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EnmES PlllLOSOpmQUES

La Naissance de la raison en Grece. Actes du Congres de Nice du 18 au 21 mai
1987. Sous la dir. de Jean-Francois MArrEI. Paris, Presses universitaires de
France, 1990. 15,5 x 24,438 p., bibliogr., index.

Avant qu'elle ne devienne le titre d'un livre, la naissance de la raison en Grece
etait la question autour de laquelle furent reunis trente-cinq chercheurs de natio
nalites differentes, Conformernent a cet instant profond et puissant de l'agon qui
est la realite de la « discussion raisonnable », nombre parmi eux n'ont point man
que a critiquer l'enonce du theme. Pierre Aubenque en un tres clair expose final
declara que cette image d'une naissance de la raison n'etait pas sans faire violence
(p. 408) a l'esprit grec, lequel ne partagea point notre idee du progres scientifique
(remarque peu contestable, mais qui suppose elle-meme que I'historien devrait
toujours parler et penser « ala grecque » pour penser les Grecs). D'autres ont cru
comprendre que la question posee affirmait d'entree de jeu une naissance de la
rationalite humaine en Grece et nulle part ailleurs : ce qu'i1 n'etait pas trop diffi
cile de contester, a la facon par exemple, du reste instructive, de James Ritter, en
decrivant les aspects mathematiques, juridiques, medicaux et religieux (divina
toires) d'une « protorationalite mesopotamienne (ou egyptienne, etc.»), et en
suggerant pour finir que la raison a du jouer un role « dans toute societe
humaine » (p. 108). Chez beaucoup, Ie mobile initial de la reflexion consistait visi
blement a perturber une representation naive du terminus a quo et du terminus ad
quem de la «naissance e : a montrer la persistance du « religieux » et du
«rnythique » au sein de la raison naissante ou deja nee (M. Roussel, Y. Lafrance),
la presence a I'inverse de la raison en un domaine qui, a premiere vue, I'ignore
(P. Judet de la Combe, selon cette veine, decrit la « rationalisation du droit » ope
ree dans une tragedie d'Eschyle), ou encore a estomper la frontiere etablie par
Platon entre la mauvaise irrationalite du poete et la bonne rationalite du philo
sophe (S. Rosen). Le ressort polemique se detendait (ce qui n'est pas en soi le
signe de la vertu, pas plus que la guerre des savants n'est en soi un mal) lorsque
I'on cherchait simplement a elucider Ie sens exact et dater I'apparition de certains
mots dans lesquels les anciens Grecs interpretaient la « raison » et ses oeuvres
(logos, krinein, elegkos chez N.L. Cordero, orthon chez A. Brancacci,philosophia
chez L. Brisson). On doit a Henri Joly la meilleure formulation de la reserve que
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pourrait nous inspirer Ie titre sous lequel desormais se tiennent rassemblees de
multiples .inquisitions. Apres avoir denonce l'obscure generalite de la trop connue
Raison grecque, cet auteur suggerait de la diversifier « en une multiplicite de ratio
nalites, differentes mais convergentes, de type scientifique et technique, artistique
ou ethique, anthropologique et "ethnographique", medical aussi et juridique,
voire mythique et religieux. Le probleme [...] serait alors de reconstituer dans les
structures fines de leurs langages et de leurs relations ces reseaux de rationalises,
leurs interferences et leurs interactions [...] » (p. 356). Mais en fin de compte c'est
bien ace « probleme » que La Naissance de fa raison en Grece, par-dela son titre,
semble avoir voulu repondre, Et l'ordonnance des contributions effectuee apres
coup par J.-F. Mattei justement distingue et pennet aux recherches « fines»
d'eclairer ces ordres de Ia raison qui donnent du corps a la raison.

Trois remarques deliberement etroites et sans autres motifs que la preoccupa
tion de I'auteur du present compte rendu laisseront deviner les incitations nom
breuses a la reflexion que chacun, au gre de ses interets, eprouvera en consultant
au Iisant dans son entier l'ouvrage. (Aux «consultants », il faut signaler la pre
sence de deux indices, des noms et des matieres, Ie premier complet et Ie second
fort detaille.) La premiere se rapporte al'expose introductif de Jean Grondin et a
l'idee d'une « renaissance» chez Kant de l'idee grecque de la raison, non seule
ment sous la forme anouveau d'une conscience des limites de la raison humaine,
mais en l'espece egalement «rl'une reconquete de l'ideal de la sagesse » : ne
pourrait-on confinner ce dernier point en montrant que la moralite mime chez
Kant demeure finalement soumise a l'ideal antique de l'autosuffisance intellec
tuelle et « suprasensible »? n ne faut pas non plus hesiter selon nous a suivre le
chemin « ethnologique » parcouru hardiment par Yvon Lafrance, chemin depuis
longtemps fraye mais qui pourrait s'elargir et nous conduire assez avant et pent
etre au cceur de la « metaphysique platonicienne ». Qui salt en effet si les
« arriere-mondes » concus dans les societes archaiques ne sont point le pressenti
ment et I'attente, l'incubation de l'esprit « incorruptible » de Platon et de quel
ques autres theologiens. Saluons, enfin, la comparaison pour la premiere fois pre
Gisement etablie par Andre Laks entre la chora que doit informer le demiurge
platonicien (dans Ie Timee) et I'affectivite humaine que doivent maitriser le legisla
teur et les magistrats dans Les Lois: cependant que Ie monde apparait de la sorte
un grandiose paradigme pour Ia tache premiere du moraliste agissant platonicien,
nous est revele que dans la «physique» ene-meme et son principe « meta
physique» la morale est plus que jamais presente,

Jean-Louis CHERLONNElX.
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Biologie, logique et metaphysique chez Aristote. Actes du Seminaire C.N.RS.
N.S.F., Oleron, 28 juin-3 juillet 1987, pub!. par Daniel DEVEREUX et Pierre
PELLEGRIN. Paris, Ed. du Centre national de la recherche scientifique, 1990.
16,3 x 24,8, 528 p., index.

Au cours du sickle qui s'acheve les efforts des philologues ont heureusement
permis une etude plus complete et plus poussee de l'ceuvre d'Aristote. Les cher
cheurs disposent desormais de textes aussi surs que possible. Plus accessibles et
mieux connus, les traites scientifiques, qui occupent dans le corpus aristotelicien
une place atous egards tres importante, ont cesse d'etre consideres comme negli
geables. lis commencent aetre etudies et commentes au meme titre que les autres
ouvrages du Stagirite. Leur etude n'est plus reservee aux seuls historiens des
sciences: ils interessent tout autant les specialistes des differents domaines de 1a
philosophie. Aussi trouve-t-on parmi les participants au seminaire qui s'est tenu
en 1987 a Oleron et qui avait pour theme la biologie d'Aristote, un nombre
important de metaphysiciens et de logiciens.

Dans l'excellente introduction a ces actes, D. Devereux et P. Pellegrin posent
avec une tres grande clarte Ie probleme devant lequel se sont trouves les auteurs
des communications et leurs auditeurs, a savoir celui des relations entre les
reflexions d'Aristote sur sa methode scientifique et les exposes qu'il donne des
resultats de ses recherches. Tous les commentateurs semblent aujourd'hui
d'accord pour reconnaitre l'interet speculatif de 1a science aristotelicienne, Mais
les avis sont partages sur la question des rapports entre les textes theoriques
contenus, par exemple, dans la Metaphysique, et ceux ou sont exposes les resul
tats pratiques de la recherche, en particulier dans Ies investigations sur les ani
maux et sur la vie. Ces divergences ne pouvaient pas ne pas apparaitre au cours du
seminaire d'Oleron. Mais adefaut d'un consensus entre ceux que D. Devereux et
P. Pellegrin appellent les biologistes et ceux qu'ils qualifient de logico-meta
physiciens, Ie resultat tres positif de leur rencontre est un ensemble d'etudes du
plus haut interet. Je pense en particulier aux exposes de G. E. Loyd sur la zoolo
gie et la metaphysique d'Aristote, de M. Frede et D. Morrisson sur la definition
dans Ie livre Z de la Metaphysique, de R Bolton sur les bases epistemologiques de
la dialectique aristotelicienne, de T. Maudlin sur « substance et espace-temps »,
de R Thorn sur homeomeres et anhomeomeres,

II convient de feliciter les responsables de cette edition qui ont apporte tous
leurs soins a la mise au point de ces textes. Je sais par experience combien il est
difficile de publier les communications presentees aun seminaire, Je regrette seu
lement que les citations grecques soient ecrites en caracteres latins. C'est la, helas,
une pratique qui se repand de plus en plus, comme l'usage presque exclusif de
l'anglais dans les rencontres intemationales.

Pierre LoUiS.
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Vmcent CARRAUD, Pascal et la philosophie. Paris, Presses universitaires de France,
1992. 15 x 21,5,471 p., bibliogr., index (<< Epirnethee I»~.

Le travail de V. Carraud a « pour objet [...1le rapport que la pensee pascalienne
entretient avec la philosophie » (p. 453). L'ouvrage est excellent tant par la fine
connaissance qu'il propose de Pascal que par celle de certains auteurs auxquels
les Pensees font plus au mains directement allusion. Y. Carraud fournit un instru
ment qui apprend alire un certain nombre de «pensees I), souvent delaissees par
les commentateurs. Citons tout particulierement ses analyses du moi seducteur
(p, 335), de la distinction du moi et du je (p. 323), son interpretation de l' « atta
chement, ala fois effet et negation de l'egarement » (p. 399), de maniere generale,
ses tres sub tiles et discretes notations sur les passions (p. 145, 289, 295, 323,
326...); enfin son etonnante remarque qui clot le livre: chez Pascal, « I'ordre de la
charite brille par son absence» (p. 457). Ce demier trait, si inattendu, n'est pas la
seule audace du commentaire.

Mais les multiples renversements auxquels I'auteur soumet les lieux communs
des etudes pasca1iennes ne sont pas taus aussi convaincants que celui-ci; et la
volonte de se tenir acontre-courant, quand elle attirerait la syrnpathie, nous a par
fois paru quelque peu imprudente, Sur trois points decisifs au mains.

A commencer par la liaison entre Ie titre de I'ouvrage et son contenu. Pascal et
la philosophie dit Ie titre; mais on s'apereoit vite que le nom de « philosophie »
est fondamentalement reserve a la philosophie de Descartes. Descartes serait
l'adversaire, peu designe, il est vrai, mais Ie plus constant, de Pascal (p. 224, 271).
V. Carraud n'hesite devant aucun moyen pour montrer ce pretendu primat de la
philosophie de Descartes dans les Pensees. II faut que le rapport de Pascal a la
philosophie soit Ie rapport de Pascal a la philosophie de Descartes. On privile
giera pour cela les grands fragments sur les petits (p. 102). On croira demasquer
Descartes sous les traits d'Archimede (p. 198, 234), en negligeant peut-etre un
peu facilement la publication de traductions et d'etudes d'ouvrages majeurs du
Syracuseen des Ie milieu du xvr"siecle, A la science de Descartes, tant physique
que metaphysique, finira par s'identifier l'ensemble du second ordre. Des lors, on
traitera tout desaceord avec Descartes et toute refutation implicite de ses theses
comme une « deconceptualisation » des notions cartesiennes (p. 270), comme une
« subversion» de la philosophie de Descartes (p. 239, 271), quand ce n'est pas de
la philosophie tout court (p. 285) lOr, attaquer la philosophie de Descartes est
tout de meme une chose courante au XVI!" siecle ; et philosopher autrement que
Descartes ne saurait etre compris comme une subversion de Ia philosophie. Le
mot de « subversion », constamment utilise par l'auteur pour qualifier les rap
ports de Pascal avec Descartes, nous semble dangereux, en ce qu'il traite les
concepts cartesiens comme des normes plutot que comme de simples regles, Cet
exces, nul n'aurait songe a le reprocher a I'auteur si son ouvrage s'etait appele
« Pascal et la philosophie de Descartes » ; mais, SOilS le titre general Pascal et la
philosophie, le livre donne l'effet d'occulter presque cornpletement les rapports de
Pascal aGassendi et ades penseurs comme Galilee, Desargues, par exemple, sans
lesquels nombre de « pensees » restent pourtant impenetrables, La sous-estima
tion du galileisme surtout nous semble particulierement evidente dans le com-
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mentaire de multiples « pensees », Pascal parle d' « un etrange renversement »,
marque par « la sensibilite de l'homme aux petites choses » et son « insensibilite
aux plus grandes », V. Carraud commente (p. 395) en parlant de « desordre » et
« d'absence de structure» ; ce que n'est nullement un renversement, qui est plutot
un changement de referentiel faisant apparaitre une petite chose comme une
grande, ou l'inverse, Nous pourrions montrer, Ii beaucoup d'autres endroits, que
le primat de Descartes et I'oubli de penseurs aussi fondamentaux que lui
conduisent Ii des commentaires douteux.

La deuxieme difficulte Ii laquelle nous no us sommes heurte en lisant Ie livre de
V. Carraud tient sans doute Ii la contradiction meme de la philosophie et de l'apo
logetique de Pascal. Nombreux et indiscutables sont les textes dans lesquels Pas
cal insiste sur l'heterogeneite, l'irreductibilite, l'incornmensurabilite ou I'infini
eloignement (p. 235, 342) des ordres les uns par rapport aux autres (p, 57, 62).
Mais Ii trop ceder Ii cette insistance sur la difference infinie entre les ordres I, en
tout premier lieu entre I'ordre de la raison et I'ordre de la charite, il est clair qu'il
ne faudrait plus guere chercher de philosophie dans le texte pascalien et que sa
portee apologetique elle-rneme se trouverait videe de tout contenu 2. II y a philo
sophie, ou du moins pensee interessant le philosophe, parce qu'il y a tentative
d'explication du passage d'un ordre al'autre, ou inspection des clivages de l'un a
l'autre, S'il est vrai que la raison n'intervient pas au meme titre sur le terrain qui
est le sien (celui des sciences) et sur celui de la foi, il ne suffit pas de dire que les
concepts qui agissent sur le terrain religieux sont « deconceptualises » ou « sub
vertis » (p. 262, 263, etc.). Sans doute y a-t-il une rhetorique des figuratifs, mais
va-t-on au bout de toutes les possibilites de la raison lorsqu'on se contente de
tenir sur Ie compte de ces figures un discours seulement negatif et apagogique 3 ?
Ne peut-on depasser, par leur interpretation - j'entends : par leur interpretation
rationnelle - Ie simple constat que les figuratifs ne sont pas des concepts? Ne
peut-on essayer de penser positivement Ie rapport des concepts aux figures?
D'ailleurs, il est proprement impossible de se tenir au seul versant negatif de
l'heterogeneite, de l'irreductibilite ou de l'incommensurabilite : chacune de ces
relations presente aussi des versants que V. Carraud lui-rneme ne peut s'empecher
de traiter positivement", On aurait toutefois pu s'attendre a une attitude plus

I. V. Carraud parle du « principe de cecite d'un ordre envers I'ordre superieur» (p. 261).
11 cite par ailleurs les belles analyses de J.- L. Marion sur l'heterogeneite des ordres (p. 238).
Sa these generale en la matiere est que Pascal refuse « de penser une intervention d'un ordre
dans l'autre, ne fut-ce que sous la forme heuristique des metaphores et des rnodeles concep
tuels du discours scientifique. Pascal s'oppose ainsi, autant qu'il est possible, aux epistemolo
gies de l'interaetion ou de l'intervention d'un domaine sur l'autre, representees, en physique
surtout, par les figures capitales de Galilee et de Mersenne » (p. 55-56).

2. Quand l'apologetique s'inaugurerait « en montrant que la philosophie ne vaut que par
son autodestruction » (p. 112).

3. La these de V. Carraud, c'est que Ie travail de Pascal, « qui deconceptualise les concepts
rigoureusement repris du cartesianisme, repose sur une subversion rhetorique, qui fait deriver
les notions en jeu d'un sens technique et d'une fonction determinee au sein d'une philo
sophie aun sens vulgaire pour un tout autre usage» (p. 270).

4. V.Carraud voit tres bien dans Ie principe comment Ie troisieme ordre travaille Ie second
et comment la raison doit se plier a cette regie. Voir, en part., son comrnentaire du frag
ment 149 : « Explique qui peut : c'est ce qui est a expliquer qui norme Ie discours de l'ins
tance explicative et qui en mesure la validite » (p. 119). La theologie resout par quelque cote
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entreprenante sur ce point. Les « figuratifs » paraissent les grands oublies, peut
etre les grands perdants de la these de V. Carraud.

Notre ultime reticence est Iiee a la critique de I'usage qui est fait de concepts
mathematiques dans un certain nombre de « pensees », surtout dans Ie fameux
fragment Infini-Rien, mieux connu sous Ie nom d'argument du « pari ». V. Car
raud a la grande honnetete, en meme temps que Ie geste pascalien, de jouer sa
these generale sur un cas particulier qu'il traite comme « exemplaire », sinon
exceptionnel (p. 450) : il accepte de faire de son interpretation de Yinfini une sorte
de pierre de touche de la valeur de I'argumentation precedente (concernant la
« subversion» et la « deconceptualisation ») (p. 449). Ce geste philosophique est
assez rare pour etre salue ; mais, en I'occurrence, Ie pari est-il gagne ?

Si I'on note avec satisfaction que V. Carraud traite comme digne d'interet l'idee
d'infini comme un « scheme» 5 sur Ie terrain du troisieme ordre (p. 427), on est
decu de voir que cet usage est tellement discredite dans la suite du propos
(p. 428). II est vrai que I'infini en mathematique n'a pas les memes proprietes que
I'infini en theologie ou en metaphysique ; mais faut-il dire pour autant que I'usage
de I'infini n'est rigoureux qu'en mathematique, sans l'etre ailleurs? Faudra-t-il
done revenir ala distinction du « Pascal savant» et du « Pascal metaphysicien » ?

Parler de concepts qui se deconceptualisent en passant du second ordre au troi
sieme implique pour Ie moins que ces concepts soient correctement fixes dans Ie
second ordre. Or I'auteur est moins a l'aise dans les textes rnathematiques que
dans les textes metaphysiques et religieux; ce desequilibre est particulierement
dangereux quand it s'agit de commenter Pascal, aussi fin geometre que subtil
metaphysicien, Ainsi les incorrections qui accompagnent la presentation des
mathematiques des probabilites sont-elles d'autant plus decevantes que les
remarques de I'auteur touchant les causes et les effets sont particulierement inte
ressantes (p.258, 260)6. Mais que veut-on dire quand on assure que « gagner
32 pistoles n'a pas la meme valeur en debut et en fin de partie » (p. 436) ? Ne vau
drait-il pas mieux dire que gagner une partie en debut de jeu n'a pas la meme
valeur qu'en gagner une en fin de jeu ? Pourquoi parler de strategic (p. 436) apro
pos du calcul des partis qui envisage Ie jeu comme un jeu de hasard? L'arret du
jeu peut bien etre decide par l'un des joueurs et admis par I'autre (ou les autres) :
il ne saurait etre programme, d'autant que I'enjeu n'appartient plus a aucun des
joueurs et se trouve reparti a chaque etape de telle sorte que chacun des joueurs
« trouve entierement egal de prendre ce qu'on lui assigne ou de continuer I'aven-

les contradictions de la philosophie ; du moins « tient-elle ce qui ecartelait la philosophie »
(p. 120). V.Carraud va jusqu'a soutenir une « theorie du passage insensible ala theologie » :
« Remarquons que le passage a la theologic est, dans I' Entretien comme dans la conference
.. APR ", une derive insensible, et non un saut ou une transcendance, c'est-a-dire tout le
contraire de la disqualification volontaire du second ordre par Ie troisierne » (p. 125). Se pose
alors Ie probleme de savoir comment on peut concilier la discontinuite des ordres avec la
relative continuite de leur apprehension.

5. V. Carraud ne repugne pas autiliser ce mot: p. 137, 142, 147.
6. L'auteur remarque que Pascal propose de penser « une semiologie de l'effet » : « l'effet

est un signe qui cache sa cause ». « Pascal substitue au sens rnecanique de la cause un sens
juridique, »
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ture dujeu >i, Le passage sur l'echange entre Pascal et Fermat concernant Ie calcul
qui met en scene trois joueurs manque de precision (p. 437). Cette insuffisante
maitrise des rnathematiques serait sans gravite pour etudier d'autres auteurs que
Pascal; rnais elle prend une gravite metaphysique pour traiter d'un auteur dont les
textes philosophiques sont constamment trames par une imagination mathema
tique. Sans la logique de ce qui s'appellera bientot Ie calcul infinitesimal, on ne
comprend pas suffisamment Ie fragment 783, trop rapidement commente
(p. 145); on ne distingue pas pourquoi Pascal renverse l'ordre de la fameuse for
mule du livre de la Sagesse 7

, Enfin, sans Ie galileisme et ses infinies possibilites de
changement de referentiel, on trouvera toujours « subversif » (p. 434) l'effet « de
la question du lieu sur la recherche de la definition» : « qu'est-ce qu'un homme
dans la nature? ».

S'il est vrai que la geometric de l'infmi ou celle du hasard, qui amorce ou met
en scene l'argument du pari ou tout autre argument apologetique, ne joue pas Ie
role determinant a l'egard d'une situation existentielle qu'elle joue lorsqu'il s'agit
de calculer Ie centre de gravite de la cycloYde ou les partis qu'il convient de faire
entre des joueurs, it est injuste de dire que « Pascal fait un usage excessif et hors
d'ordre de sa propre competence mathematique » (p. 433). Encore une fois, eet
usage merite une qualification differente d'un simple demarquage negatif du
concept ala figure rhetorique", Plutot que de la sanctionner, ne fallait-il pas pene
trer plus avant l'imagination mathematique pascalienne dans ses rapports avec les
« figures »? D'autant qu'il n'est peut-etre pas sur que les methodes et les
concepts pascaliens ne doivent rien ades considerations existentietles : juridiques,
eeonomiques, sociales. Les analyses fines d'E. Coumet, de portee inseparable
ment historique et phitosophique, ont meme plutot montre le contraire. La prise
en compte, dans Ie calcul des partis, des developpements avenir dujeu, Ii l'exclu
sion de son passe, n'est pas un geste purement mathematique.

Quelles que soient les reticences que ee texte d'admirable ecriture peut inspirer
~ et la, it faut partout souligner les audaces intelleetuelles et les singuliers retour
nements qui font de l'eeuvre un livre pascalien autant qu'un livre sur Pascal. La
lecture que l'auteur donne des Pensees, si elle ne convainc pas toujours tout afait,
n'en est pas rnoins saisissante jusque dans ses partis pris. La figure de Pascal telle

7. Pascal ecrit : « Deus fed! omnia in pondere, in numero et mensura » hi ou Ie texte de la
Sagesse dit : « Omnia in mensura, et numero, et pondere disposuisti. » L'ordre pascalien est
tres exactement celui qu'il suit dans son traite sur la cycloide ou l'on part de considerations
statiques, passe par des theoremes arithrnetiques pour finir par les trans poser aux grandeurs
geornetriques.

8, Les remarques positives esquissecs par V. Carraud sur les rapports entre le concept et
l'image rhetorique ne sont qu'a derni convaincantes. « Tout se passe oomme si, dit-il, l'inflni,
substantive et substantifie, cessait d'etre un concept pour devenir un objet [... j La rhetorique
pascalienne feint de prendre des concepts pour des choses » (p, 429). Si la demonstration est
assez saisissante en ce qui concerne l'infini, car il semble vrai qu'en passant du concept a
l'image, « l'infini, ou dans l'infini se substituent aal'infmi », l'argument ne saurait prendre
une valeur universelle : la feinte de la substantification atteint aussi les concepts. Il sutfit,
pour s'en convaincre, de regarder de pres I'usage que Pascal fait, comme les autres mathema
ticiens de son temps, des «Indlvislblcs ». Les concepts sont, de ce point de vue, au rnoins
autant des fictions que les images!
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qu'elle ressort de I'ouvrage ne risque pas d'etre emoussee par les interpretations
mathematisantes qui, chez d'autres, tendent areduire les abrupts des trois ordres.
Mais V. Carraud n'evite pas l'etrange chiasme, tres pascalien d'ailleurs, des com
mentaires de l'auteur des Pensees. Ceux qui veulent sauver la foi de Pascal par son
irreductibilite aux autres ordres la perdent au passage et ils tendent Ii ne faire
grand cas ni des figuratifs, ni de la pudeur de la foi chezcet auteur. En revanche,
ceux qui s'interessent le plus aux liens entre les concepts et les figuratifs
demontrent a contrario que Pascal ne peut etre soumis a une banale rationalisa
tion, comme ces «juifs » sur lesquels ironise Pascal et qui montrent, a leur corps
defendant, que, decidement, Jesus-Christ est bien Dieu. La contradiction est ce
qu'il y a de plus vif chez Pascal. Plus profonde que toute pensee, elle trame cha
cune d'entre elles.

Jean-Pierre CLERO.

Henry MtCHOULAN, Amsterdam au temps de Spinoza. Argent et liberte. Paris,
Presses universitaires de France, 1990. 15 x 21,5, 279 p., bibliogr., index
(« Questions »).

Ce livre d'un admirable connaisseur de la pensee espagnole (peu lue en France)
manifeste l'elargissement des interets de son auteur au domaine hollandais (lui
aussi assez neglige, en depit de la retraite de Descartes et de la renommee de Spi
noza), sous un angle tres original et - en apparence - tout a fait eloigne de ce
qui peut solliciter la reflexion du philosophe. Mais ce n'est qu'une apparence
trompeuse. Le sons-titre et la reference aSpinoza commencent a s'expliciter des
l'Avertissement qui, releguant au second plan d'indispensables descriptions histo
riques, precise le dessein central en ces termes : « montrer le lien ambigu qui s'est
etabli entre l'argent et la liberte en un lieu, en un temps, et reflechir sur Ies conse
quences de ce lien» (p. 7). Et plus bas, meme page, on lit, sous l'invocation signi
ficative d'une comparaison avec l'esprit kantien ; « l'exemple d'Amsterdam a ete
choisi parce qu'il permet de montrer que l'argent et la liberte peuvent coexister,
voire se nourrir l'un de l'autre, » line sera done pas question iei des « innom
brables requisitoires de la liberte contre I'argent », mais tout au contraire d'une
ville qui fut de fait « Ie laboratoire de l'argent dans sa modernite et celui des Iiber
tes dans leur divers ire », selon « un lien entre l'argent et la liberte qui ne doit rien
aux esperances des utopies » (p. 8). D'ou la citation opportune du Traite politique
de Spinoza (cf. p. 10, n. 3) : ( Une nation est independante dans la mesure ou elle
est capable de veiller a sa propre prosperite, II est certain que les hornmes sont
d'autant mieux en mesure de veiller Ii leur seeurite qu'ils sont plus puissants du
fait de leur richesse. » C'est dire que la securite, foyer du spinozisme en politique,
« a son prix d'argent» (p. 11). Le Telemaque de Fenelon met en lumiere, de son
core, sous la figure de Tyr, antique equivalent d'Amsterdam, Ie cosmopolitisme
qui caracterise cette derniere et en fonde I'opulence (cf. p. 13). ( Alors que
l'Europe continentale se ferme et se replie, que l'autoritarisme de I'J3tat s'affirme,
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que la Contre-Reforme peuple de mystiques, de visionnaires, d'illumines, de sor
ciers et d'exorcistes un monde inquiet, Amsterdam, ecrit I'auteur (p. 11-12), ne
veut rien imposer et se donne pour tache d'unir les hommes dans la consomma
tion, » C'est la seule ville ou I'on trouve « une marchandise qui n'a pas de prix: la
possibilite de se soustraire i tout ordre transcendant» (p. 13).

C'est precisement l'opposition finalement irreductible entre la mentalite mis
sionnaire de Philippe II et l'esprit de tolerance et de cosmopolitisme des grandes
cites commercantes du Nord, Anvers, Amsterdam, qui alimente, i travers vents et
marees, sucres et revers, au XVI' siecle et dans Ie demi-siecle suivant, la lutte des
Provinces-Unies contre Ie fanatisme espagnol, vaincu ala paix de MUnster ou fur
reconnu l'independance des Provinces. Restee longtemps fidele a la monarchie
espagnole en esperant ainsi, par illusion, sauver son commerce, mais plus tard ral
liee a la cause de l'independance, au nom des memes exigences plus lucidement
reconnues, Amsterdam devient au XVII' siecle, un exernple unique, exceptionnel,
non pas seulement une ville riche, comme Venise, mais une metropole active et
connue dans Ie monde entier comme libre autant que prospere, paisible et triom
phante au milieu de la desolation de l'Europe, gouvernee par des regents qui sont
des bourgeois calvinistes, mais tolerants et habiles i toutes les formes de transac
tion commerciale, y compris celie de l'argent : une place d'une renommee sans
rivale. Un seul exernple (p. 110) : «Ies paysans polonais ne voulaient pas etre
payes dans une autre monnaie [que celie des Provincesl lorsqu'ils vendaient leurs
grains », hommage eclatant i la Banque d'Amsterdam qui drainait l'or espagnol
et frappait une grande diversite de monnaies adaptees au commerce exterieur, La
« liberte absolue de la circulation de l'argent, soit en numeraire, soit en billets,
offrit aAmsterdam la possibilite de mettre en place un ensemble de techniques
commerciales dont la modernite n'a pas ete depassee » et dont la base fut « la
liberte defendue par les negociants d'Amsterdam et la confiance qu'inspirait leur
reussite » (p. 111-112). L'auteur dit encore, plus bas (p. 121) : « Grace ala mar
chandise, qui n'existe i Amsterdam que par I'argent et la liberte, une nouvelle
religion est apparue : celie qui relie des hommes dilferents et qui oublient i quel
temple, a quelle eglise ou a quelle synagogue ils appartiennent.» Rembrandt
illustre cette universalite ahauteur d'homme lorsqu'il peint les bourgeois charges
du controle des poids et mesures (si insuffisant et si mal harmonise dans tout Ie
reste de I'Europe, d'une localite i une autre).

Une crise grave, theologico-politique, c'est-a-dire melant a la politique des
conflits theologiques, qui n'y avaient que faire et qui contredisaient dangereuse
ment les principes de concorde sans frontieres de la ville, menaca quelque temps
l'unite du calvinisme dominant et le dechira entre les arminiens et les gomaristes
(fin du XVI' et debut du XVII" siecle : on en trouve une repercussion dans la pole
mique, en Angleterre, un peu plus tard, de l'eveque arminien Bramhall et du phi
losophe Hobbes, d'un necessitarisme plus fidele au dogmatisme puritain, heritier
du dogmatisrne de Calvin et sans doute, en meme temps, plus conforme au pur
esprit rationaliste). La crise passee, dont Ie point culminant durant lequel les
« remontrants » (arminiens) connurent Ie plus de difficultes (en 1628, cf. p. 138),
la concorde se retablit par Ie peu d'empressement des regents i epouser la cause
des pasteurs et de leurs diatribes theologiennes, Non que le ca1vinisme n'ait pas
obtenu statut de religion officielle, ni que le fanatisme des pasteurs n'ait alimente
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l'hostilite a l'egard des minorites confessionnelles, mais tout cela ne degenere
guere sur le plan de la vie pratique. Les controverses theoriques ont beau etre tres
animees, souvent confuses du reste (tendant notamment a assimiler juifs et soci
niens), Ia liberte de conscience individuelle et la Iiberte d'expression restent fon
damentales a Amsterdam, ville phare des Provinces. Les ecrits polemiques de
toute nature nourrissent une puissante imprimerie et atteignent une population
d'un haut niveau d'alphabetisation, « Au XVIl

e siecle on a imp rime plus de Iivres
dans la Republique des Provinces- Unies que dans tous les autres pays d' Europe
reunis » (p. 194). Cette marchandise est aussi libre et aussi rentable que toutes les
autres, y compris dans Ie secteur de « la meilleure demande du temps: la piete ~~

(p. 195).
Sans doute subsiste-t-il a Amsterdam des irreguliers et des marginaux, des

pauvres et des delinquants, mais ils n'y sont pas traites comme a Londres ou a
Paris, par l'enfermement et la repression la plus feroce, Contrairement ace qu'a
ern Michel Foucault, la « Rasphuis » d'Amsterdam, inauguree a la tin du XVI

e sie
de, temoigne d'un nouvel esprit, pondere et dissuasif ou « les raisons religieuses
et humanitaires rencontrent Ie calcul du marchand» (p. 214). Sans etre eradiquee,
la pauvrete a Amsterdam est humainement et efficacement prise en compte,
comme nulle part en Europe.

La Conclusion est assez nuancee. Dans la prosperite generate des Provinces, if
ya lieu de relever notamment le sort peu enviable des marins, soumis au); centre
coups des exigences liberales et a la rapacite des Compagnies, surtout celle des
Indes orientales (d'ailleurs un monopole, en contradiction avec l'esprit du libera
Iisme), de sorte que l'on est force de constater que «( la morale n'est pas toujours,
et de loin, au rendez-vous du profit» (p. 259). Et plus bas: «La myopie
qu'enfante la soif de profit est devenue aveuglement et, a la veille de l'invasion de
la Republique (par Louis XIV), celle-ci n'est pas prete a payer sa securite et son
independance » (p. 260). La lucidite de Spinoza, avant comme apres le desastre,
estjustement saluee ; « Ie philosophe rappelle (...] ases compatriotes que l'argent
ne les tient pas quittes des dangers qui guettent la liberte : on ne la contie pas a
l'argent, La liberte n'a pas de prix, la marchandise a Ie sien » (p. 162). Et pour
finir, pronant la conscription de tous les citoyens, Spinoza dans le Traite politique
(cite p. 261) : « un homme arme est plus Iibre qu'un homme sans armes. »

Jean BERNHARDT.

Nature, croyance, raison. Melanges offerts aSylvain Zac. Saint-Cloud, Presses de
l'Ecole normale superieure, 1992. 334 p. {« Cahiers de Fontenay », hors col
lection).

Ces melanges reunissent des articles d'anciens eleves et de collegues qui
rendent hommage a sa rigueur intelleetuelle et a la fecondite de sa pensee. Ce
volume regroupe aussi trois textes de S. Zac sur Kant, jusque-la epars,
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Cet ouvrage commun fait la part belle aux liens entre religion, politique et phi
losophie chez Spinoza. J. Lagree reprend un dossier ouvert par S. Zac : Ie respect
du principe de l'interpretation de l'Ecriture par elle-meme, De la comparaison
des chapitres 15 du Traite theologico-politique et II de Ylnterpres, il ressort que
Spinoza se demarque de L. Meyer. Ce qui lui permet de conclure a la comple
mentarite de la Raison et de l'Ecriture et a la non-contradiction de Spinoza dans
sa lecture de la Bible. L'idee que philosophie et religion sont compatibles est aussi
la conclusion reprise par A. Matheron au terme de la demonstration d'une « stra
tegie discursive » de Spinoza. Le texte spinozien est lisible aplusieurs niveaux: la
deduction de la loi divine en fournit un exemple. Le manuscrit de Gomez Silveyra
qu'analyse H. Mechoulan contredit cette compatibilite, Ce juif d'Amsterdam cri
tique le catholicisme et defend la liberte de religion, condamne l'Inquisition et la
reclame contre Spinoza.

Y. Yovel etudie la critique de la religion et l'hermeneutique biblique. L'accepta
tion « fictive » par Spinoza des principes des croyants et la subordination par
Kant de l'interet erudit a la pratique fondent 1'appel de Y. Yovel aune separation
radicale entre exegese biblique et morale. E. Giancotti cherche dans toute l'oeuvre
de Spinoza les liens entre religion et politique : les variantes de la vraie religion
concourent toutes deux a la paix dans la cite.

Deux autres articles se rapportent a Spinoza. D. Lecourt replace la proposi
tion 7 du second livre de l' Ethique dans son mouvement demonstratif Elle est a
lier au refus de Spinoza de concevoir une seule theorie cognitive, refus qui menage
les passages d'une forme de connaissance aune autre. P. Macherey, lui, interroge,
en vue de recoupements, I' « actualite }) de Spinoza. Le couple modes/substance
peut etre rapproche de la distinction de l'etant et de l'etre chez Heidegger et de
celie de 1'essence et des phenomenes chez Adorno. Avec M. Foucault, c'est
l' « historicite » qui invite a une relecture de la substance.

Lucrece, Leibniz et Kant sont encore l'objet de reflexions. P.-F. Moreau analyse
des vers de Lucrece (De natura rerum, L. III, v, 231-322). La composition de
I'ame y est exposee dans son articulation et son fonctionnement. On peut ne pas
reduire la diversite du sensible grace aux quatre elements dont Ie jeu est rendu
possible par le principe de la limite.

A travers la distinction des verites de raison et des verites de fait chez Leibniz,
A. Philonenko met en lumiere ce qui oppose ces conceptions logique, ontologique
et metaphysique acelles de Descartes et de Spinoza. Le probleme se noue autour
de la notion de «compossible » et se denoue en une distinction reformulee :
verite absolument necessaire, necessaire et contingente.

La traduction par 1. Seidengart d'un texte de Kant paru en 1785 le rend acces
sible en francais pour la premiere fois. A partir de I'observation de crate res
lunaires faite par W. Herschel, Kant refute 1'origine volcanique de ces asperites et
expose sa propre conception cosmogonique. 11 s'oppose aBuffon qui trouve dans
le soleil la cause des planetes, Ces recherches sont a lier a la notion d' Ubergang
du systeme des elements a celui du monde.

Les trois articles de S. Zac sur Kant ont pour centre ou pour horizon la mora
lite. Dans Ie premier, it compare les religions revelees et la religion morale dont Ie



308 REVUE DE SYNIHESE : IV'S. N' 2, AVRIL-WIN 1993

christianisme offre un modele. Replacee dans son contexte, la foi rationnelle
revele sa specificite. Le deuxieme texte montre que certains concepts stoiciens
sont presents dans la conception kantienne de la morale mais qu'il y a divergence
sur des points decisifs tels que l'autonomie du vouloir ou la positivite du mal. La
encore, Ie christianisme peut refonder la morale. A la fin, Ie paradoxe suivant est
souleve : comment accorder la « noumenalite » requise par la morale avec la
determination temporelle preponderante qu'a acquise Ie futur ? Enfin, les disser
tations de Kant,et Mendelssohn pour Ie prix philosophique de 1763 sur le theme
de la certitude de la theologie naturelle et de la morale occupent Ie demier des
textes de Zac, La toile de fond en est la rupture avec Leibniz et Wolff. Mendels
sohn veut prouver que la metaphysique peut pretendre aune certitude sans pour
autant jouir de la meme puissance de conviction que les mathematiques ; Kant
explique la difference entre verites mathernatiques et rnetaphysiques, La question
de ta certitude morale les divisera aussi.

S. Zac laisse toujours entendre en quoi ces analyses de Kant ont ete fecondes
pour la suite de son oeuvre et en quoi elles eclairent la comprehension d'une epo
que. Sur ce dernier point, ses eleves et amis lui ont ete fideles,

Anne DESPAGNE.

Margaret E. RUMBOLD, Traducteur huguenot .. Pierre Coste. New York, Lang,
1991. 16,2 x 24, 188 p., bibliogr., index.

Le projet de Margaret E. Rumbold ne manque pas d'interet : elle choisit d'eta
blir la biographie intellectuelle d'un auteur mineur auquel aucune etude complete
n'ajamais ete consacree. Pierre Coste (1668-1747) n'est veritablement connu que
comme traducteur (en 1700) de l'Essai philosophique sur l'entendement humain
de John Locke. M. E. Rumford nous Ie presente comme un auteur tout afait pro
lixe, quelque peu essayiste, quelque peu historien, et dont les editions des reuvres
de La Fontaine, La Bruyere, Racine et Montaigne furent essentielles en son
temps. Mais Coste apparait surtout, dit-elle, comme Ie plus grand traducteur de
son siecle, II offre au Continent, non seulement l'Essai fondamental de Locke,
mais ses reflexions sur Ie christianisme et sur l'education, ainsi que l'Optique de
Newton. Par la meme, il contribue puissamment adiffuser les audaces de la philo
sophie anglaise, notamment en France ou elle influence puissamment Ie siecle des
Lumieres. Et M. E. Rumford de conclure un peu trop hardiment que si Coste
avait pu prevoir les horreurs de la Revolution, il n'aurait sans doute pas souhaiter
transmettre les idees anglaises ases compatriotes ! P. Coste est, en effet, un hugue
not originaire d'Uzes, surpris a l'Academie de Geneve, centre intellectuel de
l'Europe calviniste, par Ia Revocation de l'Edit de Nantes. Installe aAmsterdam,
puis a Londres, ou il achevera ses traductions en etant secretaire de Locke, ses
preoccupations sont tout a fait representatives de l'activite de pensee des cercles
de refugies protestants. II collabore, des 1691, au Journal des Scavans ou au Jour
nal de Trevoux, joumaux dont l'important sucres temoigne de l'interet suscite par
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les perspectives de la revolution scientifique du XVII' siecle. Les grandes questions
qu'abordent ses traductions en sont issues, celle de la nature des idees, de la
liberte, celie de la nature de la lumiere ou de l'etendue, de la nature de la sub
stance, celle de la materialite de l'ame ou de la constitution de la matiere, tout
comme elles temoignent d'un questionnement renouvele sur la place de I'homme
dans le rnonde, qui herite des bouleversements socio-culturels consecutifs aI'essor
du protestantisme. II est indeniable que d'Alembert, Fontenelle, Buffon, Mauper
tuis, de Mairan du cOte des savants, ainsi que Bayle, Rousseau, Voltaire, Diderot,
Montesquieu, Condillac, Condorcet, Vauvenargues du cOte des philosophes,
seront tres marques par cette rupture avec la metaphysique, et par ce gout pour
une analyse experimentale des phenomenes, qui sont des elements determinants
de la conscience europeenne du XVIII' siecle. P. Coste connaitra la reconnaissance
intellectuelle de ses contemporains, comme en temoigne sa correspondance avec
le monde savant, notamment avec Leibniz, et son election comme membre de la
Royal Society en 1743. Ses editions et commentaires posterieurs a la mort de
Locke, s'ils n'ont pas autant d'eclat, feront pourtant eux aussi I'objet de nom
breuses reeditions, Ses prefaces lui sont occasion de developper ses convictions
theologiques ou ses intentions didactiques. Homme de foi, protestant engage,
hostile a toute tyrannie religieuse, il prone l'education contre l'intolerance, ainsi
que la reunification des chretiens,

L'etude de Margaret E. Rumford, menee a partir des manuscrits, des corres
pondances, des revues d'epoque, est bien documentee : 59 pages de notes et
annexes accompagnent un texte de 126 pages. Elle redresse quelques erreurs et
mene une analyse critique des documents utilises. Mais son travail reste mal
heureusement trop factuel. Les points qui auraient permis d'apprecier precise
ment Ie role de P. Coste sont seulement esquisses, et annonces par I'auteur
comme devant faire partie d'un travail ulterieur : mise en perspective de son tra
vail vis-a-vis de celui d'autres refugies protestants francais, etude detaillee de ses
methodes de traduction, des corrections apportees d'une edition aI'autre, analyse
des dettes de Locke, Shaftesbury et Newton ason egard relativement aux travaux
de Voltaire, Diderot, Montesquieu, Rousseau, etc., grace aune etude comparative
de leurs textes. En I'absence de tels prolongements, I'aspect essentiellement eve
nementiel du travail propose risque de laisser Ie lecteur quelque peu insatisfait. Et
les maladresses de style, les glissements de sens, les erreurs de conjugaison, dus a
une maitrise insuffisante du francais, sont trop nombreux pour conserver le
charme qu'ont parfois ceux qui s'expriment dans une autre langue que leur langue
maternelle.

Marie-Jose DURAND RICHARD.
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G. W. F. HEGEL, Phenomenologie de l'Esprit (edition de 1807). Trad. etablie par
Jean-Pierre LEFEBVRE. Paris, Aubier, 1991. 13,5 x 22, 567 p. (« Bibliotheque
philosophique »),

Dans un article 9 consacre au «destin francais » de la Phenomenologie de
l'Esprit, I. D'Hondt ecrit : « Le travail de traduction de Hegel en francais exige
une sorte d'heroisme intellectuel, une perspicacite, une tenacite, un sens philo
sophique exceptionnels. Ces conditions valent specialernent pour la Phenomena
logie. » Ce jugernent vaut acoup sur pour la traduction du texte par lean Hyppo
lite Ill; il vaut aussi pour Ie travail de l.-P. Lefebvre.

S'i1 est exact que les textes les plus difficiles de la philosophie de langue alle
mande ont souvent fait l'objet de retraductions, il n'en reste pas moins que se
pose achaque fois la question de la legitimite d'une nouvelle traduction.

l.-P. Lefebvrejustifie Ie travail de celui qui retraduit Ie texte en pari ant d'adap
tation ades criteres de traduction qui ont evolue, En ce sens, son premier souci
sera de rester au plus pres de l'intention de l'auteur en partant du seul texte de la
Phenomenologie de l'Esprit publie par Hegel lui-meme, II traduit ainsi le texte de
I'edition de 180711

; ce texte, tres compact, avait ete «aere » par G. Lasson qui
avait introduit de nornbreuses divisions, divisions que J. Hyppolite avait gardees
dans sa traduction.

En revenant au texte initial, J.-P. Lefebvre veut ainsi garder Ie rythme premier
de l'enonce hegelien, « C'est lourd, ecrit-il, mais vivant, parfois vir. Seuls les
grands lutteurs sont capables de pareille prouesse : la langue de la phenomenolo
gie est rapide, rythmee, rebondissante, ludique, poetique, tendue par un prodi
gieux jeu de forces, portee par un systeme rigoureux de basses continues, parfois
soulevee de quelque colere polemique, tres souvent productive de conceptualisa
tions inouies qui deviendront des concepts de la langue philosophique univer
selle, illuminee de breves metaphores [...]. Elle avance, tire Ie lecteur avec soi, Ie
lache, Ie reprend, lui pese ; car cette vie ne va pas de l'avant sans souffrance »
(p. 12, « Avant-propos »).

Le propos de l.-P. Lefebvre sera done de restituer au plus pres Ie «flux rheto
rico-prosodique» (p. 16) du texte hegelien et ceci Ie distingue de l'intention affir
mee de J. Hyppolite 12 de fournir « un instrument de travail, une traduction aussi
litterale et aussi lisible que possible» et, ce faisant, de privilegier ce qui peut
contribuer adonner au texte sa plus grande clarte discursive.

Cependant les projets des deux traducteurs se rejoignent au niveau de I'inter
pretation de fond du texte de la Phenomenologie ; d'une part, Ie projet phenome.
nologique lui-meme implique la presence, constituant la trame meme du texte, de
la totalite de l'histoire de la philosophie - mais aussi de la totalite de l'histoire
des cultures humaines : c'est cette richesse que J. Hyppolite a voulu souligner

9. cr. Le Magazine litteraire, 293, nov. 1991, p. 32.
10. 2 vol., Paris, Aubier, 1939 et 1941.
11. Bamberg/Wtirzburg, J. A. Goebhardt, 1807.
12. lean HVPPOLllE, Figures de fa penseephilosophique. Ecrits, 1931-1968, 2 vol., Paris,

Presses universitaires de France, 1971, t. I, p. 239.
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dans les notes qui accompagnent sa traduction et dans les developpements de
Genese et structure de La «Phenomenologie de l'Esprit» de Hegel'i ; mais, d'autre
part, c'est une conception originale de la philosophie qui se met en place Ii partir
de cette reference premiere Ii l'histoire de la philo sophie et de la culture de
l'humanite tout entiere : iI faut done respecter l'originalite de la conceptualisation
nouvelle qui se developpe et qui est celie de la philosophie hegelienne,

« La Phenomenologie, ecrit son nouveau traducteur, est [...] une anthologie dia
lectique du tresor des autres, la mise en dialecte de la philosophie universelle et
du discours de l'histoire » (p. 18).

Ainsi peut-on rapprocher Hegel et Luther - comprendre la Phenomenologie
comme «un grand livre de traduction, un immense glossaire souple adequat Ii
une mission de communication» (ibid.).

On retrouvera done, dans cette traduction qui restitue l'originalite de la vie au
texte de Hegel, Ie souci bien contemporain de situer la Phenomenologie en tout
premier lieu par rapport Ii l'ensemble de I'histoire de la philosophie dont elle
entend rendre compte - et en particulier par rapport Ii l'idealisme allemand
auquel elle doit en tout premier lieu etre rattachee 14 ; on retrouvera aussi la resolu
tion affirmee tres tot par Hegel d'apprendre Ii la philosophie allemande a« parler
allemand» - ce qu'Alexandre Koyre avait analyse de facon decisive dans son
grand article de 1931 sur « La langue et la terminologie hegeliennes » LS.

Entin, parce que J.-P. Lefebvre ne pense pas qu'un nouveau travail sur Ie texte
de Hegel efface la traduction qui reste essentielle, profonde et claire, de Jean Hyp
polite, il donne, Ii la tin du livre, une table de concordance entre l'edition princeps
et la premiere traduction en langue francalse.

Marie-Jeanne KONIGSON-MoNTAIN.

Adriaan Theodor PEPERZAK, Hegels prakiische Philosophie. Ein Kommentar zur
enzyklopddischen Darstellung der mensch lichen Freiheit und ihrer objektiven
Verwirklichung, Stuttgart/Bad Cannstatt, Frommann-Holzboog, 1991. 17,8
x 21, 372 p. (« Spekulation und Erfahrung o : Abt. 2, Untersuchungen,
Bd 19).

Ce livre sur la Philosophie pratique de Hegel est constitue par un commentaire
de la « presentation encyclopedique de la liberte humaine et de son effectuation
objective». Les paragraphes 388 a 452 de la premiere edition (1817) de I'Enty-

13. Paris, Aubier, 1946. Pour un supplement d'information et de precision, l.-P. Lefebvre
renvoie ala recente edition de la Phenomenologie : Phdnomenologie des Geistes, Gesammelte
Werke, Bd 9, Hambourg, F. Meiner Verlag, 1980.

14. Et I'on peut rappeler ici I'importance des analyses de Werner MARX, in Hegels Phd
nomenologie des Geistes. Die Bestimmung ihrer Idee in « Vorrede;; und « Einleitung », Franc
fort-sur-Ie-Main, Klostermann, 1971, ou il refere l'argumentation hegelienne a la premiere
phase de l'idealisme allemand, c'est-a-dire aFichte et au jeune Schelling, et en part. au Para
graphe 4 (7. et 8.) de la Doctrine de la Science de 1794 de Fichte.

15. Repris in Etudes d'histoire de la pensee philosophique, Paris, Gallimard, 1971.
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clopedie des sciences philosophiques en abrege, et les paragraphes 467 a 552 des
deuxieme et troisieme editions (1827 et 1830) sont reproduits et analyses au plus
pres, de maniere a mettre en evidence la structure de I'argumentation. Une
comparaison du texte des trois editions montre l'evolution de la philosophie pra
tique de Hegel entre 1817 et 1830.

La presentation graphique contribue a la clarte et a la precision de l'inter
pretation : structure semantique des enonces soulignee par la scansion materiali
see des propositions et des concepts, tableaux comparatifs et recapitulatifs, dif
ference de graphie pour Ie commentaire du texte des editions A (I" ed.) d'une
part, B et C (2e et 3e ed.) d'autre part : ecriture droite pour A, italique pour B et C.

A. Peperzak avait publie, en 1960, un livre qui allait durablement marquer les
etudes hegeliennes : Le Jeune Hegel et la vision morale du monde 16.

Le livre present constitue l'aboutissement de longues recherches et de publica
tions nombreuses qui ont essentiellement concerne la signification et la logique de
la philosophie hegelienne de la liberte et du droit, d'une part, de la philosophie
de l'Esprit en tant que telle, d'autre part, avec sa culmination dans l'Esprit absolu
- en particulier dans Ia religion et la philosophie. Le commentaire renvoie, d'ail
leurs, ii la fois aux etudes consacrees ala conception hegelienne de la morale, de
l'ethicite et de la politique - que I'auteur a publiees tout au long de ces dix der
nieres annees - et au livre assez recemment paru sur la Philosophie de l'espritde
Hegel : Selbsterkenntnis des Absoluten. Grundlinien der Hegelschen Philosophie
des Geistes 17.

Selon A. Peperzak, la conception hegelienne de l'ethique est a comprendre
comme « coextensive a la totalite de sa philosophie de l'Esprit » 18.

La dimension proprement ethique de l'etude de la liberte humaine est done a
replacer dans le developpement tout entier de la « philosophie de l'Esprit » de
l'Encyclopedie. L'etude propre du texte de l'Encyclopedie permet ainsi de mieux
situer I'argumentation de I' « Esprit objectif » par rapport a l'ensemble du sys
teme et de mieux rendre compte du rapport de l'Esprit objectif ii l'Esprit absolu
(Preface, p. 15).

La comparaison entre la premiere et les deux dernieres editions de l'Encyclo
pedie fait apparaitre - par-dela les precisions et les developpements des Principes
de la philosophie du droit de 1820 - une systematisation et une integration plus
importantes, dans les editions de Berlin, de I'Esprit objectif - done de la « philo
sophie pratique » - dans I'ensemble de la philosophie de l'Esprit; ainsi peut-on
mieux comprendre I'aspect ala fois essentiel et subordonne de l'ethique par rap
port ii l'Esprit absolu.

Deux passages du commentaire peuvent Ie montrer tres clairement. En premier
lieu, le long developpement qui porte sur le probleme du devoir-are - du Sollen
(B./C. 470); ce paragraphe est un ajout de la premiere edition de Berlin (1827);
« il contient une reflexion sur la structure imperative du concept de volonte et sur

16. Pref de Paul RIm.UR, La Haye, M. Nijhoff, 2e ed, COlT. et augrn., 1969.
17. Stuttgart, Frommann-Holzboog, 1987.
18. a. « The Foundations of Ethics according to Hegel )', International Philosophical

Quarterly, 23, 1983, p. 349.



COMPTES RENDUS 313

son developpement » (p, 35); il s'agit pour Hegel Ii la fois de reduire Ie double
imperatif kantien - hypothetique et categorique - Ii la distinction d'un «double
devoir-etre », et d'unir ce que Kant avait resolument separe ; « la libre aspiration
au Bien et l'aspiration .. naturelle " Ii I'harmonie du bien-propre apparaissent
ainsi chez Hegel comme les deux moments essentiels de I'auto-effectuation de
I'homme par son auto-determination) (p. 38). La «synthese hegelienne » est
alors rapprochee de la conception aristotelicienne de l'ethique, « dans laquelle la
vie humaine est presentee comme la grande ceuvre qui doit etre realisee grace au
deploiement harmonieux de toutes les possibilites de l'etre vivant doue de logos»
(ibid.). On pourrait comparer ce developpement aux analyses Que B. Quelquejeu
consacre Ii la notion de sollen 19.

Des Ie niveau de « I'Esprit subjectif », dans les dernieres editions de l'Encyclo
pedie, se trouve indiquee la place a la fois essentielle et subordonnee et de la
moralite et de I'(}thicite tout entiere dans le systeme, C'est en tant qu'il appartient
Ii l'absolu que l'homme existe comme etre pratique, mais c'est aussi bien en tant
qu'il a des droits et des devoirs qu'il vit selon la dimension absolue de l'art, de la
religion et de la philosophie.

Le deuxieme passage du commentaire retenu ici conceme Ie paragraphe
B.lC. 552. Le texte du paragraphe B. 552 est redige de facon tout Ii fait nouvelle;
it s'agit d'accentuer l'importance du passage de l'Esprit objectif al'Esprit absolu
(p. 348); la remarque de B. 552 constitue un «commentaire extraordinairement
clair du texte du paragraphe » (p. 349) : «La religion veritable et fa religiosite
veritable, ecrit Hegel, ne proviennent que de la vie ethique et sont la vie ethique
pensante, c'est-a-dire devenant consciente de fa libre universalise de son essence
concrete» 20.

Ainsi doit etre pense Ie necessaire depassement de lafinitude de la dimension
proprement ethique : «toute interpretation, note A. Peperzak, qui considere la
politique ou l'histoire politique comme Ie sommet de la realite-effective, apparait
comme anti-hegelienne » (p. 351).

Hegel a profondement remanie Ie texte du paragraphe C. 552 et surtout celui
de la remarque - ce qui fait apparaitre de facon precise sa position definitive. On
peut ici se referer Ii I'edition de B. Bourgeois 21

• L'examen du rapport de l'Etat Ii la
religion conduit Hegel Ii preciser des la fin de « l'Esprit objectif» ce qu'il avait
developpe, dans l'edition precedente, dans la section « Religion» de I' « Esprit
absolu ».

La critique de la religion catholique rappelle Ie theme celebre des Lecons sur fa
philosophie de l'histoire : Ie reproche d'avoir voulu «faire une Revolution sans une
Reforme »; Ie rapprochement opere entre la conscience-morale ethique et la
conscience-morale protestante comme manifestation de « l'esprit fibre qui se sait
en sa rationalite et verite» 22, arnene A. Peperzak Ii rappeler que pour Hegel Ie

19. Cf. Bernard QUELQUIJJEU, La Volonte dans la phi/osophie de Hegel, Paris, Seuil, 1972,
p, 178 sq.

20. Cf. Encyclopedie des sciences philosophiques, « Philosophie de l'Esprit », trad, Bernard
BoURGEOIS, Paris, Vrin, 1988, p. 333.

21. Cf. op. cit. supra n. 5, p. 333-341, eo part. 1es notes 8 a 17.
22. Cf. C. 552, Remarque, in op. cit. supra 0.5, p. 341.
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protestantisme se caracterise par "identification de la formation theorique, sco
laire et universitaire, et de la formation religieuse ",

Si Hegel insiste - et de plus en plus - sur l'inachevement essentiel de la
dimension pratique, il n'en reste pas mains qu'il ne cherche pas a la faire dispa
raitre au seul profit de la dimension intemporelle de la theorie : Ie commentaire se
termine par la citation d'une des affirmations majeures de la remarque de C. 552 :
« La pensee rend presente la verite de l'Esprit, introduit celui-ci dans le monde, et
le libere ainsi dans son effectivite et en lui-meme » 24.

A. Peperzak note dans sa Preface qu'il avait pense ajouter au commentaire une
Postface dans laquelle il aurait a la fois montre l'importance de la philosophie
pratique hegelienne et developpe une critique Ii son encontre (p. 16) : ce projet est
renvoye a la publication d'un volume qui contiendra une analyse des Principes de
la philosophie du droit de 1820 et un commentaire des sections « Famille . et
« Societe civile» de [' « Esprit objectif» de l'Encyclopedie : ce volume, en prepa
ration, constituera Ie deuxieme tome de la Philosophie pratique de Hegel (p. 274).

Marie-Jeanne KONIGSON-MoNTAIN.

Norbert WASZEK, Eduard Gans (1797-1839). Hegelianer-Jude-Europiier. Texte
und Dokumente. Francfort-sur-le-Main/New York/Paris, Peter Lang, 1991.
15 x 21, 199 p., index, bibliogr. (<< Studien und Quellen zu Hegel und zum
Hegelianismus », Bd 1).

Ne juif en 1797 a Berlin, E. Gans fut l'un des plus doues et des plus fideles dis
ciples de Hegel; cet ouvrage, de facture tres classique mais de contenu tres neuf,
republie textes et documents qui Ie concement. Brillant juriste, il sera tres actif
dans Ie cercle de la Wissenschafi des Judentums auquel il donnera une tonalite
hegelienne, n devra se convertir en 1825 pour commencer alors une grande car
riere a l'universite de Berlin dont il sera rapidement l'une des etoiles. Marx sera
un des auditeurs. Apres une substantielle introduction, le choix de textes est tres
riche : outre des pages autobiographiques, on trouvera les trois discours donnes
au Kulturverein, l'introduction de son premier volume du Erbrecht (1824), la
necrologic de Hegel et ses prefaces aux Fondements de la philosophie du droit et
aux Lecons sur la philosophie de l'histoire de Hegel. Un florilege de temoignage
sur Gans referme un volume qui confirme la competence de l'auteur non seule
ment Ii propos de Gans mais encore dans ce domaine Ii la croisee de l'histoire des
juifs en Prusse au XIx" siecle et de celie de la philosophie de Hegel. Signalons - a
propos de ce merne milieu - l'elegante traduction par Michel Espagne d'une

23. Cf. la lettre du 12juillet 1816 : « Nos universites et nos ecoles sont notre Eglise. »
24. Cf. op. cit. supra n. 5, p. 336.
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magnifique evocation d'Heinrich Heine, Ludwig Borne suivi de Ludwig Marcus
(Paris, Cerf, 1993).

Dominique BOUREL.

Rudiger SAFRANSKl, Schopenhauer et les annees folies de la philosophie. Une bio
graphie. Trad. de I'allemand par Hans HILDENBRAND, avec la collab. de Pierre
HEJJER-SUFFRIN. Paris, Presses universitaires de France, 1990. 15 x 21,7,454
p, bibliogr. (« Perspectives critiques »),

La biographie est un genre particulierement a la mode et Ie psychologisehe
Kammerdiener se multiplie, soucieux de montrer qu'il n'est pas de heros pour son
valet. Rare pourtant reste la biographie des philosophes, en depit du modele
ancien represente par Diogene Laerce, qui d'ailleurs ne se contentait pas de
raconter la vie de ses personnages. Les biographies des philosophes sont Ie plus
souvent ou apologetiques ou polemiques, et permettent rarement dans les deux
cas de percevoir ce qu'il y a d'interessant dans la vie d'un philosophe. On en
retient des details pittoresques : Kant et sa peur des punaises, Spinoza faisant gril
ler des araignees en riant aux eclats, Malebranche donnant son coup de pied quo
tidien ason animal-machine de chien ... Rien de bien solide, somme toute.

La raison de cette faiblesse est facile a deviner. L'ideal antique de la philo
sophie s'est perdu: on ne juge plus la pensee en la rapportant a [a vie, ou plutot,
la vie du philosophe est devenue privee. D'ou l'etrange epoche, qui affecte Ie rap
port entre une pensee et ses effets pratiques, meme lorsqu'il s'agit d'une pensee
de la pratique. Seule, importe l'oeuvre, elle est independante de son auteur. Proust
n'a-t-il pas tout dit sur ce point dans son Contre Sainte-Beuve'l

La cause est entendue, Pourtant, se demander ce que signifie la vie d'un philo
sophe par rapport a son ceuvre ne revient pas necessairement aposer nne ques
tion impure, ou a obeir a une curiosite malsaine, La formation d'une pensee
objective, ou tout au moins inscrite dans l'objectivite, ala difference de la fiction,
l'eclaire singulierement, Le philosophe s'engage dans la realite, meme si c'est
pour s'en retirer, et ses discours ant pretention de verite: il faut done mesurer
l'ecart entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, et comprendre les raisons reelles de ses dis
cours et de ses actes. L'interpretation d'une ceuvre philosophique ne saurait se
limiter a la recherche des traditions, des sources, etc., qui rendent compte de tel
ou tel de ses aspects.

En ce sens, la biographie intellectuelle est bienvenue. C'est un genre difficile,
puisqu'il doit eviter Ie piege de l'anecdote, comme la negligence du detail signifi
catif, sans pour autant se perdre dans nne presentation chronologique d'un « sys
teme ». K O. Meinsrna avec Spinoza et son cercle, A. Altmann avec son Mendels
sohn, X. Leon avec Fichte et son temps sont de bans exemples de reussites en ce
domaine.

Le personnage de Schopenhauer meritait un travail de ce genre. Meconnu de
son temps, decouvert tardivement en Allemagne comme en France, et d'ailleurs
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connu de maniere fragmentaire, depourvu d'esprit critique, ce philosophe etrange
par son postkantisme debouchant sur une Inde de sa facon appelait particuliere
ment une biographie intellectuelle, et ce d'autant plus que Ie Nachlass manuscrit a
ete Mite en Allemagne en ... edition de poche!

R. Safranski a rempli parfaitement Ie contrat. Son livre s'appuie sur la connais
sance des moindres textes du corpus schopenhauerien, mais aussi sur une tres
grande familiarite avec les milieux intellectuels et litteraires qu'il rencontre. Le lee
teur sera particulierement sensible asa presentation de Weimar et de Goethe: les
rapports entre Ie grand homme et Ie jeune Arthur sont finement analyses, en par
ticulier a propos de la Farbenlehre, qui tenait tant acceur au pretendu refutateur
de Newton. La relation du philosophe et de sa mere fait l'objet d'une approche
particulierement sensible, qui eclaire la misogynie bien connue d'Arthur. De
meme, les positions reaetionnaires de Schopenhauer se voient non pas justifiees
mais motivees par des explications argumentees, fort interessantes,

Le style de ce livre alerte et vivant ajoute encore ason charme, et les traducteurs
doivent sans doute etre felicites pour Ie remarquable travail qu'ils ont accompli. II
reste a souhaiter que l'exemple soit suivi.

Jean-Pierre OSIER.

Michel PATY, Einstein philosophe. La physique comme pratique philosophique.
Paris, Presses universitaires de France, 1993. 15 x 21,5, 584 p., bibliogr.,
index (« Philosophie d'aujourd'hui »).

Le titre du livre indique assez clairement l'intention de l'auteur : Einstein fut
aussi un philosophe ; et il sous-entend une distinction : Einstein ne fut pas seule
ment un savant; quels sont les criteres de la distinction? On en chercherait en
vain la definition explicite dans l'ouvrage ; pour M. Paty, identifier la philosophie
d'Einstein ne consiste apparemment ni achoisir dans son reuvre certains textes, ni
ay mettre en evidence certains problemes, ni aanalyser certains des concepts qu'il
utilise; car, pour lui, la philosophie est partout dans la pensee d'Einstein, y
compris (il Ie dit d'ailleurs explicitement p. 23) dans Ie travail d'elaboration des
theories scientifiques. L'inconvenient de cette maniere de voir est qu'on ne sait
plus ce qui, chez Einstein, n'est pas philosophie mais science stricto sensu, bien
que, par ailleurs, M. Paty ne pretende nullement que la difference entre science et
philosophie est illusoire ou au mieux superficielle. II est alors difficile de trouver
un fiI directeur nettement visible pour s'orienter dans cet ouvrage de dimensions
importantes et dans lequel abondent les citations, analyses, commentaires de tex
tes d'Einstein (et de nombreux autres auteurs) se rapportant ade multiples ques
tions plus ou moins etroitement et nettement delimitees,

On trouve cependant, p. 29, d'utiles indications sur Ie principe qui a oriente
I'auteur dans Ie developpernent de son etude; il no us dit, en effet, que cette orien
tation est definie par trois themes:
- Celui de la recherche scientifique elle-meme « ou se marquent Ie " style" du
chercheur et son impregnation philosophique ».
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« La pensee des concepts et des principes de la science, qui concerne les signi
fications, c'est-a-dire l'epistemologie de cette science selon Einstein. »
- La philosophie de la connaissance en general envisagee dans son rapport a. la
pensee physique.

Cette thematique correspond, dans une certaine mesure, au plan de l'ouvrage
qui satisfait aussi ad'autres criteres, notamment a. la division a. la fois historique et
epistemologique entre theorie restreinte et theorie generale de la Relativite,

La Relativite restreinte occupe trois chapitres : Ie premier, « La genese et l'obs
tacle », releve du premier theme, celui de la decouverte et des engagements philo
sophiques qu'elle implique ; l'auteur a eu l'heureuse idee d'associer etroitement la
presentation du mernoire einsteinien de 1905 a. celie des essais de Lorentz de
1904 et de Poincare de 1905 sur l'electrodynamique ; l'exarnen de cette « triade de
la relativite restreinte» (p. 42-52) fait bien apparaitre les differents aspects du
probleme tel qu'il se posait a. l'epoque et l'originalite d'Einstein, attestee en parti
culier par sa decision de faire preceder Ia solution de la question electrodyna
mique par I'analyse des conditions d'une cinematique coherente.

Le second chapitre sur la Relativite restreinte, « De la fondation a la significa
tion », reieve plutot du deuxieme theme; il est principalement consacre a. l'ana
lyse de divers textes ecrits retrospectivement par Einstein sur les principes de la
theorie ; M. Paty discute et commente en particulier les avatars du concept de
I'Ether et, notamment, le «retoumement» execute par Einstein (concevoir la
notion d'Ether par rapport au principe de relativite au lieu de chercher a. accorder
Ie principe de relativite avec la notion de l'Ether, p. 93); il reprend la question
controversee du role de l'experience de Michelson et Morley dans la motivation et
la justification par Einstein de sa demarche theorique (p, 103).

Le troisieme chapitre sur la theorie restreinte est consacre au concept de
l'espace-temps, tel au moins qu'Einstein le concevait apres l'expression geome
trique de la theorie proposee par Minkowski.

Apres un chapitre sur « L'extension ala relativite generale », expose correct et
sans surprise de la genese de la theorie relativiste de la gravitation, Ie centre de
l'ouvrage est occupe par deux grands chapitres sur {( Physique et Geometrie»
(I. Avant la relativite generale, 2. Interpretation et construction) qui sont sans
doute les plus interessants du livre, notamment parce que les textes d'Einstein
sont replaces dans leur environnement historique depuis Riemann jusqu'a Rei
chenbach, en passant par Helmholtz, Mach, Poincare (longuement analyse), Cas
sirer, Camap et merne au-dela jusqu'au livre d'Adolf Grilnbaum de 1963 sur la
philosophie de l'espace et du temps. Sur la position meme d'Einstein quant a
cette question qui reste fondamentale dans la science contemporaine, rien de vrai
ment concluant ne se degage finalement de la discussion (mais nullement par la
faute de M. Paty!) ; a l'evidence cette position a vane: oppose au conventionna
Iisme de Poincare en 1920, apres l'edification de cette theorie de la Relativite
generale, sans doute parce que la reussite de cette theorie lui paraissait prouver
que les grandeurs geometriques ant bien une signification reelle, Einstein s'en
rapproche au contraire en 1949 en defendant contre Reichenbach une conception
« holiste » (c'est l'ensemble des lois physiques et pas seulement Ie systeme des
mesures d'espace et de temps qui doit decider quelles grandeurs geometriques ont
un sens objectif) - peut-etre parce qu'a cette date il est persuade que la theorie
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de la Relativite doit etre integree dans une theorie plus generate a trouver et ne
veut pas lier trop etroitement la conception de l'espace physique aux axiomes
metriques de la geornetrie riemanienne. On pourrait voir 13 un exemple de cet
opportunisme philosophique du savant qu'Einstein s'attribue sans rernords a lui
merne mais que M. Paty parait hesiter a lui imputer.

Les deux derniers chapitres relevent du troisieme des themes annonces par
M. Paty, la conception generale de la connaissance et de la science. Dans le cha
pitre vnr, « Parcours epistemologique », il est d'abord question des influences phi
losophiques, notamment celle de Mach, qui ont contribue a la formation de la
philosophie du jeune Einstein, puis de la place de la science dans l'ensemble des
valeurs de l'individu et de la societe. Dans le chapitre IX sont examines de facon
tres detaillee Ies textes d'Einstein portant sur les diverses formes que peut prendre
ce que M. Paty appelle « Ie problerne fondamental de l'Epistemologie », celui de
la relation entre l'ensernble des donnees sensorielles et les systemes theoriques
qui visent 3 les rendre intelligibles, notamment Ie role heuristique et fondateur de
l'intuition, l'analyse critique de l'induction, la libre construction des concepts et
les limites de cette liberte, les criteres formels guidant le choix des principes thee
riques, etc.

Outre un certain manque de nettete, deja signale, et une certaine dispersion,
dans l'ordonnance du developpement, le seul reproche serieux que l'on puisse
adresser a M. Pat)' c'est d'avoir deliberement laisse de cote toute la partie de
l'eeuvre d'Einstein qui se rapporte a la theorie des quanta (la raison invoquee
etant que M. Paty prepare un autre livre sur ce sujet). II en resulte cette sorte de
paradoxe que, dans un ouvrage de cinq cent quarante-huit pages sur « Einstein
philosophe » la question du determinisrne et des probabilites dans la science de la
nature n'est evoquee que dans quelques paragraphes, au cours d'un developpe
ment portant le titre «concepts et systemes de concepts »... Le paradoxe n'est
soutenable que dans la mesure ou M. Paty s'est abstenu de presenter une vue
d'ensemble de la philosophie d'Einstein, qu'assez naturellement le lecteur atten
drait de lui, ne serait-ce que pour savoir si une telle vue peut etre tout afait cohe
rente.

La bibliographie qui complete Ie livre est remarquable par son etendue et sa
precision; elle occupe soixante pages et contient trois parties: 1) Les ecrits
d'Einstein (c'est vraisemblablement la liste la plus complete ace jour; 2) Sources
primaires ; 3) Litterature secondaire, liste repertoriant de nombreux rnemoires et
ouvrages, pour la plupart publies depuis la mort d'Einstein.

Jacques MERLEAU-PONTY.

Jean-Luc PETIT, L'Action dans la philosophie analytique. Paris, Presses universi
taires de France, 1991. 13,5 x 21,5, 359 p. «< Philosophie d'aujourd'hui »).

En 1893 parut L 'Action de Maurice Blondel, l.'auteur declarait : « C'est done
une science de l'action qu'i! faut constituer », et it ajoutait : « C'est dans l'action
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qu'il va falloir transporter Ie centre de la philosophie, parce que la aussi se trouve
Ie centre de la vie. » Quelques annees plus tard, dans L'Evolution creatrice; Berg
son notait : « II n 'y a pas de choses, il n'y a que des actions. » La Premiere Guerre
mondiale, en revelant le visage violent de notre siecle, placait I'action au cceur du
destin du monde. Encore fallait-il savoir que mettre sous ce mot si usuel et pour
tant si enigmatique, Dans Ie Laches, Socrate avait observe que Ie courage, indis
pensable a l'homme d'action, « consiste aplonger ou adescendre dans un puits
sans savoir comment on pourra en sortir ». Des le debut de la reflexion philo
sophique sur l'action, ses caracteres etaient specifies: elle marque un commence
ment et rompt le COUTS des choses ; elle ne se reduit pas a une intention ou aun
projet, mais s'accomplit dans l'execution ; son effectuation comporte de l'imprevi
sible; elle modifie a la fois Ie monde exterieur et l'agent,

Pour representer l'aetion, les Grecs utiliserent deux voies, l'une mathematique
et l'autre dramatique. Aristote a traite de ces deux paradigmes : dans l'Ethique a
Nicomaque, il pose les elements d'une theorie mathematique des partages ; dans
la Poetique, il montre comment l'epopee, l'histoire et la tragedie foumissent un
modele de l'action politique et des choix a criteres multiples. Depuis cette epo
que, approche rnathematique et approche dramatique de l'action se sont develop
pees separement, Saint Augustin, prenant ason compte la conception paulinienne
de la liberte, transforrne profondement I'anthropologie de l'aetion, en affirmant a
la fois la responsabilite de chacun sur ses passions et la division intestine du sujet
qui veut (impenu animus sibi et resistituri.

Ce n'est qu'au milieu des annees 1920 que ces deux modes - mathematique et
dramatique - d'exploration et de representation de l'action ant commence a
s'entrecroiser, lorsque 1. von Neumann a demontre Ie theorems de l'equilibre
dans Ie duel. Sur l'exemple des jeux, dont Leibniz avait percu I'importanee
logique, on etablit que des equivalences partielles entre calcul machiavelien et cal
cui mathematique sent possibles. De fait, depuis cette epoque, en Union sovie
tique, aux Etats-Unis et en Europe, des instruments analytiques d'aide a la deci
sion ct a l'action ont ete forges et developpes, Parallelernent, Ie cinema, la radio,
la television, la presse donnaient sirnultanement a la representation - si possible
en temps reel - des evenements un role si decisif que les techniques d'informa
tion et de propagande eroissaient au merne rythme.

Dans un siecle qui a connu tant de bouleversements et une telle transformation
de ses moyens d'action et d'ioformation, il est done extremernent interessant de
savoir ce que les penseurs qui se reclarnent de la « philosophie analytique » ont a
nous dire de l'action.

C'est aquoi repond L'Action dans la philosophie analytique de Jean-Luc Petit.
L'auteur se donne pour tache de participer a « I'ambitieux programme» de
Ricceur, « en appelant a une mise en complementarite de la philosophie analy
tique et de la phenomenologie », sans limiter Ie dialogue aux seules philosophies
du langage ordinaire, mais en l'elargissant « aux autres approches analytiques de
l'action ». II s'agit, au sein d'un merne « discours descriptif-analytique du monde
de l'action », pour reprendre une expression de Ricoeur, de demander aune large
palette de theoriciens de t'action comment ils rendent compte de ses structures, de
son intentionnalite, de son execution, de sa description. La strategie de Jean-Luc
Petit decoule de cette appreciation fondamentale : « Chaque type d'elaboration
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analytique de la signification des actions ayant ete mis en demeure, ason tour, de
se definir sur la question de l'intentionnalite, c'est I'ensemble de la conceptualite
analytique qui m'a semble se reorganiser... » L'ouvrage se presente comme une
enquete, qui, en quatre etapes, conduit Ie lecteur d'abord aupres de Wittgenstein,
dont sont analyses « Ie langage du vouloir et les perplexites » ; puis au milieu des
philosophes du langage ordinaire (G. Ryle, G. E. M. Anscombe, A. Kenny,
J. L. Austin et H. P. Grice); avant que l'examen du « programme de Davidson»
ne permette de dessiner les contours de la « semantique de I'action » ; Ie voyage
se prolonge en une suite instructive d'atterrages, au cours desquels approches
phenomenologique et semantique sont confrontees aux reflexions de
W. V. O. Quine, R Chisholm, J. Hintikka, 1. Searle et D. Dennett. Sur tous ces
auteurs, J.-L. Petit fournit des informations eclairantes, dans une langue fluide,
elegante, retenue. II dresse une carte fidele de ces multiples tentatives pour penser
I'action.

Son sentiment, qu'il n'explicite completement que dans son epilogue, mais qui
point aplusieurs reprises, est Ie suivant : forme lui-memo ala phenornenologie et
eleve de Ricceur, iI a honnetement essaye de voir si les deux traditions, phenorne
nologique et analytique, pouvaient se feconder mutuellement. Apparemment,
selon lui, la description de mes actions peut gagner en rigueur grace aux tech
niques minutieuses de la philosophie analytique. C'est pourquoi, confie-t-il, « j'ai
installe mon enquete sur Ie chantier de I'analyse linguistique » ; en revanche, sur
Ie fond, la phenomenologie, en privilegiant l'intentionnalite de l'agent, a raison:
« une theorie de l'action, qui voudrait se detourner cornpletement du theme inten
tionnel, a la promotion duquel la phenornenologie s'est identifiee, manquerait
l'action dans une dimension essentielle de sa signification.» Jamais, en effet,
l'action ne se confond avec les descriptions qui tentent d'en capter la singularite,
Comme le disait Frege, « les signes ont pour la pensee la meme importance
qu'eut, pour la navigation, l'idee d'utiliser Ie vent afin d'aller contre le vent»
(Ecrits logiques et philosophiques, Paris, Seuil, 1971, p. 64). On pense « dans les
mots », mais le role des signes est de rendre visible une realite qui, sans eux, nous
echapperait. Ainsi, comme Jean-Luc Petit Ie montre tres bien, l'action dans sa rea
lite concrete ne se reduit nullement aux signes qui la manifestent.

On regrette, en quittant ce beau livre, que I'auteur ne se soit pas interroge sur
un paradoxe seculaire de la culture anglaise : ce n'est pas ala philosophie, mais a
la litterature - theatre, poesie metaphysique ou roman - que Ie genie anglais
demande un eclairage sur la condition et sur l'action des hommes. Mieux vaut lire
Joseph Conrad, Henry James ou de bons romans d'aventures que les philosophes
du langage ordinaire pour comprendre ce que les Anglais pensent de I'action.

Bertrand SAINT·SERNIN.
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Ludwig FF.UF.RRACH, Pensees sur la mort et l'immortalite. Pres., trad. et annot. par
Christian BERNER, pref. par Alexis PHILONENKO. Paris, Cerf, 1991. 14,5 x
23,5, 251 p. (« Passages »).

Feuerbach reste en France un meconnu trop connu. Sa gloire, ilIa doit a
Engels, qui en fit, Marx mort, la sortie de la philosophie classique allemande au
profit de sa forme renouvelee, L 'Essence du christianisme, coup de tonnerre dans
un ciel serein, selon la tradition, aurait transforme les jeunes Karl et Friedrich,
devenus, un moment, tous deux feuerbachiens. Pourtant, malgre cette opinion
autorisee, Feuerbach resta en France meconnu, Si Roy a joui tres longtemps de Ia
reputation de traducteur par excellence de K Marx (sa version du L. I du Capital
est, jusqu'a L. Althusser et son ecole, la source de toutes les interpretations fran
caises), il n'a guere eu autant de chance en ce qui conceme Feuerbach, qu'il tra
duisit egalement, selon des principes bien a lui; enrichissant Ie texte, ou l'alle
geant de son propre aveu! Le lecteur francais se contentait de ce qu'on en disait,
on, c'est-a-dire Engels, ou encore le jeune Marx, mais ceci ne creait pas une
demande susceptible d'encourager une reedition, meme partielle. L'exactitude
oblige de rappeler Ie travail pionnier d'Henri Arvon ou encore les recherches
d'Henri de Lubac. Malgre les traductions recentes de certains textes philo
sophiques et de L 'Essence du christianisme, Feuerbach est reste un inconnu.

De fait, ces versions ont ete saisies a I'interieur de la problematique de la « cou
pure» generatrice du materialisme historique : les Theses sur Feuerbach, ou Ia
premiere partie de Yldeologie allemande avaient defini d'avance la signification
de I'eeuvre de Feuerbach, comme source, precurseur, etc. Manquait done une
approche directe, independante, car non soumise au mouvement retrospectif du
«vrai », propre a toute tradition, en quete de ce que Pascal appelle lesfiguratifs.

En commencant par le commencement, c'est-a-dire par la premiere ceuvre de
Feuerbach, Christian Berner ouvre des voies nouvelles sur Ie philosophe. II n'y a
pas eu seulement un jeune Marx, a la jouvence generatrice de conflits hermeneu
tiques passionnes, il y a eu aussi un jeune Feuerbach, non moins passionnant. On
peut lire son texte en anticipant a chaque page, et jusque dans Ie style l'ouvrage
futur pas encore ne. II est plus rafraichissant de ne pas trop s'inquieter de cette
vue prospective trop facile, car retrospective, pour decouvrir dans toute sa frai
cheur, un philosophe enthousiaste dans sa recherche philosophique, vigoureux
dans ses indignations, qui ose terminer son texte par de savoureuses epigrammes.
L'ontotheologie devoilee, sa complicite avec la theologie tout court, les tours de
passe-passe qui l'engendrent, voila ce que propose d'eclairer unjeune philosophe,
qui ne trouvera pas de chaire. Faut-il se demander pourquoi? II y a des imper
tinences impardonnables, car decapantes !

La traduction remarquable est precedee d'une preface d'Alexis Philonenko,
auteur d'une Jeunesse de Feuerbach (Paris, Vrin, 1990) dont le titre dit assez l'ori
ginalite par rapport a certaine tradition. II faut souhaiter que l'effort soit pour
suivi : Ie Pierre Bayle, et I' Histoire de la philosophie modeme le meritent bien.

Jean-Pierre OSTER.
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De Sils-Maria a Jerusalem. Nietzsche et Ie judaisme. Les intellectuels juifs et
Nietzsche. Sous la dir. de Dominique BOUREL et Jacques LE RiDER. Paris,
Cerf, 1991. 13,5 x 21,5,274 p., index (« La nuit surveillee »),

A mesure que l'on s'achemine vers la publication des reuvres completes de
Nietzsche, la perception que I'on a de sa pensee se modifie. Ainsi la place du
Zarathoustra - et done la pensee du surhomme - se trouve-t-elle, par exemple,
relativisee tandis que de nouvelles perspectives philologiques incitent a une lec
ture plus esthetique de son eeuvre. Ce volume, pam sous la direction de D. Bourel
et J. Le Rider, n'echappe pas a ces inflexions, et s'ouvre par une etude philo
logique poussee du manuscrit de I'Antechrist, remise en question de l'edition de
Colli et Montinari. A travers l'etude des manuscrits, les auteurs, Hildegard et
Huber Cancik, n'ont aucun mal a nous convaincre d'emblee - conclusion qui
pourrait d'ailleurs servir al'ensemble du volume - de l'importance d'une mise au
net des textes intermediaires et de leur recomposition, en meme temps que d'un
travail approfondi sur la pratique philologique du philosophe ". La necessite
d'une reflexion philologique sur l'eeuvre nietzscheenne apparait d'autant plus
importante pour Ie sujet aborde ici quand on sait la place que tient par exemple
l'interpretation de la metaphore dans Ie debat qui met aux prises partisans et
opposants de la these de l'antisemitisme de Nietzsche. Sur cette delicate question
des rapports de Nietzsche au judaisme, auquel est consacree la premiere partie du
volume, Ie lecteur se reportera au magistral article de Marc B. de Launay qui, par
courant l'ensemble du corpus, montre comment le judaisme nejouit pas veritable
ment d'un statut particulier dans l'oeuvre nietzscheenne, Sans doute Ie judaisme
est-il depuis la Philosophie de la religion et La Raison dans l'histoire de Hegel au
centre de la reflexion sur la dialectique historique. Sans doute Ie christianisme
n'est-il pour Nietzsche qu'un judaisme a la puissance 2. Mais ce qui caracterise
avant tout Ie traitement du judai'sme par Nietzsche selon M. de Launay est son
ignorance. Cela suffit-il adedouaner Nietzsche d'avoir repris ason compte, sinon
tous les prejuges, du moins I'ensemble des stereotypes antisernites de son epo
que?

La question semble laissee a l'appreciation du lecteur, chacune des contribu
tions developpant un point de vue qui lui est propre.

C'est sans doute I'article de Gert Mattenklott qui permet de saisir la problema
tique centrale du volume. Ce texte, qui ouvre la partie « Dialogues », montre que
c'est certainement du c6te des juifs qu'il faut chercher I'originc de ce dialogue.
C'est de leur c6te que se situe la fascination. II s'agit des lors de comprendre - ce
a quoi s'attache la suite du recueil - comment ceux-ci tenterent de concilier la
reference nietzscheenne et les formulations antisemites de sa pensee. Si la lecture
juive de Nietzsche recoupe la lecture non juive, elle s'en distingue, ecrit G. Mat
tenklott, par son intensite (p. 96). Cette rencontre des juifs avec Nietzsche est celie

25. Ce qu'entame la publication de la conference prononcee par Nietzsche en ouverture
de son cours aBale en 1869 SOlIS Ie titre Sur la personnalite d'Homere : Friedrich NIETZSCHE,
Sur fa personnalite d'Homere, suivi de N<JUS autres philologues, Paris, Editions Le Passeur,
1992.
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d'une generation. Ces jeunes juifs, seduits par Ie nietzscheisme, appartiennent ala
bourgeoisie des grandes villes europeennes - Berlin, Vienne, Prague ou Paris 
et animent des cercles intelleetuels dans lesquels ils font Ie proces de leurs peres,
accuses de succomber aux illusions d'une assimilation deja remise en cause par
l'affirmation d'un antisemitisrne moderne et combattue par les cercles nationa
Iistes, Revolte qui trouvera, on Ie sait, une double expression, dans l'action poli
tique par Ie biais du sionisme, et esthetique, a travers la litterature, Qu'ils soient
sionistes ou ecrivains - ou les deux ala fois - on comprend qu'ils aient place Ie
nietzscheisme au centre de leur revolte, Cornme souvent dans Ie judai'sme ernan
cipe, les categories de pensee empruntees a la societe exterieure vont servir a la
reelaboration de l'identite juive. D'ou I'importance du theme autour duquel sont
rassembles les essais qui suivent : la perception juive de l'reuvre de Nietzsche. De
la meme facon que l'ecole de Marburg dans l'ceuvre de Kant, les juifs vont puiser
a la source nietzscheenne, Mais Ie parallele s'arrete la, En effet, si les juifs ont
trouve dans les categories kantiennes des valeurs s'accordant avec leur tradition, le
rapport a Nietzsche est d'emblee problematique dans la mesure ou il se refere a
une pensee dans laquelle Ie judaisme est souvent invoque en mauvaise part. Le
surhomme nietzscheen est dans l'imagerie fin de siecle l'antithese du juif.

De Martin Buber, dont l'article de D. Bourel montre comment dans cette etude
il occupe une place specifique, a Ahad Ha'am, de Gustav Landauer a Georg
Lukacs, de Thomas Mann a Franz Kafka, ce qui fascine est la multiplicite des
receptions et des types d'appropriation auxquels se prete l'ceuvre de Nietzsche,
elle-meme proteiforme, Les juifs sionistes vont trouver chez Nietzsche les argu
ments necessaires a leur critique de la tradition et a la reevaluation de I'Orient
culturel. La construction litteraire d'une nouvelle identite juive va reprendre ason
compte les themes du vitalisme oppose au rationalisme, d'un esthetisme histo
rique. Le pouvoir de fascination exerce sur les juifs par Ie theme de l'elitisme
s'explique sans doute par le depassement de la definition nationale ou ethnique
qu'il permet, en meme temps qu'il favorise la revendication de l'egalite sociale
face a l'antisemitisme. Ces themes seront repris par Bruce Ellerin qui montre
comment Ie programme nietzscheen satisfaisait au paradoxe qui marque l'origine
meme du sionisrne : la critique d'une politique europeenne d'un point de vue
culturel se reclamant lui-meme de l'heritage occidental. Mais si les premiers sio
nistes I'accueillent, c'est immediatement pour Ie transformer en l'amputant de ce
qui Ie rend inacceptable a leurs yeux. Ambivalence qui parcourt non seulement
l'ensemble du mouvement sioniste mais, comme Ie montre tres bien Michel
Espagne, determine l'eclairage international qu'en donnent ses premiers inter
pretes juifs francais.

Dans Ie portrait adimension europeenne qu'i! dresse d'une generation, sous un
angle jusqu'alors uniquement monographique, l'interet de cet ouvrage est de
montrer, a travers une communaute de preoccupations, comment dans la recep
tion et la reelaboration des valeurs philosophiques occidentales, les juifs n'ont
cesse de penser leur identite, et ce au sein d'un rapport plus problernatique qu'il
n'est generalement decrit,

Perrine SIMON- NAHUM.
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Michel GUERIN, La Terreur et fa pitie. 1 : La Terreur. Aries, Actes Sud, 1990.
13 x 24, 480 p.

Quand un livre ne se presente pas comme Ie commentaire d'un phitosophe du
passe, it est ordinaire qu'il porte sur une question de logique, d'ethique ou
d'esthetique tres specialises. L'originalite du premier volume de La Terreur et fa
pitie tient d'abord ace que I'auteur ypresente sa philosophie avec Ie souci de bien
l'ecrire, Le lecteur trouve ensuite, non sans etonnement, sous Ie titre de la terreur,
une reflexion qui depasse I'analyse de cette seule passion et se porte sur un
ensemble de notions variees, sujets classiques d'un traite de philosophie generale :
l'evenement, I'histoire, Ie mythe, Ie langage, le geste, Ie droit, Ie pouvoir...

Nul ne se plaindra de cette tension entre Ie titre et son contenu. II n'est pas sur
que la terreur oecupe Ie centre d'un livre dont on sent partout l'originalite, mais
dont l'unite n'est pas facile a saisir. M. Guerin previent, des les premieres pages
en de brillantes et rigoureuses analyses : un sentiment ne saurait etre represente
(« La representation finie d'un sentiment n'actualise qu'un leurre »}; c'est sans
doute la raison pour laquelle I'objet de la reflexion semble indefiniment eclater en
toutes sortes de themes subsidiaires. Quant ala methode qui, selon I'auteur, n'est
pas phenomenologique (p. 61, 69), elle n'est pas tellement plus facile aidentifier.
En outre, M. Guerin, dont l'ambition de creer des points de vue nouveaux est evi
dente, est peut-etre paradoxalement le plus convaincant dans ses pages de lecteur
inspire du Phedre de Platon, de l'Essai sur l'origine des langues de Rousseau, du
Discours de la servitude volontaire de La Boetie, Tentons de debrouiller quelques
uns de ces paradoxes.

Le livre est fondamentalement parcouru par l'opposltion des deux mouvements
de la terreur et de la pitie : Ie premier, qui mene de l'emotion ala representation;
Ie second, de sens inverse. Si ron accepte I'arbitraire de ce choix, assez ordinaire
chez les philosophes des passions qui selectionnent un affect ou un couple
d'atTects pour lui faire jouer un role fondamental, on peut alors saisir Ie livre
comme une reflexion sur les rapports varies de la representation et de l'affect, du
sens et de la force.

L'inspection de ces rapports nous vaut un certain nombre d'analyses; on
retiendra particulierement celie de l'image (p. 309). Mais depasse-t-elle la pheno
menologie aussi nettement que l'auteur veut bien Ie dire? D'autant que, dans Ie
domaine de l'affectivite, la demarche phenornenologique est loin d'etre simple.
Sans doute, M. Guerin a-t-il raison d'attaquer la theorie sartrienne de l'affectivite,
essentiellement concue comme un jeu de representations, ou comme une affaire
entre la conscience et son correlat objectif (p. 59); mais il serait bien injuste de
toumer Ie meme argument contre M. Henry ou contre P. Ricoeur. Si I'auteur
avoue lui-meme la proximite de ses theses avec celles de ce demier, il aurait pu
aussi facilement en reconnaitre Ie voisinage avec celles de M. Henry qui soutient
qu'on ne construit pas un affect avec des representations et que toute passion est
passion de soi.

II est clair que lafigurologie doit une grande partie de sa methode ala Symbo
lique du Mal et a Ia Metaphore vive (p. 349). Avec toutefois une difference:
Riceeur n'invente pas les symboles qu'il s'efforce de penser par concepts, alors
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que M. Guerin semble forger lui-meme ses metaphores en laissant s'evanouir les
contours de notions comme celles de nceud, de theatre, d'ecole, de miroir. Sans
doute, l'auteur a-t-il raison de s'en prendre aCassirer quand il cherche a ramener
Ie mythe a une anticipation du concept (p. 110-113); mais est-il plus heureux de
vouloir penser avec des concepts que l'on a au prealable laisse glisser vers le
mythe? Le noeud est-il un concept ou est-il une metaphore ?

II faut savoir gre a M. Guerin d'avoir voulu penser des « etres » difficiles ; mais
it ne nous semble guere avoir suffisamment tranche dans sa ( mise en discours de
l'affectivite » (p. 15) entre deux perspectives: M. Guerin philosophe-t-il sur la ter
reur ou apartir de la terreur? S'il philosophe sur la terreur, on ne voit pas com
ment il pourrait recuser entierement une philosophie de la representation, car Ie
concept en est une et il s'agit alors de rejoindre le concept. II est, c'est vrai, fort
interessant de discuter le primat de la representation (p. 309, 297) et I'on peut
preferer philosopher apartir de l'affect, faire apparaitre la representation comme
un produit de l'affect. Mais le discours figurologique risque alors d'y perdre la
rigueur, II y a longtemps deja qu'un philosophe demandait a ceux qui refle
chissaient a une passion d'eviter de sacrifier a la philosophie qu'elle secretait
spontanement. Avec ce philosophe, qui n'est pas cite une seule fois, M. Guerin se
trouve pourtant en affinite sur de nombreux themes: la conception du moi
compare aun theatre, l'antisubstantialisrne et Ie nominalisme, l'identite de la psy
chologie et de I'histoire. Cette affinite avec Hume est au moins aussi evidente que
celle, deliberernent reconnue amaintes reprises, avec Pascal.

M. Guerin parle bien d'une tierce position (« l'etre en-tiers-de-soi », qui n'est
pas sans rappeler Ie Tiers-Instruit de M. Serres) qui permettrait de depasser
l'opposition du sujet et de ses objets et de nouer entre eux l'emotion et Ie signi
fiant (p, 190); mais il faudrait alors passer a l'acte et, par exempie, determiner
plus avant la dynamique dont il est parfois question sur Ie terrain de l'affectivite
(p, 80, par ex.) ou celui du langage (p. 336). Force est de constater que cette dyna
mique n'est guere plus precise et est moins metaphysique que celie des phenome
nologues, quand ils ne la recusent pas. De meme, si on ne peut que se rejouir de
voir l'image traitee comme une production affective (( L'image est l'envers de
l'emotion », p. 280), ne faudrait-il pas alors s'efforcer de l'etablir avec une rigueur
comparable acelle de N. Goodman lorsqu'il montre que l'image est un langage ?

Si les notions de nceud, de theatre, sont autre chose que de banales images,
pourquoi ne pas leur ouvrir des possibilites de determination plus grande 'r Une
pratique plus generalisee des sciences humaines dans le domaine de l'affectivite
n'aurait-elle pas permis une determination qui, dans la realite des analyses, ne
depasse pas celie que I'on peut trouver chez Hume, par exernple, dans Ie II" Livre
du Traite de Ia nature humaine. Unefigurologie serait de peu d'interet pour pen
ser l'affectivite si elle n'etait qu'une facon de transformer et de maintenir les
notions en rnetaphores.

Certes, le projet de M. Guerin consiste a resister contre une conceptualisation
facile de figures existentielles, evenementielles, singulieres ; et il marque sur ce
point fermernent l'exigence, Mais it faut prendre garde que la creation des figures
ne soit un pretexte au relachement du concept. nne nous semble pas que l'analy
tique promise de la terreur soit effective; die est restee ami-chemin entre Ie projet
et I'acte. Sa realisation exigerait peut-etre un tout autre travail.
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Non qu'il soit absurde de tenir le sentiment pour une forme (p. 48-49). Bien
avant ce livre d'ailleurs, la phenomenologie n'y repugnait pas; et I'entreprise ne
nous semble pas illegitime, Mais il faudrait, pour [a mener abien, un plus grand
souci de la dynamique - point faible des philosophies de l'affectivite qui la
traitent toujours allusivernent -; et surtout une ouverture plus grande aux tra
vaux des psychologues, sociologues, historiens, puisque le philosophe doit « en
finir avec ses complexes d'inferiorite ou de superiorite a l'egard des sciences»
(p. 14). M. Guerin preche-t-il tellement d'exemple ?

Constatons que, jusqu'a nos jours, la reflexion sur l'affectivite s'est Ie plus
souvent appuyee sur des exemples fabriques pour les besoins de la cause (p. 66) et
sur des exemples litteraires plutot que sur les experiences authentiques que Ies
seules sciences humaines peuvent nous Iivrer. Avouons l'une de nos craintes : la
figurologie n'est-elle pas une concession de la philosophie a la litterature ? En tout
cas prend-elle le risque d'un desaccord bien inutile avec la sociologie, lorsqu'elle
affirme, non sans imprudence, que « I'Ecole, meme si elle est eminemment
sociale, n'a pas de dimension sociologique » (p. 305). La provocation est un peu
gratuite.

Il nous faut prendre le travail de M. Guerin comme une invitation Ii la
recherche. II se presente lui-meme comme une introduction Ii la philosophie
(p. 18). Par principe, unefigurologie ne pouvait nous livrer l'unite d'une concep
tion : en effet, comment des figures pourraient-elles, plus que des metaphores,
etre ramenees aquelque base commune? Au moins la figurologie marque-t-elle
une etape importante sur la voie qui mene Ii une conception de l'affectivite.
L'ensemble des conditions que pose l'auteur pour realiser une philosophie de
l'affectivite nous semble plausible: que le moi ne doive pas etre pose comme sub
stantiel, qu'il ne doive pas davantage etre pose comme une synthese (p. 270, 285),
que Ie sens soit compris comme transitivite (p. 312-313,324). Nous y puisons un
encouragement Ii traiter les passions comme des figures, puis Ii faire la logique et
la dynamique de ces figures. Une throne des fictions - si souvent sollicitee par
les philosophes, quoique jamais realisee - peut sans doute encore etre precisee
(cf. p. 290). Car rappelons-nous ici que nous ne sommes qu'a mi-parcours d'un
ouvrage. Nous attendons de la lecture du second volume Ie meme plaisir que nous
offrait Ie premier, accornpagne peut-etre de reponses aux interrogations que La
Terreur et fa piti« a suscitees,

Jean-Pierre CLERO.

L'AjJect philosophe. lnstitut de philosophie et de sciences morales, Universite Iibre
de Bruxelles. Paris, Vrin, 1990. 14 x 22, 175 p. (« Annales de l'Institut de
philosophie de I'Universite de Bruxelles »).

L'AfJect philosophe est un recueil d'articles sur le theme des rapports de la phi
losophie et de l'affectivite. Les sentiments peuvent bien etre objets de la philo
sophie; mais alors qu'elle veut les prendre pour tels, la reflexion s'accompagne,
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dans ses actes essentiels, d'affectivite ; il est meme possible d'envisager les pas
sions - au moins certaines d'entre elles - au fondement de l'activite philo
sophique", La philosophie se trouve done prise dans des rapports complexes
avec les passions, quand merne elle pretendrait se poser en rupture avec elles.

G. Hottois, qui assure la coordination scientifique de l'ouvrage, est en meme
temps l'auteur de l'avant-propos et d'un article sur Kant intitule « Ethiques
an-affectives ou de la raison ». Si Ie premier texte fait echo aux recherches saisis
santes de L'Inflation du langage dans la philosophie eontemporaine, la seconde
est une etude scrupuleuse et historique qui, aquelques details pres, ne laisse plus
de place a l'etrange « pathetique » que l'ouvrage de 1979 appelait de ses veeux.
Que reste-t-il, sous ce beau titre de L 'Affect philosophe, de la « pathologie }) impli
citement mise en oeuvre dans L'Inflation'l

Si Ie theme des passions pouvait etre profondement renouvele par G. Hottois,
n'etait-ce pas en prolongeant les multiples suggestions des dernieres pages de
L'lnflation'l L'auteur montrait comment « sans exaltation », se mettait en place
irresistiblement le monde de la techno-science, dans lequell'homme n'etait plus
l'avenir de lui-meme « zoon logon echon ». Se reelamant de M. Butor, il se ris
quait a tracer quelques directions d'un nouvel imaginaire, tissant lui-meme, pour
rendre compte d'un avenir ab-humain, les belles metaphores du « mur cos
mique », des « vitres qui se voilent sous un choc violent ». Prenant Jaspers a
contre-pied, il annoncait la fin de la ( culpabilite » et s'essayait aquelques bribes
d'une ethique par provision. Du moins avions-nous ern le comprendre; car il
n'est pas facile de saisir comment, a I'occasion d'un livre sur L'Affeet philosophe,
un auteur qui s'est avarice d'un si bon pas a la recherche d'un humanisme radi
calement nouveau se tourne vers Kant pour le trouver.

Certes, il est toujours utile de reiire les auteurs du passe; mais on avait
commence d'envisager que notre monde avait acquis des proprietes si nouvelles
qu'elles etaient devenues impensables, informulables; que la raison, le discours,
l'histoire s'autodetruisaient sous l'effet du systeme technique et de la techno
science. Ces themes peuvent bien etre rappeles dans I'avant-propos : l'article sur
les « Ethiques an-affectives ou de la raison » nous laisse sur notre faim et donne
l'impression d'un rendez-vous manque.

Cet auteur n'annoncait pas moins que la mort de l' « homme » et entendait dis
tinguer sa philosophie des antiennes assez connues sur le meme theme; comment
le choix d'une lecture studieuse de Kant n'eveillerait-il pas quelques soupcons?
Le « mur cosmique », qui condamne la raison et toutes les autres facultes de
l'homme a la mortalite ou a je ne sais que! imprevisible depassement, se
distingue-t-il d'une version laicisee du vieux peche originel, dont on sait depuis
longternps qu'il nous rend radicalement obscurs et etrangers a nous-memes ? La
seule facon de nous sortir de tels soupcons serait de pousser plus loin la determi
nation des affects: qu'est-ce qu'un monde qui ne connaitrait pas Ie sentiment de
culpabilite ? Comment ressent-on le pragmatisme qui envahit les sciences contem
poraines? Comment vivons-nous la possibilite et l'efTectuation des manipulations

26. C'est ce que cherchent M. Richir et P. Verstraeten respectivernent dans « la rnelancolie
des philosophes » et dans « Qui parle en philosophe? H.
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genetiques ? II n'est pas sur que Ie kantisme soit la philo sophie la mieux choisie
pour nous guider dans ces questions. L'admirateur de L'Inflation, decu par Ie
retour d'un esprit « historique » dont on avait si bien su lui annoncer la fin, se
demande si Ie kantisme n'a pas servi ici de masque.

G. Hottois voulait-il suggerer, par son article, que les passions sont vouees a la
disparition elles aussi et qu'il convient de n'en parler qu'au passe? Une explica
tion manque sur ce point. Curieusement, c'est A.-M. Trivier qui, dans son article
sur « Adorno: la douleur ou l'ouverture ecorchee du philosopher », se trouve Ie
plus pres des lieux ou l'on attendait G. Hottois. Le texte est tisse de subtiles ana
lyses du « pathique » comme « passible » plutot que comme «passif», du sens
metapsychologique de la nevrose, de l'ambiance qui « a rompu les distances », de
l'autorite des odeurs qui « decident » de la nature du lien avec une chose, de la
souffrance enfin, interpretee comme reequilibre vital; s'appuyant sur la psychana
lyse de F. Geberovitch, elles forment la trame d'une enquete sur quelques caracte
ristiques de I'affectivite de notre temps saisies a travers la toxicomanie et la mala
die mentale, la publicite, les camps de concentration.

L'etude d'A.-M. Roviello n'est pas sans rapport avec la precedente ; elle analyse
sans complaisance « la desaffection du sens chez les post-modernes ou les mesa
ventures du sublime kantien ». II s'agit de saisir comment les idees dominantes
d'une epoque sont necessairement liees a des affects. Vieux theme que I'on trouve
chez Hume, chez Kant, chez Marx et que l'on retrouve chez les « post
modernes ».

La philosophie de Kant - ici, celle du sublime - est, une fois de plus, conviee
pour mesurer d'autres philosophies: celles de Lyotard, de Baudrillard et de Lipo
vetsky. Acceptons-en Ie code, car cette perspective classique permet l'ironie mor
dante et souvent justifiee de I'article. Selon Lyotard, Ie chagrin serait l'affect domi
nant du temps et Auschwitz aurait marque notre epoque par un sentiment d'un
type particulier. On ne saurait mieux retenir l'attention du lecteur; mais
A.-M. Roviello suggere que ce genre d'annonce promet plus que l'analyse ne tient
et recele des ambiguites sur Ie plan pratique. N'est pas H. Arendt qui veut : s'il est
vrai que les evenements sont sentis avant d'etre penses, il n'est toutefois pas facile
de saisir leur originalite, L'antisemitisme des tortionnaires d'Auschwitz etait-il si
different de cette haine deja decrite, jusque dans ses plus intimes details, par Aris
tote dans Ie livre II de la Rhetorique'l Qu'un sentiment se vive comme nouveau
suffit-il a etablir qu'il l'est? II y a plus: l'auteur suggere que les ambiguites anti
humanistes de Lyotard reposent sur une confusion du fait et du droit. II n'est pas
demontre qu'Auschwitz soit une objection indepassable contre l'idee d' « huma
nite », quand il en serait une defaite, II est sans doute des evenements qui laissent
sans voix; mais il faudrait distinguer entre un ineffable fondamental et un inef
fable blamable qui vient simplement du fait qu'on ne sait ni ne veut prendre la
parole. Le mutisme peut etre comedien, Penser Auschwitz comme evenement
indepassable et indicible, n'est-ce pas encore rester dans Ie sillage de la haine
dont Ie fantasme philosophique peut aller, en effet, jusqu'a detruire l'idee meme
d'humanite ? La haine atteint son but: decourager, desesperer, Les philosophes
qui ecoutent leurs sentiments peuvent etre, s'ils ne critiquent pas assez leur atti
tude, victimes d'etranges retournements.
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Ainsi Baudrillard, apres avoir diagnostique Ie degout des individus de notre
temps, depossedes de leurs passions, s'exalte-t-il a l'idee de la « cryogenisaticn
des affects» qui accompagne en Amerique « I'extennination du sens )1. « La
repulsion face aun monde sans passion se renverse, sans crier gare, en un degout
encore plus profond de ce dont on semblait deplorer la perte. » S'il est encore une
passion, e'en est une qui s'eveille contre tout ce qui a sens et tout ce qui peut res
sembler aune passion du sens, Toute foi, toute eroyance sont traitees comme des
naivetes, plus dangereuses encore que l'absence de tout gout et que la desaffection
du sens. L'analyse de l'Ere du vide de Lipovetsky nous situe sensiblement dans le
meme univers ; A.-M. Roviello considere done avec la meme ironie une pensee
qui, comme la precedente, joue la comedie du desespoir,

Si nous partageons volontiers cette ironie, si nous ne songeons pas plus qu'A.
M. Roviello a un depassement nietzscheen du nihilisme, Ie rappel de la distinc
tion du droit et du fait qu'elle inflige aux trois « postmodernes » ne nous convainc
pas entierement ; d'autant que Kant a suflisamment montre qu'il n'y a pas eru lui
merne, L'Idee d'une histoire universelle en un sens cosmopolitique etablit qu'il
ri'est pas souhaitable que la loi morale soit immediaternent appliquee et que la
concurrence entre les hommes realise mieux la liberte humaine que Ia simple
morale. II est tout aussi evident que la philosophie pratique de Kant cherche i
realiser des notions qui, comme celie de « personne II, sont d'abord mises en pie
ces par l'analyse theorique. II est vrai que la Providence fait bien les chases et que
I'on peut esperer qu'elle resolve les contradictions. Mais comment cette hypocrisie
faite systeme et foi pourrait-elle nous convaincre? On a, avec raison, qualifie la
philosophie de Kant de « philosophie du comme si Ill? Toutefois, ne vaudrait-il
pas mieux chercher une philosophie qui traitat deliberement les valeurs comme
autant defictions et se demander si une telle attitude est possible theoriquement et
pratiquement'l S'il fallait se toumer vers Ie passe pour poser le probleme et com
mencer de le resoudre, une theorie des fictions, comme elle apparait chez J. Ben
tham, ne serait-elle pas beaucoup plus interessante, de cepoint de vue, que la phi
losophie kantienne ?

En tout cas, it ne semble guere que ce soit a Nietzsche qu'il faille s'adresser
pour trouver un authentique depassement du nihilisme, Sans doute lit-on, dans
CAffect et sa trace de T. Lenain, quelques considerations sur la dynarnique des
passions qui sous-tend les grands mouvements de culture, les creations, les
eeuvres d'art; mais, pour qu'elles soient credibles, ne faudrait-il pas rompre avec
l'opposition romantique, elle-rneme telIement ranee, des metaphores vives et des
concepts « raides, froids et decolores }I? La philosophie n'a rien agagner dans ce
conflit. Pourquoi un concept serait-il fatalement insipide, sinon aux yeux de oelui
qui ne veut Ie pratiquer que comme representant d'une experience qui pretend
valoir par elle-rneme ? L'auteur de l'article a bien pris conscience des limites d'une
telle these lorsque, proche de conclure, it momre combien « l'histoire de l'art du
xx" siecle a rendu caduque la conception de I'ceuvre comme moment secondaire

27. H. Parel consacre une large place, dans son article sur Kant a cette philo sophie du
« comme si I) et laisse passer la double accusation kojevienne d'« astuce » et d' « hypo
crisie » ; il prend merne soin d'ecrire une note pour justifier cette derniere, quitte So preferer,
quant a lui, parler de « seduction I) kantienne,
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d'une experience creatrice ». La fabrication des signes repose sans do ute sur des
experiences et des pensees, mais elle les produit tout autant.

De l'article sur la « Phenomenologie de l'affectivite : de G. Florival, nous
retiendrons tout particulierement son effort pour rendre justice a la philosophie
de l'affectivite de Merleau-Ponty. M. Henry, comme on sait, s'etait montre
virulent contre Ie « on sent » qui faisait la part trop belle au monde dans I'affecti
vite et semblait nier - ou du moins reduire - la dimension d'auto-affection de la
sensibilite, tenue pour tout a fait premiere dans l'Essence de la manifestation.
G. Florival cite habilement Le Visible et l'invisible et, sans dissimuler la difference
entre les points de vue de M. Henry et de Merleau-Ponty, rend possible leur rap
prochement : « La philosophie n'a jamais parle - je ne dis pas de la passivite :
nous ne sommes pas des effets - mais je dirais de la passivite de notre activite, »
Sans doute Merleau-Ponty va-t-il trop vite lorsqu'il designe d'emblee Ie corps
comme Ia passivite de cette activite ; mais l'idee d'un « se sentir» ou d'un « se
souffrir » travaille profondement une philosophie qui a su s'ouvrir aux sciences
humaines ; ce qui n'est pas Ie cas de toutes les entreprises phenomenologiques",

L'article de J.-N. Missa brosse une sorte d'histoire des neurosciences sur la
question des emotions. On ne trouvera guere dans « Philosophie materialiste des
emotions et recherches neuroscientifiques » d'informations nouvelles car, de
I'aveu meme de son auteur, « depuis les travaux fondateurs, l'approche conven
tionnelle des bases neurobiologiques des emotions n'a plus abouti a des decou
vertes majeures, ainsi que Ie confirment divers neuroscientifiques », Avouons a
notre tour que la critique de la these materialiste (comme s'il n'y en avait qu'une
dans le domaine!) contenue dans I'article n'est pas elle-meme tres nouvelle, puis
que, pour l'essentiel, elle consiste a souligner « l'incapacite [pour une telle these]
d'aborder Ie caractere subjectif de l'experience affective». La justice n'exigerait
elle pas que I'on reperat, comme une constante des theories materialistes, la cri
tique de la subjectivite ?

Cet ensemble d'articles est extremement interessant, Mais, pour etre pleine
ment convaincantes, leurs analyses ne devraient-elles pas abandonner une obe
dience kantienne trop etroite ? D'abord, parce que l'affectivite, comme I'a remar
que H. Paret, est soumise a un double traitement chez Kant: empirique dans
l'Anthropologie, elle gagne une portee transcendantale dans la Critique du juge
ment; Ie rendez-vous de la philosophie kantienne avec l'affectivite n'est tout de
meme pas des moins equivoques. Ensuite, parce qu'il est etonnant de voir com
ment une philosophie critique peut se transformer en referentiel absolu, aiors que
tout son sens est de nous delivrer du dogmatisme.

Aune epoque OU les mausolees s'effondrent, faut-il que les philosophes conti
nuent de se faire les thuriferaires de leurs prestigieux ancetres en guise de penser

28. On trouve aussi, dans l'article de G. Florival, une question qui tente de rapprocher les
deux points de vue : « Si Ie sentiment manifeste l'essence de l'affectivite, comme passivite
propre d'un ~ se souffrir n, d'apres M. Henry, ne se constitue-t-il pas justement par son pro
jet de transoendance au monde des personnes, ce que Husserl a souligne en usant du concept
de ~ chair" comme " difference " du soi a I'autre, et que Merleau-Ponty analyse dans la
reversibilite constitutive de I'intersubjectivite?»
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Ie present? Le retour a un auteur comme Kant, meme remarquablement lu, ne
saurait suffire. Les prospectives de L'Inflation n'ont pas encore recu la philo
sophie de l'affectivite digne d'elles ; or cette philosophie est d'autant plus urgente
que G. Hottois admet, assez etrangement en accord sur ce point avec M. Henry,
que « la sensibilite est la substance meme de I'humain ». G. Hottois a tente de
decrire l'etrange avenir d'un monde qui ne serait plus constitue d'evenements his
toriques et a pose la question de savoir comment on pouvait sentir de tels evene
ments. L' « antipathie » kantienne, ou la possibilite que l'affectivite se renonce a
elle-meme, peut bien nous aider afaire un bout de chemin, mais acoup sur pas a
en couvrir la totalite,

Jean-Pierre CLERO.

Jean DUVIGNAUD, La Genese des passions dans la vie sociaie. Paris, Presses univer
sitaires de France, 1990. 13,5 x 21,5, 224 p. (« Sociologie d'aujourd'hui »).

La premiere ligne du livre est une pensee philosophique : « La folie amoureuse
nait du hasard et engendre sa propre necessite. » La derniere, en forme de defini
tion, I'est aussi : « La passion est Ie modele d'un arrachement de l'etre a I'exis
tence, vers une autre existence, qui n'est pas encore.» Entre ces deux phrases,
I'auteur propose toutes sortes de parcours dont Ie lecteur, envahi par le plaisir
d'un pullulement culturel fait d'immenses perspectives et d'infimes details, ne
saurait dire immediatement si la philosophie ou la sociologie, voire I'histoire en
est la dominante ; nous ne disons rien de la psychologie et de la semiologie qui,
pour se tenir au second plan dans I'ouvrage, ne sont pourtant jamais oubliees.
C'est un peu adistance de l'ceuvre, alors qu'elle continue aproduire son effet sur
notre esprit, que la repartition des taches par lesquelles I'auteur cherche apenser
les passions nous apparait beaucoup plus nettement.

Le cadre dans lequel s'inscrivent les recherches sur les passions est celui des
societes. Les affects obeissent a des codes qu'i1 est possible de dechiffrer, On Ie
savait depuis longtemps; Mauss I'a rappele dans ses articles sur i'expression obli
gatoire des sentiments ou sur les parentes apiaisanteries, iI y a plus d'un demi
siecle, J. Duvignaud va toutefois beaucoup plus loin en ce qu'il montre comment
I'immense jeu topique d'une societe repartit les affects (p. 31, 37). De meme que
la memoire d'une societe a l'egard des evenements qui I'ont pourtant constituee
est deformante et differentielle - certaines de ses parties conservant Ie souvenir
tandis que d'autres semblent avoir tout oublie (p. 84, 96) -, de meme les affects
d'une societe ne sont pas repartis uniformement en chacun de ses lieux. Les
affects des servantes que Moliere presente au spectateur n'ont sans doute pas
grand-chose avoir avec les sentiments promus par la culture dite populaire. Tout
se passe comme si les societes etaient de gigantesques psychismes divises en
myriades d'instances en rapport de sympathie, d'antipathie et d'ignorances reci
proques (p. 103, 117, 156). Le sociologue aurait pour tache d'interpreter cette
immense topique, c'est-a-dire d'en enoncer les lois.
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Mais Jean Duvignaud n'est aucunement dupe de ce projet d' « hyperpsycho
logie », qui ressernble plus a un fantasme qu'a une pratique reellement possible.
Sur ce point, l'histoire et la philosophie jouent leur role de moderateurs.
Commencons par I'histoire, omnipresente dans ce livre de sociologie et souvent
convoquee pour marquer les limites de la tache entreprise. Certes, le livre promet,
par son titre meme, une genese des passions dans la vie sociale ; mais on
comprend tres vite que les seules chases que puissent nous offrir les sciences
humaines sur Ie terrain de l'affectivite sont des signes deposes dans les livres, des
marques gravees dans l'espace social, qui n'oublie rien mais se revele incapable de
nous livrer par Iui-meme Ie sens de ce qu'il retient. Nous ne savons pas retrouver
la saveur des affects que nos ancetres ant vecue au qu'ils ant imagine vivre; loin
de favoriser la sympathie avec autrui de jadis, comme disait P. Riceeur, l'histoire
nous met plutot en garde contre des projections affectives trop faciles et parfaite
ment illusoires. Loin de reconforter, l'histoire joue done ici une fonction critique,
voire sceptique ; de nombreux paragraphes et chapitres sont ponctues de ques
tions qui enferment une reponse desenchantee (p.68, 92, 139, 171, 200-201).

Une etrange illusion de l'affectivite nous porte aimaginer sentir plus facilement
ce que nos ancetres sentaient que ce que nos descendants sentiront. Des
modernes comme G. Hottois ont pu, a leur corps defendant d'ailleurs, renforcer
cette illusion en montrant combien l'avenir, dans l'univers de la «techno
science », se dresse devant nous comme un mur impenetrable, nous laissant, mal
gre l'inflation apparente du langage, en realite sans voix et, sinon sans aucun sen
timent, du moins avec des affects indecis, Situation nouvelle, ales en croire, puis
que les generations precedentes tablaient sur une sorte de permanence humaine
pour imaginer, meme fantastiquement, ce que serait leur avenir. II semblerait que
nos fantasmes butassent contre un mur de nature plus cosmique qu'humaine, En
revanche, de I'autre cOte du mur, sur Ie versant historique, il serait plus facile de
nous epancher, Mais si, pour parodier un mot celebre, l'homme entre dans I'ave
nir a reculons, ce n'est pas pour autant qu'il voit mieux Ie passe. Le livre de
J. Duvignaud nous convainc que Ie passe est au moins aussi opaque que l'avenir ;
peut-etre est-il meme plus troublant car, si l'avenir ne nous fait pas signe et nous
laisse incertains, dans le passe, Ies signes sont Ia, quoique silencieux, leur sens a
jamais evanoui (p. 84).

Le propos de l'ouvrage est done philosophique. II est etrange de voir un livre de
sciences humaines operer lui-meme sa critique et manifester, page apres page, que
le savoir qu'il desire indefinirnent est, en realite, introuvable. Le livre est tendu par
une impossibilite, avouee clairement et a plusieurs reprises. L'inspection des
signes, interroges avec rigueur selon toutes les methodes disponibles, n'est pas
pour autant I'inspection des affects; rneme si celle-ci doit en passer par celle-la,
L'acte philosophique de J. Duvignaud est de tenir fenne sur un point: si l'affecti
vite « genne d'un echange » et d' « une confrontation permanente » «entre les
roles, les s13tu18, ce que ron est, ce que l'on veut paraitre ou obtenir» (p. 15), elle
ne se reduit pourtant pas aux circonstances qui lui donnent naissance. On ne dit
encore rien sur une passion quand on fait une logique de la communication qui Ia
sous-tend, une logique de ses signes (comme la semiologie) au une logique des
nonnes; son « tune» ou son «feeling», sa «Stimmung s echappent radicale
ment aux multiples sciences qui croient en dire quelque chose (la litterature n'en
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dit pas davantage : cf. p. 202-203). D'ailleurs ceux qui ecrivent ne produisent-ils
pas des affects ou plutot des images d'affects qui n'ont pas grand-chose a voir
avec ceux ou celles des « autres », qui n'ecrivent pas? « Les informations appor
tees par Pierre Goubert sur Les Vingt millions de Francais revelent des pratiques
quotidiennes auxquelles s'attachent des formes d'affectivite incompatibles avec
celles que nous livrent les poetes, les dramaturges, les preches et les lois»
(p. 156).

Le pessimisme philosophique touchant la possibilite de parler de l'essence
meme de la passion, joint a la contestation de la substantialite de l'affectivite
(p. 15), a pour consequence de rendre tres problematique la continuite des senti
ments au cours du temps. « La folie de gloire qui enflamme un guerrier feodal
ressemble-t-elle ala representation que se donne de lui-meme un " leader" poli
tique modeme?» (p. 28). Mais n'est-il pas etrange que le sociologue ecrive un
livre pour dire que les passions dont il envisage fermement de nous entretenir ne
sauraient etre atteintes par les methodes des sciences humaines? Curieusement,
un tel objet, ala fois impensable et convoite, apparaitrait volontiers au philosophe
comme un « obstacle epistemologique ».

Il est d'etranges renversements et le vieux theme des passions en foumit
aujourd'hui, de toutes parts et a notre surprise, le lieu privilegie. Sans doute les
philosophes, qu'ils soient de tendance critique ou phenomenologique, n'ont-ils
que trop tendance a prendre les sciences humaines pour des miroirs, plus ou
moins deformants, de leur propre activite ; ces illusions de retrouvailles
n'apprennent rien a personne et sans doute vaut-il mieux lire les ouvrages de
sociologie, d'histoire et de psychologie en evitant l'impression de reminiscence.
Mais un scientisme, par lequelle philosophe se renierait totalement comme philo
sophe pour se faire simple lecteur de science, n'apprendrait rien apersonne non
plus. Il est etonnant que ce soit un livre de sociologie qui le rappelle au philo
sophe.

A vrai dire, ce livre lui apprend, en effet, arelire autrement les textes memes de
la philosophie. Pour ne nous en tenir qu'a un exemple, central dans la recherche
de J. Duvignaud, il serait difficile de relire les traites des passions sans soup
conner, derriere les apparentes descriptions des lois d'une nature humaine, voire
des lois singulieres d'un equilibre de l'homme dans une societe et a une epoque
donnees, de veritables prescriptions. Il nous faudrait retrouver les codes, les cir
constances particulieres d'elaboration et les veritables destinataires. Les arts
n'inventent-ils pas les passions (cf. p. 174, 178)? Un peu de naivete serait alors
vaincue, mais l'image de ce que les anciens croyaient eprouver n'en serait guere
rapprochee de nous pour autant.

Jean-Pierre CLfiRO.



334 REVUE DE SYNTHESE : IV'S. N" 2, AVRIL-JUIN 1993

La Guerreet les philosophes, de la fin des annees 20 aux annees 50. Textes reunis
et presentee par Philippe SOULEZ. Saint-Denis, Presses universitaires de Vin
cennes, 1992. 13,5 x 22, 322 p., bibliogr, index (« La philosophie hors de
soi »),

Apres une passionnante anthologie sur Les Philosophes et fa guerre de 14
(Saint-Denis, Presses universitaires de Vincennes, 1989) et un non moins remar
quable Bergson politique (Paris, Presses universitaires de France, 1989), ce flori
lege de vingt et un articles est distribue en quatre parties: philosophies et ideolo
gies de I'AIlemagne nazie (I. Fetscher, J.-A. Barash, O. Reboul), la France: les
philosophes acephales (G. Bataille, H. Vedrine, P. Gerbod, P. Soulez, A. Chebel
d'Appolonia, I. Kravtchenko, M. Narcy, G. Heinzmann), la mondialisation
(J. Havet, D. Watson, A. Soulez), passions et culpabilite (F. Sauvagant, O. Pfers
mann, K. DethlotT, J. Barnes). Une conclusion (Y. A. Podaroga, E. Tassin) et un
post-scriptum (8. Mc Guiness) otTrent un superbe panorama de la pensee de
l'epoque. Monographies precises et reflexions thematiques permettent de retrou
ver Bataille, Sartre, Bergson, Aron, S. Weil, Cavailles, Lippmann, Adorno,
Arendt, Wittgenstein, Schmitt mais aussi I'Unesco, les universites francaises et
allemandes et des itineraires tragiques, resistance, exil, au milieu des ternpetes, de
la guerre et de la Shoa ; puis, durant les debuts de la reconstruction d'un monde
libre, du glacis de la guerre froide, des hommes qui tenteront desesperement de
reflechir ace temps. Une excellente maniere d'articuler histoire de la philosophie
et exercice de la pensee,

Dominique BOL'REL.

La Pensee americaine contemporaine. Trad. de l'arnericain par Andree LYOTARD
MAy, sous Ia dir. de John RNCHMAN et Cornel WEST, pres. de l'ed. franc, par
Jean-Francois LYOTARD. Paris, Presses universitaires de France, 1991. 13,5 x
21,5,406 p.

Cet ouvrage contient treize textes de philosophes americains choisis parmi les
meilleurs representants de la pensee actuelle. Ces textes sont regroupes en quatre
parties, soit une partie introductive et trois parties thernatiques consacrees a la lit
terature et a la culture, a la science, et a la theorie morale.

Les textes de la partie introductive decrivent assez bien les orientations fonda
mentales de la pensee philosophique americaine preoccupee par la question de
l'objectivite et sa recherche d'une conciliation avec les tendances subjectives et
relativistes. Le texte de Richard Rorty, « Solidarite ou objectivite », qui rejoint a
bien des egards les tendances profondes de la pen see ethique et politique ameri
caine, souleve la question de I'objectivite scientifique confrontee a la relativite
culturelle ou a la solidarite sociale et culturelle. Sans tomber dans le relativisme,
R. Ratty n'en estime pas moins qu'une demarche pragmatiste doit se fonder sur
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« l'acte de foi en la societe » et rejoindre ainsi l'objectivite a travers la solidarite,
En ce sens, Ie projet universaliste des Lumieres trouve sa verite et son objectivite
dans ses realisations culturelles et historiques concretes. « II n'y a, en bref, ecrit-il
(p. 81), rien de faux dans Ie projet des Lumieres, qui est :i l'origine des democra
ties occidentales, Pour nous pragmatistes, ce que valent les ideaux des Lumieres
est exacternent ce que valent les institutions et les pratiques qu'elles ont creees, »
Le texte de Hilary Putnam, « Apres l'empirisme I), temoigne de l'heritage analy
tique de Ia pensee americaine, II trace un bilan de la philosophie anglo-amen
caine du xx' siecle en presentant une etude critique de la synthese faite par
A. J. Ayer sous Ie titre « Philosophy in the Twentieth Century I), H. Putnam en
condut qu' Ayer n'a per,<u qu'une facette deja revolue de la tradition anglo
americaine, soit celle de l'empirisme qui appartient a « un autre monde », alors
que la facette la plus recente lui echappe, Le texte de Thomas Nagel, « Le sub
jectif et l'objectif », revient aux grandes questions de la metaphysique a partir du
dualisme corps et esprit, pour ensuite traiter de la volonte libre, de l'identite per
sonnelle et du sujet moral. Tout en reconnaissant le caractere seduisant de l'objec
tivisme dans l'etude de ces questions, T, Nagel estime qu'elles ne peuvent etre
traitees « sans reference au point de vue subjectif qui commande leur existence
meme » (p. 117). Cette premiere partie se tennine par une etude de Richard
J. Bernstein, « Dewey et la democratic f), dans lequel l'auteur rappelle toute
l'irnportance du theme de la democratic toujours afaire dans la pensee de Dewey.

La deuxierne partie de l'ouvrage est consaeree aux rapports entre la litterature,
la philosophie et la culture. Harold Bloom, dans « La culture juive contemporaine
au point de vue pragmatique I), s'interroge sur la signification du terme culture
quand it est applique aux affaires juives, terme qui pour Bloom n'a de sens qu'en
fonction de la tradition, de la continuite et des nostalgies de la memoire juive qui
sont it chercher autant dans les textes anciens que du cOte de Freud, de Kafka ou
de Scholem. Le texte de Stanley Cavell, « Emerson, Coleridge, Kant », est une
reflexion sur la « quete de l'ordinaire », sur la vie quotidienne partagee entre Ie
romantisme et Ie scepticisme, et celui d'Arthur C. Danto, « Litterature et philo
sophie: la philosophie comme litterature et la philosophie de la litterature »,
illustre Ie mieux Ie genre de la theorie litteraire developpee par la pensee ameri
caine.

La troisieme partie comporte trois etudes sur la philosophic des sciences tout a
fait representatives et de tres haute qualite, L'etude de Donald Davidson, « De la
veritable idee de scheme conceptuel », presente une reflexion sur Ie relativisme
conceptuel, Ie point de vue ou Ie scheme conceptuel dans la demarche scientifique
et la recherche de l'objectivite, Sans nier la diversite des schemes, D. Davidson
conclut que leur reconnaissance n'aboutit pas necessairement au relativisme des
concepts et ne constitue pas un obstacle a la verite objective. Le texte de Ian Hac
king, H Styles de raisonnement scientifique », reprend asa rnaniere la question du
relativisme dans la rationalite en faisant ressortir Ics divers styles de raisonnernent
scientifique et en les distinguant du H paradigme . de Kuhn. La reconnaissance
des styles de raisonnement vise a faire obstacle a ce que I. Hacking appelle
H l'anarcho-rationalisme » (p. 266). Enfin, Thomas S. Kuhn, dans « Tradition
mathematique et tradition experimentale dans l'evolution des sciences phy-
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siques », presente l'histoire de revolution de deux traditions scientifiques qui,
apres avoir poursuivi des cheminements paralleles, ont fini par collaborer etroite
ment.

La derniere partie de ce recueil, consacree ala theorie morale, contient un texte
de Thomas Scanlon sur « Contractualisme et utilitarisme », reflexion critique sur
I'utilisation actuelle des perspectives utilitaristes et contractualistes dans la theorie
ethique et politique americaine, ainsi qu'un article de Sheldon S. Wolin sur
« L'action revolutionnaire aujourd'hui », a propos des diverses revolutions aux
quelles la societe americaine d'aujourd'hui est appelee, Mais Ie texte Ie plus inte
ressant de cette partie est celui de John Rawls, « Une conception kantienne de
l'egalite» : it represente un des eclairages les plus importants que J. Rawls ait
donne sur I'inspiration kantienne de sa Theorie de la justice et se trouve traduit ici
pour la premiere fois en francais,

Dans I'ensemble, cet ouvrage donne une tres bonne idee des principaux cou
rants qui marquent la pensee americaine d'aujourd'hui.

Guy LAFRANCE.

Emmanuel Levinas. L 'Ethique comme philosophie premiere. Actes du colloque de
Cerisy-la-Salle, 23 aofIt-2 septembre 1986, sous la dir. de Jean GREISCH et
Jacques ROLLAND. Paris, Cerf, 1993. 13,5 x 21,5, 470 p, [« La nuit surveil
tee »).

Les Actes de ce colloque portent sur l'un des penseurs les plus importants de
notre siecle. Ne en Lithuanie, etudiant a Strasbourg, ancien assistant de Husserl
puis professeur a Nanterre et a Paris-IV, ses ouvrages et son enseignement ont
marque plusieurs generations d'etudiants, En dialogue avec Heidegger mais arc
boute sur la tradition juive, celle de la Bible, du talmud et de la philosophie 
notamment celie de Rosenzweig - cette pensee veut retrouver derriere les
enquetes sur l'etre de l'etant ce qui est premier, ce qui est autrement qu'etre, et
propose une alternative a la philosophie de la theorie seule. Vingt et une com
munications de tres grande qualite s'articulent en quatre parties: ethique et onto
logie (J. Greisch, J.-L. Marion, C. Chalier, S. Moses, S. Petrosino), ethique et
morale (M. Schneider, P.-P. Jandin, E. Kovac, T. Hisashige), ethique-ecriture
theologie (D. Banon, B. Dupuy, M. Faessler, B. Casper), dire et dedire (A. David,
O. Mongin, G. Petitdemange, R Kearney, H. Wybrands, T. Wiemer, F. Aubay,
J. Rolland). Avec un texte de Levinas, « Diachronie et representation », ce
volume, dans lequel beaucoup de themes - Ie visage, l'ethique avant l'etre - et
de figures de l'histoire de la pensee sont evoques et interpretes, offre un dialogue
et un approfondissement de la pensee,

Dominique BOUREL.




