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L'Etat modeme: genese. Bilans et perspectives. Dir. Jean-Philippe GENET. Actes
du colloque tenu au C.N.R.S., Paris, 19-20 sept. 1989. Paris, Ed. du Centre
national de la recherche scientifique, 1990. 16 x 24, 352 p.

La parution de cet ouvrage est une etape d'une recherche qui se terrnine dans
un cadre francais pour se poursuivre desormais a l'echelle europeenne. Le SOllS

titre - Bilans et perspectives - prend toute sa valeur car il ne saurait y avoir
solution de continuite entre l'entreprise nationale et l'entreprise europeenne puis
que leurs horizons restent les memes. Ce sont eux justement qui constituent la
section I de l'ouvrage composee des contributions d'Adeline Rucquoi, « Genese
medievale de l'Espagne moderne: du pouvoir a la nation (1250-1516) », de
Christian Hermann, « Multinationale Habsbourg et universalisme chretien », de
Jean Berenger et Daniel Tollet, « La genese de l'Etat moderne en Europe orien
tale, synthese et bilan », de Michel Balard, « Etat et colonisation au Moyen Age.
Bilan et perspective », enfin d'Henri Brese et Christiane Veauvy, « Genese de
l'Etat moderne en Mediterranee », Tous ces articles presentent une reflexion
methodologique et critique sur des Etats aux structures differentes dont les evolu
tions specifiques tranchent avec Ie modele etabli. Originalite providentielle pour le
chercheur puisqu'elle l'oblige aaffiner ses enquetes dans l'espace et Ie temps et a
reperer dans une evolution ces fameux « tournants » ou les evenements jouent un
role de premier plan. Dans cette perspective, on peut regretter que les deux
contributions de Michel Balard et d'Henri Brese et Christiane Veauvy n'aient pas
ete placees en tete des « Horizons »,

Consacree aux « Moyens de l'Etat », la seconde section de l'ouvrage contient
les articles de Mireille Corbier, « De la razzia au butin. Du tribut a l'impot. Aux
origines de la fiscalite : prelevements tributaires et naissance de l'Etat )}, de
Georges Depeyrot, « Production monetaire et Etat : bilan et perspectives )}, et de
Jean-Claude Hocquet, « L'impot du sel contre la modernite de l'Etat », Ces
etudes abordent une question classique mais encore mal connue tant sa theorie et
sa pratique peuvent etre multiformes, surtout quand elles sont saisies dans une
longue duree jalonnee de termes qui scandent une evolution: razzia, butin, tribut,
impot., en attendant les contributions de l'epoque contemporaine. A cet egard, il
convient de mediter Ie rapport de synthese de Mireille Corbier, riche de la
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reflexion comparative issue de seances de seminaires consacres a la fiscalite. La
meme demarche sous-tend les differents themes abordes par Jean-Claude Hoc
quet qui fait des usages fiscaux du sel des revelateurs du fonctionnement de I'Etat
selon les ages et selon les pays avec pour risques permanents les reactions hostiles
des populations.

La troisieme section « Agents et adversaires » qui prend en compte les hommes
etudies dans leur diversite de fonctions, d'interets et de refus, comprend les
contributions de Helene Millet, « Les chanoines au service de I'Etat : bilan d'une
etude comparative », de Robert Descimon, « Modernite et archaisme de I'Etat
monarchique : Ie Parlement de Paris saisi par la venalite (xvr" siecle) », de Jean
Nagle, « L'officier "moyen" dans l'espace francais de 1568 a 1665 », de Jean
Marie Constant, « Les partis nobiliaires et Ie developpement de I'Etat moderne :
Ie role de la noblesse seconde », et de Jean Nicolas, « Pouvoir et contestation
populaire a l'epoque du second absolutisme (bilan provisoire d'une enquete) ».
Nous sommes ici au cceur de la problematique et les auteurs, conscients de cette
responsabilite, insistent sur Ie parcours methodologique de leurs recherches. La
cornplementarite de leurs demarches et celle des acteurs qu'ils etudient durant des
periodes proches ou identiques, permet au lecteur d'avoir une vue d'ensemble,
sans doute provisoire, puisque ces enquetes ne sont pas toutes achevees.

La quatrieme section « Ideologie et representation» clot logiquement l'ouvrage
puisqu'elle s'interroge sur les themes du pouvoir. Elle comprend les articles de
Colette Beaune et Andre Vauchez, « Recherches sur Ie prophetisme en Occident
(XUe_XVI

e siecle) », de Marie-Henriette Jullien de Pommerol, «Textes politiques
dans la bibliotheque des Papes d'Avignon », d'Andre Gouron, « Continuite et
discontinuite dans l'histoire du legislatif medieval: reflexions sur une recherche
collective », de Michel Pastoureau, « Images du pouvoir et pouvoir des princes »,
de Francoise Boudon, Monique Chatenet, Anne- Marie Lecoq, « La mise en scene
de la personne royale en France au XVI

e siecle : premieres conclusions », et de
Gerard Sabatier, «Rappresentare il principe, figurer I'Etat. Les programmes
iconographiques d'Etat en France et en Italie du xV au XVII" siecle ». La diversite
de ces approches a de quoi derouter le lecteur. Mais ce trouble est la meilleure
introduction qui soit aux mises en scene des pouvoirs et du Pouvoir que pro
posent ces recherches porteuses a leur tour de nouvelles enquetes. L'histoire de
I'art se taille ici, avec bonheur, la part du lion puisque sans elle Ie pouvoir se prive
de representation et done d'existence exterieure pour tous ceux qui ne Ie voient
que de loin.

La conclusion de Jean-Philippe Genet, « L'Etat moderne : un modele opera
toire? », fait parfaitement Ie point de ces enquetes « en marche », prometteuses
de nouvelles recherches pour les historiens. lis ont deja a leur disposition dans cet
ouvrage 1es annexes avec sources et bibliographies des travaux des differentes
equipes, Leur consultation est precieuse. C'est done, a tous egards, un ouvrage de
reference que nous otfrent les chercheurs qui se sont penches et se penchent
encore sur la genese de l'Etat moderne.

Anne-Marie CoCULA.
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Anne loMBARD-JouRDAN, « Montjoie et saint DenisI» Le centre de la Gaule aux
origines de Paris et de Saint-Denis. Paris, Presses du Centre national de la
recherche scientifique, 1989. 16 x 22,3, 392 p., bibliogr., ill.

Les bons livres d'histoire sont trop peu nombreux aparaitre pour qu'on puisse
se permettre de bouder son plaisir a la lecture de celui de Madame Lombard
Jourdan. L'auteur fait la demonstration qu'en usant d'une langue simple et claire
el1e sait rendre accessibles au profane les deductions les plus subtiles que lui ins
pire sa haute erudition, sans jargon pretentieux ni developpements boursoufles,
Au terme d'annees de quete et de reflexions (ses premiers articles preparatoires
parurent au debut des annees 1970), la vraie science s'ecrit de facon limpide.
Cette bel1e lecon se trouve heureusement confortee par la qualite materielle du
livre, vrai produit fini de la meilleure imprimerie moderne qui sait concilier net
tete dans la mise en page et clarte dans la typographie. Dix-sept cartes et croquis,
quarante-trois illustrations photographiques en noir et blanc, jamais gratuites,
etayent achaque pas, quand cela s'avere necessaire, Ie developpement de la pen
see de I'auteur, bien inseres au regard des paragraphes qui les appel1ent comme
autant de preuves iconographiques ou cartographiques. Que les Presses du
C.N.R.S. soient remerciees du soin mis dans cette edition, dont on regrettera seu
lement Ie prix de vente sans doute dissuasif pour un lecteur non averti, encore ceci
est-ilIa rancon de la qualite editoriale.

L'argument du livre est simple: a l'epoque gauloise Ie centre religieux et
mythique de la Gaule etait localise en Ile-de-France, plus precisement dans la
vaste plaine du Lendit. L'independance brisee du pays ne fit pas se perdre Ie sou
venir de ce lieu sacre qu'honorerent tour a tour Jules Cesar, des empereurs
romains puis les conquerants barbares, et que finalement « Ie premier apotre des
Gaules » recouvrit de son nom pour y avoir encouru Ie martyre. Desormais saint
Denis s'affirmera comme I'un des protecteurs tutelaires de la monarchie francaise,
tandis que I'ancien enclos druidique gardera sa fonction originel1e de Montjoie,
de « protege-pays» (du francique'mund-gawi?) : I'abbaye de Saint-Denis, dont
I'importance cruciale dans Ie developpement tant politique qu'ideologique de la
monarchie capetienne ne sera contestee par personne, serait ainsi I'heritiere du
« plus beau temple du monde » que Constantin visitait encore en 360.

Extraordinaire permamence des lieux sinon des corps de croyance constituee !
Si I'on accepte l'idee directrice de I'auteur, c'est tout un pan de I'histoire de
France qui vient a s'eclairer, projetant des lueurs neuves sur notre present. Les
geographes ont depuis longtemps mis en evidence les effets du centralisme pari
sien et les dysfonctionnements qu'il genere aujourd'hui, mais ils hesitent toujours
quant aux raisons profondes qui assurerent Ie triomphe millenaire de Paris. La
reponse aces interrogations pourrait bien resider dans Ie livre de Madame Lom
bard-Jourdan: malgre les vicissitudes de I'histoire des peuples et des pouvoirs
successifs, depuis deux mille ans Ie centre de gravite du pays se situerait dans la
plaine de France, dans l'actuel1e commune de Saint-Denis, sur I'emplacement de
la tombe de l'ancetre heroise devenu Ie protecteur attitre du pays. Au cceur de la
cite des Parisii, la Montjoie comme son equivalent de Lutece/Paris auraient bene
ficie d'un statut specifique atravers les ages, statut que les dues des Francs rober-
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tiens puis les rois de France capetiens devaient mettre au service de leurs ambi
tions, erigeant le second site en capitale politique et le premier en forteresse
dynastique dument organisee autour de la necropole royale (ouverte des les pre
miers Merovingiens qui plus est) et de ses ateliers d'ecriture charges de l'exalta
tion de la geste royale et nationale.

Cette continuite imposee Ii tous les dirigeants de la Gaule (un temps seulement
eclipsee par Lyon), puis exaltee par ceux de la France jusque dans le jacobinisme
contemporain pose un probleme de fond, celui de la nature meme du substrat his
torique francais : la part de l'heritage gaulois n'y est-elle pas couramment mino
ree? Beaucoup d'arguments tendraient Ii le rappeler, nous sommes bien les petits
enfants de la Gaule, merne si l'arriere-fond indigene fut trop souvent rejete dans
les tenebres de l'oubli. Dans la perspective d'une rehabilitation d'un passe obscur
et pregnant Ii la fois, commodement qualifie de celtique (car il pourrait tout autant
surgir des temps prehistoriques), la savante etude de Madame Lombard-Jourdan
apporte une contribution de poids qui forcera meme les plus sceptiques Ii y refle
chir. Son travail d'historien me parait relever d'une double demarche bien maitri
see, la chartiste tant chaque indice est passe au crible d'une critique rigoureuse
dont l'auteur apprit les regles exigeantes dans l'illustre ecole, et la policiere tant
les Clements du puzzle historique s'ordonnent de facon serree au til d'un discours
heuristique. L'ensemble se lit done comme une enquete policiere sur un passe
enfoui, dont l'action rebondit d'indice en indice, d'age en age, pour deboueher sur
Ie plateau assure des relations privilegiees entretenues par l'abbaye de Suger avec
la monarchie francaise. Lecture passionnante, parfois haletante lorsque
s'enchainent les rapprochements erudits entre toutes les pieces d'un palimpseste
que l'auteur prend plaisir Ii nous restituer aux depens des bons moines qui, eux,
prirent grand soin jadis d'en brouiller les pistes et d'effacer les indices trop crus
d'un passe palen inacceptable a leurs yeux...

On l'aura compris : par sa reconstruction erudite qui s'epanouit en une quete
des origines perdues de la France, Montjoie et saint Denis tranche sur la savante
tristesse de trop de productions universitaires. Certes les micro-specialistes pour
ront discuter certaines affirmations de detail, d'autres etaler leur scepticisme fon
cier sur des siecles encore bien obscurs ou discuter la philosophie generale du
livre. II reste que jamais cette etude ne laisse son lecteur indifferent. Puisse-t-elle
contribuer ainsi aprovoquer des debats de fond, vrais gages de renouvellements et
de progres vers une apprehension plus exacte du passe! C'est le propre des
grands livres que d'y reussir a l'echelle d'une generation.

Jean-Christophe CASSARD.

Violence et contestation au Moyen Age. Actes du 114e Congres national des socie
tes savantes, Section d'histoire medievale et de philologie, Paris, 1989. Paris,
Comite des travaux historiques et scientifiques, 1990. 16 x 24, 358 p.

Les organisateurs du 114e Congres national des societes savantes (Paris, 1989)
avaient propose aux contributeurs d'organiser leur reflexion en fonction de deux
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themes novateurs, la violence et la contestation au Moyen Age, qui nous sont pre
sentes dans I'introduction de Francois-Olivier Touati (que suit une precieuse
bibliographie). Le resultat n'est pas a la hauteur des esperances par suite du grand
liberalisme du comite qui accepte des communications sans rapport avec Ie theme
de l'annee : la tache du recenseur n'en est pas faciliteel Et il n'est pas sur que la
recherche historique y gagne vraiment. Nous regrouperons nos impressions de
lecture sous trois rubriques : violences rurales, violences urbaines et, d'abord,
situations dont la violence est absente.

l. John Ottaway reprend le dossier de la charte de fondation de I'abbaye de la
Trinite de Beaulieu-les-Loches, connue au travers de deux actes conserves par des
copies modemes. L'examen des temoins cites lui permet de les replacer dans un
contexte du milieu du XI" siecle, sous Ie regne de Geoffroy Martel et non de son
pere Foulques Nerra fondateur de I'abbaye en 1004. En fait, ces actes sont cer
tainement composites: l'examen minutieux de leurs clauses permet a l'auteur de
distinguer plusieurs strates de redaction depuis Ie debut du xf siecle, le milieu de
ce siecle quand Geoffroy entend faire de la Trinite la necropole de son pere
decede en Terre Sainte en 1039, et l'annee 1163 qui vit probablement la mise en
forme definitive du texte. Et ces strates chronologiques correspondent effective
ment aux differentes campagnes architecturales sur l'abbaye et permettent de
mieux cemer les libertes concedees aux bourgeois de Loches dans Ie courant du
XI" siecle, au terme d'une etude diplomatique savante et nuancee,

Au Sud de l'Aisne, entre l'Oise et Soissons, l'importante seigneurie de Pierre
fonds regroupait une quarantaine de villages ou hameaux. Entree dans Ie domaine
royal sous Philippe-Auguste, elle fut concedee en douaire a la reine Blanche en
1240 : celle-ci decida d'affranchir ses serfs en 1252, initiative bientot confirmee
par son fils Louis IX (en septembre 1255). Louis Carolus-Barre publie Ie dossier
documentaire de cette manumission (chartes originales, listes des serfs liberes eta
blies village par village), ce qui lui donne l'occasion de presenter les benefieiaires,
d'etudier leurs anthroponymes parfois pittoresques, projetant ainsi sur la pay
sannerie d'Ile-de-France au XIII" siecle d'interessants eclairages. 890 serfs sont
nommement cites, la fortune de chacun etant estimee (puisqu'une taxe d'un ving
tieme devait etre levee) : cette societe rurale apparait deja bien differenciee et n'a
besoin de nul recours a la violence pour obtenir la liberte personnelle dans un
contexte de paix et de relative prosperite materielle.

Nulle violence non plus dans I'attitude des Etats du Dauphine devant l'impot,
telle que retracee par Isabelle Vernus-Moutin. Jusqu'en 1439, l'assemblee delphi
nale parvient sans trop de heurts a s'organiser face a des dauphins absenteistes
qui se dechargent sur elle de la levee des impots mais controlent strictement leur
utilisation. Au contraire, avec Louis II (Ie futur Louis XI), le dauphin se fait tres
present et autoritaire : si les Etats ne bronchent pas devant ce changement d'atti
tude, c'est que Ie prince sait fermer les yeux sur certains abus fiscaux et distribuer
aux tenors de l'assemblee de genereuses pensions. Choyes par Ie pouvoir, les
grands preferent abdiquer toute velleite politique dans une assemblee devenue
simple chambre d'enregistrement.

2. Dans son Autobiographie redigee vers 1114-1115, la figure de Thomas de
MarIe apparait a Guibert de Nogent comme emblematique de la violence seigneu
riale la plus debridee, la plus ordinaire. Et le talent de generations d'historiens lui
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a maintenu cette peu enviable reputation. Mais I'est-elle en verite? Francois
Olivier Touati fait remarquer que Guibert accumule dans un present epais d'une
trentaine d'annees d'observations tous les types de violences dont il a eu echo,
confondant sciemment faits divers crapuleux et attentats politiques. Regardes de
pres, les exces de Thomas de MarIe peuvent s'expliquer par les seuls imperatifs de
ses entreprises militaires : chez lui, il ne se conduit pas en seigneur violent et,
d'ailleurs, Guibert n'evoque jamais la lourdeur de sa justice domaniale en tant que
telle. En fait, les racines de son discours apocalyptique sur les cruautes sans borne
d'un monstre seraient arechercher, plus que dans une violence assez impalpable,
dans la personnalite a la sensibilite d'ecorche vif de l'auteur : fils mal aime, voue
tres jeune a l'etat ecclesiastique, il adhera avec enthousiasme a l'ideal de la
reforme gregorienne. Son esperance decue d'un monde coneu sur le plan divin le
pousse inexorablement a peindre sous des couleurs extremes la societe qui
l'entoure, ou le mal lui parait triompher partout : par ses artifices son ecriture le
conforte dans cette apprehension pessimiste du monde qui justifie un appel pres
sant a la penitence. Cet article fournit une interessante approche de psychologie
historique, fondee sur une methodologie prudente, mais peut-on la generaliser et
apprehender une facette de l'homme commun de ces temps au travers d'une per
sonnalite aussi exceptionnelle que Guibert de Nogent ?

Les tuchins ne sont-ils qu'une variante regionale des Jacques? Pierre Charbon
nier relit Ie maigre dossier documentaire les concernant, surtout des lettres de
remission : elles laissent entrevoir un mouvement assez complexe, auvergnat et
languedocien, actif entre 1360 et 1390 en gros, mobilisant essentiellement des
paysans (comme les Jacques) mais aussi des citadins, voire quelques bourgeois.
Des motivations sociales ne peuvent rendre compte seules du tuchinat. Refusant
le simplisme des rares etudes anterieures, l'auteur remarque que les documents du
temps sont eux-memes ambigus, Ie fait d'avoir tue un tuchin pouvant amener a
rechercher la grace du roi : il ne s'agit done pas de simples bandits ruraux, mais
plutot de resistants a la presence anglaise en Auvergne, a celle des hommes
d'armes en general en Languedoc. Resistants, assez bien organises en troupes
capables d'actions militaires ponctuelles et reflechies, les tuchins n'acceptent pas
les traites ou « patis » signes entre des auto rites locales debordees et l'occupant :
ils attaquent les Anglais en toute bonne conscience puisque le roi condamne le
principe de ces accords locaux. Certes des tuchins verseront dans le banditisme et
leur action se trouvera videe de son contenu patriotique par la conclusion des
treves officielles: il n'en demeure pas moins qu'ils prefigurent les paysans nor
mands insurges apres l'occupation de leur province en 1418 et que les Anglais
traitaient de « brigands », Bandits ou patriotes? Terroristes ou heros? Les termes
de cette alternative medievale demeurent, helas, tres modernes...

Les revoltes paysannes en Basse-Bretagne a la fin du xv" siecle sont abordees
par deux etudes: celie de Claude Fagnen n'apporte ni document nouveau ni
interpretation nouvelle, al'inverse de celle de Michel Nassiet qui explique bien les
mecanismes de la tenure congeable et qui, surtout, par une analyse serree des
rares indications disponibles, degage une chronologie renouvelee du soulevement
cornouaillais qui se serait deroule en deux temps. La responsabilite des vicomtes
de Rohan dans ces tragiques evenements est bien soulignee, comme l'est la vio
lence de la repression seigneuriale.
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Les «rustauds » de la guerre des paysans d'Aisace echappent au Moyen Age
stricto sensu tant pour leurs motivations religieuses reformees que pour leur art
militaire specifique : il n'existe, en effet, aucune armee paysanne medievale
comparable, capable de s'entrainer, de se mobiliser et de se battre sous ses
propres chefs. La situation partieuliere de I'Alsace dans la geographie politique de
l'epoque.J'organisation ancienne de ses efficacesmilicesvillageoises, son apparte
nance aun monde germanique grand fournisseur de mercenaires, les lansquenets,
tous ces facteurs reunis font qu'en 1525 les paysans insurges se rassemblent sans
hesitation en armees veritables, capables de sens tactique et assez bien equipees
en armes a feu, handicapees toutefois par l'absence d'une cavalerie. Malgre son
incontestable savoir-faire, l'infanterie paysanne sortira battue des batailles rangees
que lui imposeront les soldats professionnels appeles ala rescousse par Ie due de
Lorraine : Georges Bischoffretrace avec erudition la courte epopee de ces legions
rurales et s'interroge sur l'organisation de la societe qui a permis l'eclosion de
pareille entreprise.

3. Abordant la sphere des revoltes urbaines, Elisabeth Lalou procure une utile
recension des multiples soulevements qui ponctuerent de facon souvent drama
tique la vie citadine depuis la fin du XIII" siecle jusqu'aux premieres decennies du
siecle suivant. L'auteur, s'appuyant exclusivement sur la litterature historique dis
ponible, ordonne son propos en fonction d'une classificationclaire et simple, dis
tinguant les revoltes contre Ie seigneur traditionnel, celles contre Ie roi et sa fisca
lite, contre l'Inquisition ala suite des preches de Bernard Delicieux en Toulousain
et, enfin, ce seront les plus acharnees et les plus longues a reduire, les violences
contre les oligarchies bourgeoises contestees dans leur gestion et leur pouvoir
municipaux par les couches nouvelles du popolo minuto, en Flandre et en Artois
(Saint-Orner) surtout. Cet impressionnant catalogue (et sans doute les archives
n'ont-elles pas livre tous leurs secrets) complete les recherches anterieures entre
prises sur les deux derniers siecles du Moyen Age et permet de nuancer la nou
veaute du phenomene insurrectionnel urbain qui n'eclot pas d'un coup al'entree
des decennies difficiles du xIV" siecle ; la matiere reunie par l'auteur se trouve
eclairee par ses quelques remarques finales qui meriteraient un approfondisse
ment.

C'est a quoi s'attelle Bruno Galland a partir d'un exemple rhodanien : trois
villes comparables par leur situation commerciale avantageuse, leurs fonctions
portuaires importantes, leur statut de sieges archiepiscopaux, soit Vienne, Lyon et
Romans, voient leurs histoires analysees et comparees depuis la fin du XII"

jusqu'au debut du xIV" siecle, Malgre des differences sensibles dans les rapports
de force locaux, l'auteur peut mettre en evidence deux vagues revendicatives bien
distinctes, separees par une cinquantaine d'annees calmes: la premiere voit l'affir
mation des exigences economiques face au seigneur traditionnel, l'archeveque ou
Ie chapitre a Romans; la seconde est plus politique, Ie corps de ville tentant
d'accroitre des libertes anciennes. Cette etude regionale apporte une contribution
interessante al'etablissement d'une typologie raisonnee des mouvements urbains
dans toute leur complexite et leurs motivations changeantes selon les epoques,

Sur Ie theme voisin de la violence dans la ville, Robert-Henri Bautier publie et
analyse Ie dossier policier d'une rixe survenue aOrleans en 1284 et opposant des
etudiants clercs au prevot du roi. Vingt-trois temoignages dument enregistres
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eclairent ces evenements graves: le sang des officiers royaux n'a pas seulement He
repandu, la personne meme du roi a ete injuriee au pretexte de la Croisade d'Ara
gon que Philippe le Bel venait juste de decider. Les injures ont He redoublees de
gestes obscenes sans ambiguite Quant au respect porte a la monarchie. Les armes
employees et les preparatifs de siege ne laissent, enfin, aucun doute Quant au
caractere premedite de ces incidents sans rapport avec un banal chahut d'etu
diants. La repression sera terrible apres la prise d'assaut de I'hotel particulier dans
lequel les neuf trublions apprehendes s'etaient retranches. Par ses connotations
antimonarchiques, cette affaire rejoint la problematique de l'article de Pierre
Charbonnier dans le present volume et, plus generalement, les travaux de Colette
Beaune sur « la naissance de la nation France» : la supposee allegeance des Fran
cais a la couronne etait-elle aussi profonde qu'on a coutume de le dire? Leur
patriotisme etait-il si assure? Peut-etre, suggere l'auteur, la cristallisation du senti
ment national ne pouvait-elle intervenir qu'a la faveur d'une crise exceptionnelle
ment grave et durable: la guerre de Cent ans, avec tous les dechirements nes du
conflit franco-anglais. Auparavant, les choses apparaissent moins tranchees et le
roi lui-meme peut etre moque et critique sans egards particuliers, meme dans
l'une de ses bonnes villes au cceur de ses domaines patrimoniaux.

Jean-Christophe CASSARO.

Peter GWYN, The King's Cardinal: The Rise and Fall of Cardinal Wolsey.
Londres, Barrie and Jenkins, 1990. 16 x 24, xxii-666 p.

Que sait-on de Thomas Wolsey? De l'homme prive en definitive tres peu : sa
date de naissance est incertaine, son physique discute, ses gouts et sa personnalite
nous echappent. De l'homme public, a l'evidence, bien plus mais, nous assure
Peter Gwyn, le cardinal politicien que nous croyions connaitre n'est pas le veri
table Wolsey. D'une part, parce qu'il a ete la cible de l'hostile propagande des
protestants et des Whigs (de Polydore Vergil aSir Geoffrey Elton) dont ni George
Cavendish, ni Mandell Creighton, ni plus recemment et dans une moindre mesure
Jack Scarisbrick n'ont reussi aannihiler les durables effets. D'autre part, parce que
les historiens, influences par les sources disponibles, ont accorde trop d'impor
tance a la politique exterieure de Wolsey au detriment de sa politique interieure,

The King's Cardinal est done une tentative de rehabilitation « revisionniste »,
en six cent quarante-sept denses pages, de l'homme orchestre des vingt premieres
annees du regne d'Henry VIII. Le resultat emporte-t-il l'adhesion ? Je n'en suis
pas entierement convaincu.

L'architecture meme du livre est discutable : ni chronologique, ni thematique,
ni logique, elle conduit a de nombreuses repetitions, a des retours en arriere
deroutants et finit par lasser le lecteur le mieux dispose. Ajoutons que Ie style
confus et hesitant de l'auteur n'engage guere a l'effort de lecture. De surcroit,
ecrire que l'on convie le lecteur asuivre « une sorte d'histoire policiere » (p. xxii)
est peut-etre justifiable, mais n'est pas Agatha Christie qui veut et trop de pistes
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menent nulle part (ainsi celle du complot contre Wolsey en fevrier-avril 1518,
p.89-92).

Mais l'essentiel est ailleurs. Incontestablement Peter Gwyn a raison de sou
ligner avec insistance que Wolsey etait une creature d'Henry VIII et qu'i! s'evertua
a servir et a defendre les interets du roi avant les siens propres. II ne pouvait en
etre autrement. Fils de boucher, sans assise sociale, Wolsey n'aurait jamais pu
atteindre, et rester, au sommet de I'Etat sans beneficier de la protection et de la
faveur royales et ce serait profondement meconnaitre la structure du pouvoir dans
I'Angleterre d'Henry VIII que d'affirmer Ie contraire. La chute de Wolsey en est la
preuve eclatante, De meme, il est tout afait exact que Wolsey etait un travailleur
infatigable, un habile politicien et un negociateur hors pair. Les ambassadeurs
francais en firent l'amere experience en aout 1525 lors de la signature des traites
du More. A la derniere heure, Wolsey obtint de Brinon et Passano I'avantageux
accord financier qu'il souhaitait et que Louise de Savoie voulait lui refuser. Les
Francais avaient cede.

Pourtant, atrop vouloir dresser un portrait flatteur de son heros, Gwyn distord
parfois la realite des faits. Wolseyjoua un role capital sur la scene intemationale et
i! est tout a fait exact qu'i! fut I'architecte principal de la « paix universelle» de
1518 et de la « paix perpetuelle » de 1527 entre la France et I'Angleterre. Pour
tant, je crois exagere d'ecrire que cela traduit Ie « role dominant de I'Angleterre
dans cette relation [avec la France] » (p. 94) ou que I'Angleterre jouait « un role
dominant dans les afTaires europeennes » (p. 101). L'accession de Francois I" ala
couronne de France, celle de Charles Quint aI'Empire, Marignan, Pavie et Ie Sac
de Rome eurent tout de meme des consequences considerables et durables sur la
scene europeenne dont Ie royaume Tudor, etranger a ces evenements, dut bien
s'accommoder. En depit des allegations de Gwyn, I'Angleterre de Wolsey ne die
tait pas sa loi a Francois I" et Charles Quint. Sinon, pourquoi l'echec du projet
d'invasion de la France sitot Ie desastre de Pavie connu ou pourquoi l'echec du
divorce? Peter Gwyn refute egalement la these, defendue par Scarisbrick, selon
laquelle Wolsey voulait la paix et Henry VIII la guerre, en montrant que Ie propos
central de la politique de Wolsey etait I'accroissement de la gloire du roi. La paix
et la guerre n'etaient que des instruments au service de cette gloire : croire aI'une
ou a I'autre n'etait pas la preoccupation du cardinal. L'argumentation de Gwyn
n'est pas sans fondements mais elle me semble sous-estimer I'attachement de
Wolseyaux ideaux humanistes et celui d'Henry VIII arevivre les chevauchees vic
torieuses d'Henry V. Elle devient excessive lorsque I'auteur ecrit que Wolsey
« n'etait pas tres interesse par l'equilibre des pouvoirs [en Europe]» (p.84) et
qu'en 1525, comme en 1516, les ardeurs guerrieres de I'Angleterre n'etaient qu'un
« rideau de fumee diplomatique destine a tromper ses allies (p. 84 et 398-401).
Supreme habilite diplomatique de Wolsey ou erreur d'appreciation de Gwyn? Je
penche pour la seconde hypothese. D'une part, parce que la these de Gwyn
revient adire qu'il ne faut accorder que peu de credibilite aux propos publics de
Wolsey et d'Henry VIII. D'autre part, parce que leurs contemporains crurent a la
paix en 1518 et en 1527 et ala guerre en 1513 et en 1522-1525. Ainsi, en refusant
de payer 1'« Amicable Grant» de 1525, la population s'opposa a une nouvelle
invasion de la France.
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En ce qui concerne la politique interieure de Wolsey, Peter Gwyn n'apporte
guere d'elements neufs. Ainsi, la controverse autour du programme de reformes
de 1519 et du fait qu'il ne fut pas mis en ceuvre, est en grande partie eludee. Par
ailleurs, Peter Gwyn soutient a plusieurs reprises que Wolsey etait « doue d'une
grande habilite a s'entendre avec les gens [...] et qu'il s'efforca toujours de se
concilier la noblesse anglaise » (p. II). II estime ainsi que la chute de Wolsey n'est
pas due aux manoeuvres d'une faction aristocratique (chap. 13), ni que sa rapide
arrivee au pouvoir ne suscita pas d'oppositions ou de jalousies (en particulier, la
rivalite Wolsey-Warham est ecartee simplement sur la foi d'une correspondance
courtoise entre les deux hommes apres le depart de l'archeveque). Ce n'est pas
tees convaincant et c'est faire peu de cas des travaux de David Starkey et d'Eric
Ives. Que la survie politique - et physique - de Wolsey dependit en dernier res
sort de la volonte royale ne signifie pas pour autant que le cardinal rut al'abri des
luttes politiques au sommet de l'Etat.

En depit de ces critiques, The King's Cardinal est un livre interessant, C'est la
premiere biographie de Wolsey depuis celle d'Albert Pollard parue en 1929 et,
non seulement elle incorpore les travaux recents sur la periode, mais elle a aussi Ie
grand merite d'etre fondee sur une relecture des documents originaux. Peter
Gwyn a reussi a corriger certains exces de l'historiographie (aux normes de son
epoque, Wolsey n'etait pas particulierement corrompu) et areplacer Wolsey dans
le debar sur le regne d'Henry VIII. Ce n'est pas negligeable.

Charles GIRy-DELOlSON.

Denis CROUZET, Les Guerriers de Dieu, La violence au temps des troubles de reli
gion (vers 1525-vers 1610). Peer. Pierre CHAUNU, av.-pr. Denis R!CHET, 2 vol.
Seyssel, Champ Vallon, 1990. 16 x 24, 793 p.-pl. et 738 p.-pl., bibliogr.
(« Epoques »),

Les guerres de religion n'ont pas commence Ie jour de Vassy, pour se clore a
l'edit de Nantes: elles demarrent des les annees 40, sinon avant, et se prolongent
jusqu'en 1610. Les guerres de religion ne sont pas un conflit socio-politique apre
texte religieux, en depit de l'opinion des « politiques » du xvf siecle et des positi
vistes des xIX" et xx" siecles, Elles ne sont pas non plus Ie fruit pervers d'une alie
nation de la religiosite, comme Ie pensent les historiens polemiques ou ireniques,
Elles sont une « guerre de la fin du monde », un temps ou Ie temps et Ie temporel
se dissolvent dans une geste sacrale. Ce surgissement brutal de pulsions irra
tionnelles ne peut pas relever d'une « histoire sans Dieu»!

Nous savions depuis Natalie Z. Davis que les violences de religion furent des
actes rituels, specifiques de chacune des confessions affrontees. Denis Crouzet va
plus loin. Les deux violences sont les expressions et les moteurs de deux cultures
qui se structurent au cceur des Francais du XVI" siecle. La Reforme entre Noyon,
Nerac et Geneve ne se vit pas comme a Wittenberg ou a Munster; elle est une
entreprise pour sortir I'homme d'un monde enchanteet angoissant (Ie faire passer
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de l'univers de Bosch acelui, peut-etre, de Vermeer). Tres vite, et beaucoup plus
tot qu'on le dit, Ie catholicisme contre-attaque sur le plan spirituel, par un suren
chantement panique: naissances monstrueuses, catastrophes naturelles, crimes
affreux, progres meme de l'heresie sont des signes, et disent l'ire de Dieu et
l'imminence de la Parousie et du Jugement. La violence catholique se vit done
dans une ambiance eschatologique : elle investit des creatures faibles, pecheresses,
mais repentantes, de la fonction d'instruments de Dieu. Elle revele sous le
masque trop humain des evangelistes des monstres difformes qu'il faut detruire a
jamais, rendre a l'enfer. La violence reformee, elle, s'acharne sur les idoles, avec
pour modele Ie geste iconoclaste : elle reduit en poussiere les dieux de pierre et de
bois et les tetes tonsurees pleines d'illusions fumeuses. Elle ne se situe pas ala fin
du monde, mais en son centre, contemporaine, par la conversion du pecheur elu,
du moment indepassable oil Dieu s'incarne en Homme. Le reforme est violent
pour re-former la creation; il sort du temps non vers l'eschatologie mais vers
I'utopie.

Catholiques et protestants ne sont pas cependant delivres de I'angoisse. Apres
l'etat de grace de toute violence sacrale, la duree reprend son cours, et le Mal est
toujours la.; C'est alors que la violence gagne Ie champ politique (mais sans chan
ger de nature !). Malgre les directives et mises en garde de Geneve, malgre l'entre
prise d'occultation intellectuelle menee des l'evenement, les sources decouvrent a
l'historien perspicace une vague de fond subversive des hierarchies sociales et eta
tiques, et tres tot le desir refoule du regicide. Mais la revolution jouee et theatrali
see fait office de transfert pour une violence huguenote qui, en ce monde, ne peut
que respecter l'ordre etabli.

La Saint-Barthelemy (1572) est un paroxysme et un tournant. Comme on l'a
toujours dit, mais pour d'autres raisons, et avec un autre partage des responsabili
tes, Ce paroxysme aux resultats incomplets deceit les vainqueurs et desarconne les
vaincus. Une melancolie inquiete s'empare des ames, et on s'interroge sur la vio
lence, la sienne, celIe de I'ennemi, celIe de Dieu ... Le ministre Leryvoit dans San
cerre assiegee et affamee des coreligionnaires devenir cannibales. Les catholiques
« zeles » voient un peu partout des coreligionnaires « politiques » pactiser avec le
Bearnais ; ils voient au chateau de Blois le roi tres chretien assassiner le parangon
du chevalier chretien, La violence collective se seeularise apres 1572 (mais les
exemples donnes sont posterieurs a 1583, voire 1589) : une soldatesque profes
sionnalisee, souvent indifferente aux appartenances confessionnelles, s'en prend
aux biens plus qu'aux personnes, a celles-ci plus qu'aux symboles. Politiques et
huguenots « culpabilisent la violence» en tant que telle. Les ligueurs ciblent son
usage (Ies traitres, le roi) et, surtout, l'interiorisent en developpant une spiritualite
autopenitentielle, La violence sacrale existe encore, mais tournee contre un
ennemi love dans l'ame. La « sainte union» ne se comprend bien que comme une
union a Dieu et en Dieu. Et les circumambulations processionnelles disent ce
repli sur l'interieur, la cite juste, la paroisse, l'individu. L'indepassable duree du
temps historique et I'inefficace du meurtre royal permettent la construction de
nouveaux instruments ideologiques contre l'angoisse panique: le stoicisme,
I'absolutisme...

Les lignes qui precedent ne pretendent pas rendre compte d'un livre qui defie
tout resume par ses dimensions comme par ses demarches. Le contenu de ses
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1500 pages bourgeonne, foisonne, et seme atous vents; meme si une composition
tres concertee insere chaque developpement dans une demonstration annoncee
clairement en prealable et toujours suivie d'une conclusion OU eclatent souvent de
belles formules. n y a un dessein global, une these defendue tout au long de
l'ouvrage, et qu'explicite son sous-titre : la violence au temps des troubles de reli
gion. Ce cap n'est jamais perdu de vue. Mais bien d'autres themes sont abordes,
analyses, voire traites, qui, aeux seuls, pourraient faire autant de livres solides et
neufs, Je me suis amuse adonner des titres acertains de ces livres dans Ie livre:
« les guerres de religion revisitees », «au vrai cceur religieux du XVI

e siecle »,
« sous la Reforme la Revolution », «Ia contre-renaissance des devots », «une
archeologie de l'absolutisme », «vraie et fausse modernite du XVI" siecle », et
meme : « nouveaux essais sur Ie temps humain », et « discours de la methode his
torique »...

Un livre ambitieux, on Ie voit! Un livre qui brasse et embrasse beaucoup, et qui
destabilise, mais aussi conforte. Une somme d'erudition qui relit toutes les
sources classiques, narratives et normatives, et en decouvre d'autres : almanachs,
canards, sermons d'un Artus Desire.; Une histoire qui reinterprete les evene
ments canoniques (Saint-Bathelemy, mort de Henri III ...) et qui en institue de
nouveaux (l'iconoclasme de Guyenne en 1561, les processions blanches de Cham
pagne-Picardie en 1583-1584...). Un historien qui connait, utilise, apprecie, mais
aussi remet en question toute l'historiographie anterieure : un iconoclaste joyeux
et ardent qui combine l'irreverence la plus desinvolte avec la generosite la plus
fonciere, Ie tout bien tempere par un constant humour qui s'exerce sur autrui
comme sur soi-meme, Un style, enfin, qui me rappelle curieusement celui de...
Spinoza : une « concatenation» de propositions et d'arguments sans faille, ajus
tes de facon pesante, accablante, et puis, brusquement, Ie trou d'air frais d'une
affirmation que rien n'etaye, sinon la sensation d'evidence ressentie subjective
ment par celui qui la formule : « patet », que D. Crouzet traduit par: « a mon
avis», ou «je crois que»...

Qu'on permette au lecteur d'etre lui aussi subjectif. Dans ce livre ou rien ne
laisse indifferent, il y a des themes qui m'ont ete plus aceeur, et d'autres qui m'ont
laisse plus reserve.

- J'ai apprecie ce livre comme une meditation documentee sur Ie probleme
fascinant d'une societe qui se met adysfonctionner, et ou Ie plus solide s'ecroule
sous Ia pression du plus fragile... et celui de la reconstitution d'un ordre social qui
n'a d'autre force au depart que l'adhesion des individus qui I'acceptent.

- J'ai aime comment D. Crouzet traite par des analyses nuancees (plus que
dans quelques formules tranchantes et pas toujours concordantes) la dialectique
du spontane et de l'organise dans la constitution de l'evenement historique (vague
iconoclaste, massacre de Ia Saint-Barthelemy, processions blanches, attentat de
Jacques Clement. ..).

- Un parti pris m'a decu, impose sans doute par les necessites de la demons
tration : l'auteur a dresse face aface deux etres de raison, l'homo catholicus et Ie
reformatus, barde chacun de sa vision du monde et de son style de violence. Mais
dans les annees 50, ou meme 80, les deux communautes ne sont pas encore deux
groupes culturels homogenes et hermetiques (meme dans Ie Languedoc du
XVII" siecle, elles ne Ie seront pas totalement, comme l'a montre R Sauzet).
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J'aimerais voir de plus pres des etres de chair et de sang, comme ce pamphletaire
huguenot qui interprete les signes de Dieu (I, 737); ou ce dom Lepaulart qui fra
ternise avec les heretiques maitres de sa bonne ville de Soissons... lIs sont les
acteurs reels des guerres de religion. Les palinodies ne sont pas toujours (etjamais
uniquement) fruits de l'opportunisme. Et les syncretismes vecus plus que
construits apportent quotidiennement angoisse et paix Ii des convertis qui n'ont
pas tue vraiment « le vieil homme » et Ii des fideles avides de desenchantement.
Ces etres qui eurent l'incoherence du vivant meritent la consideration d'une his
toire phenomenologique et post-positiviste.

En merne temps que les Guerriersde Dieu, le hasard (mais existe-t-il ?) m'a fait
lire La Grande discorde de Hichem Djait. La parente de ces deux livres m'a
frappe, par-dela la diversite de l'objet, du materiau, de l'approche. H. Djait,
comme D. Crouzet, proclame que «la religion est un des monstres sacres de l'his
toire » et qu'une metahistoire est indissociable de l'histoire d'une societe ou d'un
pouvoir qui fait reference au sacre. Concordance qui, en cette fin de siecle, est un
signe des temps. Mais aussi qui place les deux auteurs dans le sillage de la
reflexion d' Alphonse Dupront. lIs ne furent pas, au sens institutionnel, eleves de
cet historien savant et subtil. II n'en est que plus remarquable qu'ils se soient
approprie la demarche de ce maitre difficile et exigeant. D'autres ont He les dis
ciples d' Alphonse Dupront. Denis Crouzet est peut-etre - je pese mes mots 
son successeur.

Francois BILLACOIS.

Lancelot du Voisin de LA POPELINIERE, L'Histoire des histoires avec L'Idee de
l'histoire accomplie: 1599. 2 vol. Paris, Fayard, 1989. 14 x 22,3, 405 p. et
361 p. (« Corpus des ceuvres de philosophie en langue francaise »).

En publiant dans la collection « Corpus des ceuvres de philosophie en langue
francaise » L 'Histoire des histoires de La Popeliniere, les editions Fayard mettent
a la disposition des historiens des sciences sociales un grand texte du XVI" siecle,
qui prend place dans la collection acote de ceux de Bodin et de Le Roy. Selon
l'usage de cette collection, le texte est livre brut, sans introduction ni notes; il est
reproduit d'apres l'edition de 1559, dont l'orthographe est legerement moderni
see. Le premier tome, qui donne son nom Ii l'ensemble, est presente par l'editeur
«comme une revue critique des historiens et de leurs histoires depuis l'Antiquite
jusqu'a la fin de la Renaissance». Le second tome, L'Idee de l'histoire accomplie
contient une reflexion plus theorique sur la necessite d'elargir l'enquete historio
graphique, en ne la bornant pas Ii une chronique des evenements et en inter
rogeant tous les documents susceptibles de delivrer des renseignements sur les
lois, les coutumes, les institutions religieuses du passe, de facon Ii parvenir Ii « la
representation de tout». La Popeliniere avait vivement conscience d'innover en
procedant ainsi et, des ses premieres lignes, oppose la recherche de la verite sous
la conduite de la raison Ii la veneration paresseuse de l'Antiquite. La portee de ses
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travaux a ete bien etudiee dans les ouvrages de D. R Kelley, Foundations of
Modern Historical Scholarship, New York et Londres, 1970; G. Huppert, L'Idee
de l'histoire parfaite, Paris, 1973, traduit de l'americain ; C. G. Dubois, La
Conception de l'histoire en France au xVI'siecle (1560-1610), Paris, 1977.

Francois LAPLANCHE.

Yves-Marie HERCE-, Le Roi cache. Sauveurs et imposteurs, mythes politiques popu
laires dans l'Europe moderne. Paris, Fayard, 1990. 15,2 x 23,5, 483 p.
bibliogr., index.

« Napoleon n'est pas mort Ii Sainte-Helene» - une telle information sous la
plume d'un historien aussi serieux peut surprendre, mais I'auteur precise bientot
son propos: les peuples ont besoin de eroire que les grands hommes ne meurent
jamais. Chaque epoque, chaque pays a suseite de telles deraisons. Le present livre
se veut une savante chronique de ces « esperances folIes », Nous sommes invites Ii
un voyage dans l'imaginaire politique de l'Europe moderne.

Trois episodes ont droit Ii un traitement circonstancie : trois chroniques de
temps de trouble Ii l'extreme fin du XVI" siecle, Le roi Sebastien de Portugal, mys
terieusement disparu au cours d'un combat en 1578, et dont les partisans
attendent le retour et esperent une revanche sur l'occupant espagnol, est la pre
miere figure de « roi cache » presentee ici, L'episode russe est le plus connu (sans
doute grace Ii Pouchkine et Ii Moussorgski) : le prince Dimitri, heritier potentiel
de la couronne imperiale meurt en 1598 en jouant avec des enfants de son age,
mais reparait en 1604 et revendique Ie trone, Assassine apres un court regne par
les bolars, Dimitri reapparait encore ... Plus modestement en France en 1595, un
mysterieux fils de Charles IX tente d'inquieter Henri IV et trouve des partisans.
Ce triste delire conduit Francois de La Ramee Ii la mort. Les souvenirs de la Ligue
s'estompant, de telles revendications seront tres rapidement confiees aux mede
cins et identifiees Ii la folie.

Au-dela de la chronique, quelles fonctions attribuer Ii de tels mythes ? Quel est
le sens de cette meme histoire repetee dans le temps et dans l'espace? D'ou pro
viennent les constantes, Ie noyau commun de ces episodes separes ? La credulite
et l'imposture ne suffisent pas Ii rendre compte de la force mobilisatrice de telles
aventures. Les sources litteraires, le folklore et les contes de fees permettent de
saisir les ressorts inconscients de l'esperance monarchique. La bonte du roi
constitue le paradigme de base; Ii partir de Ill, toute deception peut donner lieu Ii
une contestation de l'identite royale. Comme les heros des contes de fees, por
teurs de talismans secrets mais dont Ie commun des mortels ignore la personna
lite, Ie vrai roi peut etre cache. Hasard d'une bataille, usurpation au berceau,
volonte de penitence, le roi peut disparaitre, dans l'exil assumer les peches de son
peuple et Ie sauver comme Ie Christ a sauve l'homme. Celui qui gouverne n'est
plus qu'un usurpateur contre lequella revolte est legitime... Toutes les esperances
ne conduisent pas Ii I'insurrection, mais l'exaltation d'un roi prestigieux permet
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souvent et amoindre risque la critique du present. Charlemagne, Arthur, Barbe
rousse s'inscrivent dans la liste des « rois dormants » dont on reve un retour sal
vateur.

Les fondateurs d'empire et leurs actifs propagandistes savent aleur tour utiliser
les mecanismes de cette fidelite dynastique ombrageuse et fantasque. Illustrant la
qualite royale preeminente, etre proche du peuple et bien informe, des anecdotes
repertoriees montrent Henri IV ecoutant ses sujets sans se faire connaitre et
recompensant leur franchise bourrue. A l'inverse, Ie despote demeure isole dans
son palais et meprise la vox populi.

Puisant avec un egal bonheur dans des sources tres differentes, Y.-M. Berce
propose un modele d'histoire des mythologies politiques, des representations
populaires du pouvoir, centre sur l'imaginaire monarchique, mais dont l'etude de
la correspondance adressee par les Francais du xx" siecle aux presidents de la
Republique montre les avatars regaliens au-dela de la coupure republicaine,

Monique COTIRET.

Perez ZAGORlN, Ways of Lying; Dissimulation, Persecution, and Conformity in
Early Modem Europe. Cambridge, Mass.z'Londres, Harvard University Press,
1990. 16 x 24, 337 p., index.

Perez Zagorin, en choisissant pour theme de son enquete Ie mensonge et la dis
simulation, s'est interesse a un objet privilegie puisqu'il pose la question des
conditions memes de possibilite de la recherche historique. En effet, comment
s'assurer qu'un document dit bien ce qu'il a l'air de dire? Question corollaire :
quand y a-toil lieu d'en soupconner la lettre pour s'interroger sur les effets qu'il
vise aobtenir?

La these de P. Zagorin est simple : la dissimulation, ala fois comme theorie et
comme pratique, est une donnee fondamentale dans l'histoire de l'Europe
modeme. L'auteur, qui propose de rebaptiser « age de la dissimulation» (p. 330)
la periode qui va de 1500 au milieu du XVII· siecle, montre comment la problema
tique du nicodemisme influence toutes les pratiques religieuses dominees :
judaisme marrane en Espagne a la fin du xV siecle, protestantisme en Europe
catholique, catholicisme en Angleterre protestante. La dissimulation presente
immediatement un double visage: les victimes de toutes les repressions l'envi
sagent comme moyen de defense, les dirigeants cherchent a reduire sa pratique.
Sous la forme de la restriction mentale, la dissimulation est etudiee par les theolo
giens jesuites comme par les reformateurs amenes ase prononcer sur sa justifica
tion. L'impression generale qui se degage de l'ensemble des textes presentee,
principalement des traites de casuistique, est, apremiere vue, decevante : nulle loi
ne peut etre enoncee, severite et laxisme se rencontrent pareillement sous des
plumes catholiques et protestantes.

Ce qui frappe, en revanche, c'est la lente substitution d'une problematique phi
losophique ades premisses theologiques, Zagorin consacre son deuxieme chapitre
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a passer en revue les references scripturaires et patristiques majeures invoquees
dans les textes theologiques qu'il presente par la suite. Cette utile precaution n'est
pas innocente ; elle met en evidence la nature jurisprudentielle de la grande majo
rite des analyses consacrees a la restriction mentale. Pour traiter cette question, les
theologiens jesuites, comme Navarrus ou Suarez, partent en quete des precedents
bibliques. On voit par la que la question fait son apparition, cela des saint Augus
tin, sous les especes d'une question de droit: face a un cas de conscience, on va
chercher l'avis autorise par la tradition, quitte a ceder aux seductions du probabi
lisme, severement condamne par Pascal. Ce juridisme initial, qui sera encore per
ceptible chez Kant, auteur d'un opuscule Sur un pretendu droit de mentir par
humanite (1797), cede la place, vers la fin du XVI' siecle, a une attitude plus prag
matique. Dans l'intervalle etudie par Zagorin, on assiste a l'apparition d'un mode
de questionnement proprement philosophique. La dissimulation devient un
concept, par exemple chez Bacon (p.271-274), Bodin (p. 281-288) et Hobbes
(p. 327-329). L'influence de Machiavel aidant, la dissimulation est d'abord un fait
et une necessite qui donne lieu a l'analyse logique de ses conditions de possibilite
et a l'analyse morale de ses effets, Au lieu de demander a une autorite si le recours
a la dissimulation compromet le salut personnel, on se livre a un calcul d'interet
rationnel.

L'accumulation de references citees constitue un epais dossier historique qui
devrait foumir la mise en perspective indispensable a tout travail d'interpretation
d'un texte precis. Zagorin lui-meme s'y essaie, avec prudence, au fil des chapitres.
C'est ainsi que la these defendue par Lucien Febvre a propos de la religion de
Rabelais I, these il est vrai deja battue en breche par de nombreux auteurs, semble
etre definitivement ruinee ; Zagorin demontre, apres d'autres, la possibilite de
l'incredulite comme position philosophique des le xvr siecle (p. 289-291).

Plus globalement, cette etude permet d'esquisser la description d'une veritable
« crise de la sincerite » qui submerge tous les domaines de la vie politique et intel
lectuelle, et qui a laisse des traces litteraires et ideologiques celebres. On lira dans
ces pages la genealogie de Dom Juan et de Iago, mais aussi celIe de la figure du
pretre ou du moine dissimulateurs qui hante la propagande anticatholique du
theatre jacobeen au roman gothique et au recit sadien. Trouvant son origine histo
rique dans la repression, la dissimulation ouvre une faille irremediable dans les
mentalites occidentales : l'ambiguite et l'hypocrisie coupent en deux, respective
ment, les objets de l'univers naturel et les sujets du monde social. Si l'on tolere la
restriction mentale, le discours oral ou ecrit n'a plus d'autre critere de validite que
son efficace.Tout enonce perd sa valeur de denotation (de mes pensees, d'un etat
de choses) pour devenir pur moyen au service d'une strategie temporelle. L'appa
renee absorbe l'etre ; la parole d'autrui, bientot la mienne, risquent de n'etre plus
que le fragment trompeur d'un sens toujours incomplet. Cette perspective angois
sante se dessine tres tot, puisque Zagorin en releve le pressentiment chez Mon-

J. Lucien FEBVRE, Le Probleme de l'incroyance au xn' siede. La religion de Rabelais,
Paris, Albin Michel, « L'evolution de l'humanite », 1968, en part. la conclusion (<< Un sickle
qui veut croire »), p. 419·428, mais aussi toute la deuxieme partie, consacree aux « limites de
I'incroyance au XVI' siecle », p. 307-418.
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taigne et Bacon. Elle inquietera tout Ie siecle suivant, confronte Ii I'inflation des
sennents. Que vaut un sennent entache de soupcon? Telle est la question posee,
notamment en Angleterre, par bien des partisans de la tolerance.

L'enquete debouche sur des preoccupations voisines de celles exprimees par
Leo Strauss dans La Persecution et l'art d'ecrire". Le fait de culture repertorie par
P. Zagorin l'autorise Ii deceler la presence de pratiques esoteriques largement
repandues, L'auteur signe ici quelques chapitres de ce qui pourrait etre une his
toire de la clandestinite, En particulier, l'esoterisme des cabalistes ou des astro
logues, depouille de ses oripeaux obscurantistes, est decrit comme un aristocra
tisme intellectuel qui cultive la prudence (p. 255-288). Plus generalement,
l'ouvrage rejoint les theses de Strauss en faveur de la lecture entre les lignes.

Face Ii la proliferation des raisons de douter, Ie lecteur devient-il un parfait
sceptique apres avoir referme l'ouvrage? Si c'etait Ie cas, Zagorin, Ii n'en pas dou
ter, estimerait avoir manque son but. Cette histoire de la dissimulation foumit une
typologie de ses formes qui justifie I'application du principe de raison suffisante :
les documents historiques ne sont pas tous Ii double fond. Avant de se prononcer,
par exemple, sur la duplicite de Montaigne ou de Hobbes, il faut s'assurer de
deux choses : ce philosophe a-t-il quelque raison de cacher sa veritable opinion, et
quels sont les moyens, historiquement attestes, dont il dispose Ii cette fin ? Zago
rin demontre que Ie flair n'est pas un argument et que, en histoire des idees, une
hypothese ne perd jamais de sa seduction Ii etre etayee par une connaissance des
situations historiques concretes.

Jean-Francois BAILWN.

Jean-Francois DREzE, Raison d'Etat et raison de Dieu. Politique et mystique chez
Jeanne de France. Pref de Francis RApp. Paris, Beauchesne, 1991.
13,5 x 21,5, 328 p.

La discretion de Jeanne de France, furtive apparition de nos manuels, fille dis
graciee de Louis XI vite repudiee par Louis XII, justifie amplement cette tentative
de biographie. L'auteur, pretre du diocese de Digne, a travaille en theologien
cherchant les modes d'expression des systemes de foi d'une epoque, et plus
encore en historien de la spiritualite, soucieux de comprendre comment une prin
cesse devient fondatrice d'ordre et comment cet ordre, I'Annonciade, s'insere
dans I'histoire monastique de son temps.

L'entreprise est bienvenue, en raison de la meconnaissance que nous avons de
l'histoire des mentalites religieuses de la fin du XIIsiecle, une periode encore ran
gee dans Ie temps noir des abus, par des generations d'historiographes ou d'apo
logistes presses. Pour compenser la mauvaise connaissance de cette periode,
aggravee encore par les coupures artificielles de l'histoire universitaire, l'auteur

2. Paris, Presses Pocket, « Agora», 1989, notamment p. 55-72.
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nous introduit dans une longue, trap longue, histoire dynastique des regnes de
Louis XI et Louis XII. Si les mesaventures de la princesse repudiee justifiaient
une mise au point sur ce sujet, it n'en demeure pas moins qu'il n'etait pas neces
saire de s'etendre aussi longuement sur une histoire politique precise mais trop
classique pour apporter une comprehension nouvelle.

La seconde partie de l'ouvrage, qui s'attache anous decrire les conditions spiri
tuelles de la fondation de I'Annonciade, est une lecture intelligente de la spiritua
lite de la princesse et des problemes religieux du temps. II est cependant dom
mage que Ie lien entre la premiere et la seconde partie de la vie de Jeanne n'ait ete
vu qu'a travers la structure banale du renoncement au monde, que les rapports
entre politique et religion n'aient pas ete abordes, En dehors de la presentation
du confesseur de la reine et cofondateur de I'ordre, Ie minime Gilbert Nicolas,
tout se passe comme si I'entourage de Jeanne ne jouait aucun role dans la fonda
tion. Or tout texte hagiographique, comme tout dossier de beatification,
comprend des elements sociologiques et politiques qui peuvent etre decryptes par
les historiens.

Bref, comme Ie laisse apparaitre Ie titre, raison d'etat et raison de Dieu sont
juxtaposees, alors que leur articulation eut pu donner un nouvel angle d'explica
tion de l'histoire de ce temps. Nous saurons relativement bien qui inspire la fon
dation, encore que la piste de Jean Gerson, celui de la Montaigne de contempla
tion, voire de la Theologie mystique, eut pu etre mieux exploree, mais nous ne
saurons pas qui paie les fondations, qui les soutient localement, qui y est recrute,
ni comment et ou I'Annonciade s'est diffusee, Car Ie succes a ete indeniable, si
I'on en juge par les fondations locales sans rapport direct avec Ie milieu berrichon
comme en Rouergue.

L'auteur utilise bien la bibliographie classique (Renaudet), mais semble ignorer
les travaux recents sur les reformes ala fin du xV siecle et au debut du XVI

e siecle,
par exemple les travaux majeurs de Jean-Pierre Massaut, Andre Godin, Michel
Veissiere... qui ne sont pas seulement des etudes d'histoire de la theologie, mais
aussi d'histoire des idees, de la spiritualite et de Ia societe (voir, par exemple, la
note 286 p. 207).

En depit de ces critiques de fond, qui marquent la deception du chercheur, en
face d'une approche historiographique un peu trap classique et etroite, ne bou
dons pas notre plaisir de disposer d'une etude supplementaire sur cette periode
meconnue, une etude parfaitement honnete qui peut etre lue agreablement et avec
profit par Ie lecteur profane : une qualite fonciere en ces temps de jargon histo
rique pseudo-intellectuel envahissant,

Nicole LEMAh'RE.

Simone GOYARD-FABRE, Jean Bodin et Ie droit de la Republique. Paris, Presses
universitaires de France, 1989. 16 x 24,310 p. (« Leviathan »).

Succedant au livre de Franck Lessay, Souverainete et legitimise chez Hobbes, ce
second volume de la collection « Leviathan» que dirige S. Rials aux P.U.F. attire
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I'attention du public sur I'un des penseurs majeurs de la modernite francaise,
Comme le soulignaient recemment A. Guery et R Descimon, les six livres de La
Republique de Jean Bodin - quatorze editions en francais entre 1576 et 1629,
sans compter la version latine - peuvent etre salues comme le « premier grand
ouvrage de la philosophie politique francaise et moderne » 3. Entre Seyssel,
Machiavel et Montesquieu, cinquante ans avant Hobbes, voici enfin la naissance
de la souverainete. En effet, precisait Lucien Jaume dans une remarquable syn
these recente, Bodin fit de la souverainete 1'« attribut par excellence de I'Etat
moderne », en la dotant de cette «abstraction qui allait marquer si fortement les
conceptions du droit public francais »4. On connait la suite: la souverainete, liee
dans un premier temps au pouvoir royal, parvint a se reporter sur Ie peuple meme
- contrairement sans doute a toute attente. La «souverainete populaire », pro
clamee par la Revolution francaise, n'est-elle pas I'avatar tardif de la paradoxale
continuite de I'Etat?

Entre la «musique des spheres» et «un droit politique que griseront les
triomphes de la raison », comme l'ecrit joliment Simone Goyard-Fabre (p. 291),
la place de Bodin, ainsi que son message, sont bien marques par 1'« ambiguite »,
On regrettera certes quelques mentions elliptiques: il n'est pas sur que le « temps
des rois thaumaturges » ait ete aussi facilement «depasse » (p. 12) - contraire
ment a ce qu'ont demontre M. Bloch ou J. Le Goff -, ni que Ie protestantisme ait
represente pour le XVI

e siecle une «option democratique et liberale » (p.31)...
Mais sans doute est-ce la instruire en historien Ie proces d'une modernite souvent
plus apparente que reelle.

Bernard COTIRET.

Henri IVet la reconstruction du royaume. Ouvr. coll., en trois sections precedees
d'une preface et suivies d'une chronologie. Paris, Ed. de la Reunion des
musees nationaux/Archives nationales, 1989. 21 x 23,6, 432 p., ill.

Ce fut un plaisir de faire partie des visiteurs qui ont durant I'ete dernier suivi
dans I'enfilade des appartements du chateau de Pau Ie dedale du destin d'un per
sonnage qui fut tour a tour, grace a sa naissance et a la disparition successive de
ceux qui le separaient du pouvoir, prince de Navarre, due de Vend6me, Henri III,
roi de Navarre, et Henri IV, roi de France. Pour accompagner pareille existence et
la replacer dans une epoque qui porte son empreinte, il fallait un guide hors pair:
il nous est offert par les maitres d'oeuvre et les auteurs de ce catalogue. L'ouvrage
contient trente-neuf chapitres completes par une chronologie henricienne, fran
caise, europeenne mais non mondiale comme I'annonce le titre retenu (p. 427).

3. Alain GUERY, Robert DESCIMON, Histoire de fa France. L'Btat et les pouvoirs, Paris,
Seuil, 1989, p. 214.

4. Lucien JAUME, Le Discoursjacobin et fa democratie, Paris, Fayard, 1989, p. 264.
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Ces trente-neuf chapitres sont autant de mises au point redigees par des specia
listes et illustrees par des documents et une iconographic exceptionnellement ras
sembles dans cette exposition, tenue aPau puis aParis, Ii l'occasion de la celebra
tion du quatrieme centenaire de l'avenement de Henri IV au trone de France.

Tous les themes inseparables de la fortune du bon roi sont evoques : l'aventure
de son avenement, ses retrouvailles avec Henri III, l'ultime mobilisation de la
Ligue contre lui, la redaction et Ie contenu de l'edit de Nantes, son entourage, ses
conseillers, ses compagnons, son « image » enfin, sans oublier les circonstances
de sa mort et le deroulement de ses obseques, A ce parcours parfaitement
reconstitue par le texte et par I'image d'une vie hors du commun, viennent s'ajou
ter des themes contemporains du regne de Henri IV et plus ou moins influences
par lui: la naissance de la conscience nationale, la situation de l'armee et des
armes, l'etat des sciences, de la litterature, des finances, de l'economie, des voies
de communication, des fortifications, de la cartographie, de l'urbanisme et de ses
manifestations artistiques.

Par la nouveaute de ses approches et son souci de ne rien laisser dans I'ombre,
ce catalogue est un livre d'histoire irremplacable et magnifiquement illustre sur
l'epoque Henri IV.

Anne- Marie COCULA.

Pierre CASTAGNOS, Richelieuface ala mer. Rennes, Ouest-France, 1989. 16 x 23,
288 p., ill., bibliogr. (« De memoire d'homme, l'histoire »),

Le livre de P. Castagnos n'est ni une nouvelle biographie du cardinal de Riche
lieu, ni une synthese sur l'histoire de la marine avant Colbert. Cet essai veut
reconstituer les principes qui guident l'homme d'etat dans les questions maritimes
et les accommodements necessaires de ces principes avec la realite. L'interet du
cardinal pour la mer s'affirme tres tot; des octobre 1626, en effet, il se voit confe
rer le titre de « Grand maitre et surintendant general de la navigation et du com
merce », II lance trois grandes compagnies maritimes qui echouent tres vite, mais
serviront de modeles aux entreprises ulterieures, La difficulte du projet reside
dans le decalage constant entre les ambitions du ministre, on serait tente de dire
ses reves, et les necessites de l'heure. La mer impose ses lois, meme dans la lutte
contre La Rochelle, l'Ocean est un adversaire plus redoutable encore que les
huguenots : Ie chapitre 2 dresse un tableau minutieux des echecs avant Ie succes
final. Soulignant avec raison l'enorme part de contraintes qui s'imposent aRiche
lieu, P. Castagnos nous entraine loin des flots bleus, et decrit les aspects de la ter
rible guerre de Trente ans, les revoltes populaires, les conspirations des grands ...
Le projet initial semble abandonne et c'est grand dommage.

Monique COTIREr.
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Lucien BELY, Espions et ambassadeurs au temps de Louis XlV. Paris, Fayard,
1990. 15,3 x 23,5, 905 p.

Le vaste travail de L. Bely constitue un plaidoyer pour une histoire diploma
tique, une histoire internationale des volontes politiques qui n'ignore pas le destin
des peuples. Les negociations qui entourent la fin de la tres longue et cruelle
guerre de Succession d'Espagne et aboutissent a la paix d'Utrecht se revelent un
terrain particulierement fecond pour saisir « Ie passage d'une guerre Ii outrance
vers une paix equilibree » mais aussi « le saut autrement plus ambitieux de l'exal
tation du heros conquerant vers celIe de l'homme cosmopolite» (p. 13).
L'enquete qui couvre I'ensemble de I'Europe, s'articule en trois temps: 1. la
quete de I'information y compris par I'espionnage; 2. Ie mode de vie des negocia
teurs et I'art de la diplomatie; 3. le pacifisme qui marque I'aube des Lumieres,
De I'anecdotique al'ideologique, tous les textes sont traques et interreges comme
autant de signes d'un cosmopolitisme Ii venir.

Le monde de I'espionnage est decrit par touches successives et portraits entre
croises, Aventuriers de haute volee comme les Chavigny (p. 123-125), belles
dames peu farouches, faux moines et veritables indicateurs se cotoient sous Ie
regard soupconneux de la police. Ce monde de l'ombre demeure bien difficile Ii
cerner; les sources renvoient davantage aux hantises des polices qu'aux motiva
tions des espions. Si « I'argent, la femme et la foi » (chapitre 5) se rencontrent Ii
I'origine de bien des vocations, les espions ne livrent pas aisement leur arne. Dans
un monde de fidelites enchassees, ou commence la trahison ? On peut regretter
I'absence de distinction nette entre « renseigner » et « espionner » proprement
dit, mais on aurait tort de bouder son plaisir, entre jus de citron et encre sympa
thique, ces fragments de vies qui surgissent du passe ont tout le piquant et la
saveur nostalgique des romans inaeheves.

Les negociateurs offrent Ii I'historien une emprise plus solide : 450 negociateurs
ont He recenses de 1697 Ii 1715, depuis I'ambassadeur extraordinaire jusqu'au
simple intermediaire, du grand seigneur au secretaire... Pour I'ensemble des pays
europeens, le poids de la noblesse est preponderant, l'Angleterre et les Provinces
Unies introduisent toutjuste « un debut de diversite ». On rencontre de veritables
lignees familiales de negociateurs, Les structures diplomatiques se perfectionnent,
le droit international progresse et l'on voit apparaitre une veritable « civilisation
de la diplomatie ». Pourtant la diversite l'emporte encore dans la formation des
negociateurs, pluralite des cultures, mais aussi des comportements sociaux, offi
ciers, ecclesiastiques, courtisans ne reagissent pas de la meme maniere, La France
innove avec la creation d'une Academie politique (ancetre de l'E.N.A.) qui de
1712 Ii 1719 est censee former les futurs diplomates. A leur programme: etude de
la correspondance diplomatique, initiation Ii I'art de la conference Ii partir des
depeches, formation d'un style ecrit, latin obligatoire, mais aussi italien, espagnol
et anglais ... Dubois supprime sous la Regence cette institution protegee par Torey.

Isoles dans un pays etranger, les ambassadeurs temoignent des differences
entre les nations, c'est le sens du fameux « comment peut-on etre persan ? », Mais
rassembles pour travailler, les diplomates engendrent une nouvelle sociabilite,
inventent des formes nouvelles qui « mettent en valeur les points communs et
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gomment les differences» (p.41O). Le minutieux reglement des conferences est
organise pour eviter les interminables querelles de preseance : c'est Ie « pele
mele » qui fait table rase des rangs des differents etats europeens, qui les nivelle
dans l'attente de la reconstruction a venir. Gestes polices, paroles mesurees,
temps suspendu, les dignitaires sont en representation; dans ce monde de l'appa
renee, ils parlent francais alors merne que s'impose la suprematie anglaise...

Par sa longueur, l'importance des differents fronts, les interets mondiaux enga
ges, la guerre de Succession d'Espagne marque l'apogee de la guerre au
xvn"siecle, mais cet exces meme suscite la contestation (peut-etre pourrait-on ris
quer un parallele avec 14-18 ?). Les hommes d'Utrecht sont portes par les attentes
et les espoirs de I'opinion. Le Projet de paix perpetuelle de l'abbe de Saint-Pierre
est publie l'annee de la conference. Les nations sont a la recherche d'un nouvel
ordre international. Apres la « paix romaine» et la fugace « paix de Dieu », une
ideologie de la paix est invoquee, Les questions religieuses ne sont plus au pre
mier rang des preoccupations, contrairement aux assemblees de Westphalie.
Selon Lucien Bely, les nouvelles valeurs morales et politiques - paix, bonheur,
nature, liberte - seraient nees de ce « vide»: « les congres donnaient une
dimension internationale ala culture des lumieres comme une reponse all" ques
tions posees par la .. crise " de la conscience europeenne, Les certitudes politiques
et sociales remplacaient l'inquietude religieuse, et peut-etre metaphysique. Le cos
mopolitisme trouvait sa raison et sa fin : une organisation rationnelle, raisonnee et
raisonnable de la chretiente » (p. 745). Transformer les negociateurs d'Utrecht en
« missionnaires » de cette « foi nouvelle» et en disciples de l'abbe de Saint-Pierre
me parait bien optimiste... Par ailleurs, l'ideologie de la paix, en France, est large
ment propagee par Fenelon et ses amis les devots. Mais Lucien Bely a parfaite
ment saisi un moment d'histoire. Le livre se termine par un vibrant appel en
faveur d'une « irenologie historique [...] au moment oil l'Europe des nations efface
ses frontieres a I'ouest et espere le degel a l'est ». Appel entendu, semble-t-il.,

Monique COTTRET.

Gioacchino GARGALLO DI CASTEL LENTINI, Storia della storiografia modema. I. II
Settecento. Terza edizione. Rome, Bulzoni, 1990. 17 x 24,347 p., index.

Premier volume d'une vaste enquete sur I'historiographie moderne, cet ouvrage
porte sur l'ensemble du xvm" siecle, C'est un travail extremement pedagogique,
qui cherche adonner au lecteur des points de repere clairs et precis, I'abondance
des references permettant d'articuler ades auteurs tres celebres des textes qui ont
ete davantage oublies, Au fil des chapitres, l'Auteur etudie cinq conceptions de
I'historiographie, correspondant approximativement a un deroulement chrono-
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logique; il analyse achaque fois Ie type de methode historique utilisee, en recher
chant ses presupposes philosophiques ou politiques. Le premier chapitre, intitule
« la constitution de l'apparat philosophique et la nouvelle historiographie po li
tique », examine l'apparition d'une nouvelle historiographie dans les premieres
annees du XVIlI

e siecle, L'historiographie se separe de l'apologie religieuse, telle
qu'elle a pu etre pratiquee par Bossuet, elle se libere des contraintes imposees par
la Contre-Reforme : on commence a chercher a construire I'histoire en utilisant
des presupposes qui ne soient pas chretiens, en etudiant, par exemple, la vertu des
patens. Sur un plan methodologique, se posent les questions du pyrrhonisme his
torique et du type de certitude que I'on peut obtenir en histoire, questions aux
quelles Bayle ou Saint-Evremond cherchent a apporter des reponses. L'historio
graphie libertine accumule des travaux erudits, en s'inspirant des recherches
effectuees a la Renaissance. Le chapitre II, intitule « histoire des institutions et
recherche des origines », etudie un nouveau courant historiographique, de type
juridico-erudit, anime par un sentiment national. Ce courant a He represente en
France par Saint-Simon dont les recherches historiques ont eu pour but de justi
fier les privileges de la noblesse, et surtout par Boulainvilliers qui chercha afonder
historiquement sa these de I'antique liberte des Francs. Avec Ie meme type de
methode, Dubos utilisa toute son erudition pour lutter contre Boulainvilliers en
denoneant l'illegitimite des droits seigneuriaux et en critiquant les usurpations de
la noblesse aux rx" et xe siecles pour justifier la suprematie de la monarchie abso
lue de cesar a Louis XIV. Cette historiographie juridico-erudite a ete egalement
representee en Italie par Giannone et Vico, et en A1lemagne par Gottfried Arnold.
Le chapitre III, « les lumieres et leur histoire », est consacre al'eeuvre de Montes
quieu, de Voltaire et de Hume. Si Montesquieu est un admirateur de Boulainvil
liers, il ne pratique pas du tout la meme methode historique. Ses observations
essaient de mettre en evidence des liens de causalite, de rechercher une critique
interne des situations, grace aune experience politique. Les oeuvres historiques de
Voltaire, tout comme celles de Hume, permettent d'analyser comment des
mobiles politiques se sont introduits dans des discours proprement historiques.
L'Auteur voit ainsi dans les theses de Voltaire sur Ie progres une polemique
contre Ie peche originel, ou dans son portrait de Louis XIV une apologie du des
pote eclaire, capable de reformer I'Etat suivant un plan rationnel. Le chapitre IV,

intitule « historiographie de la culture et de I'alienation », travaille sur un courant
allemand represente entre autres par Mosheim, Moser, Herder. L'Auteur etudie
en particulier les theses de Mosheim sur les antiques meeurs des Saxons, sur leurs
vertus sauvages laissees inalterees par les Romains et sur la theorie des libertes
germaniques. Enfin, Ie dernier chapitre, intitule « histoire et sociologie », s'inte
resse essentiellement aux theses de Turgot et de Condorcet sur les progres de
l'humanite, theses qui ont influence toute la conception de I'historiographie sous
la Restauration. La clarte des analyses, la precision des references, l'abondance
des notes, la presence d'un index font de ce livre un instrument de travail extre
mement utile.

Barbara de NEGRON!.
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Joel FELIX, Les Magistrats du Parlement de Paris (/771-1790). Dictionnaire bio
graphique et genealogique. Paris, Sedopols, 1990. 17 x 24, 240 p.

L'experience judiciaire du chancelier Maupeou constitue un des temps forts de
la vie politique du xvm"siecle : vaste tentative de despotisme eclaire remise en
cause par l'ampleur de la contestation. J. Felix livre ici une etude sur les hommes
qui ont accepte de peupler les nouvelles cours. Cette analyse est d'autant plus
interessante que ces magistrats ont ete traines dans la boue par leurs contempo
rains: en cette epoque de contestation de l'arbitraire royal, il ne faisait pas bon
etre du cOte du roi! Les partisans de Maupeou ont ete juges incompetents, d'une
probite douteuse et railles pour leur modeste origine sociale. J. Felix demontre
avec force l'inanite de tels propos: « Les magistrats du parlement Maupeou
avaient done beaucoup plus de similitudes que de differences avec les officiers exi
les. Pour la plupart ils etaient bien nes, Aises ou riches, sans etre tous des million
naires, ils appartenaient pleinement a ce monde de la robe dont les niveaux de
fortune etaient extremement variables mais assez faibles relativement aux nego
ciants ou aux fermiers generaux de la capitale. lis etaient enfin cultives et parfois
meme erudits » (p. 42). Des lors pourquoi avoir choisi de soutenir l'experience du
chancelier? Faut-il y voir, comme Ie pretendent nombre de pamphletaires, une
revanche du parti des devots, de la cour et des jesuites ? Plus fondamentalement,
J. Felix revele que les hommes du chancelier sont les hommes du roi : « ... les
magistrats du parlement Maupeou etaient sans doute plus directement lies au
pouvoir royal qu'au monde judiciaire. En effet, pour nombre d'entre eux, leurs
grands-parents avaient fait partie de la maison du roi ou des maisons des princes
et des princesses de la famille royale. » Le formidable affrontement qui entoure Ie
« coup d'etat» Maupeou « s'inscrit dans la lutte entre la monarchie administra
tive et la monarchie judiciaire ». Les magistrats du parlement Maupeou, loin
d'etre des ambitieux parvenus, ont eu Ie courage de braver I'opinion et de servir
une monarchie pas toujours reconnaissante.

Avant Ie dictionnaire proprement dit, une seconde etude plus rapide est consa
cree au devenir des parlementaires apres l'episode revolutionnaire. Le divorce
entre les patriotes et les parlementaires remonte a l'arrete du 25 septembre 1788
qui prevoit la reunion des Etats Generaux selon les formes usitees en 1614... Le
14octobre 1790, les membres de la chambre des vacations de Paris se reunissent
pour rediger une protestation virulente, et secrete, contre la destruction des parle
ments ... A la fin de 1793, cette declaration est denoncee et les anciens magistrats
prennent Ie chemin de l'echafaud : parmi les 1300fficiers pourvus sous Ie regne
de Louis XVI et encore en vie en 1789 « 13 d'entre eux furent guillotines, une
quarantaine decretes d'arrestation, une vingtaine emprisonnes, 42 emigres ou por
tes emigres ... », Mais, en depit de ces drames, les continuites semblent bien
l'emporter, comme en temoigne Ie destin de la famille Sabatier (p. 75).

Au total un travail precieux pour qui veut comprendre la fin de l'Ancien
Regime et Ie premier xtx" siecle.

Monique COTIRET.
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Carol BLUM, Rousseau and the Republic ofVirtue. The Language ofPolitics in the
French Revolution. Ithaca/Londres, Cornell University Press, 1986.
15,8 x 23,5, 302 p., bibliogr., index.

L'Auteur s'attaque dans cet ouvrage au vieux et difficile probleme des origines
intellectuelles de la Revolution et du role qu'ont pu jouer les Philosophes dans sa
preparation. Pour Carol Blum, il y a continuite entre Ie systeme politique de
Rousseau et la Terreur. C'est la these de Taine revue par Cochin (jamais cite) et
Talmon (The Origins of Totalitarian Democracy, New York, 1960), mais eclairee
d'un jour nouveau car, anticipant sur ce qui s'est ecrit depuis, I'Auteur se refuse a
tout jugement d'ordre moral et s'en tient a l'analyse des concepts. C'est celui de
vertu qui fait ici les frais de la demonstration: Rousseau, des Geneve, s'est pense
comme un modele de vertu et c'est cette meme vertu qu'il enseigne a travers ses
livres; cependant, entre la vertu revee et l'immoralite constatee, Ie decalage est
grand. Ce constat resume son drame : si l'homme est bon (et Rousseau est cet
homme-la), les hommes, malheureusement, sont mechants. D'ou la solitude gran
dissante de Jean-Jacques et la tentation de la violence (p. 202, « 6 vertu, Ie poi
gnard, seul espoir de la terre / est ton acme sacree »), Comme on Ie verra avec
Robespierre et Saint-Just, vertu et violence sont indissociablement liees, Si la
these n'est pas nouvelle, comme je I'ai rappele, elle s'accompagne dans cet
ouvrage de nombreuses analyses souvent pertinentes (ainsi Ie rapport de Cathe
rine Theot et Robespierre, p. 265 et suiv.) et d'interessants chapitres sur la recep
tion de l'image de Rousseau pendant la periode revolutionnaire, II est clair que,
pour Carol Blum, Rousseau n'est pas responsable de la Terreur, mais son oeuvre
l'explique. On ne saurait, dans Ie cadre d'une recension, engager une discussion
- d'autant que la litterature sur Ie sujet est considerable; mais je crois qu'en se
foca1isant sur la notion de vertu l'auteur se condamnait aunjlou conceptuel inva
lidant ce qu'il fallait demontrer : d'abord parce que la vertu ne caracterise pas plus
l'ceuvre de Rousseau que celle des lecteurs de Plutarque qui sont plethore dans Ie
siecle ; ensuite, parce que Rousseau se pensait bon - ce qui n'est pas la meme
chose - et parfois seulement vertueux. Au total, l'ouvrage que deparent quelques
approximations (p. 120, Mile Lambercier est la cousine de Rousseau; « Berere »,
p. 143, etc.) est cependant une contribution interessante a l'histoire des represen
tations du rousseauisme : malheureusement, il n'aide ni a comprendre Rousseau
(lu de loin), ni aexpliquer la Revolution (vue de pres) - et encore moins la Ter
reur. Car, comme ecrivait Rousseau dans un texte que I'Auteur ne parait pas
connaitre : « Quand on veut etudier les hommes, il faut regarder pres de soi ; mais
pour etudier I'homme il faut apprendre aporter sa vue au loin» (Essai sur l'ori
gine des langues); ce que Bolivar avait compris a sa maniere lorsqu'il disait :
« Pour comprendre les revolutions et ceux qui y participent, il faut a la fois les
observer de tres pres et les juger de tres loin. » La vertu n'explique pas plus Rous
seau, que Ie rousseauisme la Terreur.

Charles PORSET.
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Guy CHAUSSINAND-NoGARET, La Viequotidienne desfemmes du roi. D'Agnes Sorel
a Marie-Antoinette. Paris, Hachette, 1990. 13 x 20, 265 p. (« La vie quoti
dienne »).

Si le corps du roi ne cesse d'interroger les historiens, l'etude des reines demeure
trop souvent fragmentee, legere et anecdotique. Le royaume de France ne devant
pas tomber en quenouille, les epouses royales n'accedent habituellement a la
curiosite historienne que lorsqu'elles deviennent regentes et investissent la noble
sphere du politique. L'ouvrage de Guy Chaussinand-Nogaret rompt heureuse
ment avec une telle tradition et s'interesse aux « femmes du roi... pluriel agressif,
qui peut paraitre bien singulier », selon la jolie formule de l'auteur. Au-dela des
references frivoles ou grivoises, il s'agit d'une reflexion sur la societe de cour,
d'une analyse dans Ie temps de la repartition des roles et des fonctions entre
l'epouse legitime et la (ou les) favorite(s). Ala reine revient la stabilite, l'ordre et
la continuite dynastique. Autour de la dame de beaute, s'ordonnent les Fetes et les
plaisirs; c'est Ie mouvement, l'efTervescence creatrice, la celebration artistique et
litteraire, Ie « ministere de l'ideal »...

Henri IV semble un instant vouloir confondre les deux registres en epousant sa
maitresse. La mort de Gabrielle, dont les obseques reprennent un ancien ceremo
nial reserve aux reines (une effigiede eire revetue d'une robe pourpre et d'un voile
de satin blanc ofTerte pendant trois jours a la contemplation des grands ...) met fin
au scandale et evite un imbroglio juridique bien dangereux : qui des aines legiti
mes ou des cadets nes apres Ie mariage eut ete Ie dauphin?

Louis XIV experimente une complexe polygamie : trois femmes officielles lui
semblent necessaires, la reine et deux favorites, La Valliere et Montespan, Mon
tespan et Fontanges, Maintenon et Montespan... Dans cette curieuse architecture,
la maitresse en titre, surchargee d'honneurs et de dignites, n'est bien souvent deja
plus la dame de creur. Guy Chaussinand-Nogaret donne de cette trilogie une inte
ressante interpretation: elle «symbolisait I'incarnation, par Ie truchement de la
femme, d'une triple legitimite, legitimite du corps mystique du roi, par la reine,
instrument de l'eternite monarchique ; legitimite de l'image allegorique du souve
rain, par la favorite officielle temoin du dedoublement de la personne royale et de
sa double nature christique, homme et dieu a la fois ; legitimite du sentiment et du
sexe, par la dame du moment, de l'etre trivial et perissable, contingent et borne,
auquel est reconnu Ie droit d'echapper au symbole et de revetir par instant son
humanite. Admirable construction qui justifie jusqu'en ses egarements l'emblema
tique royale » (p. 157).

Bien peu chretienne, l'attitude du roi ne choque que les devots et les clercs
scrupuleux, l'Eglise soupire apres sa conversion, mais d'un tel heros peut-on reel
lement attendre qu'i! se plie a la morale ordinaire? II faudra Ie XVIII" siecle et la
desacralisation de la monarchie pour que les amours de Louis XV deviennent
peches scandaleux, et que l'on soupconne Ie crime derriere les grilles d'un
mythique harem royal. L'inebranlable fidelite de Louis XVI est encore plus mal
appreciee, c'est l'absence de favorite qui concentre sur Marie-Antoinette les
haines et les injures. Loin de partager la celebre condamnation de Chateaubriand
qui voyait dans Ie regne des favorites « une des calamites de I'ancienne monar-
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chie », Guy Chaussinand-Nogaret constate l'etroite « concordance» entre Ie
deperissement de l'institution des favorites et celui du prestige royal: « la dispari
tion de I'ecran protecteur permit de frapper la monarchie au ceeur» (p.26).

Monique CoTmET.

Pour une histoire politique. Sous la dir. de Rene REMOND. Paris, Seuil, 1988.
14 x 20,5, 403 p., index (« L'univers historique »),

Ce livre, paru sous la direction de Rene Remond, rassemble nombre de cher
cheurs de la generation active, de Jean-Pierre Azema a Pierre Milza, Antoine
Prost, Jean-Pierre Rioux, Jean-Francois Sirinelli, Michel Winock et illustre ce phe
nomene historique contemporain assez remarquable : la reintegration, apres un
long discredit, des faits politiques dans le champ d'observation de l'histoire.

Que l'histoire politique renaisse temoigne a la fois d'un regain d'interet, d'une
evolution des recherches et des reflexions des historiens sur leur discipline. C'est
sans doute cette derniere qui fut determinante, tant il est vrai qu'elle ne rend
compte que de fluctuations proprement intellectuelles: l'interrogation sur le
metier d'historien, la volonte d' « atteindre les realites veritables » (Rene
Remond),

C'est de cette reflexion menee dans Ie cadre de la revue Annales par Marc
Bloch et Lucien Febvre qu'est sortie ce que l'on a appele la « nouvelle histoire »,
en reaction aune histoire jugee par eux superficielle, alaquelle l'histoire politique
fut identifiee. II est vrai qu'elle se limitait trop souvent al'analyse des crises minis
terielles ou de la personne des souverains; liee Ii I'histoire de l'Etat, elle subit le
discredit de celui-ci et I'interdit jete dans l'historiographie et les sciences sociales
pendant trente ans sur son etude, au profit des realites economiques, sociales et
culturelles.

Le renouvellement de l'histoire politique porte aujourd'hui sur la conception
meme du politique et de son histoire; I'initiative vient d'historiens formes au
contact d'autres disciplines comme la sociologie et la science politique; il
explique a la fois l'enrichissement du concept et I'elargissement du champ poli
tique. La politique, ce sont ala fois des idees, des langages, des comportements,
qui entretiennent des relations avec d'autres aspects de la realite, l'economie, la
religion ou la guerre. L'historien ne peut done se reduire al'« analyste du passe»
qui permettrait au politologue de degager des lois; sa demarche implique des
comparaisons a travers I'espace et la duree qui permet de comprendre des
comportements politiques qui sont Ie fruit d'une culture enracinee dans notre
longue histoire. S'interroger sur les parts respectives de la continuite et de la nou
veaute par une mise en perspective, tel est l'apport essentiel de l'histoire a la
comprehension de la politique.

Non que tout soit politique; les frontieres de la politique ne sont pas etablies
definitivement ; certaines questions sont au cceur de la vie politique quand
d'autres sont en retrait. Ainsi la « question religieuse », les rapports entre l'Eglise
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et l'Etat occupaient-ils une place centrale au XIX
e siecle, bien plus importante

qu'aujourd'hui. La regulation de ce marche aux Iimites imprecises est effectuee Ii
la fois par la communaute nationale dans sa totalite et par Ie pouvoir dont les
decisions s'imposent Ii celle-ci.

Le livre ne se reduit pas cependant Ii un plaidoyer pour une histoire politique
ayant atteint sa phase de maturite, II constitue aussi un inventaire de l'etat de la
discipline, de ses methodes, de ses connaissances, de ses resultats, L'histoire poli
tique a su s'adapter aux methodes d'autres sciences sociales, comme Ie montre la
variete des sujets abordes : l'association, la guerre, les partis, les elections, la bio
graphie... ; elle est bien «... Ie point ou confluent la plupart des activites et recapi
tule les autres composantes de I'ensemble social ».

Parmi les enjeux cernes et les problematiques renouvelees, en depit des
contours fluctuants du politique - plus insaisissable Ii mesure que son poids
devient plus reel - on retiendra un juste hommage au pere de la geographie elec
torale, Andre Siegfried. Trente ans apres la mort de ce grand havrais, il n'est pas
inutile de rappeler son eeuvre, Ii la fois geographique et politique, comme en
temoigne son magistral Tableau politique de la France de l'Ouest pam en 1913,
qui montrait la diversite des « temperaments» politiques et l'anciennete de leur
enracinement; ainsi que Ie note Rene Remond, d'« Andre Siegfried Ii Francois
Goguel et Ii Alain Lancelot la Iigne est continue qui signale une veine dans
laquelle Ie monde entier voit une specialite de l'ecole francaise d'histoire poli
tique ».

C'est cette ecole, essentiellement representee dans Ie livre par les universitaires
de l'Institut d'etudes politiques de Paris et de l'universite de Paris X, qui etablit
une nouvelle cartographie du politique, loin des definitions reductrices et des
affirmations dogmatiques; si l'identite du politique demeure difficile Ii cemer, si
les sujets traites constituent en fait des reperes autonomes dont les interferences
sont quelquefois mal elucidees, si des questions demeurent en suspens, les
recherches menees Ii l'etranger ou en France aboutissent Ii cette synthese utile,
riche Ii la fois des acquis de la discipline et des hypotheses qui orientent son ave
nir.

L'ouvrage arrive, enfin, Ii point nomme, Ainsi que Ie demontre justement Rene
Remond, « aucune affirmation n'est aussi contraire Ii l'evolution que celie d'une
pretendue depolitisation [...J», au contraire, il releve « ... l'elevation progressive
du niveau de comprehension ainsi que les exigences du public en matiere d'infor
mation politique », Interet et exigence: « ... parce qu'il recapitule les autres
niveaux de la realite, Ie politique est une des expressions les plus hautes de I'iden
tite collective [...Jce qu'on appelle parfois la culture politique et qui resume la sin
gularite du comportement d'un peuple n'est pas un element entre autres du pay
sage politique; c'est un puissant revelateur de I'ethos d'une nation et du genie
d'un peuple. » Que ce recueil d'historiens nous invite aussi brillamment Ii lire la
politique Ii ce niveau est un bon signe dans Ie present de la Republique,

Tristan LECOQ.
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Hannah ARENDT, La Nature du totalitarisme. Trad. de l'anglais et pref par
Michelle-Irene B. de LAUNAY. Paris, Payot, 1990. 14 x 22,5, 183 p. (« Biblio
theque philosophique Payot »).

Sous le titre La Nature du totalitarisme, l'ouvrage de H. Arendt qui nous est
otTert presente trois articles. Deux relatifs au statut de la comprehension du phe
nomene totalitaire et un troisieme renvoyant au rapport entre religion et politique.
Veritables mises au point, ces articles permettent de lever deux ambigultes. La
premiere concernant la comprehension du phenomene totalitaire prisonnier de
l'alternative, qui a tendance aen faire un accident quand elle n'en fait pas un etTet
necessaire de l'histoire. La seconde concernant la definition du phenomene totali
taire comme phenomene religieux. H. Arendt Ie precise avec nettete, Le fait de se
demander si Ie phenomene totalitaire est un accident ou un etTet necessaire est
pervers, car cette facon de vouloir trouver ainsi une explication totale de l'histoire
ne conduit qu'a nous faire manquer l'evenement, Aussi nous propose-t-elle de
renverser la demarche et de retourner a l'evenement lui-meme, en procedant
comme Montesquieu, par l'analyse des structures et des mobiles qui meuvent les
systemes politiques. En l'occurrence, s'agissant du totalitarisme, celui-ci a ete un
regime inedit fonde sur la crainte et aboutissant a« l'esseulement » de l'humanite,

La meme chose vaut Quant au rapport religion-politique, Se demander si Ie
totalitarisme a ete ou non une religion est une autre facon d'en masquer la nature
et de ne pas voir oil se situe sa veritable portee religieuse, asavoir la perte de la
crainte de l'enfer.

En fait, a travers deux angles differents, H. Arendt fait preuve de la meme
vigueur methodologique et du meme souci de poser les bonnes questions, nous
donnant ainsi les moyens de voir en quoi quelque chose comme la destruction
totalitaire du sens commun fait evenement et situe Ie totalitarisme bien au-dela
d'un simple accident ou d'un etTet logique de l'histoire.

Bertrand VERGELY.

CULlURE POLmQUE
ET ENSEIGNEMENf

Anthony GRAFTON, Forgers and Critics. Creativity and Duplicity in Wertem Scho
larship. Princeton, NJ, Princeton University Press, 1990. 14,5 x 22,3, 157 p.,
index.

Ce court volume developpe une « Public Lecture» donnee par l'Auteur al'uni
versite de Princeton. Sur un probleme precis (celui de la relation entre Ie faussaire




