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ETUDES SUR LE XVIII" SIECLE

BrunoNEVEU, L'Erreuret sonjuge. Remarques sur les censures doctrinales al'epo
que moderne. Naples, Bibliopolis, 1993. 15,5 x 22,5, 758 p. [« Istituto italiano
pergli studi filosofici », serie Studi, XII).

Bossuet avait legue ala posterite ses Variations des eglisesprotestantes, Bruno
Neveu s'attache, pour sa part, a degager les «evolutions» de I'Eglise romaine
(p. 81). On enoncera, chemin faisant, en une formule saisissante, ce « leurre de la
coincidence» entre le presentet le passe, le « sensde I'auteur, le sens du texteet sa
reception» qui guette toute hermeneutique (p. 137). Ainsi la lecture, fallacieuse
selon l'auteur, que le jansenisme effectue de saint Augustin renvoie-t-elle aune
visionanhistorique de I'Eglise qui postuleune continuite, une identiteentredes epo
ques dissemblables, le v"siecle de l'eveque d'Hippone et notre XVI{ siecle francais
ou batave.Comme l' aurait dit Michel de Certeau, frequemment cite en ces pages, il
ne faut pas confondre le lieu « d'ou I'on parle », et le momentdont il est parle.Mais
ce proces ne vaut-ilque pour le seul jansenisme? B. Neveuadmet bien (p. 757) que
les « esprits du XVI{ siecle» etaient, dans leur ensemble, «peu enclins aadmettre
I'existence de faits dogmatiques que la tradition devoilerait progressivement »,

La catholiciteque decrit l'ouvrage est avant tout romaine, romainepar hantisedu
gallicanisme pourrait-on dire. Mais la preeminence de Rome, sa suprematie ne sont
pas exclusifs d'un detour discret par Oxford, et par I'enseignement du cardinal
Newman, promptaconjuguer traditionet historicite, eremiteet evolution. Dans son
plaidoyer final pour l'infaillibilite pontificale, qui permet le devoilement du « sens
dogmatique » aux « yeuxde feu de I'organe de la foi » (p. 756-757), I'auteur semble
admettre une « evolution dans la presentation du depot revele,et par la un role parti
culier confie au magistere »,

Dans son architecture meme, ce livre foisonnant reproduit cette exigence preble
matique: concilier la fugacite des references et I'eremitedes propositions. « Le tra
vail d' interpretation n'est jamais acheve,note la conclusion, la tache de I'hermeneu
tique juridique est de concilier hier et aujourd'hui.» (p.750) Cinq chapitres
rythment, plus qu'ils n'enferment, la reflexion : «Vestigia », «Antiquitas redux »,

« Ars censoria », « Pervigil argus », « Sensus et sententia ».
Le premier chapitre dresse un vaste panorama de I'outillage conceptuel que

l'Antiquite, mais aussi le Moyen Age, ont legue aI'Eglise tridentine. Le souci de
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l'heresie est une constante - tout comme l'affirmation de I'orthodoxie. S'il admet
Ie role de l'heresie dans la fixation formelle du dogme, I'auteur refuse cependant
toute anteriorite de I'erreur sur la verite: « L'orthodoxie jouit d'une existence dis
tincte, autonome, fondee sur sa nature riche et diverse. Elle a priorite sur l'heresie, »
(p.41)

Le chapitre II montre la complementarite de la Tradition et de I'Ecriture, mais
pour preciser qu'il s'agit en fait de « deux ensembles de meme nature transmis sous
des formes differentes », tout en constituant « deux modes gemellaires d'expression
contenant chacun en plenitude la Revelation» (p. 130). II refuse egalement I'identi
fication terme a terme de l'aventure de la Reforme et de I'imprimerie, en notant
finement, qu'a s'en tenir a la production imprimee, «Rome est [00'] une autre
Geneve » (p. 142). De rneme, I'auteur rend-il aRome ce qu'il prend aJansenius,
suspecte de faire de « saint Augustin l'interprete de la foi de l'Eglise et non de
l'Eglise l'interprete de saint Augustin» (p. 180).

Le chapitre 1II distingue nettement Ie travail interpretatif de I'Eglise de la simple
erudition des «antiquaires ». II convient d'admettre la « perpetuelle reecriture du
dogme » par Ie pontificat (p. 240). Cet aggiornamento permanent n'empeche cepen
dant pas B. Neveu de decocher quelques fleches aI'adresse des catholiques actuels:
« Une nouvelle evolution se produit [00'] On voit apparaitre une heresie latente [00']
Implicite, insidieuse, "cryptogamique", elle est celie de catholiques qui sont des
heretiques al'interieur de I'Eglise, et n'ont pas I'intention d'en sortir.» (p. 751-752)

« Quel parcours conduit de l'apprehension du texte theologique ala censure? »,
se demande Ie ve chapitre (p. 384). L'Eglise romaine utilise tour a tour l'« attirail
scolaire » de la saine correction (contre les jansenistes) et 1'« appareil guerrier»
(contre les protestants). L'Eglise est une mere rigoureuse qui chatie ces figures de
mauvaises femmes que sont l'heresie - « vieille hideuse vomissant une flamme
empoisonnee, [00'] les cheveux epars comme les opinions perverses, Ie corps nu en
signe d'impudicite morale» - ou I'erreur - «mulierculae dogmatisantes, affu
blees de besides et de bonnets carres, theologastres femelles plus ridicules
qu'effrayantes» (p. 383). Cet extraordinaire commentaire iconographique constitue
l'un des sommets du livre, tout comme l'admirable mise au point sur la « constella
tion semantique actor, auctor, auctoritas » (p. 505 sq.). La relation litteraire entre
I'homme et I'eeuvre, l'enonciation et l'enonce se modifie ala fin du xvm" siecle 
reconnaissance de la propriete litteraire en 1793.

L'auteur que ceme la censure romaine n'est pas I'individu singulier, cet etre de
passion et d'emotion auquel nous a accoutume Ie romantisme. Non, reprenant les
interrogations de Marc Fumaroli sur la res literaria, B. Neveu etablit une distinction
entre I'individu et I'auteur : « Jansenlus, Fenelon, n'ont pas ete juges comme per
sonnes ni taxes par l'Eglise d'heresie ou d'attachement suspect. L'auteur, Ie moi de
papier, est seul en cause.» (p. 510) L'ecrivain de la premiere modernite ne se
confond done guere avec l'auteur romantique. Pas plus du reste qu'avec I'auteur
medieval- auquel B. Neveu a consacre des pages tout aussi remarquables dans son
chapitre II : « La composition et la propriete litteraire tendent ademeurer collectives,
cumulatives plutot. On ecrit avec tous ceux qui ont ecrit avant soi, on recherche
l'emprunt, on se plie aI'imitation, on se soucie peu d'affirmer son identite, II suffit
d'etre un anneau dans la chaine de la transmission. » (p. 134) L'auteur, ici, vaut par
les autorites qui jalonnent son texte; l'auteur romantique, lui, est acteur.
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L'auteur modeme se situe a la charniere de ces trois modes: auctor,actor,auctori
tas...

D'une grande originalite, ce monument d'erudition et de rigueur constitue a bien
des egards une somme inimitable. La modestie du ton n' empeche pas la fulgurance
de l'intuition. Palimpseste ou cenotaphe, cet hommage rendu a une censure doctri
nale qui n'est plus a le merite de temoigner, quand bien rneme on n'en partagerait
pas la nostalgie, des fulminations qui se sont tues - ou peu s'en faut.

Bernard et Monique COTIRET

Elisabeth LABROUSSE, Conscience et Conviction. Etudes sur le xvu' siecle. Parisi
Oxford, Universitas/The Voltaire Foundation, 1996. 17,5 x 25, vi-306 p., index.

De rhumanisme aux Lumieres. Melanges en l'honneur d'ElisabethLabrousse. Tex
tes recueillis par Michelle MAGDELAINE, Maria-Cristina I'ITASSI, Ruth WHELAN et
Antony McKENNA. Paris/Oxford, Universitas/The Voltaire Foundation, 1996.
17,5 x 25, xxii-746 p., bibliogr., index.

« Conscience et Conviction », sous cette forte alliteration, les editions de la Vol
taire Foundation ont reuni 21 articles d'Elisabeth Labrousse : 18 ont deja ete publies
dans des revues internationales de 1967 a 1992, 3 etaient jusqu'alors inedits, Ces
contributions sont regroupees en 4 grandes rubriques qui expriment fort bien les
diverses preoccupations d'E1isabeth Labrousse I: «Marginaux du xvn' siecle »,

«Le protestantisme francais du xvn" siecle », «Les freres ennemis: Bayle et
Jurieu », « Liberte de conscience ».

La premiere communication sert de reference aux valeurs defendues discrete
ment, mais fermement, dans l'ensemble de l'ouvrage, comme dans la carriere et la
vie de l'auteur. Nicolas Antoine, le marginal emblematique, est ne en Lorraine vers
1602. Son pere, paysan aise, lui permit de parcourir tout le cycle des etudes jesuites,
Mais au grand scandale des siens, i1 se convertit en 1623 au protestantisme. On le
retrouve etudiant en theologie a I'academie reformee de Sedan, puis a celle de
Geneve, En novembre 1630, il commence une breve carriere de pasteur reforme.
L'itineraire peut sembler banal, mais entre-temps, Antoine a decouvert le judai'sme.
Il ne peut plus cacher sa foi juive qu'il proclame hautement en 1632. Ses parois
siens, qui l'aiment bien, veulent croire qu'il s'agit d'un ephemere moment de
demence, Mais, echappant a leur surveillance, il se rend a Geneve, dans laquelle il
penetre au petit matin en invoquant le Dieu d'Israel., De l'hopital a la prison, ses
confreres pasteurs l'entourent pour le raisonner, le supplier, le menacer. Le debat fut
agite; quelqu'un emit l'hypothese, vite recusee, que, puisque le judai'sme etait auto
rise pour ceux nes de parents juifs, il n'etait pas totalement inconcevable d'admettre

1. En outre, il faut signaler la reedition de la seconde partie de la these d'Elisabeth
LABROUSSE, Pierre Bayle. Heterodoxie et rigorisme, Paris, Albin Michel (« Bibliotheque de
l'Evolution de l'humanite »), 1996.
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l'eventualite d'une conversion. Mais, finalement, Nicolas Antoine fut execute le
20 avril 1632: on l'avait baillonne pour qu'il ne scandalise pas le peuple par ses
blasphemes. II fut etrangle avant d'etre brule. E. Labrousse commente : « Si affreuse
que soit la cruaute d'une brute ou d'un sadique, elle est pourtant moins effrayante et
moins mysterieuse que celIe d'hommes de bonne foi et de bonne volonte, Le souve
nir de ce 20 avril 1632, a Geneve, de ce cortege de pasteurs en robe qui priait a
haute voix, tandis que Nicolas Antoine, baillonne, invoquait silencieusement Ie Dieu
d'Israel, pour qui il donnait sa vie, a de quoi faire trembler... » (p. 14)

De cette declaration decoulent tout naturellement les articles qui composent la
quatrieme partie du livre. L'auteur decrit la diversite des formes de la resistance
huguenote a l'abjuration. Elle reprend la comparaison entre 1685 et 1688, la triste
revocation de I'edit de Nantes, face a la Glorieuse revolution d' Angleterre. Non sans
provocation, E. Labrousse, contre Ie rigorisme des theologiens en general, et de Cal
vin en particulier, risque un ardent plaidoyer en faveur du nicodemisme, L'article
final, « Conviction et tolerance» se termine symboliquement par une ultime mise en
garde, une citation de Gabriel Bouttier qui previent : « La foi rend mechant : il faut
beaucoup d'amour pour la rendre acceptable. »

Plus que Nicolas Antoine cependant, Bayle et Jurieu, Jurieu et Bayle, ont mobi
lise l'attention d'E. Labrousse. Jurieu est envisage ici avec une certaine tendresse.
L'auteur refuse d'en faire I'auteur des fameux Soupirs de la France esclave qui
aspire apres la liberte. Seul un catholique, et probablement un catholique janseni
sant, possede une connaissance aussi poussee de I'histoire et des institutions de la
France medievale, Jurieu, seduit par les objectifs de I'ouvrage, a peut-etre une part
de responsabilite dans sa publication. Critiquant la centralisation absolutiste ainsi
que l'abaissement de la noblesse, les Soupirs sont proches de l'ideal de la monarchie
mixte, alors defendu autour de Fenelon, par I'entourage du due de Bourgogne. Les
Soupirs preconisent deja la convocation des Etats generaux et, a ce titre, ils connai
tront une vie posthume : les treize premiers memoires seront reedites en 1788, par le
pasteur Rabaut-Saint-Etienne, sous Ie titre: Les Vreux d'un patriote. Face a cette
gloire au-dela du tombeau, la defense de I'absolutisme par Bayle pourrait paraitre
bien depassee. E. Labrousse en dessine au contraire la profonde coherence. Pour
Bayle, la revocation n'est pas un acte despotique, mais une faiblesse de la monar
chie qui a cede devant les menaces d'Innocent XI et les intrigues des Assemblees du
clerge. Bayle sait que les adversaires les plus acharnes de la tolerance demeurent les
ecclesiastiques catholiques, et il continue a tout esperer d'un monarque assez puis
sant, a la maniere d'Henri IV, qui serait capable de leur imposer un compromis.
C'est deja, a l'aube des Lumieres, la quete du despote eclaire,

Derriere Bayle et Jurieu se profilent les images des protestants ordinaires. Toute
une serie de pastorales imprimees en Hollande donnent la tonalite du Refuge. Ces
pastorales font reference aux lois fondamentales du royaume, et y integrent allegre
ment l'edit de Nantes. Quelques auteurs envisagent meme l'edit comme un traite de
paix entre le roi et ses sujets protestants. Dans cette perspective, la revocation, rup
ture de contrat, dispenserait de toute obeissance, II ne s'agit pas la, pas encore, d'un
appel au soulevement, mais plutot d'une apologie de la resistance passive. Ces pas
torales oubliees permettent de mieux comprendre Ie passage du Refuge vers les
theories politiques contractuelles et la defense de la tolerance civile. Conscience,
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conviction, tolerance, c' est tout un itineraire du croire que propose cette judicieuse
retrospective.

De l'humanisme aux Lumieres, les amis et collegues d'Elisabeth Labrousse ont
reuni en son honneur un impressionnant volume de sept cent quarante-six pages, sur
lequel plane, evidemment, l'ceuvre de Pierre Bayle. Huit contributions envisagent
des « parcours de la reforme » du xvr" au XIX

e siecle. Huit articles sont consacres It
« la foi des reformes » du xvr au xvm"siecle, Marianne Carbonnier-Burkard y sou
ligne les particularites des «larmes reformees », toujours accidentelles, qu'elles
soient privees ou publiques, elles temoignent de I'exces du malheur. Geste
d'impuissance, reflexe incontrole, elles ne sont jamais grace de Dieu et n'ont ni
fonction purgatoire, ni fonction meritoire., Les «Refuges » donnent lieu It cinq
interventions qui evoquent, tour It tour, les Pays-Bas, Geneve, l'lrlande et I'Ame
rique du Nord. Dans ce demier cas, Jean Delumeau remarque combien le choix de
s'installer en Amerique est lie It l'esperance d'un prochain millenium. Le millena
risme anglo-saxon transforme, en Amerique du Nord, le combat contre le papisme
en une lutte contre la tyrannie : « L'age de la liberte se substituait It celui de la piete.
La cause de Dieu, c'etait la liberte, » (p.306) Sept «Figures» sont ensuite evo
quees, qui de Catherine Parr It Marie Huber et d'Edmond Richer It Cromwell, intro
duisent une large diversite. Sous le titre general, « Philosophie et litterature », quatre
auteurs traitent des influences, des filiations, des emprunts dans les debars savants
des xvr et xvu" siecles, tandis que Francois Lebrun etudie la facon dont le Diction
naire de Furetiere, vers 1680, presente les protestants.

Mais bien entendu, Pierre Bayle se taille une part de lion dans cet ouvrage :
19 articles, dont 6 analysent son « entourage» et 13 « sa pensee et son influence »,
lui sont consacres. Tous les auteurs rendent evidemment hommage aux travaux
pionniers d'E. Labrousse. Apropos de la critique du stoicisme dans le Dictionnaire,
Jacqueline Lagree conclut: «Dans le stoi'cisme Bayle n'a pas vu un grand systeme
susceptible de donner une impulsion, des concepts ou des principes It une philo
sophie modeme mais seulement un exemple-type d'un dogmatisme paien, »(p. 592)
Gianluca Mori reprend la question de I'attitude intime de Bayle entre foi et
atheisme, et souligne avec E. Labrousse combien le philosophe recuse une position
intermediaire et n'a aucun attrait pour le deisme : «A l'impossibilite d'un atheisme
speculatif, se substitue l'impossibilite d'une connaissance rationnelle de Dieu, et It
l'absurdite du comportement de l'athee succede desormais I'irrationalite' d'une foi
qui a egare tout fondement conceptuel et metaphysique, » (p. 609) Sans remettre en
cause l'apport de la pensee calviniste dans la formation culturelle de Bayle, si claire
ment et definitivement etabli par E. Labrousse, Lorenzo Bianchi souligne nean
moins le caractere «proprement asystematique, antinomique et continuellement
oscillant » de la pensee de Bayle, pour lequel ont egalement compte le cartesianisme
et la tradition libertine (p. 611). Les relations de Bayle avec les quakers sont envisa
gees par W. H. Barber. Antony McKenna aborde, It travers une serie d'articles du
Dictionnaire, l'attitude de Bayle It l'egard du jansenisme et des jansenistes qui
constituent pour lui «des interlocuteurs privilegies », Locke et Bayle, et leurs
conceptions de la tolerance sont etudies par Sean O'Cathasaig, Hume et Bayle par
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Gianni Paganini... Myriam Yardeni offre une contribution originale en s'interessant
11 Bayle historien. L'histoire est omnipresente dans son ceuvre, mais, selon les spe
cialistes, elle ne serait qu'un recit attrayant, etablissant au mieux les faits et les chro
nologies. M. Yardeni souligne l'injuste severite d'un tel jugement. Lorsque Bayle
parle des Juifs : «II decele clairement l'influence de circonstances historiques sur
leur caractere, influence qu'il transforme en une donnee quasi-structureIle.»
(p.564) Ce n'est pas d'un mauvais historien. De meme lorsqu'il evoque l'histoire
de France, 11 l'encontre de l'immense majorite des historiens catholiques de son
temps, il ne fait pas intervenir Dieu et la Providence. II n'y voit pas l'histoire d'un
nouveau peuple elu, Son grand heros demeure Michel de L'Hospital et il aime 11
repeter et citer la maxime du chancelier: «II faut que les edits s'accommodent aux
temps et aux personnes, et non pas les personnes et les temps aux edits. » Bayle se
comporte en veritable historien lorsqu' il etablit I'existence des violences religieuses
exercees en France contre les protestants. Pour cela Hubert Bost demontre combien
il sait utiliser des methodes et des registres differents : « [... ] il emprunte les voies
du requisitoire dans le pamphlet, celles du raisonnement dans l'essai philosophique
ou celIe de la patience dans le journal. » (p. 677)

En dehors de Bayle, les femmes occupent une place importante dans ce recueil.
Jacques Poujol nous raconte au jour le jour les tribulations d'une fille de pasteur,
qui, sous Mazarin, se refugie dans un couvent. La petite-fille reproche aux grands
parents protestants qui l'elevent, de ne pas la laisser jouer avec ses poupees, Appa
remment les religieuses sont plus permissives, ce qui pour le pere pasteur devient un
rapt diabolique. L'enfant a cede 11 « quelque lopin de sucre, quelque piece de confi
ture, de conserve de rose[...) », Roger Zuber presente Madame des Loges, femme de
lettres, releguee en Limousin car compromise dans les intrigues des partisans de
Gaston d'Orleans, dont le testament revele une haute spiritualite, Guy Bedouelle
dresse un portrait attachant de Catherine Parr, la derniere femme de Barbe-Bleue,
c'est-a-dire d'Henri VIII, et la compare 11 Marguerite de Navarre. Solange Deyon
rappelle la vie d'une femme savante, Anna-Maria Van Schurman (1607-1678), qui
passa une grande partie de sa vie 11 Utrecht et impressionna l'Europe entiere, avant
de rejoindre les partisans d'un etrange personnage, Jean de Labadie, ancien eleve
des jesuites, un temps proche des jansenistes, puis converti au protestantisme en
1650. Pasteur, il fut suspendu de son ministere en Zelande, parce qu'il refusait de
signer la confession de foi et la discipline des eglises francaises des Pays-Bas. Marie
Huber (1695-1753), presentee par Maria-Cristina Pitassi connait aussi quelques
deboires, lorsque, vers 1715-1716, elle se sent appelee, par voie sumatureIle, 11 pre
cher 11 Geneve, Le corps pastoral la meprise souverainement et sa famille se montre
consternee devant ses audaces. De 171911 1753, au sein d'une retraite dans la cam
pagne lyonnaise, elle semble se consacrer 11 la charite et aux bonnes ceuvres. Sa prise
de parole, ou plus exactement d'ecriture, se fait dans l'anonymat. La «religion
essentielle »qu'elle propose est bien faite pour deplaire 11 tous. Elle tente en effet de
concilier raison et sentiment, Bible et humanite. Elle choque aisernent Ie theologien
parce qu'elle asservit l'Ecriture 11 l'utilite morale. Mais elle ne convainc pas le
deiste, car elle ne recuse pas l'Ecriture,

Faute de pouvoir rendre compte de ces Melanges dans leur riche diversite, sou
lignons encore les exemples de coexistence 11 la base entre catholiques et protes
tants, theme cher 11 E. Labrousse, releves par Yves Krumenacker. Au-dela de cet
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inevitable foisonnement, se degage de ce volumineux volume un souffle commun,
compose d'erudition pointue, d'idees neuves et genereuses. E. Labrousse a eu
l'infini merite de replacer Bayle dans son contexte. Et, al'encontre du neopositi
visme qui regnait dans les annees 50, elle a donne une vision, certes critique, mais
tout compte fait, chaleureuse et favorable des theologiens calvinistes du XVII

e siecle.
Aux sources des Lumieres, elle a rencontre Ie christianisme.

Monique COTTRET

Robert POUJOL, Basville, roi solitaire du Languedoc, intendant aMontpellier de
1685 a1718. Paris/Montpellier, Presses du Languedoc, 1992. 15,5 x 24, 332 p.,
bibliogr., index.

Pour Saint-Simon, Nicolas de Lamoignon de Basville fut Ie tyran du Languedoc.
Dans la memoire protestante, il demeure Ie bourreau des Cevennes, I' adversaire
acharne, zele et cruel des malheureux camisards. Robert Poujol n'a pas entrepris une
rehabilitation, mais il a mis ses connaissances d'ancien prefet au service d'un de ses
devanciers. II a voulu comprendre un serviteur du Roi-Soleil et a done suivi avec
une louable objectivite l'itineraire de son personnage de 1648 a1724. Son education
par les jesuites correspond parfaitement a celIe de son milieu, cette ancienne
noblesse de robe, connue et respectee au Parlement de Paris, souvent proche des
devots, Un voyage en Italie en 1669 vient achever sa formation selon la volonte
eclairee de son pere Ie premier President de Lamoignon. La carriere de Basville est
protegee par Louvois : son frere aine avait quant alui joue la carte Colbert, strategic
familiale tres offensive, Ie clan ne pouvait perdre. Installe en 1670 conseiller au Par
lement, Basville se marie en 1672 aune demoiselle de Chalucet de brillante ascen
dance et de solide fortune. De 1673 a1681 notre homme est maitre des requetes: il
participe a la victoire de Turckheim et reve peut-etre momentanement de gloire
militaire. Mais intendant de Poitou en 1682, il devient en 1685 intendant en Langue
doc, et ne quittera ce poste qu' en 1718, sans meme avoir fait de sejours versaillais.

Bien entendu la lutte anti-protestante s'accentue apres la revocation, Basville sur
veille sans indulgence les nouveaux convertis. Apartir de 1702 la guerre civile
contre les camisards mobilise toute son energie. Ces episodes sont bien connus,
mais R. Poujolles situe a l'interieur de l'ceuvre administrative de l'intendant. Car
Basville a ete un grand batisseur, On peut en effet proner la politique de la terre bnl
lee et s'interesser ala restauration des vestiges antiques (pont du Gard et Maison
carree) et developper l'urbanisme de Montpellier (construction de l'arc de triomphe
et premier amenagement de la promenade du Peyrou). Tres symboliquement, Bas
ville attend pour quitter son intendance que la statue equestre de Louis XIV soit his
see sur son piedestal, Ainsi s'acheve la carriere exemplaire d'un grand commis.

Monique COTTRET
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Jean-Michel BOEHLER, Une societe rurale en milieu rhenan : la paysannerie de la
plaine d'Alsace (1648-1789), 3 t. Strasbourg, Presses universitaires de Stras
bourg, 1994. 16,7 x 23,7, 2473 p., bibliogr., index.

L'imposante these de Jean-Michel Boehler (2000 pages de texte sans compter
l'enumeration des sources, la bibliographie, et les annexes) ne manque pas d'ambi
tion; en effet, meme si elle delaisse volontairement les collines viticoles et les val
lees vosgiennes, elle vise neanmoins a embrasser la paysannerie de la plaine
d'Alsace dans tous ses aspects et pendant largement plus d'un siecle, de la fin de la
guerre de Trente Ans ala Revolution francaise: elle s' autorise meme adonner quel
ques coups de projecteur un peu au-dela: en bref, sans trop I'avouer, elle tend a
reprendre les aspirations et les buts de ce que ron nommait, i! y a quelques annees,
une « histoire totale » (ou « globale »); en plus, elle y mele une sympathie pour les
hommes qui lui donne par ailleurs beaucoup de charme et de chaleur.

Pour satisfaire parei! projet, I'auteur dispose de nombreuses qualites qu'il sait
bien mettre en ceuvre. D'abord, une connaissance parfaite, mais egalement critique,
des problematiques de ses predecesseurs; il les reemploie avec beaucoup de jus
tesse, de mesure et de maitrise en sachant les appliquer et les adapter aux sources
dont il dispose, aleur variete et aleurs particularites locales. Ensuite, une attitude
prudente face aI'echantillonnage force sur lequel il est oblige d'operer en raison des
lacunes documentaires, ce lot commun de I'historien « modemiste », meme s'il tra
vaille pour l'essentiel sur Ie XV111

e siecle; d' ou des conclusions prudentes bien que
fermes, exprimees au conditionnel plus qu'a I'indicatif. Enfin, et ce n'est pas Ie
moindre merite de I'ouvrage, surtout lorsqu'on Ie compare a des tentatives ante
rieures qui stratifient les differents aspects d'une societe regionale ala facon des
couches d'un bassin sedimentaire a tectonique calme, une volonte d'etablir a tout
moment des relations entre ces aspects, d'apprehender les actions et interactions qui
se nouent et se denouent des uns aux autres (sans oublier leurs variantes locales), en
bref de restituer autant que faire se peut, une evolution, resultat d'un echange
complexe ou les notions d'infrastructure et de superstructure perdent beaucoup de
leur signification. A ce propos, la table des matieres est trompeuse dans la mesure
ou elle parait justement decouper en tranches bien ordonnees et bien etanches tous
ces aspects de la paysannerie alsacienne, alors qu'a I'interieur des chapitres parti
culiers qui leur sont individuellement consacres, l'influence exercee par chacun des
autres sur celui qui y est specialement etudie, est sans cesse presente, evoquee et, si
possible, pesee. II en resulte une masse impressionnante d'informations plus ou
moins correlees entre elles, de reflexions sur les rapports entre les differents
domaines et sur les specificites du puzzle alsacien, qui sont un des atouts majeurs de
ce travail eminemment consciencieux et bien ordonne.

L' ampleur des donnees manipulees et des articulations decouvertes finit par poser
a l'auteur des problemes fondamentaux d' interpretation; il en est d' ailleurs
conscient lorsqu'il compare ce qu'il met au jour ace que ses predecesseurs ont
affirme dans telle ou telle etude ponctuelle ou telle ou telle tentative de synthese: il
n' elude certes pas la confrontation; on regrette neanmoins qu' il ne s' efforce pas (ou
ne se risque pas?) assez a elaborer une construction qui lui soit propre. C'est
d'abord vrai au niveau de la problematique: bien qu'il note une augmentation de la
production par intensification des pratiques culturales, il ne voit pas que ses consta-
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tations, ne s'integrant pas dans la vision heritee du XVIII
e siecle et sans cesse reprise

par les historiens d'une revolution agricole par la « grande culture », remettent en
cause cette notion de revolution agricole ou au moins conduisent alui donner un
sens sensiblement different; de meme, il voit mal que l'assimilation de la censive a
une emphytheose est, comme la distinction entre proprietes eminente et utile, le fruit
d'une reinterpretation de concessions dont on ne comprend plus ou dont on rejette la
signification traditionnelIe; en consequence, il est done vain de se demander s'il
faut « voir dans cette emphytheose de fait un heritage du passe ou un indice de
modernite » (p. 558), puisque, malgre les apparences, il s'agit de tout autre chose;
car, malgre des clauses similaires, elle s'inscrit dans un reseau relationnel original.
Pourtant, l' auteur est conscient que tout son travail conduit aun demantelement de
concepts usuels; il tente par exemple de distinguer, maladroitement a notre avis,
propriete et possession, mieux; il pressent la relativite des definitions juridiques des
amodiations, lorsqu'il ecrit que« l'idee qu'on se fait de la tenure et qu'on cherche a
faire admettre par le proprietaire l' emporte sur Ie caractere formel du droit de pro
priete » (p. 583).

La question est desormais de savoir ce qui l'empeche d'exploiter afond ce qu'il
devine, en un mot son manque d'audace. D'abord sans doute la trop vaste etendue
qu'il a voulu donner ason etude; elle ne lui laissait pas assez de loisir pour creuser
les aspects conceptuels des interpretations qu' il manipule; peut-etre aussi la reprise
implicite d'une logique traditionnelIe; dans ce domaine, la volonte de decouvrir une
«cause determinante » est symptomatique. Constatant apres beaucoup d'autres
«des mortalites sans cherte et des chertes sans mortalite », il en conclut qu'« il
convient de chercher une autre (c' est nous qui soulignons) explication aux acces de
mortalite, qui, au XVIII

e siecle, restent assez nombreux et violents » (p. 478). Et il
ajoute un peu plus loin que « le veritable (c'est nous, anouveau, qui soulignons)
fleau est moins la famine elle-meme que la contagion que facilitent l'insalubrite et
la disette » (p. 479). II n'envisage done dans le premier cas qu'une substitution (et
non une complexification) de l'explication, et dans le second qu'une ventilation
entre un facteur dominant et des facteurs secondaires (et non un ensemble agissant
en tant que tel). Mais pouvait-il tout faire? Sans doute pas, et on aurait mauvaise
grace ale lui reprocher; en revanche, on aimerait, en raison meme du savoir qu'il a
accumule sur les paysans alsaciens et des comparaisons qu'illui a permis, qu'il se
penchiit maintenant sur ces problemes de conceptualisation et de processus de pen
ser, non pas tant pour s'en liberer que pour les depasser et ainsi faire aussi progres
ser nos connaissances, comme il vient de le faire en nous livrant autant de pre
cieuses et irremplacables informations sur les paysans de la plaine d' Alsace entre la
guerre de Trente Ans et la Revolution francaise.

Hugues NEVEux

Michel BLAY, Les «Principia» de Newton. Paris, Presses universitaires de France,
1995. 11,5 x 17,5, 124 p., bibliogr. (« Philosophies »,62).

Presenter de facon claire et simple, avec un minimum de mathematiques, nne
pensee aussi rigoureuse que celIe de Newton est un defi que peu d'historiens des
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sciences seraient en mesure de relever. Michel Blay s'en tire de facon admirable en
un peu plus de cent pages. Grace a lui, tout lecteur, qui s'interesse a la revolution
scientifique du xvn' siecle, pourra desormais s'initier au contenu et a la portee des
Philosophiae natura/is principiamathematica. Pam en 1687, cet ouvrage rappelle le
titre des Principia phi/osophiae de Descartes qu'il modifie en profondeur par l'ajout
des mots mathematiques a celui de principes et naturelle a celui de philosophie.
Premier veritable traite de mecanique rationnelle, les Principia de Newton sont a la
fois l'aboutissement de la geometrisation du mouvement des graves commencee par
Galilee et le coup d'envoi de la physique dite aujourd'hui classique par opposition a
la physique posteinsteinienne.

Le premier chapitre du livre de M. Blay presente les grandes etapes de la phy
sique immediatement anterieure a I'eeuvre de Newton. Les deuxieme et troisieme
resument l'essentiel du travail proprement newtonien tandis que le quatrieme et der
nier chapitre montre comment la synthese des Principia a ete rapidement modifiee
par le calcul infinitesimal.

La science newtonienne n' aurait pas ete possible sans la mathematisation du
mouvement, qui debute au XIV

e siecle avec William Heytesbury, Thomas Brad
wardine et Nicole Oresme, et prend son essor avec Galilee dont les Discours sur
deux sciences nouvelles paraissent en 1638 a Leyde. La premiere de ces sciences
traite de la resistance des materiaux mais ne connaitra une reelle extension qu'un
siecle plus tard. La seconde, celle qui passionnera Newton, est l'etude des mouve
ments rectilignes uniformes et uniformement acceleres ainsi que leur composition
dans la trajectoire des projectiles, Galilee resumera les resultats de sa recherche dans
deux lois celebres: la premiere declare que tous les graves tombent a la meme
vitesse quel que soit leur poids et que la distance du point de depart s'accroit en rai
son du carre du temps ecoule: la seconde determine la trajectoire d'un projectile
comme une parabole et montre que cette courbe resulte de l'independance du mou
vement uniforme horizontal et du mouvement vertical naturellement accelere. Pour
arriver aces resultats, Galilee devait transformer les interpretations traditionnelles
du mouvement fondees sur la distinction aristotelicienne entre le mouvement dirige
vers un lieu dit naturel (Ie centre du monde pour la terre, la sphere celeste pour Ie
feu) et le mouvement violent (celui qui ne se produit que sous I'application d'une
force exterieure au mobile, comme Ie trajet d'un boulet de canon). Ce faisant, Gali
lee mettait fin au cosmos hierarchise et Ie remplacait par un univers homogene regi
par les memes lois sur la terre comme au ciel. Encore fallait-il degager Ie principe
d'inertie et engager la reflexion sur la piste qui allait mener a la mathematisation de
la force centrifuge, definie par Huygens, et la force centripete, que Newton calquera
sur la premiere a la lurniere de son hypothese de la gravitation universelle. M. Blay
analyse l'apport de Descartes a cette problematique et il montre comment et de
combien Newton le depasse.

Le deuxieme chapitre presente une vue d'ensemble des Principia dont la redac
tion debute en 1684 a l'occasion d'une visite de I'astronome royal, Edmund Halley,
qui demanda a Newton quelle serait la courbe qui serait decrite par les planetes en
supposant que la force d'attraction vers Ie solei! soit inversement proportionnelle au
carre de leur distance de celui-ci. Newton repondit qu'il avait deja fait Ie calcul et
que la courbe serait une ellipse. Halley I'engagea a mettre sa preuve par ecrit et
quelques mois plus tard, il recevait le volumineux manuscrit des Principia. Le prin-



COMPTES RENDUS 139

cipe de l'inertie y est clairement exprime : « Tout corps persevere dans son etat de
repos ou de mouvement rectiligne uniformeamoins que des forces imprimees ne le
contraignentachangerd'etat. »C'est la premiere « loi de Newton », qui est comple
tee par la deuxieme : « Le changement du mouvement est proportionnelala force
motrice imprimee et se fait suivant la droite par laquelle cette force est imprimee, »
Pour nos manuels de physique contemporains cette loi se lit:

F = rna ou F = md2xldr,

mais Newton n'etait pas alle si loin et M. Blay donne une explication succinctedes
raisons qui nous amenent avoir dans la force motrice imprimee des Principia une
impulsion plutot qu'une force, au sens moderne du terme.

Le troisiemechapitreentre dans le style deductifet la constructionmathematique
de l'argumentation newtonienne. Les demonstrations des Principia s'appuient sur
des figures qui sont la clef de l'intelligibilite de la solution proposee et non de
simples diagrammes servant seuIementaillustrer le raisonnement. Un exemplepar
ticulierement eloquent est la Propositionl-TheoremeI du Premier Livre, grace a
laquelle Newton demontre que la force de la gravitationqui s'exerce sur une planete
l'entraine dans un mouvement curviligne autour du corps central. La difficulteetait
de taille puisque Newton devait rendre compte d'une action continue alors que la
force imprimee etait concue comme s'exercant sur le modele discontinu de la per
cussion ou du choc. M. Blay resume clairement la demarche de Newton et en fait
tres bien saisir I' originalite.

Le quatrieme chapitre s'adresse aun probleme que les commentateurs anglo
saxons de l'oeuvre de Newtonnegligent trop souvent, celui de la metamorphose que
la theorie de la gravitation universelle a subi en raison de l'introduction du calcul
differentiel et integral de Leibniz ainsi que la mise en place d'algorithmes, c'est-a
dire des procedures simples et bien reglees, grace aPierre Varignon. Le nouveau
calculleibnizien, elabore par Jean et Jacques Bernoulli, sera mis ala porteede tous
les savants par le marquis de l'Hospital dans son traite de 1696,Analysedes infini
ment petits pour I'intelligence des lignes courbes. La mecanique du xvnr siecle ne
reviendra pas sur les lois de Newton mais l'introduction de nouvelles procedures
mathematiques ne saurait etre qu'affaire de langage. Elle s'accompagne d'une
refonte conceptuelle basee sur la construction et la mise en avant des concepts de
vitesse et de force acceleratrice dans chaque instant. La contributionde Varignon est
particulierement significative acet egard et M. Blay souligne, ajuste titre, son tra
vail d'algebrisation et son elaboration des concepts cinematiques necessaires pour
etudier les forces centrales dans le cas des mouvements rectilignes.

Admirable par son souci de clarte, ce petit livre offre un fil d' Ariane atous ceux
qui aimeraient se renseigner sur Newton mais ont craint jusqu'a cette date de se
perdre dans un dedale de demonstrations mathernatiques abstruses.

William SHEA
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Inventing human science. Eighteenth-century domains. Ed. by Christopher Fox,
Roy PORTER, and Robert WOKLER. Berkeley / Los Angeles / Londres, University
of California Press, 1995. 16 x 23,5, xiii-357 p., index.

L'invention de la science de 1'homme? De Hume a Barthez, le XVIII
e siecle ambi

tionne de fonder dans la methode experimentale un concept unitaire de la « nature
humaine », Le titre fait echo a une reforme epistemologique et suggere, peut-etre a
tort, une rhetorique des origines dont on abuse souvent en histoire des sciences.
L'ensemble de cet ouvrage magistral n'y sacrifie pas. On ne trouvera dans cette
serie d'etudes egalement passionnantes ni recit des fondations ni prise de parti pour
le discontinuisme foucaldien, mais le deploiement organise d'un theQ:te dont les
variations n' obeissent pas a la logique des disciplines modernes. En detournant de
son sens une expression de Phillip Sloan, ce livre aurait pu s'intituler « Le Labora
toire de la nature humaine » pour temoigner a la fois de la coherence d'un projet de
connaissances, de son mode de resolution empirique et de sa vraie complexite.

Nonobstant done quelques titres de chapitres evoquant des savoirs dorenavant
sanctionnes, l'anthropologie, la psychologie, l'economic politique, la categoric de
« nature» de I'homme fournit une cle d'intelligibilite globale pour 1'approche histo
riographique des sciences morales et de la problematique naturaliste qui domine le
Siecle des Iumieres. Trop d'images modernistes s'attachent a cette notion. On ne
peut pas visiter le XVIIIe siecle, remarque Christopher Fox, avec une carte universi
taire actuelle. L'epoque se caracterise d'ailleurs par le systeme d'auteurs individua
lises et ignore la division du travail intellectuel qui marquera si bien l'emergence
ulterieure des specialites. La « nature humaine » a certainement une validite episte
mologique mais elle a surtout une realite fonctionnelle, communicationnelle. Dans
ce cadre d'enquete, un petit nombre de postulats garantit l'avenement terrestre de la
figure de I'homme. Issu de la revolution philosophique ouverte par Bacon, Des
cartes, Locke et Newton, le premier de ces principes affirme qu'il faut traiter des
affaires humaines comme de choses naturelles, en tant que la science de I'homme
concerne les qualites de notre nature, ses actions, passions, langage ou sociabilite
native, sans faire d'autres hypotheses sur le dualisme substantiel de l'ame et du
corps. La science de l'homme du XVIIIe siecle est une phenomenologie, non une
metaphysique.

L'historiographie des idees fait courarnment la part belle aux materialistes du
XVIII

e siecle parce que le mouvement de la modemite identifie I'emancipation de
l'homme ala secularisation des etudes et au « desenchanrement » du monde. Or, la
« laicisation » du regard porte sur les ceuvreshumaines est un effet de longue duree
- et derive - plutot qu'un projet conscient des acteurs scientifiques, Le privilege
des Philosophes, critiques de I'etat social, des prejuges religieux et de I'arbitraire
des princes, est ici relativise et surtout situe par rapport a d'autres auteurs dont la
pensee illustre les tensions du temps: Montesquieu, Linne, Buffon, Adam Smith,
Adam Ferguson... La naturalisation de 1'homme apparait apres coup comme une
perspective objectivante de ce qu'est l'homme, de ce qu'il peut et doit faire pour
acceder a sa plus parfaite expression. Face a 1'univers mecanique des choses, la spi
ritualite de 1'homme s'inscrit dans la duree de la civilisation et accede ainsi a l'his
toire. C'est dans cette trajectoire que Ie naturalisme est devenu un mode explicatif
general.
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L' etre de I'homme, de la femme, leurs actions individuelles et leurs comporte
ments collectifs sont en quelque sorte mis adistance. Affirmer que l'homme est de
ce monde, abandonner la recherche de l'homme aI'etat de nature au profit de la loi
de l'homme selon la nature, n'est pas jouer, comme on le croit souvent, d'un parti
pris reductionniste, C'est au contraire chercher, a leur niveau d'evolution propre,
comment les conventions sociales rencontrent la loi naturelle, comment les actes
apparemment les plus arbitraires ou les moins soumis ades determinismes phy
siques obeissent eux-memes ades regularites, ades schemes qui ont force nomolo
gique. La notion de «rapports », rapports du physique et du moral, de l'individu a
son groupe, de l'origine a la destinee future, etc., resume l'enjeu du siecle. La
science de I'homme emprunte aux sciences de la nature ses outils methodologiques
et analytiques: l'observation et la generalisation inductive, la comparaison et la
classification, mais elle ajoute de son propre fonds en definissant l'homme par la
perfectibilite d'espece. Le XVIII

e siecle ignore, pour cette bonne raison, la division
topique de la nature et de la culture ou le debar, plus tardif, de l'heredite et de
l'acquis. Nature et nurture coincident. «L'art lui-meme, dira Adam Ferguson, est
naturel al'homme. » Passible d'un regard naturaliste, l'homme est decrit comme un
animal voue al'etat de societe, inscrit dans les ages d'une civilisation qui se deve
loppe en vertu du changement de mode de subsistance, depuis le chasseur sauvage
jusqu'au commercant de l'etat moderne. La zoologisation de l'homme n'epuise pas
sa vocation adevenir le maitre et possesseur de la terre. Produit de I'histoire, cet
animal paradoxal a done des taches terrestres indeclinables : illui appartient d'orga
niser le monde ason avantage selon l'adage baconien: savoir, c'est pouvoir.

Ainsi, le naturalisme fournit un principe d' ordre qui permet a son tour de
comprendre un autre postulat de cette science des Lumieres : le savoir sur l'homme
est un savoir moral, qui extrapole du jugement de fait au jugement de valeur, sans
distinguer le fait descriptif de la decision evaluative. La moralite, la forme des insti
tutions doivent toujours s'accorder avec la physiologie, avec les passions inscrites
au creur des hommes, avec la geographie des lieux qu' enrichit la toute-puissante
theorie des climats. On s' etonne souvent de ce telescopage du protocole empirique
et du verdict axiologique, de la confusion entre description et prescription, parce que
nous vivons mentalement cette coupure inaugurale nee au XIX

e siecle et qui a si bien
contribue al'image d'une science objective et toute de froide lucidite. Cependant, le
Siecle des lumieres cultive le militantisme. II s'agit de reformer l'homme, d'acceder
ala liberte en guidant la decision pratique, de dire les connexions causales pour ser
vir l'action emancipatrice, Cela vaut pour la medecine, l'economie, la science du
gouvernement. Hume n'est pas le seul a vouloir etre le Newton des sciences
morales. Tous les grands auteurs se proposent de degager les chaines obscures qui
relient l'homme ason milieu d' existence, asa communaute, ason passe... en vue de
l'avenir. Cette confusion entre fait et norme, que nous jugeons retrospectivement
prejudiciable al'exercice d'une science sereine et autonome, apparait constitutive
d'une morale et d'une politique secularisees. On la verra reconduite dans la plupart
des etudes de ce recueil. Le regard moralise qu' on jette sur les choses humaines
parait consubstantiel a I'ethique rationaliste cultivee par les grands theoriciens du
XVIIIe siecle. La pragmatique des ceuvres est liee a leur intention, notamment la
constitution d'une «histoire naturelle des societes humaines » propre amaintenir ou
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assurer I'hannonie entre les individus et les differents corps professionnels et eta
tiques.

Par les themes abordes et par la salutaire reflexivite mise en ceuvre dans la plupart
de ces essais, Inventing human sciencedoit ouvrir son audience, au-dela du lectorat
dix-huitiemiste, vers I'ensemble des chercheurs en histoire des sciences sociales. Ce
livre modifie a bien des egards I'image banalisee du siecle des philosophes. En
montrant notamment le lien architectonique qui unit les sciences morales et les
sciences naturalistes dans la recherche d'un « ordre naturel » uniforme, il offre un
principe chronologique de premiere importance pour la periodisation de ce genre
savant. En rneme temps, les auteurs ont evite I'anachronisme qui s'attache a bien
des lectures retrospectives de l'histoire « pre-disciplinaire » des sciences humaines.
lIs ont rendu au passe sa rationalite relative, sans souscrire a I'idee d'un « esprit»
d' epoque fige dans ses principes et sans surfaire la portee du mouvement philo
sophique. C'est une lecon de methode dont tous les specialistes des Lumieres mesu
reront l'importance.

Claude BLANCKAERT

Nicolas Freret, legende et verite. Collogue des 18 et 19 octobre 1991, Clermont
Ferrand, textes reunis et presentes par Chantal GRELL et Catherine VOLPILHAC
AUGER. Oxford, Voltaire Foundation, 1994. 17,6 x 24, 215 p.

Ce livre va enfin pouvoir mieux faire connaitre le personnage, mais surtout
l'ceuvre de N. Preret, historien, erudit et secretaire de I' Academic des inscriptions et
belles-lettres, dont la production marquera la premiere moitie du XVIII' siecle,

Ce recueil de communications se presente en effet d'abord comme un outil de tra
vail, avec la recension (inedite et tres utile en I'absence d'eeuvres completes editees
de maniere critique et exhaustive) par Chantal Grell des travaux de N. Freret, princi
palement constitues de communications a l'Academie. Par ailleurs, le volume se
clot par la publication, en appendice, de quelques lettres de N. Freret, en particulier
d'une etude consacree a l'ceuvre de I'un de ses maitres, Boulainvilliers. Enfin,
Catherine Volpilhac-Auger consacre a I'inscription de N. Freret dans son temps et
les debars qui y avaient cours une etude instructive et precieuse pour restituer les
enjeux du colloque.

La suite du livre, I'ensemble des communications du colloque, offre une illustra
tion de la diversite des interets et des travaux de l'erudit. Des principes methodolo
giques dont ils temoignent (C. Grell, «N. Freret, la critique et I'histoire ancienne »)
a la chronologie (B. Barret, « Nicolas Freret chronologiste » et C. Larrere, « Freret
et la Chine: du philosophique des langues a I'historique de la chronologie »), des
recherches sur I'origine des peuples (1.-1. Tatin-Gourier, « Les recherches de Freret
sur I'origine de la nation francaise », G. Stenger, « Freret, Maffei et I'origine des
anciens peuples de l'Italie ») ala reflexion sur les langues (D. Droixhe, « Impasse
du commerce: Freret linguiste» et C. Larrere dans I'article deja cite), des enjeux
d'une etude sur l'Egypte (M. Sartori, «L'impossibilite de l'histoire chez Preret ») a
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son eventuelle redaction d'une oeuvre libertine (M. Benitez « La composition de la
Lettre de Thrasybule a Leucippe »), l'eventail des sujets traites par N. Freret, la
variete de ses preoccupations nous font entrevoir sa vaste erudition et sa modernite,
bien souvent soulignee par les commentateurs. L'interet de ce livre vaudrait deja par
cet apercu de sujets, comme un releve des questions symptomatiques d'une epoque
charniere,

Mais ce recueil offre davantage. Se dessinent en effet au cours des articles et des
communications les lignes de force qui structurent l'ensemble des sujets traites par
N. Freret, C'est cette unite de l'eeuvre qui rend la lecture de Freret si interessante
pour ressaisir et comprendre de l'interieur, dans ses developpements vivants, l'ave
nement du Siecle des lumieres.

Le premier souci constant de N. Freret, dans toutes ses recherches, aura ete
d'affirmer la possibilite meme d'une histoire erudite, critique des epoques
heroiques, et ce contre le pyrrhonisme ambiant represente jusqu'a l' Acadernie.
Alors que I'histoire moderne venait juste, avec Mabillon, de se doter d'une
methode, Ie pyrrhonisme ne se prive pas de remettre en cause l'etude d'epoques et
de societes, qui n'ont guere laisse comme traces que des documents relevant plus de
la fable que d'outils utilisables par une quelconque diplomatique. N. Freret se donne
comme but d'en affirmer la possibilite.

Cette preoccupation critique, et partant methodologique, C. Grell l'etudie a partir
des travaux de Freret consacres a l' Antiquite greco-latine, B. Kriegel repere cet
enjeu critique dans le cadre de ses etudes chronologistes, M. Sartori dans l'etude de
la question, precise et pointue, des commentaires successifs de Boulainvilliers,
N. Freret et Voltaire d'un passage d'Herodote concernant l'Egypte et le lent
controle des crues du Nil. C. Larrere quant a elle essaie de retracer les tentatives de
N. Freret pour renover de maniere critique aussi bien, et successivement, l'etude de
la langue chinoise et celle de la chronologie.

N. Freret a ainsi, dans des domaines tres varies, mis en ceuvre une methode cri
tique qui lui permet, a partir d'une analyse des sources les plus proches du fait a etu
dier, d'affirmer la possibilite d'une etude des temps obscurs. L'alternative n'est plus
entre Bossuet et Bayle ou Hardouin, entre l'esprit de systeme et le pyrrhonisme.

Est-ce a dire que N. Freret soit pour autant arrive a la fois a constituer une
methode nouvelle, et a etablir une ecole historique francaise ? Non, car dans le
meme temps C. Grell note bien ce qui separe N. Freret de L. de Beaufort. Par ail
leurs, B. Kriegel a mis en evidence ce qu'elle a appele « la defaite de l'erudition »,
N. Freret, au-dela de ses acquis epistemologiques et methodologiques, n'est pas
arrive a ancrer en France l'exercice d'une histoire critique et erudite. II est vrai que
l'Encyclopedie et une pensee de l'avenement progressif de la raison recouvriront en
France les avancees qu' avaient pu faire aussi bien Freret que Mabillon. Fontenelle
et Voltaire ont efface Freret, peut-etre en partie du fait de ses propres lirnites.

Mais il est un autre aspect de N. Freret auquel il faut etre attentif, sous peine de
ne voir en lui qu'une impasse de l'historiographie francaise du XVIII

e siecle, Cette
seconde grande dimension de son ceuvre, nombre des communications que nous
avons deja citees la mentionnent comme une autre face inherente aux travaux de
l'academicien, II s'agit de la critique qu'il entreprend de l'esprit de systeme, et plus
particulierement de la demythification des origines. M. Sartori note d'ailleurs ce
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balancement de la critique de Freret, qui doit «vaincre d'une part l'orthodoxie
aveugle et l'esprit de systeme, d'autre part les tentations aisees du pyrrhonisme ».

Pour que l'histoire soit vraiment possible, et non plus simplement l'etude de
« perspective genealogique » (D. Droixhe), il faut que le principe de l'origine ait ete
mis amal : l'histoire ne sera plus alors uniquement recherche d'origine legitimante
et heuristique, mais dechiffrernent de la verite de chaque fait, de chaque periode pris
en tant que tels. Or c'est ce aquoi vont aboutir nombre de travaux de N. Freret.
Cette critique du mythe des origines, D. Droixhe le retrouve dans les travaux de Fre
ret linguiste, qui resistent aux «perspectives genealogiques ». 1.-1. Tatin-Gourier
analyse l'etude critique que l'academicien fait des origines de la nation francaise,
G. Stenger se penchant sur celIe concernant les peuples de l'antiquite italienne; le
debar l'opposant a Newton, concernant les etudes chronologistes de ce demier,
revele, selon B. Kriegel, un enjeu biblique, et done la aussi une critique d'une vision
religieuse de l'origine. C'est egalement ce que constate C. Larrere, lorsqu'elle eta
blit que ses ecrits concernant la Chine, et son evolution d'une etude de la langue
vers une attention accordee a la chronologie, denotent une critique du figurisme et
de son unification, religieuse, de l'histoire dans une origine unique.

Ainsi, l'ensemble des travaux de N. Freret souligne la double dimension de la cri
tique au xvm' siecle, sur laquelle n'ont pas manque de jouer les tenants de l'ortho
doxie : la critique, si elle comprend une part negative, destructrice des mythes des
origines, n'en permet pas moins l'edification d'une methode capable de ressaisir la
verite des faits historiques. Le titre du recueil reprend d' ailleurs, comme nombre de
communications, ce double aspect: c' est en detruisant les legendes, en combattant
l'esprit de systeme que Freret peut rechercher la verite et la constitution d'un sys
teme hermeneutique, resultat de l'erudition historique et critique.

La diversite des centres d'interet de Freret n'est pas Iemoindre charme de la lec
ture de ses travaux, et ce livre, grace a la pluralite de ces ouvertures, permettra
desormais d'en faciliter l'acces et la frequentation.

Nicolas PIQUE

Graham GARGETI, Jacob Vernet, Geneva and the Philosophes. Oxford, Voltaire
Foundation, 1994. 16 x 24, xx-588 p., bibliogr., index [« Studies on Voltaire
and the eighteenth-century », 321).

Bienheureuse Angleterre OU la Voltaire Foundation se permet d'editer luxueuse
ment des textes aussi minutieusement erudits que celui de Graham Gargett. Avec
une infinie patience, I' auteur soupese les temoignages recueillis dans les ceuvres et
les correspondances des pasteurs de Geneve et des Philosophes pour reconstituer, au
plus haut niveau de probabilite, l'histoire de leurs amities et de leurs polemiques, II
a choisi de dresser, parmi ces figures de pasteurs, celIe de Jacob Vernet (1698
1789), connu pour son vaste traite d' apologetique, le Traite de la verite de la reli
gion chretienne, et pour sa participation al'edition de L'Esprit des lois. Si G. Gar
gett vivait aParis, il n'etlt pas manque d'intituler son ouvrage : « Geneve au regard de
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I'autre », tic de langage qui, dans Ie cas, aurait ete pardonnable. II s'agit, en effet,
dans toute cette histoire, de decrire comment Geneve, son «clerge » et son
patriarche, Vemet, sont vus par Voltaire, D' Alembert et Rousseau et comment ils se
defendent de ce regard aigu, souvent mechant, parfois tendre, s'il s'agit du demier.

Contre les pasteurs de Geneve et singulierement contre Vemet, qui a cherche a
entrer dans ses bonnes graces, Voltaire nourrit un triple grief. D'abord, ils defendent
la memoire de Calvin qu'il execre pour son intolerance. Ensuite, ils s'opposent a
I'introduction du theatre a Geneve. Enfin ils dissimulent leur virage au socinianisme
en affectant de rester fideles ala foi de leurs peres: Ie grand reproche est lache, Ver
net et ses collegues ne sont que des hypocrites. (Reproche que Voltaire redouble, a
I'endroit de Vemet, en repandant sur lui un melange adroit de medisances et de
calomnies.) Les pasteurs de Geneve furent d'autant plus mortifies que les critiques
de fond de Voltaire furent diffusees dans toute I'Europe grace a I'article « Geneve »
de I'Encyclopidie, OU D'Alembert insistait sur l'infidelite genevoise a plusieurs
articles fondamentaux de la foi chretienne : la divinite de Jesus-Christ, l'etemite des
peines de I'enfer, la necessite de la Revelation. Acet article, la reponse de la compa
gnie des pasteurs fut digne, mais pale. C'est Rousseau qui defendit Ie mieux Geneve
contre les Francais : l'austerite calviniste est consideree par lui comme un bien de
famille et une tradition nationale, un rempart salutaire contre les dangers de
I'influence francaise, Cependant, la publication de I'Emile et du Contrat social
embruma les relations des Genevois avec Jean-Jacques. Tout en Ie menageant, ils
regretterent qu'il abandonnat Ie christianisme pour la simple religion naturelle.

La grande utilite du volume de G. Gargett est la precision de cette reconstitution.
II est utile de la completer par Ie recours a un volume plus ancien du meme auteur:
Voltaire and Protestantism (Oxford, Voltaire Foundation « Studies on Voltaire »,
188, 1980) ou se trouve eclairee la relation ambigue de Voltaire au protestantisme,
forme du christianisme plus raisonnable que Ie ridicule catholicisme, mais viciee par
son moralisme intolerant et son attachement a Calvin. Plus synthetique, Ie volume
de 1980 permet au lecteur de ne pas se perdre dans Ie detail des controverses entre
les pasteurs de Geneve et les Philosophes.

L'auteur n'a pas neglige d'evoquer parfois Ie contexte politique ou se situent les
affrontements (la rivalite grandissante entre I'aristocratie genevoise, ouverte aux
influences francaises et attachee a la forme oligarchique de gouvemement, et la
bourgeoisie, desireuse de trouver sa place dans la cite et attachee aux traditions de
celle-ci). Toutefois, une evocation synthetique et precise de I'histoire socio-econo
mique et politique de Geneve au XVIIl

e siecle, aurait pu foumir plus de clarte et de
vigueur a l'expose. II manque aussi un rappel des problemes que posent a la foi pro
testante au XVIII

e siecle les developpements de l'exegese et de I'histoire du christia
nisme. Ces omissions conduisent I'auteur a privilegier Ie jugement theologique et
moral sur Vemet et ses collegues. II leur reproche d'etre des liberaux, infideles aux
dogmes essentiels du christianisme (Trinite, Incarnation) au nom d'une religion
eclairee, opposee a tout ce que la raison ne peut assimiler dans I'heritage chretien,
Comme, par ailleurs, leur insistance sur I'importance du culte maintient dans la cite
la repetition des formulations orthodoxes, il serait difficile de ne pas souscrire aux
accusations d'hypocrisie formulees contre eux par les Philosophes. On peut se
demander si cette appreciation n'aurait pas gagne en impartialite scientifique a etre
replacee dans la longue duree de I'histoire de l'exegese protestante. Les difficultes
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des Genevois pour assumer la christologie des conciles des lye et v"siecles ne
tiennent pas seulement it ce qu'ils sont devenus des «rationaux », En fait, il faut
prendre en compte, et I'auteur le rappelle lui-meme en citant Maria-Cristina Pitassi
(p. 31), le succes rencontre it Geneve par l' exegese arminienne de Limborch et Le
Clerc. Jusqu'a quel point les affirmations ontologiques des conciles sur la Trinite et
l'Incarnation sont-elles contenues dans I'Ecriture? Le principe de la Scriptura sola,
jusqu'aux retablissements exegetiques du xx' siecle joue en faveur de la theologie
liberale, II est significatif que G. Gargett reproche it Vernet de proposer une exegese
allegorique du premier chapitre de la Genese, alors qu'on la rencontre chez Origene,
saint Augustin et Cajetan (p. 453). Malgre Ie point de vue trop exclusivement theo
logique adopte par I'auteur, du moins it mon avis, la consultation de son ouvrage
reste indispensable pour connaitre le detail de la vie intellectuelle et religieuse it
Geneve au XVIlI

e siecle, En attendant une grande reuvre de synthese sur Geneve au
Siecle des lumieres, capable de faire face au portrait magistralement trace par Roger
Stauffenegger: Eglise et Societe. Geneve au XVI! steele (Geneve, Droz, 1983,
2 vol.).

Francois LAPLANCHE

Dietmar K6vEKER, Grenzverhiiltnisse. Kant und das « Regulative Prinzip » in Wis
senschaft und Philosophie. Berlin, Duncker & Humblot, 1996. 15,7 x 23,5,
325 p., bibliogr. (« Philosophische Schriften », Bd 16).

Dans Grenzverhiiltnisse Dietmar Koveker reinterprete le concept kantien de
«principe regulateur », dont Ie statut, it I'interieur de la philosophie critique est,
selon lui, insuffisamment explique. II distingue deux traditions hermeneutiques :
d'un cote, la litterature analytique anglo-saxonne (Bennett, Strawson) qui qualifie la
Dialectique transcendantale de metaphysique et reduit tout principe regulateur it un
principe methodologique et heuristique, de I'autre, la litterature continentale (Kor
ner, Buchdahl). L'une des erreurs que commet la premiere tendance consisterait it ne
pas distinguer principe regulateur, Idee regulatrice et ideal. D. Koveker se rallie it la
seconde tendance et rejette notamment la conception de Popper pour qui la fonction
du principe regulateur est d' esquisser un rapprochement infini par rapport it la
verite. Popper projette la validite des principes constitutifs sur I' achevement hypo
thetique du processus de connaissance. II transforme ainsi subrepticement la proble
matique de la chose en soi inconnaissable en une problernatique de la convergence
progressive des principes constitutifs et regulateurs.

La presente etude a pour but de reconstruire, de maniere immanente, la theorie
kantienne des Idees regulatrices en s' appuyant principalement sur la Dialectique
transcendantale. Son fil directeur est qu 'un lien theorique indissoluble unit l'Analy
tique it la Dialectique. Quoiqu'une abondante litterature secondaire minimise le role
des principes regulateurs et quoique la thematisation de la raison vienne apres celIe
de I'entendement dans I'ordre d'exposition de la Critique de la raison pure, il
existe, selon D. Koveker, un parallele entre le «plus haut point de I'entendement »
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et I'inconditionne de la raison. Que les principes regulateurs soient evoques pour la
premiere fois dans le cadre des Analogies de I'experience indique deja le rapproche
ment entre connaissance empirique et connaissance par raison pure.

Le cceur de cette etude reside dans le chapitre II, « Kant et l'unite de la raison »,
qui situe le concept d'Idee regulatrice dans l'architectonique de la theorie kantienne
de la connaissance. D. Koveker y examine particulierement l'Appendice a la Dialec
tique transcendantale, les § 8 et 9 de I'Antithetique de la Raison pure, les Analogies
de I'experience ainsi que la distinction phenomene-noumene. En quoi la Dialectique
est-elle indispensable ala logique transcendantale? Pourquoi Kant n'en est-il pas
reste a I' Analytique? D. Koveker, reposant cette question classique, confronte la
lecture de Buchdahl, qui radicalise le role de la Dialectique, a celle de Strawson, qui
privilegie le moment empirique. Qu'est-ce qui garantit la conformite de notre expe
rience aux choses en soi, si celles-ci demeurent inconnaissables? En quoi consiste la
frontiere commune, le point de jonction, entre ces deux spheres? D. Koveker
comprend le lien entendement-raison de maniere dynamique et enumere les motifs
logiques et theoriques pour lesquels l'entendement, incapable de fixer lui-meme les
bomes de son propre usage legitime, appelle la raison. L' Analytique et la Dialec
tique ne sont pas deux moments independants, La seconde est une reponse aux
embarras suscites par la premiere, d'ou le caractere non seulement naturel mais
encore premier et necessaire de l'usage regulateur des Idees rationnelles. L'entende
ment, comme faculte des regles, ne se suffisant pas a lui-meme, suscite ce passage a
la raison, comme faculte des principes. Sans la raison, aucune connaissance ne serait
possible.

Dans le chapitre II, D. Koveker souligne essentiellement l'exigence commune a
I' Analytique et a la Dialectique : fonder la validite objective de la pensee humaine
en general. 11 montre dans quelle mesure les quatre arguments kantiens, relatifs res
pectivement a I'idealisme transcendantal, aux exigences de la raison, a l'antago
nisme et a l'indeterminite, constituent les premiers lineaments de la raison regula
tive. Le probleme de l'application des categories trouve sa solution dans le rapport
entre le plus haut point de la Deduction transcendantale et le plus haut principe de
tous les jugements synthetiques. La demonstration de la validite objective des
concepts purs de I'entendement constitue ce sommet ou nous devons faire parvenir
1'entendement, la logique et, apres elle, la philosophie transcendantale. D. Koveker
degage ce qu'il nomme la « double structure regulative-constitutive» de la critique
kantienne de la connaissance et presente sa propre lecture comme non officielle. 11
interprete (p. 133) la plupart des concepts fondamentaux de la Critique de La raison
pure en un double sens : regulateur et constitutif, analytique et dialectique, empi
rique et transcendantal, realiste et idealiste. Selon l'interpretation officielle en
revanche, les principes constitutifs de I'entendement finissent ou commencent les
principes regulateurs de la raison. 11s s' excluent mutuellement et ils n' ont pas la
moindre frontiere commune. La reconstruction que D. Koveker propose, en dormant
une vue sythetique des principaux moments de la premiere Critique rend compte de
l' enchainement des arguments kantiens. Reprenant la formule de Kant, il ecrit :
« Les principes constitutifs sans moments regulateurs sont aveugles et les principes
regulateurs sans moments constitutifs sont vides. » (p. 131)

D. Koveker analysant le rapport entre, d'une part, usage regulateur et usage
constitutif et, d'autre part, entre entendement et raison, repere, par-dela la dimension
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incontestablement regulative de la Dialectique transcendantale, une dimension
constitutive par analogie. L'originalite de sa these consiste 11 montrer que, lorsqu'on
se situe entre immanence et transcendance, 11 leur limitecommune, la connaissance
est capabled'un double usage. Sansfranchir la limite, sansabolir la difference entre
entendement et raison, ce doubleusagepermetIe progres de la connaissance ration
nelle. Si les principes dynamiques regulateurs ne permettent pas de constituer, au
sens strict, Ie monde objectif, ils dessinent en filigrane I'avenirdu processus cogni
tif.

De meme, dansIe paragraphe « L'ideal de la Raison pure », D. Koveker etablit, 11
I'encontre de la doctrine officielle, que Ie Tun-als-ob-es-Gott-gdbe, encore qu'il
ouvre I'horizonde la raison pratique regulatrice, n'a pas exclusivement une signifi
cation regulatrice ni un statut transcendant. lis'appuie sur la fin du chapitre des
Antinomies ou se revele Ie motif systematique du concept de Dieu comme etre ori
ginaire, supreme et etrede tous les etres. Ce concept ne se situepas tant « innerhalb
der Grenzen der bloBen Yernunft » que « genau auf der Grenze », sur la limiteentre
entendement et raison. Ce concept ilIustre ce que D. Koveker nomme audacieuse
ment la «fusion» (p. 179) du theorique et du pratique. En tout, I'activiteconstitu
tive de l'entendement est condirionnee par l'activite regulatrice de la raison.

A l'encontre des interpretes anglo-saxons, D. Koveker estime done que les prin
cipes de la raison sont autant susceptibles d'une signification subjective qu'objec
tive. Les Idees transcendantales ont une validite objective, quoique indeterminee et
analogique, dans la mesure ou elles fournissent les principes de I'experience pos
sible,qui, elle-meme, necessite les concepts de I'entendement. Si I'entendement se
rapporte directement auxobjetsde l'experience et si la raison se rapporte aeux indi
rectement, elle se rapporte en revanche directement al'experience en general. Les
lois dynamiques ont une portee constitutive eu egard 11 I'ensemble de l'experience,
D. Koveker nomme «chiasme » (p, 138), quoiqu'il ne s'agisse pas d'une parfaite
reciprocite, ce rapport entre entendement et raison. II ose I'oxymore de «constitu
tion regulatrice » des Idees rationnelles. En approfondissant l'idee kantienne d'un
schematisme analogique, iI etend ala raison Ie concept kantien de «constitution »,
C'est seulement quand la theorie des concepts de la raison est achevee que la
Deduction transcendantale des categories se trouve achevee, L'ensemblede la Cri
tique de fa raisonpure obeirait 11 cette analogie entre immanence et transcendance.

Les chapitres 1II et IV enfin portent sur les structures regulatives de la physique
moderne et sur la reception de la raison regulative kantienne. D. Koveker montre
que la mecanique quantique et la theoriede la relativite ne s'ernancipent de la geo
metrie euclidienne et de la mecanique newtonienne qu'en utilisant, implicitement ou
explicitement, une rationalite de type regulatif, A la suite de von Weizsacker (Die
Einheitder Natur et Aufbauder Physik), il enrichit l'interpretation traditionnelle du
rapport entre philosophie transcendantale et physique moderne en etablissant un
tableau de correspondances entre les quatre arguments regulateurs kantiens etudies
dans le chapitre II et les quatre principales theories quantiques de I'ecolede Copen
hague: caractere inconnaissable des particules elementaires, exigence de mesures
physiques toujours plus precises, dualisme ondes-corpuscules et relations d'incerti
tude de Heisenberg. Mais jamais iI ne cede 11 la facilite qui consisterait adire que
Kant a pressenti les theories d'Einstein, de Planck ou de Bohr. Le principal point
commun 11 la raison regulative kantienne et 11 la physique quantique est que leurs
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objetsne sontpas directement accessibles al'intuition sensible. Pour Heisenberg par
exemple dans ses Physikalische Prinzipien der Quantentheorie, la theoriede la rela
tivite abandonne pour la premiere fois le monde des concepts issus de l'experience,
sans etre pourtant privee de tout rapport ades objets de connaissance.

La physique moderne rencontrerait done les memes difficultes que Kant accor
dant aux Idees transcendantales une validite objective d'une nature particuliere,
Parallelernent, D. Koveker voit dans l'Esthetique et l'Analytique transcendantales
les fondements de la physique classique. Le passage theorique de l'Analytique ala
Dialectique serait analogue au passagehistorique de 1'atomisme classique(relatif) a
1'atomisme quantique(absolu). Pour von Weizsacker de meme, la chimie et la phy
sique classique reposent sur un atomisme relatif et sensible. Atomes et particules
elementaires sont de petitespartiesdont on ignore si elles peuventencore etre divi
sees. Pour la physique quantique en revanche, les rapports spatio-temporels n'ont
plus besoind'etre intuitionables et les elementsse reduisent ades formes mathema
tiques. Selon D. Koveker, dans l'Analytique transcendantale comme dans la phy
sique classique, l'espace et le temps sont des grandeurs infiniesdonnees (gegeben),
tandis que dans la Dialectique transcendantale comme dans la physiquemoderne ils
sont des grandeurs indefinies exigees (aufgegeben).

Dans 1'ensemble de cette etude, la methodede l'auteur consisteaminimiser cor
relativement l' ordre chronologique d'expositionadopte par Kant, ordre selon lequel
l'Analytique sembleconditionner la Dialectique, et l' ordre de succession historique
entre physiques classique et moderne au profit d'un ordre plus essentielet plus pro
fond: l' ordre des presupposes transcendantaux. Analytique constitutive et Dialec
tique regulative, physique newtonienne et mecanique quantique se conditionnent
mutuellement, quoique en des sens differents, Cette reconstruction minutieuse per
met une reinterpretation originale de 1'architecture d'ensemble de la premiere Cri
tique ainsiqu'une analyse (plus rapide)de 1'influence de la rationalite kantienne sur
les theories physiques modernes. La complementarite en retour (non symetrique)
des aspects empirique et transcendantal, constitutif et regulateur, cette «double
structure» de la connaissance, a egalement le merite de reveler un des traits de la
theorie kantienne de la limite (Grenze) comme point d'appartenance commun a
deux domaines heterogenes, Le titre de la presente etude s'inspire de 1'emploi kan
tien du terme «limite» notamment dans les Prolegomenes a toute metaphysique
future: 1'entendement constitutifopere precisement ala limite de tout usage legi
time de la raison (gerade auf der Grenze alles erlaubten Vernunftgebrauchs). La
limiteau sens kantienseraitautantle signed'une difference que d'une possiblemise
en communication du different. Il existeraitainsiune authentique limite entre enten
dement immanent et raison transcendante, dans la mesure ou, comme l' ecrit Kant
dans les Prolegomenes, les principes de la premieredeterminent a priori le second.

Mai LEQuAN



150 REVUE DE SYNTHESE : 4' S. N° 1, JANVIER-MARS 1997

Lavoisier in European context. Negotiating a new language for chemistry. Ed. Ber
nadette BENSAUDE-VINCENT, Ferdinando ABBRI. Canton, MA, Watson Publishing
Int., 1995. 15,5 x 23,5, 303 p., index (« Science History Publications »).

Sous ce titre, paraissent les actes d'un colloque organise a Paris en mai 1994 par
la European Science Foundation (ESF) dans le cadre de son programme « Evolution
de la chimie de 1789 a 1939 ». Le colloque, consacre a l'etude historiographique de
la diffusion de la nouvelle nomenclature chimique en Europe, etait l'occasion pour
quinze des meilleurs specialistes de la recherche historique sur la revolution
chimique, d'examiner le processus etonnamment rapide d'adoption du nouveau lan
gage.

Cet ouvrage complete de facon tres heureuse le numero special d'Osiris, « The
Chemical Revolution. Essays in reinterpretation », edite en 1988 par Arthur
L. Donovan; comme ce dernier, Lavoisierin European contextanalyse les reactions
a la nouvelle chimie dans les differents pays d'Europe et dans le Nouveau Monde et
developpe sur le contenu et l'interpretation de la revolution chimique des theses
dont certaines sont encore l'objet de debars passionnes.

Bernadette Bensaude-Vincent, dans un brillant essai introductif, presente trois
idees: 1. L'adoption du nouveau langage chimique n'a pas ete un processus cumu
latif de ralliements individuels; c' est I' adaptation progressive aux idees nouvelles
d'un reseau tres actif de correspondants scientifiques dialoguant depuis longtemps a
travers toute l'Europe et Ie Nouveau Monde. 2. II n'est plus possible de decrire ce
processus en termes de conversion ou de resistance a la nouvelle chimie et les fac
teurs sociologiques, culturels, politiques, philosophiques sont determinants dans les
choix de chacun. 3. L'adoption du nouveau langage ne peut plus etre consideree
comme liee au triomphe de la revolution chimique, puisqu'elle ne comporte pas
necessairernent l'acceptation de la nouvelle doctrine antiphlogistique.

II est certain que la diffusion de la nouvelle nomenclature ne s'est pas faite selon
un mode Iineaire et cumulatif, les conversions de chimistes s'ajoutant les unes aux
autres comme une succession de perles sur un collier, a partir de Paris considere
comme le centre d 'une revolution scientifique et linguistique; elle etait attendue,
preparee et amorcee en Europe depuis pres de vingt ans; les suggestions de Mac
quer dans Ie Dictionnaire de chymie de 1766, le memoire de Guyton de Morveau
Sur les denominations chymiques, la necessited'en perfectionner le systeme et les
regles pour y parveniren 1782, les encouragements de Bergman indiquent claire
ment qu'il existait un consensus ace sujet.

L'influence dans chaque pays des secteurs professionnels dominants a egalement
ete decisive: pharmaciens, medecins, mineralogistes, metallurgistes, teinturiers,
avaient tous une approche differente de la chimie et ce fait conditionnait leur reac
tion au nouveau langage. Anne-Claire Dere montre que les medecins en France
etaient plus attentifs aux proprietes therapeutiques des substances chimiques qu' aux
bases theoriques de leur definition. Lissa Roberts souligne en Hollande l'importance
des applications a la physiologie; Brigitte van Tiggelen celie en Belgique de I'ensei
gnement de la pharmacie; Patricia Aceves celie au Mexique de I'industrie miniere;
tous constatent l'influence des facteurs sociologiques, culturels et economiques dans
les diverses reponses a la nouvelle nomenclature.
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Dans d'autres pays, les facteurs politiques ont ete determinants, Amorim da Costa
montre qu'une communaute de chimistes n'a pu se developper au Portugal qu'apres
la reforme de l'Universite en 1772. Augusti Nieto-Galan attribue au soutien des
Bourbons francophiles la rapidite de l'introduction de la nouvelle chimie en
Espagne par Joseph-Louis Proust et Francois Chavaneau; succes bientot compromis
par la Revolution francaise et les guerres napoleoniennes. En Italie, Ferdinando
Abbri et Marco Beretta, en Pologne, Roman Mierzecki, decrivent le jeu des sympa
thies politiques dans l'acceptation ou le rejet de la nouvelle chimie. David Knight
insiste sur le patriotisme des chimistes britanniques hostiles a la Revolution fran
caise.

Dans le cas de Joseph Priestley etudie par John G. McEvoy, de Joseph Black par
Arthur Donovan, ou de Henry Cavendish evoque par Frederic Lawrence Holmes, ce
sont les conceptions philosophiques personnelles et I'attitude du savant devant la
science et devant la societe qui ont conditionne l'accueil fait a la nouvelle nomen
clature. Alors qu'en France la tradition academique et centralisatrice facilitait son
adoption une fois obtenu l'accord des collegues de l'Academic des sciences, en
Angleterre, pays decentralise et de tradition liberale, le choix de chacun s' exprimait
plus librement. C'est ainsi que de nombreux chimistes adopterent la nouvelle
nomenclature sans souscrire pour autant a la theorie antiphlogistique et a la nouvelle
chimie.

Les grands debats classiques autour de la chimie de Lavoisier sont alors ouverts.
Et d'abord, s'agissait-il d'une reforme ou d'une revolution? La chimie existait-elle
comme discipline autonome avant Lavoisier? En decrivant la demarche du chimiste
suedois Anders Gustaf Ekeberg, Anders Lundgren conclut a une continuite parfaite
entre la chimie de Bergman et celIe de Lavoisier, mis a part le remplacement du
phlogistique par l'oxygene. Et F. L. Holmes affinne qu'il existait deja un consensus
international sur la chimie des acides, des bases et des sels neutres; a ses yeux, la
chimie prelavoisienne representait deja un ensemble doctrinal coherent, et I'essen
tiel de la revolution chimique se resume done au remplacement de la theorie phlo
gistique de la combustion par celIe de l'oxygene. De ces elements de continuite dans
la doctrine chimique, il deduit deux consequences: la revolution chimique n'a pas
transforme la chimie dans sa totalite ; elle ne lui a pas non plus confere le statut de
science, puisqu'elle en etait deja une. Quant au nouveau langage chimique, Lavoi
sier a simplement mis au service de ses idees une reforme preparee par d'autres.
B. Bensaude-Vincent rappelle pour sa part que I'importance du phlogistique etait
somme toute secondaire dans la chimie prelavoisienne, «De facon ironique,
ecrit-elle, c'est apres son rejet que le phlogistique a pennis de definir la chimie de
facon plus significative qu'a l'epoque ou son existence n'etait pas mise en doute. »

Bien que son nom figure dans le titre du nouvel ouvrage, Lavoisier et sa contribu
tion personnelle en sont comme absents. On peut regretter qu'aucun auteur n'ait
tente de faire une synthese aussi riche que celle realisee par Holmes dans son livre
magistral, Lavoisier and the chemistry of life (Madison/Londres, the University of
Wisconsin Press, 1985). II faut cependant remercier Ferdinando Abbri et Marco
Beretta d'avoir remis en perspective la chimie de Lavoisier dans son epoque en la
confrontant aux solutions alternatives disponibles.
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II n'est peut-etre pas inutile de donner un instant la parole aLavoisier, puisqu'il a
eu le soin de preciser en 1792, aune epoque OU la vantardise n' etait plus pour lui de
mise, ce qu'il considerait comme son apport personnel: « On ne pourra pas me
contester, j'espere, toute la theorie de I'oxydation et de la combustion; I'analyse et
la decomposition de l' air par les meraux et les corps combustibles; la theorie de
I'acidification; des connaissances plus exactes sur la nature d'un grand nombre
d'acides, notamment des acides vegetaux ; les premieres idees de la composition des
substances vegetales et animales; la theorie de la respiration, a laquelle Seguin a
concouru avec moi.» (Memoires de Chimie, s.l.n.d. [Paris, Dupont, 1805], t. II,
p.87.)
Ces lignes suggerent deux remarques en rapport avec le livre Lavoisier in European
context: d'une part, Lavoisier ne revendique aucun droit de propriete sur la nouvelle
nomenclature chimique; il est done tout afait superflu de lui contester cette pro
priete. D'autre part, dans cette seche enumeration faite avec la modestie des orgueil
leux, il sait bien qu'il apporte pour seduire la communaute scientifique beaucoup
plus que Ie simple rejet du phlogistique. Sa puissance de travail, sa methode experi
mentale, sa fortune, ses cofiteux instruments, son influence a I'Academic des
sciences, son appartenance aux « milieux eclaires », Ie talent de son epouse pour les
relations publiques, les diners du lundi a I'Arsenal, et le role politique de Paris et de
la France en Europe ont fait le reste.

Jean-Pierre POIRIER

Les Imprimes limousins, 1788-1799. Sous la dir. de Michel CASSAN et Jean BOUTIER,
pref. de Daniel ROCHE, postf. de Frederic BARBIER. Limoges, Rencontre des his
toriens du Limousin/PULIM, 1994. 14,7 x 21, 734 p., bibliogr., cartes, graph.,
index.

Ala fin de l'annee 1989, le groupe Rencontre des historiens du Limousin decidait
de poursuivre les pistes de recherche ouvertes par le colloque Limousin en Revolu
tion, tenu au printemps precedent, en entamant une enquete sur les imprimes parus
de 1788 a1799 dans le territoire des trois departements de la Haute-Vienne, de la
Creuse et de la Correze, II aura fallu cinq annees seulement pour que ce travail soit
mene ason terme et publie.

L'imposant volume qui est le fruit de cette enquete s'organise en deux volets:
d'un cote le repertoire bibliographique, fort de plus de 2000 notices, de l'autre un
ensemble de six analyses de la situation provinciale, completees d'une reflexion
plus generale de Frederic Barbier sur les rapports entre Ie phenomene revolution
naire (de la revolution politique a la revolution industrielle) et les periodisations
auxquelles recourt l'histoire du livre, dans la comprehension qu'elle propose de la
soixantaine d' annees qui se sont ecoulees de 1777 a 1837 et ont vu pericliter
1'«Ancien Regime typographique »,

Le repertoire bibliographique, qui forme la seconde partie du volume, allie avec
une rare reussite la precision d'information et la cornmodite d'utilisation. Reparti en
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trois sections geographiques correspondant aux trois departements definis en 1790,
il compte 688 notices pour la Correze, 460 pour la Creuse et 969 pour la Haute
Vienne. Chacune de ces sections obeit aun cadre de classement commun, qui repar
tit la masse des imprimes selon les instances dont ceux-ci emanent, de l'instance
institutionnelle a l'instance collective d'opinion publique (telles les societes poli
tiques) ou a l'instance privee du citoyen parlant et publiant en son nom propre.
Chaque notice comprend non seulement une description bibliographique precise,
restituant au besoin les lieux et dates d'impression, mais aussi la mention des exem
plaires consultes et, pour les textes dont le titre n'est pas explicite, une breve ana
lyse, doublee d'un code d'indexation qui sera utile a plus d'un chercheur.
L'ensemble est complete des differents index necessaires et d'une bibliographie des
travaux consacres al'histoire du livre en Limousin.

Quant ala premiere partie du volume, alaquelle introduit une preface de Daniel
Roche, elle s'ouvre par un tableau de la presence du livre en Limousin au XVIII

e sie
cle : Jean Boutier y replace la production editoriale « dans une economie globale de
I'imprime, qui [prend] en compte aussi bien sa circulation que sa production»
(p. 5). Les cinq articles suivants degagent les principales lignes d'analyse du riche
materiel rassemble par I' enquete bibliographique ou s' attachent apreciser certains
aspects de l'histoire du livre auxquels l'inventaire des editions ne suffit pas adonner
acces (ainsi Louis Perouas etudie les bibliotheques des pretres refractaires, Martine
Tandeau de Marsac et Raymonde Georget dressent un etat de la fabrication du
papier). Les articles directement articules a la constitution du corpus des editions
imprimees mettent tous en evidence I'ecrasante preponderance de la commande
administrative dans l'imprimerie limousine de la Revolution. Cette situation n'est
aucunement propre au Limousin, mais il reste qu'elle s'y manifeste avec une acuite
plus remarquable qu'en d'autres regions. Partant par consequent de ce desequilibre
extreme entre production administrative et production d'opinion publique, encore
grandissant amesure que s' eloignent les premieres annees de la « prise de parole»
(1789-1791), Michel Cassan s'attache d'une part a analyser les raisons d'une si
grande faiblesse numerique des pieces d'opinion publique, d'autre part amesurer les
consequences que la preponderance de la commande administrative - et plus parti
culierement celIe des administrations departementales - fait peser sur I' economie
regionale du livre. Ce deuxieme axe de recherche est egalement celui que privile
gient l'article de Paul D'Hollander, qui retrace la geographie et la chronologie aux
quelles repond la creation de nouveaux ateliers typographiques en Limousin, et
l'etude de Noel Landou sur les imprimeurs creusois, ou la diversite des parcours
biographiques des «gens du livre» directement issus du fait revolutionnaire est
envisagee dans le cadre d 'une histoire des elites locales.

La cornplementarite de ces differentes etudes n'est pas l'un des moindres interets
du volume. Car loin de juxtaposer des approches disparates, l'ensemble du recueil,
articles et recensement bibliographique, est tenu par la fidelite al' ambition historio
graphique affichee des l'abord par l'etude de synthese de Jean Boutier: il ne s'agit
pas ici de completer une histoire locale de l'imprimerie, mais d'envisager, dans le
detail d'une situation regionale, une histoire des «regimes typographiques », entre
tradition et modemite,

Jean-Marc CHATELAIN



154 REVUE DE SYNTHESE : 4' S. N" 1, JANVIER-MARS 1997

Philippe VENDRIX, Aux origines d' une discipline historique. La musique et son
histoire en France aux xvu' et xvn/ siecles. Liege/Geneve, Bibliotheque
de la faculte de philosophie et lettres de l'universite de Liege/Droz, 1993.
16,3 x 24,5, 418 p., bibliogr., index.

Ce livre, une these soutenue aLiege en 1991, se presente comme une contribution
aI'histoire de la musicologie. Le titre en est sans doute quelque peu trompeur. La
musicologie est une discipline qui ne se resume de loin pas ala seule approche his
torique puisqu'elle articule, autour de son objet, des questionnements acoustique,
physiologique, psychologique, ethnographique, esthetique, theorique... L'ouvrage
ne traite d'ailleurs pas des conditions d'ernergence de cette discipline (ses origines
proprement dites) qui s'institue dans Ie courant du XIX' siecle, d'abord en Allemagne
(Musikwissenschaft). Le propos de l'auteur est plutot de remonter aun temps ou la
musicologie n'existait pas comme savoir constitue et d'etudier la facon dont se pra
tiquaient et s'exposaient alors les reflexions sur la musique. Une maniere de pre
histoire, done. Philippe Vendrix, qui concentre son enquete sur Ie domaine francais
entre 1615 et 1789, envisage un ensemble discursif frequemment visite depuis deux
lustres, mais il y pratique une selection originale en ne retenant que les textes met
tant en oeuvre, meme partiellement, une reflexion d'ordre historique sur l'art musi
cal. Montrer en quoi consistait l'histoire de la musique aux xvn" et XVII{ siecles,
c'est en cela que I'ouvrage offre une contribution ala connaissance des antecedents
de la musicologie.

Le corpus etudie reunit une centaine de textes comprenant aussi bien des His
toires de la musique que des essais esthetiques, des memoires academiques que des
articles de periodiques ou de dictionnaires, des interventions polemiques que des
sommes erudites, etc. Par l'ampleur du materiel collecte et decrit, I'ouvrage consti
tue une formidable mine documentaire sur les multiples aspects de I'historiographie
musicale de Salomon de Caus aAndre-Modeste Gretry. On pourra bien sur denicher
quelques lacunes, pour ainsi dire inevitables 2, mais il convient bien plutot de sou
ligner la mise en valeur de pieces meconnues, notamment de quelques ceuvres res
tees al' etat de manuscrit auxquelles l'auteur reserve des presentations detaillees: on
appreciera aussi d'utiles instruments, tels la liste des dissertations concernant la
musique lues aI'Academie des inscriptions et belles-lettres (p. 46-48) ou Ie tableau
des theoriciens anciens et de leurs editions disponibles al'epoque (p. 108).

L'etude d'un corpus aussi divers ne va pas de soi. L'auteur a choisi de multiplier
les angles d'attaque. II commence par des survols sur les differents types d'auteurs
convoques, sur quelques caracteristiques bibliographiques ou textuelles des eeuvres
reunies, sur les divers contextes, intellectuels, institutionnels, de leur redaction
(chap. I et II). II poursuit par un examen des conditions du travail historique en
reconstituant quel etait l'acces des musicographes a quels types de sources
(chap. III). II cherche areconstruire les divers modeles de representation des origines

2. II est dommage par exemple que I' auteur ignore les articles que Rousseau consacrait 11 la
musique medievale dans VEncyclopedie ; l'entree . Ligature », en particulier, temoigne d'une
enquete menee par Ie Genevois sur des manuscrits des xm"et XIV' siecles et d'un projet d'edi
tion qui, rnerne s'i1 n'a pas abouti, inciterait 11 amender Ie paragraphe que P. Vendrix consacre
aux recherches sur la notation proportionnelle (p. 133-134).
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et des modes de transformation de I'art musical attestes dans les textes (chap. IV

et V). II analyse le traitement que les ecrits concemes reservent a trois objets parti
culiers: la musique des Anciens, la musique medievale et l'opera (chap. VI aVIII).

II consacre enfin un demier chapitre aux biographies.
Ces dossiers successifs presentent le plus souvent le caractere d'inventaires, de

micro-descriptions ou, parfois, de micro-analyses mises bout a bout, dont ne se
degagent que rarement des considerations d'ensemble. C'est que, sans doute, la
multiplicite des types de textes rapproches ne prete pas ades syntheses faciles.
L'auteur constate d'ailleurs a plusieurs reprises l'heterogeneite de son corpus.
II fournit, de place en place, des reperes et des references qui permettent de voir se
profiler le paysage tres differencie dans lequel des demarches historiennes etaient
pratiquees aux XVIl

e et XVIlI
e siecles : selon les acteurs (erudits benedictins, anti

quaires, philosophes...), selon les contextes (querelle des anciens et des modemes,
« defaite de l'erudition »... ), les enquetes ou les reflexions sur le passe de la musique
prenaient d'autres formes, s'investissaient de valeurs differentes.

Ainsi, au fil des chapitres du livre, a travers leur disparate et leur caractere repeti
tif ala fois, on devine peu apeu la nature de I'objet que I'auteur s'est donne: un
ensemble textuel qui se caracterise d'abord par sa dispersion (multiplicite des strates
discursives d' ou sont extraits les textes analyses; eclaternent des positions histo
riennes dont ils precedent), mais aussi, a un niveau « moleculaire », par un principe
de limitation (on repere en particulier la recurrence de veritables lieux communs
qui, tout au long de la periode, traversent I'ensemble des ecrits reunis). Et I'on se
demande aussi si la methode de description adoptee par l'auteur permet de bien
rendre compte du jeu, peut-etre en partie regle, qui articule ces deux niveaux; en
particulier le parti pris d'une approche thematique, qui suppose le morcellement des
textes pour mettre en serie leurs elements similaires, tend ane faire voir que les
lieux communs et aocculter les fonctions parfois originales dont ils peuvent etre
porteurs dans tel ou tel discours particulier.

Aplusieurs reprises, I'auteur est amene a noter que, dans les textes qu'il examine,
I'histoire n'est qu'au service de finalites d'ordres differents (morale, revendicatrice,
esthetique...), de sorte qu'elle apparait parfois plus comme une fonction discursive
que comme une demarche de savoir. D'autre part, il est aussi amene a remarquer
que I'accumulation de materiaux historiques ne conduit pas souvent a I'elaboration
d'une histoire proprement dite (par ex., p. 139 ou p. 328) ou que la reflexion histo
rique se tisse frequemment a des reflexions theoriques, philosophiques, ou de poe
tique - ce qu'il presente d'ailleurs en termes d'interference, De tels constats sem
blaient appeler une theorisation des rapports entre discours et savoir (I'auteur parait
le plus souvent simplifier le problerne en opposant contenu - issu de pratiques de
recherche qui seraient proprement historiques - et forme discursive - voir, par ex.,
les « carcans preetablis »p. 333). De tels constats suggerent egalement que, dans cet
«ordre enchevetre du savoir et du discours », pour reprendre une formule de
Michele Duchet, I'ensemble des discours sur la musique a I'epoque classique forme
une configuration complexe dont I'apparente lisibilite ne devrait pas masquer l'irre
ductible etrangete '. Plutot que d'evaluer cette configuration a I'aune de nos grilles

3. Un indice : P. Vendrix note (par ex., p. 324) qu'il est des Histoires de l'opera ou il n'est
quasi jamais question de musique! N'est-ce pas que I'objet rneme « opera » n'est pas consti-
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contemporaines", peut-etre faudrait-il tenter d'en reconstituer les connexions speci
fiques, les modalites propres de delimitation de ses objets et de formation de ses
concepts... Dans cette perspective, Ie principe meme d'une selection des textes par
reference Ii une demarche scientifique, l'histoire de la musique, qui n'a trouve de
consistance que dans un cadre epistemique posterieur, apparait comme un facteur de
distorsion. II n'en reste pas moins que Ie volumineux debroussaillage de P. Vendrix
apporte de nombreux materiaux pour une telle archeologie de la musicographie, une
entreprise qui, sans doute, n'apparait envisageable qu'a partir d' enquetes histo
riennes de ce types.

Alain CERNUSCHI

Robert DARNTON, The Corpus of clandestine literature in France, 1769-1789. New
York/Londres, W. W, Norton & Company, 1995. 16 x 24,3, 260 p.

L'ouvrage consacre par Robert Damton au Corpus de la litterature clandestine en
Franceentre 1769 et 1789 presente un catalogue de sept cent vingt titres d'ouvrages
clandestins, dresse un tableau du commerce des livres interdits, retrace des reseaux
de diffusion et permet d'evaluer la demande existant Ii cette periode pour ce type
d'ouvrages. Pour cela, il met en relation quatre sources d'informations complemen
taires:

A. Les renseignements tires des archives de la Societe typographique de Neucha
tel, qui permettent de quantifier Ie nombre d'exemplaires commandes par les
libraires et colporteurs;

B. Les catalogues clandestins de livres interdits de six editeurs figurant dans ces
memes archives;

tue de la merne maniere que pour nous en objet d'abord musical et qu'il est articule en prio
rite, au sein de la poetique classique, aux autres objets theatraux? Sur un autre plan, on rappel
lera que Ie mot histoirerecouvre alors un concept tout autrement constitue que Ie notre - ce
qui se laisse d' ailleurs apercevoir dans certaines analyses, sans que I' auteur ait fait de la ques
tion un axe de reflexion,

4. L'auteur recourt frequernment a des jugements orientes du type: «Combien ambigue
etait encore la notion de biographie dans les esprits [de la seconde rnoitie du xvnr siecle] "
(p. 355), ou « Durey de Noinville n'a pas encore trouve Ie moyen de rediger une histoire de
l'opera qui fondrait en un seul discours [...] » (p.323). (C'est moi qui souligne.)

5. II reste a deplorer qu'un travail qui aime a saluer les vertus de l'erudition souffre de
l'absence d'une relecture serieuse, Sans parler des frequentes fautes contre I'orthographe, on
s'etonne de nombreuses inexactitudes dans les references: la bibliographie, dont I'ordre
alphabetique est parfois sujet afluctuations, presente des dates erronees (par ex., 1983 pour
1987, p. 386 derniere ligne), un nom d'auteur estropie (Welker pour Wokler, p. 403), un dou
blet fantaisiste (cf. les notices « Eliz Stora, May» p.390 et «Storer, Mary Elizabeth»
p. 401 I), etc.; on s'interroge devant la reference constante, dans Ie texte, a « Rene Simon »
pour Richard Simon (p. 69 et passim); une illustration manque, provoquant un renvoi fautif
(p. 131); les citations ne sont pas toujours exactes, soit dans Ie texte (« rayons» pour
« crayons », p. 197, dans un extrait de Diderot, reproduisant une erreur de la source secondaire
utilisee), soit dans les references (I 'auteur, p. 183, impute a Rousseau encyclopediste une
phrase qui est en fait tiree de I'article « Fondamental» (Ene., t. VII, p.62a) par laquelle
D'Alembert resumait I'article du Genevois designe dans la note 108)...
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C. Les saisies operees par la police;
D. La liste des livres interdits confisques par la douane a Paris. La plupart des

libraires pour eviter cette difficulte stockaient leurs ouvrages dans des entrepots
situes hors de la ville ou its les faisaient penetrer clandestinement et par petites
quantites.

Pour chacun des titres, classes par ordre alphabetique, I'auteur fait apparaitre le
nombre de commandes effectuees par les libraires (grands et petits) par les colpor
teurs, ce qui renseigne egalement sur la diffusion en France de ces ouvrages par
region et par ville. En outre sont indiquees les attributions et les principales editions.

Ainsi pour Le Militaire philosophe, par exemple, on apprend qu'il fit I'objet de
82 commandes reparties en 16 bordereaux. Le nom du libraire ou du colporteur est
indique avec le nombre de commandes qu'il a passees pour ce livre. Les libraires
sont classes selon I'importance de leur commerce, puis par ville et par region.
Suivent des indications concernant le nombre de saisies de ce titre, par la police et la
douane de Paris, respectivement 3 (pour 10 listes depouillees), et 1. Ces indications
sont fournies pour chacun des 720 titres repertories.

Les informations tirees des diverses sources, deja citees, permettent de mettre en
place des statistiques concernant la demande selon deux entrees principales: les
livres qui se vendent le mieux, les auteurs les plus demandes, auxquelles s'ajoute la
liste des ouvrages les plus souvent saisis.

L'auteur manipule avec toute la prudence necessaire des informations qui ne sont
jamais exhaustives, mais permettent d' ebaucher une description du commerce des
livres clandestins en France a la veille de la Revolution. Cet ouvrage constitue pour
les chercheurs qui s'interessent a I'histoire des idees, a leur diffusion, pour ceux qui
travaillent sur l'opinion, l'evolution des mentalites, la lecture ou I'histoire du livre
en France, une source de donnees precieuses sur un domaine mal connu.

II est clair que les informations proposees ne couvrent pas I'ensemble du com
merce des livres interdits, mais elles permettent d'en former une idee assez precise.
II faut en outre remarquer que de nombreux textes connaissent, a cote d'une diffu
sion imprimee, une diffusion manuscrite parfois beaucoup plus importante. C'est le
cas, par exemple, du Traite des trois imposteurs publie en 1768 et pour lequel la
demande concernant l'edition semble assez reduite,

II reste que les instruments d'analyse fournis aux chercheurs par I'ouvrage de R.
Damton sont extremement precieux et de l'ordre de ce qu'il faudrait egalement
mettre en place pour Ie siecle precedent pour lequel, malheureusement, on ne dis
pose pas, semble-toil, de sources comparables.

Francoise CHARLES-DAUBERT

Dale K. VAN KLEY, The Religious Origins of the French Revolution, from Calvin to
the Civil Constitution, 1560-1791. New Haven/l.ondres, Yale University Press,
1996. 15 x 24, ix-390 p., index.

Comment une revolution qui inventa le concept de« dechristianisation »peut-elle
avoir des origines chretiennes ? Comment une revolution qui se pretend I'origine de
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tout, peut-elle meme avoir des origines? Dale K. Van Kley envisage calmement ces
questions essentielles. Pour dechristianiser, il faut bien, peu ou prou, avoir ete chris
tianise, Les formes adoptees par les revolutionnaires reprennent des modeles
anciens. Certains voient la loi comme un dogme. Les scissions qui agitent les revo
lutionnaires ressemblent aux incantations contre Ie schisme. Les anathemes sont de
meme nature, la politique connait ses credos, engendre ses professions de foi, tandis
que la revolution multiplie les catechismes, Mais au-dela des mots, c'est dans l'his
toire que D. K. Van Kley recherche les origines religieuses de la Revolution fran
caise,

Un premier chapitre, «De Calvin aQuesnel », remonte al'epoque des guerres de
religion. Face a la Majeste royale, liee au miracle des ecrouelles, au culte des
reliques et des saints, Calvin affirme que la Majeste n'appartient qu'a Dieu. Les pre
miers, de 1572 Ii 1584, les monarchomaques proclament que ce n'est pas Ie corps du
roi qui est immortel, mais celui du royaume. La Ligue reprend ces critiques; cette
fois, c'est la communaute catholique qui l'emporte sur la souverainete de la per
sonne royale. Les jansenistes qui resistent a la raison d'Etat sous Richelieu, comme
Ii l'absolutisme religieux de Louis XIV sont, qu'ils Ie veuillent ou non, les heritiers
de ces tendances contradictoires.

Avec son deuxieme chapitre, «Le siecle de l'Unigenitus », D. K. Van Kley
reprend des propos familiers. Avant d'etre Siecle des lumieres, Ie xvnr" siecle est
celui des controverses religieuses. Trois dates, trois mesures prises par Louis XIV
ont engendre cette realite : 1685 et la Revocation qui mise sur Ie deperissement du
protestantisme; 1695 qui marque par un edit beaucoup moins celebre Ie renforce
ment de l'autorite de l'eveque sur son clerge ; 1713 enfin lorsque Ie Roi-Soleil solli
cite une bulle du pape pour exterminer les demiers jansenistes, La bulle Unigenitus
occupe tout Ie siecle. L'auteur analyse 1es differentes phases de ces longs combats,
en insistant sur la crise des annees 1730-1732, veritable archetype de l'agitation par
lementaire qui ne cessera guere de 1750 a 1770.

D. K. Van Kley accorde egalement une grande importance Ii la longue et doulou
reuse querelle des refus de sacrements (chap. III). II montre combien cet episode
contribue Ii privatiser Ie sentiment religieux, a desacraliser Ie clerge et Ii deconside
rer l'Eglise. Les premiers textes jansenistes en faveur d'une tolerance civile a
l'egard des protestants apparaissent precisernent autour de I'affaire des billets de
confession 6.

Mais, c' est incontestablement par ces longues investigations dans les papiers Le
Paige, conserves ala bibliotheque de la societe de Port-Royal, que D. K. Van Kley
apporte des elements nouveaux et fort interessants (chap. IV). Autour de Le Paige se
repete Ie proces des jesuites, accuses d'appartenir a une «monarchie absolue », au
sein de laquelle regne un «despotisme universel », Glisser de la critique de la
monarchie moliniste a celle de la monarchie francaise sera chose aisee, surtout
lorsque, apres la « revolution» Maupeou, les jansenistes verront dans Ie triumvirat
un « molinisme d'Etat », Dans ce contexte se forme Ie « parti patriote », c'est-a-dire
la coalition heteroclite des opposants au despotisme, ftlt-il eclaire. Le role des janse
nistes demeure determinant dans cette agitation. I1s sont unanimes, alors que les Phi-

6. A ce sujet, voir les travaux de G. Adams, 1. Merrick, et bien entendu C. H. O'Brien.
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losophes perdent I'appui de Voltaire. Engages dans la resistance depuis 1713 (au
moins), les jansenistes disposent de tout I'arsenal de la clandestinite, et sont a meme
d'imprimer, de diffuser et d'animer tout un reseau d'informateurs. D. K. Van Kley
dresse un parallele convaincant entre ce « parti patriote » naissant et les Americains
qui luttent pour leur independance ou les Anglais partisans de Wilkes 7. Mais les
specialistes seront ravis du travail d'elucidation realise par I'auteur sur Ie fonds Le
Paige, en particulier grace a la correspondance du celebre avocat et d' Alexandre
Murard. En confrontant papiers de Le Paige et pamphlets anti-Maupeou, D. K. Van
Kley arrive a la conclusion qu'au moins vingt parmi ceux-ci sont directement issus
de Le Paige. D'ailleurs lorsque ce dernier doit momentanement abandonner son
asile du Temple, de septembre 1772 a janvier 1774, la publication pamphletaire
tombe de facon significative. De meme les travaux de D. K. Van Kley se revelent
desormais indispensables pour identifier libraires et imprimeurs jansenistes. J'avais
deja remarque combien les archives de la Bastille sont decevantes a cet egard, Les
libraires detiennent Ie plus souvent toutes sortes de livres prohibes, ne serait-ce que
pour brouiller les pistes, et ils restent muets lors des interrogatoires. L'auteur
confronte avec bonheur cette source aux elements d'information contenus dans les
collections Joly de Fleury et Anisson-Duperron de la BN. II utilise egalement les
journaux de Hardy et de Lefebvre de Beauvray",

Grace a Hardy, on peut suivre au jour Ie jour, les entreprises de l'archeveque de
Paris pour replacer, apres 1771, les pretres qui avaient ete exiles par I'ancien parle
ment pour cause de refus de sacrement (chap. v). Avec Ie nouveau regne, les choses
se compliquent, et l'on aimerait souvent des developpements plus etoffes. Le parle
ment rappele tend a se rapprocher de l'episcopat dans un front de defense des privi
legies. Tandis que le pouvoir royal fait appel a des ministres-philosophes, et benefi
cie, au moins sous Tugot, du soutien d'une partie d'entre-eux, les physiocrates. Que
deviennent les jansenistes au cceur de cette nouvelle donne? Sans abandonner Ie
parlement, ils y sont tout de meme moins influents. lIs semblent surtout se consacrer
a la defense des droits des cures, dans une tradition richeriste bien ancree. lIs passe
ront de l'idee d'une democratic dans I'Eglise a celle d'une democratic dans I'Etat 9

•

lIs se retrouvent cependant du cote du ministere, lorsqu'ils combattent pour que soit
accorde un etat-civil aux protestants. Les evenements s'accelerent, et la coalition
des patriotes n'en finit pas de se diviser.

1789 marque l'eclatement definitif du mouvement janseniste, Si certains parti
cipent a l'elaboration de la constitution civile du clerge et en defendent I'essentiel,
d'autres la denoncent immediatement et vigoureusement (chap. VI). Les jansenistes
de cette fin de siecle sont marques par les idees nouvelles 10 : ils ont incontestable-

7. Sur Ie theme du patriotisme, signalons l'edition des notes de Lucien FEBVRE, Honneur et
Patrie, pref, Charles MORAZE, Paris, Perrin, 1996.

8. Monique COTTRET, La Bastille aprendre. Histoire et mythe de la forteresse royale, pref,
Pierre CHAUNU, Paris, Presses universitaires de France, 1986. Barbara DE NEGRONI, Lectures
interdites. Le travail des censeurs au xvu/ steele, 1723-1774, Paris, Albin Michel (« Biblio
theque Albin Michel de I'histoire »}, 1996.

9. Rene TAVENEAUX, Jansenisme et Politique, Paris, Armand Colin, 1965.
10. M. COTTRET, «Les jansenistes juges de Jean-Jacques », in Jansenisme et Revolution,

ed. c. MAIRE, Paris, Societe des amis de Port-Royal, 1990.
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ment joue un role non negligeable dans I'effondrement de I'Ancien Regime et justi
fient done l'hypothese initiale du livre.

Monique COTfRET

Francois CROUZET, La Grande Inflation. La monnaie en France de LouisXVI a
Napoleon. Pref, de Jacques DE LAROSIERE. Paris, Fayard, 1993. 16 x 24, 608 p.,
bibliogr., index.

On tiendra cet ouvrage comme devant desormais se substituer, en tant que manuel
d'histoire monetaire de la Revolution francaise, aux tomes 2, 3 et 4 du «Marion ».
Moins ambitieux que celui-la qui pretendait foumir une histoire financiere, illui est
superieur par I'insertion de l'histoire monetaire dans l'histoire economique et bien
entendu par l'integration, d'ailleurs plus par juxtaposition que par assimilation, des
acquis de l'historiographie posterieure aMarion, en particulier S. E. Harris (The
Assignats, 1935) et E. White (entre autres: «Measuring the French revolutionary
inflation: the tableaux of depreciation », Histoire et mesure, 3-4, 1991. Avec le
recent travail de Guy Thuillier (La Reforme monetaire de l'an Xl. La creation du
franc germinal, Paris, Comite pour l'histoire economique et financiere, 1993), aqui
cet ouvrage de Francois Crouzet passe en quelque sorte le temoin pour couvrir la pe
riode 1799-1803, on dispose desormais d'une chronologie serree de la legislation
monetaire, d'une evaluation credible du montant des emissions et de la circulation,
ce qui n' est pas la meme chose, du cours du change du papier contre le metal a
l'interieur, de la balance exterieure des echanges de metal. En revanche, on regret
tera que F. Crouzet, ala difference de G. Thuillier, n'accorde que peu d'attention
aux ecrits theoriques sur la monnaie, pourtant fort abondants pendant la periode
revolutionnaire.

Aller en consultation chez Francois Crouzet-Docteur Jekyll est done plus que
conseille. Mais mieux vaut etre prevenu : on y rencontrera aussi Francois Crouzet
Mister Hyde, lequel vous tiendra des propos absolument inadmissibles dans un lieu
theoriquement voue ala science. Georges Lefebvre y est qualifie de nostalgique de
la guillotine, Louis Jacob et Albert Soboul d'apologistes de crimes contre l'huma
nite, Robert Schnerb, beaucoup d'autres, dont votre serviteur, de jacobins ce qui,
pour F. Crouzet, est tout comme. Mais celui-ci puise fort honnetement bien des faits
al'appui de sa demonstration chez ceux-la memes qu'il abomine, ce qui donne a
l'ouvrage des tours d'ecriture du plus haut comique : par exemple, achaque fois que
Georges Lefebvre est cite, F. Crouzet n'ecrit pas, comme vous et moi le ferions,
«Georges Lefebvre ecrit », mais «Georges Lefebvre avoue, ou reconnait, ou
concede, ou est contraint de dire », Et Ie lecteur qui a connu le vieux maitre de se le
representer tenu au collet et secoue comme un prunier, afin qu'il confesse ses turpi
tudes jacobines, par l'inquisiteur F. Crouzet... Prenons le parti d'en rire et discutons
serieusement l' argumentation ici aI'ceuvre.

Quant ala presentation de l'information, l'ouvrage suit utilement la periodisation
classique, chacune des sequences chronologiques faisant l'objet d'une interpretation
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(Finances et monnaie a la fin de I'Ancien Regime : une bonne monnaie, de mau
vaises finances - Les debuts de la Revolution: une derive de la monnaie - Ter
reur et debacle: terreur contre inflation, l'echec de la terreur, l'hyperinflation - Fin
et lendemains d'inflation : la sortie de l'inflation, comment vivre avec un deficit).

La premiere sequence, nourrie des travaux de Michel Morineau, resume avec
clarte et serenite, car la periode ne motive pas les pulsions de Mr. Hyde, l'etat des
connaissances et du diagnostic desormais consensuel etabli quant a la crise finan
ciere s'approfondissant au cours du regne de Louis XVI. Sa reduction a sa seule
dimension fiscale par l'imaginaire revolutionnaire leguee a la tradition republicaine,
n' est plus tenable: dans le court terme, c' est l' ampleur et plus encore la structure,
laquelle renvoie a la sphere du politique et du social, de la dette publique qui provo
querent les premiers craquements devant finalement emporter I'edifice. Contraire
ment a une autre idee recue, ce n'est point le seul Necker qu'il faut mettre en
accusation mais tout autant sinon davantage les hommes et les equipes qui, apres le
traite de Versailles, ont sous-estime les implications de I'endettement herite de la
guerre d'Amerique. La sphere de l'economie est-elle aussi indemne du mal financier
qui ronge le regime politique, que le suggere F. Crouzet? La haine a l'egard de la
Revolution qui l'anime le conduit a un certain aveuglement a l'egard d'un bien reel
archaisme des structures monetaires de I'Ancien Regime finissant: il considere
comme positif le rejet de la monnaie fiduciaire par les elites: « II n'y a aucune rai
son de penser, ecrit-il, que l'absence de billets de banque ait nui a l'economie fran
caise du xvm"siecle. » Selon lui, la lettre de change suffisait amplement au negoce.
Au negoce interieur peut-etre, sous reserve de plus amples recherches. Mais est-ce
deja si sur en ce qui conceme le commerce colonial? Et que dire alors des besoins
des activites productives : «avances », fonds de roulement?

Avec la deuxieme sequence, le lecteur commence a s'affronter au mode de rai
sonnement historique de F. Crouzet, dont le champ d'application deborde, on Ie sait,
la periode revolutionnaire: mode de raisonnement decoulant lui-meme d'une
conception de l'histoire economique : l. Normative; 2. Contrefactuelle; 3. Econo
miste (volonte de rompre avec l'imbrication labroussienne de l'economique et du
social).

Histoire normative. Pour F. Crouzet, l'inflation est toujours et partout destructrice
de I'economie reelle. Toujours dangereuse, oui, toujours negative, non. D'ailleurs
F. Crouzet en administre lui-meme la preuve par les donnees qu'il rassemble pour
les annees 1789-1791: l'indice des prix est tres loin de croitre dans la meme propor
tion que l'emission de papier, d'autant plus que l'effet d'eviction sur le metal pro
voque non un gonflement mais une reduction de la masse monetaire, d'ou le besoin
de «billets de confiance» formule par les entrepreneurs; la production et les
echanges grandissent par rapport a la periode, de crise il est vrai, des annees 1788
1789. En revanche, ce que l'emission d'assignats ne resout pas, c'est la crise finan
ciere qui avait ete sa raison d'etre, Les assignats ne provoquent ni les degats econo
miques que leurs adversaires redoutaient, ni l'amelioration financiere que leurs par
tisans attendaient. D'ou l'evolution, ignoree de F. Crouzet, d'un Condorcet passant
entre I'automne 1789 et le printemps 1791 de I'opposition radicale aux assignats a
un soutien raisonne, a partir precisement du constat de leurs effets dopants sur les
echanges.
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Histoire contrefactuelle, explicitement revendiquee page 125 et illustree par
l'emploi permanent du conditionnel. Puisqu'echec financier il y eut, F, Crouzet n'a
pas de mots assez durs pour stigmatiser la stupidite des constituants, Et d'imaginer
ce qu'ils auraient du faire: mettre sur pied rapidement un nouveau systeme fiscal
capable de produire les ressources necessaires a l'equilibre du budget, reduire les
depenses de l'Etat, proceder aune banqueroute. Or, F. Crouzet constate lui-meme
que cette autre politique (financiere) etait impraticable, pour des raisons politiques
(sans adjectif).

Histoire economiste. Pour des raisons politiques : c'est bien ce que F. Crouzet ne
peut supporter. Pour les membres des assemblees revolutionnaires, les contraintes
politiques ont toujours ete infiniment plus determinantes que les contraintes d'une
norme monetaire tenue par F. Crouzet comme intangible. La soumission acelle-ci Ie
conduit a se montrer retrospectivement plus revolutionnaire que les constituants :
que n'ont-ils taxe les riches et spolie les rentiers! II veut ignorer l'ampleur de I'hos
tilite au fisc dans I'opinion, la diffusion populaire de la rente. Conditionnel pour
conditionnel, aller contre l'une et I'autre eut ete un suicide politique: les consti
tuants dont les discours revelent pourtant la clairvoyance financiere l'ont bien
compris; pour eux la regeneration politique primait: la salle des Maneges n' etait
pas l'amphi de Florin Aftalion aDauphine... Chez F. Crouzet Ie refus de la prise en
consideration des motivations non monetaires dans les choix monetaires est tel qu'il
tient pour axiome theorique que la confiance des agents n'est pour rien dans la
valeur de la monnaie. « La theorie psychologique ou subjective selon laquelle c'est
l'opinion qui fixait Ie credit des assignats ne tient pas, ecrit-il. La base de la valeur
de la monnaie c'est Ie besoin que Ie public en a. »On se permettra de remarquer que
Ie besoin est une notion subjective...

On peut se douter que F. Crouzet garde difficilement son calme lorsqu'il aborde
la troisieme sequence: la Convention, Le lecteur doit alors laisser au bord de
l'assiette bien des aretes, Mais la trame argumentaire de F. Crouzet est incontes
table: la Convention a voulu lutter contre l'inflation, car elle a pris conscience
mieux que les deux assemblees qui la precederent de la dangerosite d'une emission
indefinie, tant au plan economique qu' au plan politique; mais sous la pression popu
laire les montagnards ont institue un dirigisme economique, en particulier Ie maxi
mum, qui eut pour consequence de desorganiser et de rarefier les echanges mar
chands, au moment oil la masse de papier ne diminuait pas suffisamment puis
recommencait agonfler. F. Crouzet suit ici l'excellent article de Christian Aubin
(« Les assignats sous la Revolution francaise : un exemple d'hyperinflation », Revue
economique. 1991/4).

Mais quelle est la cause de ce gonflement, alors merne que les conventionnels
recherchaient au contraire la restriction de I'emission et de la circulation monetaire?
Le souverain mepris de F, Crouzet al'egard du non-monetaire atteint ace moment
ses sommets. Page 216, comme en passant, l'auteur publie ce tableau des avances de
la Caisse de l'Extraordinaire au Tresor (ce qui en gros peut etre tenu pour l'equi
valent des emissions nouvelles): 4e trimestre 1791, 108,5 millions; Ier trimestre
1792, 131,5 millions; r trimestre 1792, 150 millions; 3e trimestre 1792, 326 mil
lions; 4e trimestre 1792,365,5 millions. Mais Ie 20 avril 1792, il s'est passe quelque
chose... Certes ala page precedente, F. Crouzet a bien eu une phrase pour mention
ner, d'apres Cambon, 900 millions de depenses militaires entre Ie l" juillet 1791 et



COMPTES RENDUS 163

Ie 31 decembre 1792, mais ensuitependant 100pages,plus rien, F. Crouzetausculte
la fiscalite, la politique economique, I'une et I'autre deplorables, comme si la guerre
n'existait pas. II faut attendre la page 304 pour que, en 29lignes, il publie cote a
cote, sans chercher a y voir quant a lui plus clair, les diverses estimations des
depenses militaires en 1793 et en I'an II. Puis, commetache d'avoir ete distraitpar
des contingences aussi vulgaires, il revient a son ordre du jour, les aberrations
monetaires des revolutionnaires, Histoire contrefactuelle pour histoire contrefac
tuelle, on peut certes penser la conduite de la guerre en I'an II sans Ie maximum,
mais pas sans Ie deficit budgetaire.

La quatrieme sequence consacree ala Convention thermidorienne et au Directoire
demeurera particulierement utile quant aI'information quoiqueIe fil directeurde la
presentation de celle-cin'apparaisseguere. II est vrai que la politiquefinanciere des
assemblees est alors encore plus chaotiqueque leur politique generate, et que deux
cent ans apres s'y superpose I'embarras de F. Crouzet. En effet, constate-t-il, les
agents economiques se plaignent tout autant de l'hyperdeflation que de I'hyper
inflation et ne savent pas gre a la classe politique thermidorienne du retour a la
liberte : la brusque contraction de la masse monetaire seche les tresoreries, les taux
d'interet sont eleves, les paysans ne profitent pas des bonnes recoltes des trois
annees 1796-1797-1798 (on peut rneme juger qu'elles tombentmal, la relativeabon
dance pesant sur les prix dans Ie meme sens que la deflation). Fidele asa ligne,
F. Crouzet use de I'argument de « l'heritage » laisse par la Terreur. On ne niera
point qu'en ce domaine aussi, « en sortir» n'etait pas facile, et que I'hesitationentre
une transition douce et, somme toute, une contre-terreur liberaleetait legitime, d'ou
l'impression de chaos dans la politique directoriale. En meme temps, comment
ignorer, ce que F. Crouzet continue alors afaire, que les contraintes de la periode
precedente n'ont pas disparu, et d'abord la guerrequi, certescommence arapporter,
pour parler vulgairement, mais pour I'heure davantage d'ceuvres d'art que de pro
duit des impositions extraordinaires. Pour que celui-ciparvienne jusqu'au Tresorde
la Republique, il faut une remise en ordre de I'administration militaire, bien des
operations « mainspropres »parmi les munitionnaires. On n'en est pas encorela, on
n'est pas encore dans l'ere de la rigueur, relative, napoleonienne. Si bien que si la
banqueroute affichee ou deguisee peut frapper les rentiers, elle epargne les fournis
seurs aux armees toujours indispensables; et Ie deficit, dont la cause essentielle est
dans la guerre, ne se resorbe pas. D'autre part, Ie nouveau regime fiscal et plus
encore la nouvelle administration fiscale dont Ie Directoire entreprend de doter la
Francene se construisent pas en un jour. Bref, il fallaitdonnerdu temps au temps, et
c'est peu dire que F. Crouzetest aussi peu sensible aux contraintes de la dureequ'il
ne I'avait ete acelles de I'urgence.

On peut certes imaginer que, convoques pour eclairerIe souverain et ses ministres
sur les moyens de resoudre la crise financiere, les deputes aux Etats generaux
n'eussent fait que cela er, ayant lu F. Crouzet, I'eussent bien fait. On peut imaginer
qu'il n'y eflt point de guerre, point de revolte des Antilles, que Ie commerce atlan
tique continuatde prosperer et les piastres espagnoles de penetrerdans Ie royaume.
On peut imaginerqu'il n'y eflt point de revolution... Maisest-ce ainsi que I'on ecrit
I'histoire?

Francois HINCKER
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Dictionnaire de l'AncienRegime. Sous la dir. de Lucien BELY. Paris, Presses univer
sitaires de France, 1996. 18 x 24,5, XV-1385 p., index.

Avec un courage editorial certain, les Presses universitaires de France continuent
de publier de grands dictionnaires qui tentent de couvrir les divers champs du
savoir. Le present Dictionnaire de l'Ancien Regime ne fait pas exception dans cette
collection savante. Par Ie nombre et la qualite de ses auteurs, l' ampleur de son objet,
la rigueur de sa construction, cet ouvrage merite vraiment d'etre qualifie « de refe
rence », suivant un terme trop galvaude. Les immenses services qu'il va rendre aux
specialistes, aux etudiants, aux curieux sont evidents des qu'on le feuillette. Au-dela
meme de son caractere premier d'ouvrage de consultation, il constitue une somme
impressionnante du savoir accumule par plusieurs generations d'historiens sur cette
periode.

Ancien Regime: le terme est irritant, comme si trois siecles d'histoire ne se
comprenaient que par rapport aun evenement qui signe leur fin. Lucien Bely, direc
teur de l' entreprise, reconnait ce paradoxe : « L' Ancien Regime est ne au moment
ou il disparaissait. » Le piege est alors d'ecrire une histoire ou 1789 est un point de
depart plus que d'aboutissement. Ce point de depart expliquerait retrospectivernent
tout et I'histoire francaise des XVI" XVI{ et xvnr siecles ne serait qu 'une sorte de
longue pre-Revolution. Si le dictionnaire evite ce travers, il n'en reste pas moins que
ce nom d'Ancien Regime pose probleme, tout comme celui d'epoque moderne que
les specialistes donnent plus volontiers acette periode. La modemite en effet n'est
plus un concept historique aussi clair qu'il y a cent, cinquante ou meme vingt ans.
Une telle notion parait parfois meme totalement anachronique et inoperante pour
rendre compte des realites de cette periode, decidement bien difficile asaisir.

L'ouvrage n'esquive pas Ie probleme et aIe lire, on peut meme se demander si
l'unite de ces trois siecles est reelle ou bien s'il s'agit d'une pure creation pedago
gique, pour degager un espace temporel bien flou entre Ie Moyen Age et
l'apres-1789. De nombreux articles laissent meme voir une cesure qui correspon
drait plus acelIe en vigueur outre-Manche, entre une « early modern history» qui
s' arreterait dans la seconde moitie du xvn" siecle et une « modern history» qui cou
vrirait les xvm' et XIX

e siecles, Dans Ie cas francais, meme s'il n'existe pas une cou
pure aussi dramatique que la Revolution anglaise, on ne peut s' empecher de consta
ter une rupture profonde autour des annees 1650-1660, qui affecte non seulement
I'Etat, mais aussi la foi, l'economie, la societe, etc. Ce n'est pas un hasard si l'un
des predecesseurs de ce dictionnaire, Ie Dictionnaire des institutions de la France
de Marcel Marion, laissait de cote un inclassable XV{ siecle et se cantonnait aux
seuls xvn" et xvnr siecles, qui offrent une unite bien plus evidente. Mais Ie refus de
cette evidence est aussi fecond, II permet de revenir sur l'analyse commode d'une
monarchie administrative au fonctionnement sans heurts jusqu'a la crise revolution
naire, d'un absolutisme en progression reguliere contre des ennemis traditionnels
(grands, parlements). Le present ouvrage a fait son deuil, heureusement, de cette
vision si simpliste de la France moderne et ne cache pas les doutes actuels sur les
evolutions politiques ou sociales de cette periode. Se refusant atout determinisme
ou a toute simplification teleologique, cherchant a expliquer l' extraneite de ce
monde plutot qu'a Ie ramener anos categories, il se fait l'heritier dans sa demarche
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de Roland Mousnier, dont Les Institutions de fa France sous fa monarchie absolue
sont saluees en avant-propos.

Ancien Regime bien deroutant, en effet, que Ie present dictionnaire se refuse de
nouspresenter par les grandes figures rassurantes des precurseurs de I'Btat republi
cain. Vous n'y trouverez aucunarticle sur Sully, Henri IV, Richelieu, Colbert et les
autres. L'Ancien Regime ici presente est rigoureusement apersonnel. Plus encore
que du refus de la facilite biographique, il s'agit surtout de la volonte de presenter
les phenomenes politiques et sociaux pour eux-memes, L'approche est nettement
institutionnelle, sanspourautanten exclured'autres.Les diverses eccles historiques
francaises et memeetrangeres sont representees, meme si on peut voir tout Ie poids
de I'Ecoiedes chartes - dontplusieurs professeurs ou anciens elevesfont partiedu
conseil scientifique de I'ouvrage - sur l'histoire de cette periode. Sans publicite
tapageuse, les patientes recherches des historiens formes danscetteprestigieuse ins
titution ont profondement renouvele notre connaissance de I'Btat monarchique. On
trouvera dans ce dictionnaire les resultats de ces travaux, comme de ceux fort nova
teurs entrepris sur les finances et les financiers de la Francemodeme, notamment
par Daniel Dessert. La diplomatie, meprisee un temps par la «nouvelle histoire »,
retrouve ici son importance, qu'avait deja su lui redonner Ie directeur du present
ouvrage dans sa these sur Espions et Ambassadeurs au temps de LouisXIV. L'his
toire religieuse, dont on connait Ie triomphe recent, a toute sa place, comme aussi
l'etude un peu delaissee aujourd'hui des phenomenes economiques, L'histoire des
mentalites et des comportements sociaux n'est pas oubliee et va jusqu'a un savou
reux article sur la gastronomie. C'est une histoire en mouvement qui nous est pre
sentee et de nombreux articles n'hesitent pas a indiquer des pistes nouvelles de
recherches, commesur les Etatsprovinciaux ou sur Ie Tresorde J'Epargne, dont on
peut espererqu'elles seront suivies.

Touten insistant sur les questions politiques, Ie panorama est done bien complet.
On peut evidemment deplorer l'absence de telle entree, de telle reference: c'est Ie
lot de tout ouvrage de ce genre. Un index remarquablement detaille permet ici de
pallier les eventuels manques. Le seul veritable reproche que I'on peut faire
conceme I'illustration, bien pauvre. Cette lacune, sans doute due aux contraintes
financieres, est d'autant plus regrettable que les rares cartes, schemas, croquis ne
sontpas repertories dansune tabledes figures. Unenouvelle editionpermettra peut
etre d'y remedier et de proposer au moins une cartegenerale de la Franced'Ancien
Regime, comme une sorte d'introduction geographique aux differents articles.

Quelle est donc cetteFrance qui nousest ici presentee? Le dedale des institutions
laisse apparaitre un Etat a la structure complexe et archaique en meme temps. Le
lien personnel entre Ie roi et son royaume reste fondamental, a la fois exclusifde
tout autreet necessairernent mediatise par une foule d'institutions que la monarchie,
regime conservateur par excellence, cree sans jamais supprirner les precedentes.
Avec finesse, Ie dictionnaire nous fait comprendre toutes les consequences de cette
inertie administrative qui fait de I'Ancien Regime tout sauf cet Btat fonde sur Ie
caprice denonce par ses fossoyeurs revolutionnaires, Les jeux politiques et leurs
principes sont presentes en divers articles, soit evenementiels, soit structurels qui
tous savent redonner a I'epoque modeme sa specificite. L'etude des clienteles par
exemple, conceptcle et encore en debat, se reveleindispensable pourcomprendre la
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periodeet l'article qui leurest consacre par ArletteJouannapresentede facon exem
plaire les resultats les plus recents de la recherche historique sur le phenomene.

La vision tocquevillienne d'une Revolution realisant l'eeuvre de centralisation
commenceepar la monarchie a longtempsempeche de constater la vitalitedes insti
tutions provinciales, municipales, locales. Le present ouvrage rompt avec une telle
vision, dormant toute leur place non seulement aux « grandes » provinces, mais
aussi aux regionsplus petitesdont l'autonomie est tout aussi vivante. Cette attention
portee au fonctionnement local de l'Etat fait aussi partie du renouvellement des
perspectives historiques depuis une trentaine d'annees.

Ce renouvellement suit celui de notre societe actuelle. Les questions qu'elle a a
poser a l' Ancien Regime ne sont plus les memes que celles de nos grands-parents.
Le present ouvrageen tientcompte et rappelle a ses lecteursdes notionsqui auraient
ete evidentes il y a cinquante ans. Le calendrieragricole, le calendrier liturgique, le
deroulement de la messe sont ainsi retraces avec une precision qui sera bien utile
aux enfants d'une societe urbaine et dechristianisee, Pour eux, les demiers liens
avec les travauxdes champsou les rejouissances religieuses d'antan ont ete tranches
dans les annees soixante. Le dictionnaire remplit done la aussi sa tache de rendre
intelligiblea notre tempsun mondeaujourd'hui disparu, et eventuellement de mieux
reperer les traces qu'il a pu laisser. Ce dialogue avec le passe n'est certes pas fini,
mais on peut deja dire que le Dictionnaire de l' AncienRegime aide et aidera puis
samment a le faire progresser.

Alain TALLaN

Andre STANGUENNEC, Etudes post-kantiennes. T. II: Raison anaLytique et raison
diaLectique dans La pensee post-kantienne. Lausanne, L'Age d'homme, 1994.
14 x 21, 182p., index.

Ce tome II des Etudes post-kantiennes fait suite au tome I paru en 1987 qui por
tait sur l'articulation du rationne1 et de l'irrationnel. Les presentes etudes, issues
d'articles parusentre 1985 et 1991 dans 1es Archives de phiLosophie, lesJournees du
CRDHM de Poitiers, 1a Revue de l' enseignement philosophique et le Bulletin du
Centre d'etudes hegeliennes et diaLectiques, montrent dans quelle mesure la raison
dia1ectique kantienne etl ou post-kantienne (Schelling, Hegel, Fichte et, plus recem
ment, Cassirer, Apel, Merleau-Ponty, Ricceur, Habermas ou Levi-Strauss) peut
valoir aujourd'hui encore.Ces neuf etudes presentent, malgre leur grande diversite,
une unite thematique, l'articulation de deux types de rationalite (analytique et dia
lectique)herites du kantisme, Les sept etudes du tome I traitaientde l' articulation du
rationnel et de l'irrationnel sous ses trois modalites, affectivite, folie et imagination
symbolique. De memequ'Andre Stanguennec affirmaitque «tout projet de rationa
lite theoriqueou ethiquene peut, apres Kant et Hegel,que sejourneraupresde l'irra
tionnel » (t. I, p. 10), le tome II montre que tout projet de rationalite analytique ne
peut, apres Kant et Hegel, que sejourner aupres d'une rationalite dialectique.
A. Stanguennec souligne la modernitede Kant non seulementpour certainsconcepts
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philosophiques du post-kantisme, tels que « matiere », « vie» et« esprit» (premiere
partie sur I' articulation entre raison analytique et raison dialectique de Kant Ii Hegel)
mais encore pour leur application a des sciences positives modernes, telles que phy
sique, biologie ou anthropologie, qui operent un retour, implicite ou explicite, aux
problemes kantiens (seconde partie sur l'application de cette double rationalite aux
sciences apres Hegel).

Les deux premieres etudes rappellent la critique hegelienne de la construction
kantienne de la matiere et de la finalite interne de l'organisme dans la Critique de La
faculte de juger. Schelling, Fichte et Hegel Ii la fois critiquent Kant et heritent de
lui. Remplacant I' analyse de fait a posteriorique Kant avait faite par une authen
tique construction dialectique speculative de la matiere, ils elargissent le concept de
« construction », reserve par Kant aux mathematiques. Hegel assigne Ii la philo
sophie la tache de construire I' Absolu et assimile cette construction Ii une preuve de
la synthese de deux notions contraires en une troisieme, La construction, qui pro
gresse de l'abstrait au concret, devient le moment synthetique d'une methode qui
possede complementairement un aspect analytique. Toutefois, cette critique de Kant
s'accompagne d'un eloge. Hegel rend hommage Ii la conception kantienne de la
matiere comme synthese de deux forces opposees, attraction et repulsion, et
reconnait l'importance historique de la Dynamique dans les Premiers Principes
metaphysiques de La science de La nature. De meme, Schelling etend Ii la philo
sophie la construction ou intuition intellectuelle necessaire Ii la forme du savoir
absolu.

Pareillement, le passage opere par Hegel « d'une epistemologie critique Ii une
ontologie de la vie» (t. II, p. 35) repose sur le grief qu'il adresse Ii Kant d'avoir
reduit la finalite interne des etres vivants Ii un analogue de la finalite intentionnelle
externe de I'art, apres s' etre pourtant eleve Ii une authentique pensee dialectique de
la vie organique comme identite des opposes. Parallelement, la Science de La
Logique reprend la theorie kantienne des trois spheres d'autoproduction du vivant
(generation, croissance, reproduction) et la Phenomenologie de l' esprit definit
l'organisme comme l'unite du passif et de l'actif. Schelling dans le Systeme de
l'idealisme transcendantaL rejoint Hegel dans cette critique; on ne peut acceder Ii
une ontologie de la vie qu' en sortant du cadre etroit de I'epistemologie kantienne
qui se borne Ii la connaissance de la phenomenalite pour nous du vivant.

Les troisierne et quatrieme etudes (intitulees « Moments de l'esprit theorique et
succession des theories du droit dans l'ecrit sur le Droit naturel» et « Critique des
Lumieres et critique de la belle arne dans la Phenomenologie de l' esprit») .mettent
au jour des correspondances non thematisees par Hegel. A. Stanguennec souligne
notamment, dans la lignee du Commentaire de Bernard Bourgeois, un parallelisme
entre genese des facultes de l'esprit theorique et succession des differentes doctrines
du droit naturel. II revere trois moments dans cette histoire commune. Premiere
ment, l'identite originaire du concept et de l'intuition, anterieure Ii toute conscience,
trouve un possible equivalent (hypothese d' A. Stanguennec fondee sur les Lecons
sur l' histoire de La phiLosophie) dans la doctrine empirique prescientifique d' Aris
tote, relative aux conditions historiques necessaires Ii la realisation du souverain
bien dans la cite. Deuxiemement, l'opposition Ii soi de cette identite originaire, qui
implique un rapport Ii I'alterite, un dedoublement de la conscience en entendement
pur et intuition sensible, trouve son equivalent dans la doctrine du droit de Kant et
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de Fichte. Troisiemement, la synthese speculative de ces deux opposes, qui presup
pose un progres immanent al'histoire, trouveun equivalent dans la Realphilosophie
de 1805-1806 ou la libertesubjective individuelle apparaitcomme Ie principe supe
rieur des temps modernes. A. Stanguennec etablit aussi un parallelisme implicite
entre la critique hegelienne de la belle arne romantique (critique de la visionmorale
du monde et de la bonne conscience) et la critique de la foi par les Lumieres, De
memeque les Lumieres s'approprient la praxis,alorsque ce momentappartient tout
aussi bien ala foi, de meme, la belle arnegardepourelle seule Ie devoir universe! et
Ie pervertit par la merne.

Dans la seconde partie, consacree a l'application de l'articulation raison analy
tique-raison dialectique aux sciencespositives, A. Stanguennec denoncel'apparente
independance de ces sciences par rapport ala philosophie. Meme inconsciemment,
elles operent un retourala philosophie (post-)kantienne. Les cinquieme, sixieme et
septieme etudes (intitulees respectivement «Ontologie, ethologie et ethique»,
« L'anthropologie contemporaine et la critique kantienne de la metaphysique » et
« La reception critiquede la mythologie structurale de Levi-Strauss dans l'herme
neutique de Ricoeur ») traitent de ce retour aKant dans la physique, la biologie et
I'anthropologie. Les philosophies qui se contentent de decrire Ie fonctionnement et
la genese des theories biologiques (c. Bernard, G. Canguilhem, F. Dagognet) sont
insuffisantes. Seuleune ontologie du vivant permetde determiner l'etre essentiel de
I'organisme mais e!le doit tout d'abord refuter les divers positivismes, agnostique,
comtien ou logique, mecaniste, vitaliste ou finaliste. La phenomenologie du
comportement chez Merleau-Ponty constituenne amorce de cette ontologierectrice
pour I'avenir de la biologie, dans la mesure ou elle reconnait dans I'etant mole
culaire un demeurer-aupres-de-soi-dans-I'exteriorite de la matiere. A. Stanguennec
mentionne egalement la dette des biologistes contemporains a I'egard des trois
spheres de la Logique hegelienne, logique de I'Etre (en soi materiel), logique de
l'Essence (organisme posant I'alterite du milieu exterieur), logique du Concept
(ontologie de la vie). II constate que toutes les grandes anthropologies contempo
raines operent un retour, voire un recours, aKant. C'est Ie cas du marxisme, de la
penseefreudienne de la civilisation, de la philosophie cassirerienne de la culture,de
la pragmatique transcendantale d' Apel, de la phenomenologie de Merleau-Ponty, de
l'hermeneutique de Ricceur, du structuralisme de Levi-Strauss. Ce retour est soit
explicite (Ecole de Francfort, epistemologie genetique de Piaget), soit implicite
(mythologie structurale de Levi-Strauss, biologie de C. Bernard et 1. Monod). On
peut toutefoisregretterqu'A. Stanguennec analyse si brievement l'influence du kan
tisme sur la physique modeme. L'apport de la Critique de la raisonpure ala phy
sique modeme, etudie par exemple par Norbert Adler (article intitule « Retourala
Critique de la raison pure de Kant en vue d'un progres de la connaissance de la
physique mathematique », Kantstudien, 1994, n°3) ou par Brigitte Falkenburg
(article intitule «La seconde Antinomie de Kant et la physique», Kantstudien,
1995,n° 1), pourrait illustrerle theme principalde ces etudes, le retour des sciences
ala philosophie kantienne.

Ce retouraKant s'observeegalementdans l'anthropologie theorique, envisageant
l'homme comme sujetde connaissance (Habermas) ou pratique(theoriesdes Droits
de l'homme et du citoyen) ainsi que dans la volonte d'attenuer cette opposition
rneme entre anthropologies theorique et pratique. A. Stanguennec propose, dans
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l'horizon de la constitution d'une ethique de la reflexion, une synthese dialectique
audacieuse de l'hermeneutique phenomenologique (intentionalite donatrice de sens
chez Ricceur) et de l'analyse structurale-symbolique des mythes chez Levi-Strauss.
Mais il resterait aexaminer si et dans quelle mesure precisement les anthropologies
de Foucault, Bataille, Mauss ou Saussure operent egalement un tel retour aKant.

Les huitieme et neuvieme etudes (intitulees « Esquisse d'une histoire du concept
de nature hurnaine » et « L'ethique de la reflexion ») portent sur la notion (post)
kantienne de « culture» de la liberte, La premiere tente de nouer deux fils conduc
teurs, d'une part, les trois paradigmes successifs de la philosophie occidentale dis
tingues par Apel (ontologie, critique et semiotique transcendantale), d'autre part, la
lecture qu'E. Weil dans les Problemes kantiens donne de la Critique de Iafaculte de
juger (I 'homme, par ses jugements reflechissants sur Ie beau naturel et la finalite du
vivant, se comprend lui-meme comme l'etre par lequel la nature atteint son but
final). Kant articulerait Ie principe modeme de l'autoreflexion d'un sujet, qui deve
loppe sa conscience morale dans I'intersubjectivite (Apel) et la culture (Cassirer), au
principe antique du kosmos comme monde finalise. A. Stanguennec retrace done
l'histoire du concept de nature humaine depuis ses origines grecques, chez Platon et
Aristote, pour qui il n'y a pas de rupture ontologique entre la nature humaine
comme essence et la nature cosmologique comme totalite, en passant par l'avene
ment de la conscience de soi (christianisme, physique moderne, philosophies de Spi
noza, Descartes, Kant) jusqu'au troisieme paradigme de l'humanite comme culture
(von Humboldt, Dilthey, Cassirer, Merleau-Ponty, Ricreur). II definit alors la culture
comme la nature continuee par d'autres moyens et attribue aKant la mise au jour
d'une ethique de la reflexion interrogeant la nature apartir d'une autoreflexion de hi
liberte pratique, Toutefois, il souligne principalement la recuperation par les anthro
pologies contemporaines du concept post-kantien de «culture », alors meme que
l'ethique reflexive qu'il presente semble s'inspirer tout autant d'une conception kan
tienne de la culture.

L' originalite de cet ouvrage est de reperer ce retour aKant non seulement dans la
philosophie post-kantienne et les sciences positives mais encore dans l'ethique et
l'anthropologie, A. Stanguennec observe, par-dela Ie troisieme paradigme d' Apel,
une reappropriation par les sciences contemporaines du second paradigme (Kant). II
propose, dans Ie cadre de ce retour aKant, une philosophie morale fondee sur une
dialectique de la nature et de la culture, mouvement d'autoreflexion d'un soi libre
dans un milieu d'alterite spatio-temporel, la seite de l'etant materiel ou organique
etant la forme d'un soi presubjectif dont la subjectivite culturelle constituele deve
loppement ethique. Cette rehabilitation de la rationalite dialectique (post-)kantienne
lui pennet d'assimiler toute reflexion a« une structure circulaire de negation de la
negation» (t. II, p. 167). Dans cette ethique reflexive, concue par A. Stanguennec
comme une « demeure de la liberte », l'acte de demeurer signifie ala fois se mainte
nir, durer continfiment, contre I'instabilite des decisions individuelles et habiter,
c'est-a-dire interioriser un milieu exterieur et exterioriser son interiorite, Selon
A. Stanguennec, cette «habitude d'habiter » ou «habitat habituel » herite de la
vertu aristotelicienne comme disposition acquise, de I'ethos heideggerien comme
sejour de I'homme et de I'Etre dans Ie langage, enfin de la Sittlichkeit hegelienne
incluant I'effectivite concrete des institutions juridiques.
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A. Stanguennec approfondit, dans sa derniere etude comme dans I'ensemble de
I'ouvrage,la perspective kantienne. La fondation de I'ethique, I'institutionnalisation
de la liberte, meme concue comme un effort indefini se rapprochant asymptotique
ment de son but ultime, n'est pas suffisante « tant que nous ne comprenons le rap
port de la liberte avec la naturequ'etudient nos sciences et que manipulent nos tech
niques que comme un rapport de pure difference» (I. II, p. 164). A. Stanguennec
resumeainsi I' ideedirectrice de ces neuf etudes : « Le derniermot de I'ethiquede la
reflexion est que nous habitons le monde apartir d'une demeure divine etemelleet
immaterielle que nous ne pouvons pas habiter [...] » (I. II, p. 174). L'anthropologie
transcendantale de Kant sert cependantencore, dans une certaine mesure, de para
digmeacette ethiquede la reflexion. Toutes deuxpresupposent une decision ethico
historique en faveurde la raison cornme fin derniere de la vie humaine libre, deci
sion qui seule permet de demeurer sans violence aupres de soi avec autrui dans le
monde et qui seule legitime un discours veritablement universel. Toutes deux pos
tulent un inachevement de l'homme. Ce perpetuel devenir-homme de l'homme en
effet n' est pas sans rappelerKant, quoique A. Stanguennec ne le mentionne pas, la
conception de la vertucomme « progres perpetuel » (Doctrine de la vertu) et le fait
que la decision-conversion toujours possible de l'homme en faveur de la liberte et
de la raison (Religion dans les limites de la simple raison) peut toujours rencontrer
un « point d'inflexion» (Conflit des facultes).

Malgre la grande diversite des themes abordes par chacune de ces etudes, une
coherence interne les relie. L'ontologie de la vie chez Hegel (I, 2) ouvre la voie a
l'examen critique des biologies modernes (II, 1). Le concept d'une culture de la
libertese forgeantdanset par la position-negation d'une natureexterieure permetde
passer de la notion de nature humaine (II, 4) a l'idee d'une ethique de la reflexion
(II, 5). Enfin, l'interpretation qu'A. Stanguennec proposede certains passages de la
Phenomenologie de l' esprit, de la Science de la logique et de l'article sur le Droit
naturel de Hegel,en revelant des parallelesimplicites, justifie le titre de cet ouvrage
qui recherche, dans les interrogations philosophiques et scientifiques modernes, des
traces de la philosophie post-kantienne plus que kantienne. On observerait finale
ment aujourd'hui plus un retour aHegel qu'un retour de Kant (I. II, p. 111).

Mai LEQUAN

Sophie-Anne LETERRIER, L'/nstitution des sciences morales. L' Academic des
sciences morales et politiques, 1795-/850. Paris, L'Harmattan, 1995. 16 x 24,
421 p., bibliogr., index (« Histoire des sciences humaines »).

Sophie-Anne Leterrieretudie la naissance et l'evolution de la derniere-nee, et la
plus mal connue, des Academies - I'Academie des sciences moraleset politiques.
Par l'importance des hommes qui la font, s'y rencontrent, y debattent, voire la
combattent, la varietedes sujets qui y sont traites, c'est toute l'histoire d'un demi
siecle qui est ici eclairee,

Les premiers chapitres de l'ouvrage exposent la genese de l'institution. S.-A.
Leterrierconfronte les diversprojetsde remplacement des anciennes academies sup-
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primees sous la Revolution; elle rappelle les textes fondateurs de l'Institut et l'esprit
general qu'ils traduisent avant de s'attacher a l'etude de la «Deuxieme classe »,
celle des « sciences morales et politiques », de son existence institutionnelle ephe
mere. Le developpement de ces nouvelles «sciences» est cependant puissant et
complexe: S.-A. Leterrier decrit le milieu oil elles prosperent, presente les hommes,
les groupes, les publications qui s' en font les champions; elle entrelace les etudes
des reseaux de relations et d'influences, celle des strategies institutionnelles, avec
l'analyse des doctrines en pleine evolution. Ainsi nous voyons s'operer le profond
renouvellement de l'histoire: elle se forge une methode critique precise, elle
s'affirme comme une specialite, elle se veut « source d'intelligibilite politique » et
s'engage deliberement dans les voies de l'histoire philosophique. Pour la philo
sophie, S.-A. Leterrier parle d'une « veritable resurrection » : son orientation vers
les conceptions sociales et historiques est decisive, elle s'ouvre aux courants de
l'etranger, Ie succes de l'eclectisme declenche de houleuses et stimulantes contesta
tions. En politique, la reflexion sur la Revolution et ses interpretations est determi
nante, elle engendre les projets : on medite sur les grands principes de la liberte, du
role des individus, de la representation; les problemes de la sante publique, de la
misere, developpent les reflexions sur l' economie sociale et l' efficacite de la bien
faisance.

La reconnaissance des « sciences morales et politiques » est bientot retablie par la
fondation d'une Academie aelles seules devolue (1832). Celle-la fait alors l'objet
d'etudes tres precises et d'informations erudites : sur sa composition - structures,
criteres de recrutement, distribution des sections, vagues successives d'elections,
hierarchie des membres titulaires, «libres », « associes » et « correspondants »- et
sur ses travaux et ses formes de sociabilite - seances, discours, memoires et
comptes rendus, correspondances, patronages, attributions de prix... S.-A. Leterrier
consacre aux analyses de fond des doctrines plus de la moitie de son ouvrage. L'ins
titution presente d'abord un front uni, secrete une veritable «orthodoxie »; mais elle
est tres vite traversee des plus ardentes polemiques, mieux, elle les orchestre, et leur
fournit une tribune des plus efficaces. S.-A. Leterrier montre Ies divergences qui
eclatent des 1840, dans les domaines philosophiques et socio-economiques surtout.
La psychologie chere aux eclectiques cousiniens est mise amal par ceux pour qui la
physiologie est determinante. Les spiritualistes cousiniens se font contempteurs du
« materialisme » dont ils voient les assauts portes aussi par la philosophie alle
mande. Les controverses sur Ie catholicisme se traduisent en une conception conflic
tuelle des rapports entre science et religion, et en debars sur la politique educative.
En economie politique, les liberaux dominent, mais les methodes, les principes, sont
remis en cause. S.-A. Leterrier consacre les derniers chapitres de son ouvrage, a
l'examen de quelques questions sociales centrales -les prisons, la misere, la condi
tion ouvriere - et elle montre comment les « theoriciens socialistes apparaissent sur
plusieurs plans comme les rivaux des academiciens ». Ainsi, et bien que l' Academic
ait permis a la philosophie, a l'histoire, au droit, a l'economie politique, des eOO
chissements considerables, Ie developpement meme des sciences morales et poli
tiques « suscite un mode d'intervention nouveau dans la vie sociale », qui condamne
Ie mode academique.

L'etude est remarquablement bien informee, La bibliographie ternoigne de l'eten
due des recherches: ce travail a necessite beaucoup de depouillement d'archives, de
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reprises de pieces officielles, de lectures elargies, Sans negliger les ouvrages magis
traux des tenors academiques, S.-A. Leterrier s'est souvent appuyee sur les
memoires et comptes rendus fort peu connus. Elle a su cependant maitriser la diver
site de sa documentation, et en tirer des analyses toujours claires, precises et nuan
cees, Les «Annexes» presentant, d'une part, des notices synthetiques sur les
membres titulaires de l'Academic, d'autre part, la liste des communications enten
dues pendant la periode etudiee, sont aussi de precieux recapitulatifs.

Cette histoire d'une institution en recoupe et en eclaire beaucoup d'autres : elle
presente ainsi de multiples interets et profitera abien d'autres qu'aux seuls histo
riens.

Annie PETIT




