans le
regard de l'autre, et les Francais, longtemps abrites derriere la suprematie
de la culture des Lumieres, decouvrent avec d'autant plus de surprise leur
retard, face Ii leur nouveau voisin d'outre-Rhin, Ii la suite de la guerre de
1870. A l'inverse, l'Allemagne se presente elle-meme ordinairement, au
XIX" siecle, comme le pole de la librairie mondiale et un modele pour les
autres peuples: les inquietudes resurgentes sur la place reelle de la
culture livresque dans la societe globale et l'image, fondee ou non, du
« peuple sans livre» 17, y temoignent pourtant d'inquietudes d'autant
plus profondes.

Le developpement de la dialectique indispensable entre histoire du
livre et histoire generale, qui seule peut donner son sens Ii la premiere,
suppose, en bonne methode, la definition d'angles d'attaque et d'objets
precis d'etude sur lesquels l'appuyer. Cherchant Ii mettre Ii profit la
rigueur methodologique de la tradition francaise de l'histoire socio
economique, on pourra notamment envisager de developper une proso
pographie des « hommes du livre» : celle-cidoit permettre de mieux sai
sir la specificite, dans un cadre geo-chronologique donne, des rapports
qui sont Ii l'oeuvre, entre structures sociales ou economiques, modes de

IS. Transferts : les relations inter-culturelles dans l'espace franco-allemand (XVIII-xIX'sie
de), Paris. Recherche sur les civilisations, 1988. Ces problemes ont en effet etc: tout parti
eulierementbien etudies dans Ie cas franco-allemand, avec les travaux, par exemple, sur Le
Livre religieux.... op. cit. infra n. 35. la eommunaute allemande de Bordeaux aux xvm" et
xOC s. (Michel EsPAGNE, Bordeaux Baltique.... Paris, Ed. du C.N.RS., 1991). et ces inter
mediaires culturels que sont les enseignants d'allemand en France (Michel EsPAGNE, Fran
QOise LAGIER, Michai!1 WERNER, eds, Philologiques II. Le Maitre de langues : les premiers
enseignants d'allemand en France.... Paris. Ed. de la Maison des sciences de I'homme, 1991)
00, Ii I'inverse, Ie Iycee francais de Berlin tetant il y a peu son tricentenaire (Christian VELDER,
300 Jahre FranziJsisches Gymnasiums Berlin, Berlin, Nicolai, 1989). etc.

16. F. BARBIER, « Un enjeu symbolique : le salon du livre (BUGRA) de Leipzig en 1914».
Prefaces. 13, mai-juin 1989. p. 114 sq.

17. Rudolf SeHENOA, Yolk ohne Bueh: Studien zur Sozialgeschichte der popullJren Lese
stojfe. 1770-1910, nouv. ed .• Munich, D.T.V., 1977.
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production, systemes de diffusion et pratiques de « consommation » des
imprimes 18.

Les recherches les plus recentes privilegient une autre voie d 'acees qui
etudie les formes du livre et les pratiques de sa lecture. Un exemple de
ces oppositions formelles nous sera donne, en considerant, au sein d'un
seul et meme genre tees general, celui des dictionnaires et des encyclo
pedies, les oppositions radicales que l'on peut observer entre l'organisa
tion formelle d'un ouvrage comme Ie Dietionnaire histarique et critique
de Bayle, et l'Encyclopedie de Diderot et d'Alembert. D'un cOte, voici
une mise en pages tres complexe, qui se situe abien des egards dans la
tradition du manuscrit medieval 19, et qui vise fondamentalement arendre
compte d'un systeme lui aussi tees complexe de references a plusieurs
niveaux. Le Dictionnaire, d'abord publie en Hollande, peut etre regarde
comme le modele accompli d'une erudition critique nee avec la Reforme
et qui aboutira a l'ideal allemand d'une Wissenschaft dont les Francais
railleront generalement la lourdeur". De l'autre cOte, c'est la quintes
sence d'un projet eneyclopedique qui se veut optimiste et pedagogique,
synthetise par Ie Discours preliminaire, mais dans un environnement for
mel et graphique tout autre : une densite bien inferieure de signes typo
graphiques ala page, un texte relativement aere, sans apparat critique, et,
surtout, une place tees importante aceordee al'illustration. Au total, on a
Ie sentiment d'une publication presque mondaine, au sens voltairien, face
a une erudition lourde que Voltaire, d'ailleurs, appreciait egalement".
Autres temps, autres « lectures», et a tous les niveaux: si l'un de nos
deux ouvrages prolonge evidemment l'autre, c'est aussi en le depassant,

Une troisieme voie, sur laquelle nous voudrions, enfm, attirer plus lon
guement l'attention, est celle, au sens large, des « espaces du livre ». Le
theme en avait ete al'origine developpe suivant la problematique propo
see par Daniel Roche ", Le livre (ou, apartir du XVIII" et do xIX" sieele,
l'imprime ou l'ecrit en general), se comprend aussi a partir de ce qui
l'entoure et qu'il n'est pas, de sorte que ses usages, reels comme symbo-

18. Enquete actuellement en cours sous l'impulsion de l'Institut d'histoire modeme et
contemporaine du C.N.RS. Voir la feuille d'infonnation publiee par l'I.H.M.e. sous le titre
d'Histoire du livre et de la culture, Paris, 1990 sq.

19. Ce qui, bien evidemment, ne prejuge nullement d'un caractere eventuellement (( tradi
tionnel » du texte, bien au contraire.

20. Ajoutons que ces oppositions se retrouvent dans les traditions historiographiques des
deux pays, y compris dans le domaine specifique de l'histoire du livre.

21. ((J'abandonne Platon, je regrette Epicure, Bayle en sait plus qu'eux tous; je vais le
consulter: la balance Ii la main, Bayle enseigne adouter. Assez sage, assez grand pour etre
sans systeme, illes a tous detruits, et se combat lui-meme, semblable Ii cet aveugle [...) qui
tomba [...) abattu de ses mains ... »

22. Les Espaces du livre, colloque organise par l'Institut d'etude du livre, Paris, 1978
1979, dactylogr.
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liques, peuvent etre interreges avec pertinence par l'intermediaire des
« espaces » :

« les espaces urbains, publics ou prives, ou apparait le livre, font jaillir des
significations et posent des interrogations quant au choix de societe et de
conception du monde. Dans Ie systeme culturel, la coincidence du livre avec
certains modes d'organisation spatiale peut mettre en evidence la facon dont
les organisations sociales, politiques, abstraites, invisibles, existent, et com
ment elles structurent les pratiques des lettres et du plus grand nombre » 23.

On pourra ainsi aborder successivement les « espaces de la produc
tion », ceux de la « vente », ceux de la lecture ou de la conservation des
livres.

Nous nous bornerons ici Ii ce dernier point, en portant plus parti
eulierement l'attention sur ce lieu symbolique reserve au livre dans la cite
et dans la societe - la bibliotheque, nest clair, par exemple, que la typo
logie des fonctions assignees au systeme des bibliotheques (« savantes »
ou orientees vers la lecture publique) renvoie directement Ii la place faite
au livre dans la societe globale, tout comme it est clair que Ie montant des
credits degages pour remplir ces fonctions permettrait, dans une certaine
mesure, d'en mesurer l'importance, Chacun connait egalement la tradi
tion ancienne de lecture publique qui est celie des pays anglo-saxons 24 ;

en France ou en Allemagne, l'evolution sera beaucoup plus diverse et
complexe", De meme, Ie statut et Ie role du bibliothecaire, l'organisation
administrative et scientifique du service meme de la bibliotheque ne sont
its pas indifferents.

L'etude, notamment, des systemes de classement et des instruments de
travail." mis Ii la disposition (ou non) du public dans la bibliotheque ren
voie ainsi directement aux categories les plus generales du savoir", mais

23. Daniel ROCHE dans son « Rapport preliminaire » au colloque Les Espaces du livre, cit.
supra n. 22.

24. Richard D. ALncK, The English Common Reader: A Social History ofthe Mass Rea
ding Public, 1800-1900, Chicago, 1957.

25. Jean HEBRARD, Anne-Marie CHARTIER, Discours sur la lecture (1880-1980), Paris,
Centre Pompidou, 1989.

26. Mentionnons simplement ici I'existence de fichiers (et lesquels ?), I'existence d'une
salle d'usuels (et lesquels ?), I'organisation des « sections », etc. Lorsque I'on reconstruisit
recemment, par exemple, la Bibliotheque de Cambrai pratiquement detruite par faits de
guerre, iI fut decide, pour revenir sur la pratique traditionnelle des bibliotheques plus « eli
tistes », de faire porter I'essentiel de l'effort sur la lecture publique : les collections sont
melees, et Ie fichier unifie sous forme de « catalogue dictionnaire» comprenant dans une
sene alphabetique unique noms d'auteurs, titres et mots matieres. De meme, la « biblio
theque » est-elle devenue une « mediatheque », etc. La terminologie elle-meme est evidem
ment chargee de signification.

27. Probleme aborde notamment, d'un point de vue plus general, par M. Mauss dans son
celebre article « De quelques formes primitives de classification: contribution al'etude des
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aussi a l'idee que l'on se faisait des usages possibles ou souhaitables de la
bibliotheque, Tout cela se retrouve aussi a l'exterieur du batiment, dans sa
decoration et dans l'urbanisme meme OU il s'insere. Donnons rapidement
trois exemples.

Dans la tradition intellectuelle des Lumieres et de la Revolution, voici,
d'abord, a Paris, la bibliotheque Sainte-Genevieve, elevee a partir de 1844
sur l'emplacement de l'ancien college de Montaigne. Le choix urbanis
tique, s'il est dicte par des considerations materielles, n'est pas innocent,
face a ce Pantheon qui reste, comme, dans un autre temps, la eathedrale
de Reims, un « haut lieu a sacralite institutionnelle », y compris sous la
monarchie de Juillet: n'est-ce pas Louis-Philippe qui, des le 20 aout
1830, decide de transformer a nouveau l'eglise Sainte-Genevieve en Pan
theon national et fait installer le nouveau fronton sur la facade, avec la
figure emblematique de la Patrie distribuant « aux grands hommes » les
couronnes que lui tend la Liberte, tandis que I'Histoire prend des
notes 28? La bibliotheque, devant Ie Pantheon national, est comme une
seconde materialisation de ces themes, fondes sur l'universalite d'une
culture ecrite, support d'un progres eclaire dont l'aboutissement acheve
reste la «premiere Revolution» et les principes a vocation egalement
universelle de 1789. Ce programme est confirme par la disposition archi
tecturale de la facade elevee par Labrouste, qui propose, en une suite
chronologique ala maniere d'un codex se deroulant en pages (paginae)
successives, la longue theorie des savants et des litterateurs ayant illustre
l'histoire de l'humanite - entendons, de la civilisation occidentale.

Face a cette vocation universaliste affirmee par la culture francaise,
voici un exemple a contrario : la reconstruction et la dotation colossale de
la Bibliotheque universitaire de Strasbourg par l'Allemagne apres 1870. n
s'agit, fondamentalement, de compenser la destruction de l'ancienne
bibliotheque et des archives municipales pendant le siege, alors que le
livre imprime tient une place centrale dans les logiques historiques sur
lesquelles l'Empire nouveau veut se fonder 29. La Bibliotheque imperiale
de Strasbourg restera, jusqu'en 1918, la plus richement dotee apres celIe

representations collectives».· pub!. Ii I'origine dans I'Annee sociologique, 1903. et repris in
Marcel MAuss, CEuvres. 3 vol., Paris, Minuit, 1968,1. II, p. 13-89. Nous y lisons notamment :
« non seulement notre notion actuelle de la classification a une histoire, mais cette histoire
elle-meme suppose une prehistoire considerable... » Sur ces problemes, et, plus generale
ment, I'histoire et la pratique des classifications, cf. Evgeni SAMURIN, Geschichte der biblio
thekatisch-btbliographischen Klassifikation...• 2 vol., Munich, Verlag Dokumentation, 1%8
1969.

28. Mona OWUF, « Le Pantheon », in Pierre NoRA, dir., Les Lieux de memoire, 1.I. Paris,
Gallimard, 1984. p. 139-166.

29. F. BARBIER, Livre, economie et societe indusmelle en Allemagne et en France au
xts" steele (1840-1914). Lille, 1988. 4 microfiches. Ii paraitre sous Ie titre L'Empire du livre.
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de Berlin. Dans le meme temps, il faut affirmer l'appartenance ancienne
du nouveau Reichsland a l'Allemagne : la Bibliotheque est reconstruite
en 1894, au ceeur du nouveau centre politique du Strasbourg imperial,
d'un urbanisme monumental, et sa decoration fait exclusivement refe
rence aux intellectuels et artistes allemands (dont, au premier rang,
Goethe, precisement ancien etudiant a Strasbourg).

Meme phenomene, enfin, a Leipzig, lorsque est entreprise la nouvelle
Deutsche Bibliothek, Bibliotheque nationale allemande pour le depot
legal, aehevee en 1913. La Bibliotheque se situe a la peripherie S.-E. de la
ville: elle est elevee a l'extremite de la rue du 18-octobre, reference a la
« bataille des Nations» et a la guerre de liberation contre les Francais et
l'hegemonie napoleonienne, en partie sur les lieux memes de la bataille,
et a proximite immediate du colossal Volkerschlachtdenkmal 30

• Et, par
son architecture resolument modeme, ou une tres grande part est laissee
aux structures metalliques et au verre, la Deutsche Bucherei materialise le
plus parfaitement possible la contribution irreductible d'une culture (Kul
tur) a la base de la Nation allemande; en derniere analyse, c'est l'Etat
imperial qui s'en presente, selon la dialectique hegelienne, comme le pro
longement historique, le depassement et la destruction. En ce sens, les
trois bibliotheques que nous avons evoquees sont comme la materialisa
tion de cette opposition entre «culture» et «civilisation» qu'avait deja
developpee Norbert Elias.

Aveuglement, progres, tensions, oppositions ou convergences natio
nales, processus de transfert, de ressourcement et d'innovation se deve
loppent a partir de cet ensemble privilegie de media, « chauds » - selon
la typologie proposee par Marshall Mac-Luhan - que sont l'ecrit et sa
quintessence, l'imprime : voici quelques-unes des voies de recherches que
ce numero special de la Revue de synthese a cherche a inventorier", sans
pretendre en rien proposer un tableau exhaustif. Concluons par deux
points de methode, qui eclaireront sur les choix faits dans Ie present
volume.

30. 10., « Un enjeu symbolique... », art. cit. supra n. 16.
31. Rappelons simplement sur ce point quelques lignes du programme propose par la

Revue de synthese historique en tete de son premier numero, 1900, p.6 sq. : « L'etude
comparative des societes doit aboutir ala psychologie sociale, ala connaissance des besoins
fonciers auxquels repondent les institutions et de leurs manifestations changeantes [...J. C'est
one question de psychologie, importante et delicate, Ii elueider que celle du role joue dans
I'histoire par l'element intellectuel [...J. De l'elaboration de cette psychologie historique,
depend non seulement l'intelligence du passe, mais la direction de l'avenir [...J. Le politique
ideal, c'est I'historien parfait... »
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Et, d'abord, le primat donne (mais non pas l'exclusivite) a l'etude de
cas32. Se penchant sur les rapports de la nation, de sa conscience et de
leur histoire, Pierre Nora privilegie l'approche monographique
d'« objets» materialisables (l'espace national, tel batiment, etc.), les
« lieux de memoire », parce que ceux-ci lui «paraissent trancher, par leur
existence meme et leur poids d'evidence, les ambiguttes que comportent
ala fois la memoire, la nation et les supports complexes qu'elles entre
tiennent », La demarche phenomenologique se fonde presque necessaire
ment sur des objets plus Iimites, dont la materialite meme permet de
deboucher logiquement sur leurs usages au sens Ie plus large". C'est la
polysemie qui pose a l'historien les problemes les plus difficiles, parce
qu'elle est au coeur du fonctionnement de la societe, et le choix de sujets
plus etroits permettra, dans une certaine mesure, d'en mieux cerner
l'approche.

Le second point de methode porte sur le comparatisme, methode ori
ginelle de la sociologie et qui est, pourtant, necessaire a toute recherche
historique. D'abord, il permet de prendre egalement conscience de la dis
tance entre Ie chercheur et son objet: tout historien fait toujours, meme
sans Ie savoie, du comparatisme. Plus explicitement, il permet de
repondre a l'enfermement du chercheur par son objet: si tout pheno
mene est bien social, et si tout phenomene social a une irreductible
dimension culturelle, sa mise en evidence ne peut qu'etre facilitee par une
mise en perspective, d'essence geo-historique 34.

Nous publions ainsi un groupe d'articles privilegiant la fonction sym
bolique de la tradition imprimee, a travers la figure emblematique de
Gutenberg, ou celle, plus quotidienne, mais plus pregnante, du biblio
thecaire et de la bibliotheque a l'epoque de la Revolution francaise, Un
autre groupe d'etudes aborde, sous differents angles, le probleme des
echanges, des comprehensions et des incomprehensions qui se deve
loppent, entre I'AIlemagne et la France, au XIX" siecle, par le biais de
l'imprime.

Selon la formule de Jean-Claude Perrot, « les societes sont a la fois ce
qu'elles croient etre et ce qu'elles ne savent pas qu'elles sont ». Une
reflexion comparative dans Ie cadre franco-allemand et les XVIII" et

32. Sans nous cacher Ie fait que les modes de fonctionnement des phenomenes histo
riques varient precisement avec l'echelle de ces phenomenes. Sur ces problemes, voit notam
ment Luc BOLTANSKl, Laurent THEVENOT, Les Economies de la grandeur, Paris, Presses univer
sitaires de France, 1987.

33. Un exemple en est donne par l'etude de la sociabilite Ii travers ses manifestations
consensuelles (par ex., les fetes) ou plus ou moins subversives (les deux pouvant d'ailleurs se
combiner: on sait la fonction de defoulement du carnaval, etc.).

34. Nous avons essaye d'en donner un exemple dans notre these citee supra n. 29.
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XIX
e siecles, doit permettre de mieux demonter ce jeu des evenements et

des representations, des volontes et des refus, des savoirs et des igno
ranees, pour en saisir les logiques et les specificites 35. De sorte que, en
definitive, ee regard porte sur l'autre reste l'une des voies les plus enri
chissantes pour nous connaitre mieux nons-memes 36.

Frederic BARBIER,

I.H.M.C., C.N.R.S., Paris.

35. Voir des exemples de cette problematique dans Le Livre religieux et ses pratiques...•
Gottingen, Vandenhoeck u. Ruprecht, 1991.

36. F. BARBIER, « Le comparatisme comme necessite heuristique pour les historiens du
livre et de la culture », aparaitre.




