
HISTOIRE ALLEMANDE ET TOTALITE :

LEOPOLD VON RANKE, JOHANN GUSTAV DROYSEN,
KARL LAMPRECHT *

Les ecrits de Leopold von Ranke, Johann Gustav Droysen et Karl
Lamprecht sont le lieu de 1'emergence des concepts principaux de
l'historiographie allemande au xix- siècle. En decä de l'opposition entre
l'historisme des deux premiers auteurs et la Kulturgeschichte du dernier,
il apparait que le probleme de la totalitd, commun aux trois, est essen-
tiel. On assiste, en effet, ä la revendication de l'autonomie de l'histoire,
mais comme synthese des autres savoirs, et de sa scientificite par la mise
en ordre des phenomenes en une unite spatiale et une continuitd
temporelle.

L'individualisme methodologique de l'historisme fait place ä l'histoire
comme savoir nomothetique : avec Lamprecht, l'histoire « nouvelle »,
generique, causale, des « processus 16gaux » ou « situations » (Zustand

-geschichte) s'oppose ä l'ancienne histoire « individualiste », teleologique
des « evenements » et des personnalites eminentes. La totalitC prend
differents noms pour caracteriser l'activite de l'historien ou la structure
de l'objet. La notion romantique d'« organisme », l'image du cercle, se
prolongent dans les notions de « connexion » (Zusammenhang) et
« systeme » chez Ranke, de « forme » (Gestalt) totalisante chez
Droysen, et de « situation » (Zustand) chez Lamprecht. I1 y a passage

* Des elbments de ce texte ont fait I'objet d'un dibat interdisciplinaire au sbminaire
Questions d'histoire de l'anthropologie, anime par Mme Rupp-Eisenreich ä I'E.H.E.S.S.,
le 7 janvier 1987. Pour une etude complexe, on consultera : Catherine DEVULDER,
L'Histoire en Allemagne au xix• siècle : methode et pence historiques chez Leopold von
Ranke, Johann Gustav Droysen, et Karl Lamprecht, These de doctorat d'Etat, Strasbourg
II, 1987. Les traductions sont de I'auteur.
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d'une totalite spirituelle ä une totalite empirique. L'objet historique dans
l'historisme fait partie d'une totalite qui le depasse —1'esprit — et aspire
ä 1'absolu divin. Chez Lamprecht, l'objet se concretise et regroupe, pour
ainsi dire, tous les niveaux de 1'activite humaine.

La totalite se retrouve tant au niveau logique (le processus de la
connaissance est un systeme pour 1'historisme) qu'au niveau ideologique
(1'historien a affaire ä un objet global et complexe, 1'Etat-nation dont
1'equilibre repose sur le consensus gentium) et tant au niveau du rapport
de 1'historien ä son objet (soit le cercle hermeneutique pour 1'historisme)
qu'au niveau de l'objet lui-meme (ce dernier est structure).

L'histoire se pose en s'opposant aux savoirs contemporains et se
presente comme etant au sommet d'une hierarchie des connaissances en
ayant opere leur synthese. Ainsi, chez Ranke, eile est 1'accomplissement
de la philosophie et de 1'art en ayant pour specificite le champ du reel.
Chez Droysen, l'histoire, recherchant le changement dans le semblable,
s'oppose aux sciences de la nature qui concoivent ce qui est semblable
dans he changement, mais logique, physique et ethique ou histoire ne sont
que les trois cotes d'un prisme oü se reflete la lumiere eternelle. Chez
Lamprecht, l'histoire positiviste aspire ä une!unite des sciences, mais n'est
qu'une projection des categories de la psychophysiologie de Wundt, en
une psychologie evolutionniste.

1. L'HISTORISME ET LE CERCLE HERMENEUTIQUE

L'historisme prönant 1'histoire comme connaissance applique he schema
de 1'optique. La totalisation de la realite historique est supposee par la
circularite du savoir historique entre he passe et he present : 1'histoire est
une image rendue presente, temporalisee par la position de 1'historien.
Ceci suppose un accord entre he sujet et l'objet : he but de Ranke est
« 1'identification de la reflexion avec les faits » 1 , « ce qui se passe et
la science [de ce qui se passe] doivent coincider entierement » 2 . Cette
coincidence est « la concordance des lois d'apres lesquelles [...] I'esprit
considerant procede, avec celles par lesquelles 1'esprit considere fait
saillie »'. La science doit s'avancer vers 1'objet et, ou bien 1'assimiler,
ou bien he laisser etre : « c'est que la vision subjective doit s'eclipser

1. Volker DOTTERWEICH, Walther Peter FUCHS, eds, Leopold von Ranke. Vorlesungs-
einleitungen, Munich/Vienne, Oldenburg, 1975, p. 142 (cite par la suite comme
DOTTERWEICH, FUCHS).

2. Ibid., p. 188.
3. Ibid., p. 78.
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completement sous la verite objective » °, ou : « la science prend en eile
l'objet » S. Mais l'objet devient objet de science, est objectif, parce que,
par lui-meme, il signifie.

Droysen insiste plus sur le cercle hermeneutique : la comprehension
du passe par 1'historien est permise par l'interaction entre le passe et le
present, et la position de 1'historien dans le cercle du devenir. Elle prend
modele sur l'intersubjectivite. L'objet historique est conforme ä 1'etre
humain ; reflechir sur 1'histoire pour Droysen, c'est reflechir sur le
moi de la personnalite. La totalite donne ä 1'homme sa forme et son
identite : non seulement l'homme

« reflechit les perceptions sensibles qu'il recoit d'une fagon qui lui est
propre, [mais] il progresse des simples impressions aux representations,
A la differenciation, ä la comparaison, au jugement [...1. En lui seul,
la somme des sensations est unie ä une totalitb qui a sa place, son
Organe, son existence specifique dans la force unificatrice, dans le
moi » 6 .

C'est dans la mesure oü il y a adequation entre les « categories
intellectuelles et morales de celui qui considere et celles qui s'expriment
dans ce qui est ä interpreter » ' que 1'interpretation est possible. Il y a
cercle entre le meme et 1'autre ä partir de la notion de similitude: au
sein de la finitude, 1'homme se construit ä chaque fois en tant que
totalite et conscience, chaque individualite

« est une particularite grandie ä partir des memes conditions et activites,
chacune avec [son] propre monde et [sa] propre histoire ; chacune est une
etrangere pour Tauire et cependant semblable ä eile, un morceau du monde
exterieur et en mgme temps un miroir de son propre monde le plus int6rieur,
comprehensible pour l'autre » 8 .

C'est parce qu'il est monde, totalite, et qu'il le Bait que 1'individu peut
etre compris, totalite signifiant forme delimitee par rapport ä autrui, mais
ouverte sur autrui car en devenir.

4. Ibid., p. 268.
5. Ibid., p. 413.
6. Johann Gustav DROYSEN, Historik, Textausgabe von Peter Leyh, Stuttgart/Bad-

Cannstatt, Fromman-Holzboog, 1977, P. 23 (cite par la suite comme DROYSEN).
7. Ibid., p. 22.
8. Ibid., p. 24.
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1. 1. Image totalisante et identifiante

Le rapport entre 1'historien et son objet est un rapport speculaire. Le
role de la vision est essentiel chez Ranke alors que chez Droysen,
l'interaction se fait dans et par le langage.

Chez Ranke, l'histoire doit reproduire, refleter les phenom&nes du
passe : « lorsque la vie se reflbte pour 1'homme dans l'esprit concevant,
se fixe par l'observation, eile est preservee de la ruine et acquiert une
immortalit6 terrestre » 9. « L'esprit humain fait face ä lui-meme et se
reconnait, c'est pourquoi l'histoire est imm6diatement la vie de l'esprit
humain » 10 : le miroir est le lieu de la reconnaissance de soi dans
l'image refletee, Bans sa propre image, et des autres consider6s comme
semblables, d'autant plus semblables que 1'epoque etudiee se rapproche
de celle du chercheur. Par l'image, l'historien (ou le genre humain) prend
possession de son passe, prend conscience de lui-meme dans sa propre
totalite : « le genre humain devient conscient en tant qu'unite en
premier lieu par l'histoire » ". L'objet le plus important de la recher-
che historique est la mise en evidence du moment dans lequel le genre
humain prend conscience de son unite.

Chez Droysen, il s'agit de comprendre « le langage des temps passes ».
La langue est 1'expression immediate de l'interiorite, « une de ces
ext6rioritbs dans laquelle la totalite la plus interieure de 1'homme
jaillit » 12 . Elle est la mediation entre notre conscience et celle d'autrui,
ce qui est le plus individuel et particulier et en meme temps commun et
general. L'histoire est science de 1'interiorite : la comprehension se fait
au niveau de 1'äme :

« chaque mouvement de I'gme le plus intCrieur de l'un est tout de suite
accessible ä 1'autre en perception sensible [...1. A partir de la meme
disposition en lui-mgme, il peut concevoir ce qu'il percoit en donnant en
retour une signification » 13 •

Nous avons ici des elements proches des categories lacaniennes
d'imaginaire et de symbolique — elargissement de la notion hegelienne
d'alienation —. « L'oeil est fondamental Bans l'imaginaire lequel
renvoie au rapport du sujet avec ses identifications formatrices et avec
le reel » : la collectivite, par ses historiens, forme son identite, s'unifie

9. DOTTERWEICH, FUCHS, p. 119.
10. Ibid.
11. Ibid., p. 140.
12. DROYSEN, p. 26.
13. Ibid., p. 25.
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en tant que teile. Chez Ranke, il y a une incorporation de 1'objet histori-
que en une identification immediate et directe, en une fusion narcissi-
que. L'historien tend ä prendre son point de vue au-dessus du present.
L'histoire bvolue airisi dans un « present bternel », eile est la vie de l'esprit
humain refletee dans une image fixe. Mais « cette identification assure
l'avenement d'un Sujet par le fait que l'image reflechie de soi-meme est
une alienation fondamentale ». Ceci est particulierement net chez Droysen
oü chaque individualit6 est « decalee » par rapport ä elle-meme, oü le
langage est ce qui singularise au moment meme qu'il unit. L'imitation,
la mimesis, ä 1'origine du langage (comme de l'activite artistique proche
de l'activite de 1'historien) n'est pas la simple repetition d'un monde exte-
rieur mais un projet createur : la reproduction de l'objet est la saisie de
ses rapports de structure, lesquels ne peuvent etre compris que lorsqu'ils
sont construits. Ainsi le present recoit son identite par le passe, mais par
la facon dont il actualise le passe. Ainsi Droysen dit que 1'historien scrute,
domine sciemment, volontairement le monde des phenomenes.

1. 2. Dieu ou la totalisation absolue

La totalisation est circularitb entre moi et autrui, separation et recher-
che du complement, recherche d'un etre absolu A qui est transferee la
qualite de l'ubiquite : Dieu. Le passe est la projection idealisee de la
collectivite. L'histoire aspire continuellement ä atteindre son modele. Elle
conduit ä la « verite » de 1'existence humaine en faisant connaitre la
nature spirituelle dans 1'aspiration continue de l'humanite vers le perfec-
tionnement. Chez Ranke, la serie de ces aspirations eleve 1'aspiration de
1'historien, rend son regard moins partisan:

« [l'histoire] devrait embrasser 1'extCrieur, rbvCler l'interieur, car sans ceci,
cela serait seulement l'enveloppe, sans noyau, et rendre present ä 1'esprit
les deux, en meme temps. On n'objecte pas qu'elle serait elle -meine une partie
du savoir divin auquel nous aspirons ; le savoir divin est la vbritb ä laquelle
aspire toute science » 14 .

L'historien aspire ä l'ubiquite mais sait qu'elle est l'affaire de Dieu :

« il est impossible, comme dans toute autre science, d'embrasser [le passe]
totalement ; car meme la connaissance la plus 6tendue ne pourrait jamais
etre ä la disposition, en un instant, de ce qui est unique, car le plein de la
vision ne peut appartenir qu'ä Dieu » 15 .

14. DOTTERWEICH, FUCHS, p. 199.
15. Ibid., p. 120.
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Pour Droysen, plus l'homme s'eleve, plus s'elargit 1'horizon qu'il
domine du regard :

« la verite absolue est comme le soleil des soleils la source de la lumiere
qui eclaire jusqu'aux dernieres lunes, determine de meme et porte le
mouvement.

[Ces] cercles, si nous les suivions jusqu'ä leur noyau, nous montreraient
l'image du monde moral comme il apparalt ä 1'ceil de Dieu, son etant devenu
comme un present eternel [...J. Celui qui a parcouru ces cercles s'apercevra,
en pensant historiquement [...]-, que leur noyau est ä nouveau dans la
peripherie d'un cercle encore plus haut » 16 •

La representation a une source solaire, elle est lumiere qui fait voir
et ä laquelle l'homme aspire ä s'egaler de perfectionnement en perfec-
tionnement. L'unitb ideale est ä l'intbrieur du moi illumine par eile : le
tout est l'interiorite de la conscience. L'esprit fini a seul lä capacite en
se souvenant et esperant, de donner ä l'instant fluctuant une maniCre qui
est une copie de l'bternite de Dieu : « par l'histoire nous comprenons
Dieu, et seulement en Dieu nous pouvons comprendre l'histoire » ".
Droysen nomme 1'histoire une theodicee, 1a vision ethique du monde
tendant ä ce que tout vouloir se comporte vis-ä-vis de Dieu en placant
en lui son elargissement vers la totalite et sa justification.

1. 3. Le systeme de la connaissance historique

A partir de ce fondement speculaire et intersubjectif, la recherche
historique apparat^t dans 1'historisme comme un ensemble de processus
articul6 par 1'« interpretation ». Chez Ranke, le systeme du savoir
historique — conduisant ä la connaissance pure — comprend deux ou
trois elements de denomination et de combinaison variables. L'auteur
parle par ordre dCgressif de critique, de vision et de comprehension.
Ainsi :

« la täche du veritable historien consiste :
1) dans la critique : 1'examen de ce qui est recherche est 1'exigence princi-
pale pour une comprehension exacte.
2) A partir de la, la comprehension se donne comme une condition trbs
importante. L'observation des differents rapports, de la representation et
du mode de pensee des gens, quelles forces ceux-ci mirent pour atteindre
cela, ce qui arriva.
3) Synthese : la vie generale du genre humain doit etre saisie. La critique

16. DROYSEN, p. 61-62.
17. Ibid., p. 30.
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donne en consequence le sol solide, la comprehension de la connexion lui
fait suite » 18 .

La vision est globale, l'historien considere (betrachtet), observe
(beobachtet). La perspective historique a pour prealable une elevation
spirituelle vers le lieu de la magnificence de 1'universel. L'elevation du
regard est en meme temps acces ä la purete et ä la capacite englobante,
il ne doit pas etre limite par l'esprit de parti. La comprehension est
presentee comme complementaire : 1) de la vision : « [l'histoire] est
d'apres son essence vision et comprehension » 19 ; 2) de la recherche de
l'objectivite des faits : « le principe de la recherche historique [...] est
dinge vers la discussion objective des faits et leur comprehension
spirituelle » 20; 3) ä la fois de la vue et de la combinaison : « la vue,
1'assemblage, le fait d'apprendre ä comprendre les monuments transmis
par 1'ecrit sont l'affaire de 1'historien » 21 ; 4) de la critique et de la
synthese : la comprehension de la connexion des modes de pensee du passe
est pensee relationnelle et non intuition pure. La connaissance histori-
que est apprehendee comme exactitude. Le systbme de la connaissance
chez Droysen comprend 1'heuristique, Ia critique et 1'interpretation. Le
point de depart est la « question historique » : le chercheur pose
une question determine et son souci est d'obtenir la reponse ä sa
question, grace au materiau. L'acte de la recherche s'inscrit dans la
totalite de la continuite en perpetuant le souvenir par la recreation de
la tradition. Il depend de la culture (Bildung) de 1'historien, c'est-ä-dire
de l'appropriation du passe par la conscience : « avoir retravaille, avoir
revbcu en esprit conformement ä la pensee, comme une continuite ce qui
a ete elabore dans 1'histoire des temps, des peuples, de 1'humanite, cela
s'appelle culture » 22• La critique montre que 1'« etat des choses » fourth
par le materiau assemble par l'heuristique est en rapport avec les « actes
du vouloir » des individus. Elle comprend : 1) la critique de 1'authenti-
cite : il s'agit de savoir si les materiaux sont le reel pour lequel ils sont
tenus ; 2) le procede diacritique, ä savoir si les materiaux sont encore
ce qu'ils etaient ä l'origine ; 3) la critique de la justesse qui recherche
si, ä cause de ce devenir, les materiaux sont relativement vrais ; 4) le
classement critique qui considere jusqu'ä quel point les materiaux sont
incomplets. A partir de lä, 1'historien a « ä comprendre en cherchant »

18. DOTTERWEICH, FUCHS, p. 157.
19. Ibid., p. 86.
20. Ibid., p. 412.
21. Ibid., p. 203.
22. DROYSEN, p. 71.
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et non ä expliquer. Il n'explique pas ce qui est devenu comme un resultat
necessaire des conditions historiques, mais interprete, signifie une
individualite par la totalite de ses moments. L'interpr<tation est un
ensemble de quatre elements : 1) l'interpretation pragmatique qui saisit
les donnees dans leur objectivite (Ranke serait restb ä ce niveau, au niveau
de 1'exactitude) ; 2) l'interprCtation des conditions qui pense que les
conditions etaient contenues idbalement dans la realitb d'un moment ;
3) 1'interpretation psychologique qui etudie les motivations des partici-
pants ä faction ; 4) 1'interpretation des forces morales ou idCes : « les
choses vont leur chemin en depit de la bonne ou de la mauvaise volonte
de ceux par qui elles s'accomplissent » 23 .

2. L'OBJET HISTORIQUE : UNE GLOBALIT$

2. 1. Imbrication monde/Etat/nation/peuple

L'histoire est une pensee de la concentration au sein de I'$tat-nation.
L'objet primordial est 1'$tat, complexe plus ou moins large. L'ttat
(« forme », « organisation ») coincide le plus souvent avec le peuple et
la nation, ces deux termes etant equivalents, et fait partie d'une synthbse
plus grande, 1'histoire universelle. Le niveau scientifique apparait alors
comme un reflet du niveau socio-politique, du moment de 1'unite
nationale allemande.

Ranke est 1'historien de 1' Universalgeschichte: 1'histoire de 1'huma-
nite est un « tout Ctroitement uni » u. Elle n'est pas une simple histoire
diplomatique mais eile met en evidence ce qui relic les peuples et
constitue l'unite du genre humain au-dell de toute difference. La
totalite objective est soit la vie des personnalitbs eminentes, soit le
peuple, soit 1'« atmosphere spirituelle » d'une époque dont its elements
dynamiques sont l'$tat, l'$glise et la littbrature :

« il y a dans le monde des puissances invisibles, lesquelles sont les plus
efficaces de toutes et constituent la totalitC [...J. L'l:tat, A qui chacun
appartient, les convictions religieuses qui s'emparent de 1'individu, les
grandes differences qui dbbouchent sur l'$tat et l'$glise, et fermentent les
esprits eternellement, forment une atmosphere spirituelle dans laquelle on
respire et vit » 25.

23. J. G. DROYSEN, Precis de la science historique, trad. par P.-A. DORMOY, ä partir
de la 3' Cd. allemande, Paris, E. Leroux, 1887, p. 30.

24. DOTTERWEICH, FUCHS, p. 405.
25. Ibid., p. 413-414.
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De meme,

« la totalite existe finalement. Si c'est une vie, nous saisissons son appari-
tion ; nous prenons comme vraie la succession, la relativite d'un moment
A travers l'autre [...] Ce qui est total est aussi certain que chaque exteriorit6
dans chaque moment. Si c'est un peuple, alors ce n'est pas seulement [dans]
les moments individuels de son extdriorite animee, mais ä partir du tout de
son evolution, de ses actes, de ses institutions, de sa littdrature, que nous
parle I'idCe » 26 .

Peuple et nation sont equivalents. L'interaction des peuples au sein
de l'histoire universelle (cette derniere etant limitee aux nations occi-
dentales) repose sur la liberte. Il importe « qu'un peuple reste libre et
d6veloppe les elements etrangers librement. Un peuple opprime n'apporte
qu'une culture secondaire » 27 , L'Etat repose sur le patriotisme : « la
politique interieure doit titre dirigee vers la synthese de toutes les parties
en une unite de libre vouloir » 28 . Les instruments en sont la bienveil-
lance, le bien-titre gen6ral, 1'information. L'autonomie par rapport ä
1'ext€rieur donne ä 1'Etat une signification universelle : eile est permise
Si l'Etat est une « grande puissance ».

Chez Droysen, le peuple, « produit historique », est primordial. II est
ä la fois le cadre et la possibilite de la cohesion par son identite morale.
Si bien qu'il fait, de ce qui est devenu historiquement, la nature innde
du genre humain :

« chacun ressent qu'il a dans son mode populaire [Volksart] ce qui est le
plus saint, sa morale naturelle, et il a le droit et le devoir d'y tenir ferme
avec toutes ses forces et de prendre fait et cause pour lui » 29.

La conception de I'$tat est ambigue. Ce dernier est ä la fois un Etat
de droit et une forme totalisante. Puissance publique organisbe, il est
seulement une categoric parmi d'autres dans lesquelles la communaute
du peuple peut apparaitre. Il est le lieu de l'interaction dynamique et libre
des autres « communautes morales » (totalites relatives englobant le moi
de la personnalite), il ne les protege pas seulement, il les represente. Le
modele en est l'$tat prussien de Stein. Stein opera un « rapprochement »
entre la force politique et la liberte civile, augmenta la force du peuple.

26. Ibid., p. 82-83.
27. Ibid., p. 138.
28. Leopold VON RANKE, Politisches Gespräch, Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht,

1963, p. 67.
29. DROYSEN, p. 307.
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La reforme politique ne prend pas sa source dans le principe du droit
divin du pouvoir legitime, ni dans celui de la souverainete du peuple, ni
dans le droit historique, mais dans les idbes nationales :1'Etat appartient
au peuple et reciproquement. La nature morale de 1'Etat se fonde sur
la force de la dignite humaine, l'amour de Dieu, du roi et de la patrie.
L'Etat consiste en une serie de systemes representatifs existant les uns
par les autres, fondes sur les communautes urbaines et rurales. L'orga-
nisation militaire est une partie essentielle de la liberte politique ; elle arme
le peuple comme peuple : la nation vise ainsi non pas ä former une
puissance mais bien un Etat. Droysen projette un systeme confederal des
Etats embrassant la terre :

«au sein du chaos ethnographique, il se degage comme pure cristallisation
Etat sur Etat. De la maxime adversus hostem aeterna auctoritas esto, leurs
relations mutuelles marchent progressivement jusqu'au regime des traites
et du commerce pacifique, jusqu'au droit des gens. Etat de confbderes,
confederation d'Etats, systeme d'Etats, systeme d'Etats universels, tels sont
les cercles concentriques de cc mouvement qui va toujours s'elargissant » 30 .

Le developpement de 1'histoire va de pair avec celui de la pensee
unitaire.

Chez Lamprecht, 1'evolution « historico-mondiale » est articulee sur
le developpement des « ages culturels » (Kulturzeitalter) des nations, sur
la totalite de leur vie psychique (principalement) et materielle : « la vie
de l'äme d'une epoque determinee forme en soi un tout, une unite, dont
les effets de la moindre activite humaine ne peuvent etre eloignes sans
lui prendre son caractbre » ". Nation et Etat sont consideres par
rapport ä la trilogie nature-societe (nombre)-culture. La nation, « somme
des formations de groupe » est une « formation socio-naturelle ». Plus
elle est naturelle et plus eile est sociale ; 1'Etat « est cette organisation
sociale ä laquelle toutes les autres se subordonnent [...] ; il est la
plus haute reunion sociale ä cause de la culture » 32• La nation est
primordiale :

« porteuses regulieres de 1'evolution historico-mondiale et par consequent
fondement le plus important de I'histoire de facon generale, [telles] sont [...]

30. J. G. DROYSEN, op. cit. supra n. 23, p. 42.
31. Karl LAMPRECHT, Einführung in das historische Denken, Leipzig, Veröffentlichun-

gen der Gesellschaft Neue Bahnen, Voigtländer, 1912, P. 65.
32. ID., « Was ist Kulturgeschichte ? Ein Beitrag zu einer empirischen Historik »,

Deutsche Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, 1896-1897, reimpr. in K. LAMPRECHT,
Ausgewählte Schriften zur Wirtschafts- und Kulturgeschichte und zur Theorie der Ge-
schichtswissenschaft, Aalen, Scientia Verlag, 1974, p. 281.
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les nations : le plus grand type d'6volution de l'existence humaine s'acheve
seulement en elles. Cette existence apparaltra d'autant plus unie que la nation
est en m2me temps fondement d'un Etat ; cependant cette liaison avec un
corps Etatique uni n'est pas nEcessaire »".

Chez les trois historiens, le patriotisme permet l'unite globale :
1'histoire contient une theorie de la construction culturelle volontaire
reposant sur le consensus gentium. Etat et nation sont les objets les plus
marquants. Or Droysen et Lamprecht montrent le passage vers une
complexitt plus grande et une socialisation de 1'histoire. Ainsi 1'Etat
est seulement une « communaute morale » (Droysen) ou une « force
psycho-sociale » (Lamprecht) parmi d'autres.

2. 2. Des communautes morales aux forces psycho-sociales

Chez Droysen, l'objet historique est une imbrication de configurations :
« les formes dans lesquelles le travail de 1'histoire se meut sont les
communaut6s morales dont les types se trouvent comme forces morales
dans le cur et la conscience des hommes » 34. L'auteur differencie trois
communautes : les communautes naturelles (la famille, les lignees, le
peuple), les communaut6s pratiques ou intermediaires (la societe, le
bien-etre, le droit, l'Etat), les communautes ideales (la langue, l'art, les
sciences, la religion). Les systemes que forment les communautes
morales sont en mouvement les uns vers les autres. Chaque systeme a
une qualite relative. Deux directions sont primordiales : 1'equilibre (il y
a excedent ou relativite dans 1'ensemble) et la totalite (les communaut6s
ont en commun le « besoin de se completer jusqu'ä la totalite »). Ainsi
1'element se justifie dans et par la totalit@ : la famille tend vers le peuple,
l'idee de peuple s'accomplit dans l'idee d'humanite,

« c'est-ä-dire la connaissance qu'il y a au-dessus des particularites natu-
relles par lesquelles le monde humain est diffCrenci6, l'unite de la nature
spirituelle » 33 .

L'humanite se realise dans la Chretiente. Les idbes de bien-titre et de droit
atteignent leur equilibre dans la sphere de l'$tat mais freinent I'idee de
puissance de cc dernier. L'art et la science se completent dans la religion.
Les communautes morales se differencient en fonction de leur relative
naturalite ou relative idbalitb et de leur degre de liberte. Les commu-

33. Ibid., p. 284.
34. J. G. DROYSEN, op. cit. supra n. 23, p. 36.
35. DROYSEN, p. 308.
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nautis naturelles tendent ä devenir historiques. Elles sont le lieu du
renouvellement de l'espZce dans l'individu. Leur dimension corpo-
relle les rend substantielles (elles « changent en se conservant »). La
personnalite y est determinee, la libertt y est « life ». Les communaut6s
ideales sont le lieu de 1'acquisition culturelle et de l'activitd spirituelle
(elles « se conservent en changeant »), elles aspirent ä devenir « corpo-
relles » dans des institutions. La personnalite n'y est pas determinee
mais s'adonne ä 1'idbe. La libertC tend ä se concretiser au sein de
limites donnbes. Les communautCs pratiques sont le lieu de l'interaction
du corporel et du spirituel, du « combat constant », de l'identit6
contradictoire qui aspire a la conciliation, ä 1'bquilibre. La personnalite,
forme de l'idee historique, est ä la fois d6terminante et dCterminee ;
la Limite joue son role : eile est la reconnaissance de la liberte de
l'autre.

Pour Lamprecht, la masse et non l'individu est 1'objet de 1'histoire.
Les donnees historiques forment une « serie libre-individualiste »
et une « serie necessaire-collectiviste » ; cette derniCre comprend
les facteurs naturels et les « facteurs culturels c'est-ä-dire psycho-
sociaux », ces derniers seuls ont une valeur causale. Its se prCsentent
comme une imbrication logico-chronologique. Les plus primitifs

« sont, au sein de la vie instinctive, 1'aspiration vers la conservation de
1'espbce ,; au sein de la vie de la sensation, le besoin de 1'Elevation et de la
progression des impressions ; au sein de la connaissance finalement, ]'usage
lit A la langue des formes de penste les plus simples » 36 .

Le processus psychique le plus simple est celui de la sensation; s'y
reduisent le vouloir, la representation et le sentiment qui donnent
respectivement 1'economie, le langage et la « direction vers une 6lCva-
tion des fonctions de 1'existence » 37, fart. Puis la representation crCe
les formes mythologiques, le vouloir cree les maeurs, 1'C1evation de la
sensation cree d'autres formes d'art. La liaison de ces trois elements donne
lieu ä quelque chose de qualitativement nouveau, la religion. Alors se
dCveloppe ä partir des mceurs, dans la genese de ]'Etat, le droit ; ä partir
du mythe, alors que la paix demande une plus haute spiritualitC, la
science ; ä partir d'une plus haute vie de la sensation, fart plastique et
la rhCtorique.

36. K. LAMPRECHT, op. cit. supra n. 32, p. 300.
37. Ibid., p. 303.
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3. DE LA CONNEXION A LA SITUATION:
L'HISTOIRE, UNE MORPHOGEN$SE

La methodologie pose la question de 1'ordonnancement des fragments
transmis. Cet ordonnancement est unification, structuration de !'objet,
disposition A la fois spatiale et temporelle. La continuitC manifeste le
changement des formes de !'objet. Elle est progression chez Droysen et
Lamprecht.

3. 1. Connexion (Zusammenhang) et moment historico-universel chez Ranke
L'historisme prone la singularite de l'objet mais cette unicitC est le

lieu meme de l'efficience de la totalitC. L'historien a pour fonction de
montrer l'interaction entre le particulier et le general. La totalitC est
1'« interioritd » de !'objet, son « essence spirituelle ». Ainsi Ranke dit
que l'idee generale constitue la particularitC du phbnomene individuel :

« il est necessaire de s'emparer de I'individuel. Ce n'est que lorsque nous
faisons en sorte d'apprendre ä connaltre, voir et penetrer les 6vEnements
individuels que nous pouvons esperer percevoir les Wes dans leur plenitude.
Ce n'est que lorsque nous nous elevons, d'un c8tC, A la vision du tout, que
nous pouvons esperer saisir I'individuel qui, daps son principe de vie a part
ä la vie de la totalitC » 38 .

Le phenomene historique a pour nom evCnement :

« le fait n'est pas la frontiere extCrieure ; ce qui devient n'est pas la derniZre
chose que nous avons ä connattre. Il y a quelque chose qui s'est passe
lä-dedans. L'CvCnement rbsulte d'une serie de faits combinie spirituellement.

Notre täche est alors de reconnaltre ce qui, dans la serie des faits, s'est
intrinsequement passe » 39 .

La serie est le lieu du lien des phCnombnes : « une serie d'6vCnements
—1'un apres 1'autre, l'un ä cötb de Tauire — lies ensemble de teile facon,
forme un siècle, une époque » °0. Ce qui s'est « intrinstquement passé»
est la realite historique. L'evCnement est spiritualit8 (« [l'espritj emplit
toutes les limites de son existence avec son present ; rien n'est accidentel
en Iui, son apparition est fondCe dans le tout » 41) et combinaison,
« liaison interne » (innerliche Verbindung) ou « connexion ». La notion
de connexion traduisant vCritablement l'unitC interne et les rapports avec

38. DOTTERWEICH, FUCHS, p. 202-203.
39. Ibid., p. 177.
40. Ibid., p. 296.
41. Ibid., p. 125.
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l'exterieur, signifiant ä la fois 1'ensemble et les 61Ements de la complexiti,
le systeme et ses Elements, fait de 1'histoire la science du systeme. Cette
notion se retrouvera dans toute 1'historiographie allemande et chez Lucien
Febvre. La connexion se manifeste dans 1'Evolution causale :

« [nous ne disons pas] qu'il y a entre les bvbnements diffdrents settlement
une succession. Il y a entre eux une connexion. Le simultane a contact avec
Pun et agit sur l'autre. L'antécédent conditionne ce qui suit ; c'est une
liaison interne de causes et d'effets » 42 •

La connexion est le fondement du phenomZne et sa signification. Elle
est i'esprit, 1'ensemble structure qui se pressente comme « comment ».
L'historien a At fonder la signification interne du phönombne lorsque ce
dernier est apparu dans la visibilitC.

L'historien considCre les systCmes du passe ou « esprit(s) du temps »,
« mode(s) de representation », « degri(s) de culture », en tant que lieux
de forces en devenir ou « tendances » ou « idbes ». Il doit « observer »
ä la fois le nceud des tendances et chaque tendance en tant que longue
serie Evolutive :

« I'historien a alors ä dCmonter (auseinanderzunehmen) les Brandes tendan-
ces des siecles et dCrouler (aufzurollen) la grande histoire de l'humanitC qui,
precisEment, est le complexe (Komplex) de ces diffCrentes tendances » 4s.

L'histoire est morphogtnetique, la dEsorganisation du systbme permet
le mouvement : « c'est un etat de dEsorganisation qui se manifeste de
cette fawn. C'est un organisme venu en dispute aver lui-m2me » " ; la
transformation provient de la modification (Modekation) des Elements.
Le lieu de la transformation est le moment historico-universel ou
changement d'une forme spirituelle : il joint 1'Evolution et la contempo-
ran6itm du moment, il est le lieu de la connexion gCnCrale ; il

« ne reside pas seulement daps la combinaison de ce qui se suit dann les
siZcles, du contenu, ainsi, des Epoques differentes, mais aussi dann la
jonction [Verknüpfung] du simultane, daps l'interaction (...] du complexe
des phCnomenes politiques et religieux, artistiques, sociaux, avant tout de
la reaction des differentes nations » •s.

42. Ibid., p. 79.
43. Theodor SCHIEDER, Helmut HERDING, eds, Leopold von Ranke. Ober die Epochen

der neueren Geschichte, Munich/Vienne, Oldenbourg, 1971, passage stenographic, p. 67.
44. DOTTERWEICH, FUCHS, p. 82.
45. Ibid., p. 415.
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Il n'y a pas de progres, « chaque époque est immediate ä Dieu ».

3. 2. Idee et mouvement chez Droysen

L'Ideengeschichte de Droysen prbsente le debut d'une pensbe de la
situation. L'histoire de l'humanitC se meut dans les ides et reciproque-
ment. Celles-ci sont des « forces instinctives », des « forces morales »
en devenir, relativement absolues :

« les ides ethiques et l'ideal sont les contre-images ideales de ce que nous
avons et connaissons dann ce qui est devenu ; elles sont la formation
complCtEe jusqu'ä la totalite de ce qui semble dann la rCalite seulement
approximatif, seulement successif, et toujours de fawn encore incomplete,
encore en devenir » +s.

Chacun vit dans le « cercle des Wes » de son present. Les ides aspi-
rent ä se rCaliser dans l'histoire, donnant forme au moi de 1'Ctre humain.
L'expression est permise par le jeu de l'idee face ä la « situation ».

La situation apparait comme une complexit6 contraignante. C'est ce
qui pousse les hommes ä etre conformes :

« chaque moi pence ainsi, [...] agit ainsi, est contraint par la morale, le droit,
1'habitude de penser, d'agir ainsi. Combien sont ainsi au sein des situations
[historiques] parce qu'on aurait fait ainsi, cru ainsi autrefois » 47 .

Lime individuelle (niveau auquel aspire ä accEder 1'historien) se tend
dans la polaritC de ses cötCs « paresseux » et « actif »‚ lä-bas ce ä quoi
eile est habitute, ici ce qu'elle espere, lä-bas la somme du passC, ici le
noyau du futur :

« dans la mouvance vivante du present, quand la vie historique donne d'autres
pulsations, se dCveloppe toujours de nouveau Popposition de ce qui est et
de ce qui doit etre, de Ia situation et de l'idCal » 48 .

La totalite est dynamique, n'est pas formee, fermee une fois pour
toutes, va du centre ä la pbriphCrie de son cercle, est la dialectique entre
mouvement et unite de 1'esprit, entre infini et finitude :

« le mouvement continu de l'esprit se repose seulement dans le concept
du tout ; comme il est totalitC lui-meme, il ne peut se reposer tant qu'il

46. DROYSEN, p. 39.
47. Ibid., p. 204.
48. Ibid., p. 377.
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n'a pas traduit ä partir de cc qui le meut en pensant, l'image d'une
totalite » 49 .

L'histoire est le lieu des changements qualitatifs des formes de la
pensee : le genre humain est en progres continue!. La progression est
permise par le decalage entre l'id6e et son expression :

« l'insuffisance des phbnomCnes individuels se complete dans [les] idbes ;
nous reconnaissons que l'expression de ces ides dans le phCnomene
individuel n'est jamais adequate et finale ; la continuitC et le mouvement
expriment globalement et approximativement l'idbe [...]. Ce qui est le plus
proche de la perfection est le progrbs [...1. L'histoire est le devenir progres-
sif et la croissance de l'idbe » 50 .

L'histoire est tClCologie.

3. 3. Situation et intensite progressive chez Lamprecht

« Les situations ne sont pas de la mature mais au contraire des complexes
d'effets psychiques massifs, des forces psyclW-sociales ; et elles se transfor-
ment avec le changement psychique de ces complexes » 51 .

La psychohistoire de Lamprecht considere la situation — ensemble de
processus communs psychiques en devenir — comme causalitb. L'auteur
insiste sur la notion d'une structure lCgale, non statique, des phenome-
nes historiques et, par ailleurs, sur la possibilitb de l'existence, dans cette
structure, d'un Element qualitatif et crbateur, sur la possibilitb d'une
spbcificitb au-delä de la ndcessitb ; la caracteristique de 1'unit6 de la
structure est exprimee par la « loi des relations psychiques » : une
structure se manifeste lorsque se mettent en place, en fonction d'une
transformation des Elements les plus rbcents, des interrelations ; la
nouveautC d'un seul E16ment pent agir sur la totalitC structurelle et
inversement :

« [il s'agit del la loi d'aprts laquelle la situation globale (Gesamtzustand]
de la vie de I'gme se met en place d'aprbs les influences les plus jeunes qu'elle
experimente. Et on peut encore une foie gCnCraliser cette loi des relations
psychiques en 1'Elargissant A tout organisme. Toutes les parties se condi-

49. Ibid., p. 31.
50. Ibid., p. 201.
51. K. LAMPRECHT, «Der Ausgang des geschichtswissenschaftlichen Kampfes »,

Zukunft. 20, 1897, p. 201.
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tionnent tout A fait dans une constellation de sorte que la dernibre transfor-
mation d'une partie resonne dans la transformation analogue de toutes les
autres [...].

Oü cesse finalement 1'application du concept d'organisme ? Et ä qui
n'apparaitrait pas sur le chemin oü nous marchons depuis longtemps un
dernier but visiblement superieur, la loi de 1'equilibre des energies ? » 52 •

La nouveaute structurelle de la situation a un aspect qualitatif exprime
par la « loi des resultantes historiques », application du « principe de
la synthese creatrice » de Wundt sur les conditions particulieres de
l'evolution historique. Le lieu oü fonctionne la resultante est l'unicite
historique, ensemble qui n'est pas 1'a priori d'une synthese de plusieurs
conditions historiques, mais est nouveau dans et par son unicite. En tant
que totalite, il est plus que les elements qui le composent, elements
agissant cependant comme repercussion qualitative de chaque condition.
Ce n'est que lorsqu'on fait entrer une dimension valorisante que la suite
des conditions est consideree comme allant vers un but determine :

« chaque unicite est l'effet resultant d'une pluralite de conditions histo-
riques avec lesquelles eile est en rapport — de sorte qu'en eile la nature
qualitative de chaque condition a des repercussions —, et possbde un
caractere ä la fois nouveau et unitaire qui derive dans l'analyse historique
de la liaison de ces facteurs historiques, mais ä partir desquels on ne peut
jamais construire une synthese developpee a priori. Un cas particulier se
produit quand la liaison causale des evenements historiques ne peut jamais
titre exposee avec süretC par un procede progressif, comme cela a coutume
d'arriver dans le domaine des sciences de la nature, mais seulement par une
conclusion de faction. Mais assurement aucune caracteristique teleologique
n'est liee en soi avec cela [...]. Cela arrive avec la reception eventuelle d'une
determination de valeur, car le but est seulement cette suite de conditions
anterieures ä laquelle est attribuee une valeur afin que cette unite
precisement soit consideree, i1 cause de cette valeur, comme un but. Mais
certainement, la loi des resultantes historiques est aussi particulitrement
valable pour les liaisons de causalite subjectives inversees, c'est-ä-dire les
liaisons de but [...] et pour les buts particulibrement eminents historique-
ment. Cette transformation teleologique, Wundt 1'a formulee plus tot de
facon particulibrement aigue comme "principe de I'heterogeneite des
buts" » S3 .

Dans les « phenomenes historiques massifs », c'est-ä-dire les
sentiments, les volontes, les representations communs, cette dimension

52. ID., « Über den Begriff der Geschichte und über historische und psychologische
Gesetze », Annalen der Naturphilosophie, 1903, p. 269.

53. ID., art. cit. supra n. 32, p. 276-277.
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qualitative est le fait d'un moment psychique particulier, 1'« accord
social », ou « habitus global spirituel », « comportement psycho-social »,
« psyche sociale », « diapason psychique »... Cet accord social, « conse-
quence de la transformation des conditions supremes, c'est-ä-dire des
degrCs typiques du devenir national » 5', est un consensus. La causalitb
particuliere de la synthese crbatrice est lice ä un « excCdent » en forces
psychiques. Ce dernier a une dimension Cvolutive, progressive en tant
qu'intensitC progressive d'un age culturel ä un autre, et implique la
regularitC de 1'evolution vers une accession plus grande de 1'äme ä la
conscience. Les 6tapes de 1'Cvolution empietent l'une sur 1'autre. Les
facteurs psycho-sociaux les plus anciens embrassent tous les corps
culturels, meme s'ils agissent de facon plus rudimentaire dans les Ages
culturels plus tardifs. La signification de ces facteurs s'efface de plus en
plus non parce qu'elle devient en elle-meme plus faible mais parce
qu'elle est recouverte par celle des facteurs specifiquement spirituels.
L'« activite d'imagination » (Phantasiethätigkeit) est le modCle scienti-
fique parfait ; c'est la « fonction psychique au sein de laquelle la
creation combinatrice de nouvelles unites ä partir d'Cl6ments donnbs
— ainsi le processus authentique de l'analyse [...] et de la synthese —
s'accomplit le plus facilement »". Les rapports d'unite entre les indi-
vidus et les situations au sein de l'äge culturel sont plus profonds dans
les « Ctapes culturelles infCrieures » parce que l'individuation des
individus a moins progresse au sein de la diff6renciation encore minime
de la culture globale.

4. CONCLUSION: DEUX NOUVELLES HISTOIRES ?
K. LAMPRECHT ET LES ANNALES

La mEconnaissance en France des oeuvres de Ranke, Droysen, et
particulibrement Lamprecht, pose le probleme de l'histoire de l'histoire,
savoir en construction. L'histoire de l'histoire a At surmonter 1'bcueil du
gallocentrisme qt i prCsente, en une manche triomphante, la nouveautt
de 1'historiographie des Annales par rapport At l'histoire CvCnementielle,
« vouEe au rbcitatif politique et biographique » de l'histoire positiviste.
Ce dernier terme « recouvre par excellence la maniZre dont il ne faut pas,

54. In., « Individualität, Idee und sozialpsychische Kraft in der Geschichte », Jahrbü-
cher für Nationalökonomie und Statistik, 68, 1987, p. 886.

55. ID., Moderne Geschichtswissenschaft, Fünf Vorträge, Freiburg i. Br., H. Heyfelder,
1905, p. 122.
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ou plus faire de l'histoire » S6• Que fait-on de la coupure episttsmo-
logique instauree par Lamprecht ?

L'historiographie allemande aurait succombe ä la philosophie. On ne
retient de 1'Allemagne que les constructions de la philosophie de
l'histoire...

Or il ne s'agit pas d'enumerer des conquetes au niveau de 1'elargisse-
ment du champ historique, ni d'etudier des themes historiographiques,
mais d'analyser les concepts inherents ä l'histoire, dans leurs parcours
et temporalite propres, dans leur articulation. Il s'agit de donner ä
l'histoire de l'histoire une dimension internationale, traversant les
particularitbs culturelles, et ceci depuis le xviii' siècle, Voltaire et la
Kulturgeschichte.

Le temps de /a logique d'une science n'est pas le mime que celui de
so sociologie. Ranke a souligne, malgr6 son orientation individualiste et
politisante, que l'histoire etait science des relations. Mais 1'ceuvre de
Lamprecht marque une coupure. Elle a etb combattue par les historiens
acadEmiques officiels de Berlin, attaches k la raison d'Atat, introduite,
par contre, en France par Henri Pirenne et l'histoire synthetique d'Henri
Berr, ecartEe finalement ä cause de son orientation völkisch, par Marc
Bloch s'. Or la neue Geschichte fond6e sur une methode statistique,
Ctudiant un objet global et rCgulier, a eu un impact de longue duree. Le
lien inconscient, signifiC par la notion d'histoire totale, entre les deux
memoires culturelles, est celui d'une epoque de la recherche historique,
celle des deux premieres gCnbrations des Anna/es, alors que maintenant,
les historiens — de I'anthropologie historique ä l'histoire de l'imagi-
naire — travaillent plus sur les limites.

La Nouvelle Histoire apparait, ä bien des egards, comme une
concrbtisation du programme Ctabli par 1'ethnologie historique de
Lamprecht. Mais eile est plus. Elle est caract6risEe par l'ouverture
aux autres sciences humaines. Comment ces sciences s'articulent-
elles ? Dans quelle mesure les concepts propres ä chaque discipline
sont-ils transfCrCs ? La methode typologique de 1'induction statistique
comparative, recherchant les regularitbs d'un objet massif prEsentC
comme « serie (Reihe) nbcessaire-collectiviste » se poursuit dans l'histoire
quantitative puis serielle. Cette d6marche s'appuie sur des sources
formant des series de longue durtse et vaut non seulement pour le

56. Roger CHARTIER, « Histoire positiviste », in Jacques LE GoFF, Roger CHARTIER,
Jacques REVEL, dir., La Nouvelle Histoire, Paris, Retz/C.E.P.L. (« Les Encyclop6dies du
savoir moderne »), 1978, p. 460.

57. Cf. Catherine DEVULDER, « Karl Lamprecht, Kulturgeschichte et histoire totale »,
Revue d'Allemagne, oct. d c. 1985.
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niveau 6conomique, mais aussi pour tous les niveaux de l'histoire
jusqu'au « troisieme niveau » de Pierre Chaunu : elle caracterise
« toute approche historique qui construit des series statistiques ä partir
de donnees homogenes les unes aux autres, rbpetbes sur une longue
duree, comparables ä des intervalles donnes et reguliers » S8 . La massi-
vite (Massenqualität) de I'objet introduit 1'etude de la culture populaire
et des populations.

Une discipline parait fondamentale pour l'histoire, aussi bien au
xix' siècle qu'au xx' : la psychologie. L'accent mis sur l'idealite chez
Ranke et Droysen, sur la psyche sociale chez Lamprecht, faisant de
l'histoire une science de l'&me, 1'äme soulignant ä la foil le nceud des
relations et la dimension psychique, donne une epaisseur ä l'histoire de
l'histoire des mentalit6s. La recherche des structures psychiques plus
que celle des structures economiques, caracterise la production histo-
riographique francaise.

Le cadre de la recherche a un aspect global. II s'agit d'aller « de la
cave au grenier » (Michel Vovelle). Dans le cadre de la monographie
regionale, principalement, ou locale, l'historien parcourt tous les niveaux
de 1'activite humaine dans son rapport ä la geographie (peu etudiee dans
la tradition allemande), de 1'economie aux mentalites collectives. Mais
c'est justement dans sa conception de l'histoire totale que se marque
l'originalite francaise.

D'une part, la globalite « n'est plus recherchbe principalement dans
la synthese, mais dann des objets globalisants S9 [...] permettant de
r6aliser une veritable interdisciplinarite ä la marge » 60, et, d'autre
part, elle integre des hetErogeneites temporelles. L'historien considere
I'enchevetrement de « prisons de longue duree » (Fernand Braudel),
de « resistances au changement » (Ernest Labrousse), d'« histoire
immobile » (Emmanuel Le Roy Ladurie), et de temps mobile des elites,
de temps court, de «retour de 1'evEnement » (Pierre Nora). La
temporalitC differentielle des Anna/es s'oppose ä 1'homogeneite de la
temporalitC continuiste de l'historiographie allemande du xlx' siècle, au
present Eternel d'un Ranke ou au progres de Droysen et Lamprecht.

Le concept de « situation »‚ insistant sur 1'organisation relation-
nelle des donnEes, sous-tendait la Gesamte Geschichtswissenschaft de
Lamprecht. Il se poursuit dans la « structure ». Or cc terme, emprunte

58. R. CHARTIER, « Histoire serielle », in J. LE Go>:e, R. CHARTIER, J. REVEL, dir.,
op. cit. supra n. 56, p. 508.

59. Ainsi dans l'histoire sociale.
60. J. LE Gorr, « Presentation », in J. LE GoFe, R. CHARTIER, J. REVEL, dir., op cit.

supra n. 56, p. 16.
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aux economistes, est employe d'une facon particuli6re dans la tradition
francaise. La structure est bien une coherence — elle insiste sur les
interactions au sein d'un ensemble donnC —, mais elle est surtout un
phCnombne temporel, de longue duree, une permanence, une stabilitC :
alors que les historiens du xix' sibcle empruntent le langage philo-
sophique et parlent de necessite face ä la liberte, ne suggCrent-ils pas cette
meme stabilitC ?

II convient de mesurer ce que cela signifie pour l'histoire : avoir un
passe ä vocation totalisante.

Catherine DEVULDER,
Professeur agrdge d'histoire
Lycee de Rueil-Malmaison.


