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Le second probleme est d'un autre ordre. Davidson manifeste une preference
marquee pour les theories modestes, les positions affaiblies. Mais que faut-il penser
d'une theorie du langage qui, tout en reconnaissant la nature intentionnelle des
langues, choisit de s'en tenir au point de vue de l'extension, ou d'une theorie de
l'esprit qui admet d'emblee n'avoir « pas reussi a saisir notre concept intuitif de
mental » (p. 283)? Certes la necessite est mere de I'invention, et Davidson exploite
avec une rare ingeniosite les maigres ressources qu'il s'autorise autiliser. Certains
mettront egalement ason credit l'honnetete et la modestie intellectuelles qui font
qu'il est Ie premier a signaler les limites ou les insuffisances de ses theories.
D'autres, en revanche, s'etonneront que tant d'espoirs aient ete mis dans des propo
sitions qui semblaient se condarnner par avance al'echec et demanderont de ne pas
prendre pour acquis que la politique des demi-mesures soit la mieux a meme de
nous rapprocher de la verite. Heureusement, il n'est pas necessaire d'etre d'accord
avec toutes les theses defendues par I'auteur, ni d'etre victime d'americanomanie,
pour reconnaitre qu'il s'agit d'une contribution de premier plan. Ce n'est pas
d'aujourd'hui que la philosophie s'interroge sur la causalite ou sur les rapports de
l'ame et du corps, et l'on aimerait lire plus souvent des ouvrages de cette qualite.
Pascal Engel a joint une presentation, qui permet au lecteur de s'orienter dans les
essais qui la suivent et donne un apercu des nombreux debats qu'ils ont suscites, La
traduction aurait gagne aetre faite avec plus de soin et il faut trop souvent pour
comprendre se rapporter a I'original. En depit de ces negligences, auxquelles il
n'aurait pas ete difficile de remedier, Ie public francophone saura gre au traducteur
de lui avoir permis de juger sur piece de l'ceuvre d'un des plus en vue parmi les phi
losophes du Nouveau Monde.

Michel BOURDEAU

CULTURES ET HISTOIRE

La Romedes premiers siecles. Legende et histoire. Actes de la table ronde en l'hon
neur de Massimo PALLOTIINO, Paris, 3-4 mai 1990. Florence, Leo S. Olschki,
1992. 19 x 27,5, VII-270 p., index, pI. [« Istituto nazionale di studi etruschi e
italici. Studi etruschi », 24).

C'est un bel hommage que la Section francaise de l'Institut national d'etudes
etrusques et italiques a rendu ason president Massimo Pallottino en organisant, en
liaison avec Ie Laboratoire d'archeologie de l'Ecole normale superieure et l'Equipe
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« Recherches etrusco-italiques » du CNRS, une table ronde aParis, les 3 et 4 mai
1990. Les actes donnent aux lecteurs la possibilite de disposer, dans un merne
volume, d'un ensemble de travaux qui temoignent de la vitalite des recherches
actuelles sur la Rome des premiers siecles, Cette histoire des origines est saisie ici
au cceurdes rapports entre legende et histoire. Objets, dans Ie passe, de controverses
virulentes, ils sont etudies, dans cet ouvrage, par des approches nouvelles et fruc
tueuses qui enrichissent les connaissances sur ces ages obscurs et nourrissent la
reflexion sur l' elaboration, par les Romains, de leur histoire ainsi que sur nos
propres pratiques historiques.

Quelques themes majeurs se degagent de I'ensemble des communications qui
touchent ala fois aux problemes methodologiques, historiques, ideologiques et his
toriographiques.

C' est, en effet, aun ensemble de reflexions methodologiques que nous convient,
en premier lieu, plusieurs auteurs; tous, s' interrogeant sur I'apport des sciences dites
auxiliaires, incitent les chercheurs aune grande prudence. II en est ainsi de I'archeo
logie a laquelle il est fait frequemment appel, a juste titre, mais quelquefois de
maniere peut-etre abusive, pour confirmer les recits de I'annalistique. On peut se
demander si cette preoccupation de chercher dans l'archeologie une justification de
la tradition litteraire n'interdit pas une approche plus libre et done plus fructueuse de
la documentation archeologique. Les donnees de l'epigraphie et de I'onomastique
paraissent plus directement utilisables. On sait I'importance - meme si certains
points restent encore obscurs - des inscriptions de la tombe Francois de Yuki,
pour la comprehension de la geste de Servius Tullius. L'inscription, recemment etu
diee, sur un vase du musee du Louvre, faisant connaitre un Laucies Mezenties, est
elle aussi d'un grand interet puisqu'elle rend vraisemblable I'existence du roi de
Caere ; il en est de meme pour celles d' Avile Vipiennas gravees sur deux coupes,
I'une du vr" siecle, connue par les fouilles du sanctuaire de Portinaccio aVeies et
I'autre, d'origine inconnue, qui date du milieu du v"siecle et qui se trouve au musee
Rodin aParis. II est vraisemblable qu'il s'agit de cet Aulus Vibenna, compagnon du
Macstrna de la tombe Francois, Mais, comme Ie note, sur un plan plus general, Mas
simo Pallottino, il importe de distinguer clairement et de rnaniere rigoureuse ce qui
est de I'ordre du veritable et de I'ordre du vraisemblable. C'est ace prix que l'his
toire de Rome archaique continuera aprogresser. C'est du reste ce dont temoignent
les etudes qui, dans ces actes, proposent des lectures nouvelles ou renouvelees de
certains passages de I'annalistique.

Qu'il s'agisse d'analyser des recits ou certaines pratiques politiques (distribution
du butin, debar sur Ie triomphe des tribuns militaires, etc.), c'est la merne methode
qui est mise en ceuvre par les chercheurs; tous s' efforcent de saisir, dans les
moindres details, les evenements ou les donnees rapportees par la tradition litteraire
afin d'en degager Ie sens au plus pres de ce que l'on connait des pratiques sociales,
religieuses et juridiques de ce monde si lointain et, abien des egards, si etranger au
notre. Ainsi, au vu de la pratique etrusque des hostiae animales et en liaison avec Ie
modele que semble constituer Ie sacrifice des prisonniers troyens offert par Achille
pour les manes de Patrocle, une analyse nouvelle est donnee du massacre, en 358,
des trois cent sept captifs romains de Tarquinia; cet evenement, rapporte par Tite
Live (VII, 15, 9-10), peut etre compris comme un sacrifice - assurernent excep
tionnel - qui devait permettre aux defunts de connaitre une veritable divinisation.
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Ce sont aussi a des sacrifices, mais alors expiatoireset propritiatoires, que repondent
apparemment les morts volontaires de Lucrece et d'Horatius Cocles, En revanche, il
semble bien que l'on soit en presence de la transformation d'un rite obscur italico
etrusqueavec le celebreepisode de l'enlevementdes Sabines : l' etude des scenes de
rapt, nombreuses dans I'iconographie etrusque, et tout particulierement sur les
reliefs de Chiusi, incite a penser que c'est entre la fin du vI" siecle et le milieu du
v"siecle que ce rite, lie aux jeux equestres et athletiques, est devenu un recit etiolo
gique sur les debuts de Rome. Cela dit, l'importance des jeux etrusques pour l'his
toire de Rome est ici saisie par I'analyse de l'aurige de Ratumenna: si I'aventure de
l'aurige de Veies, emporte par ses chevaux et renverseaux portesde Rome est sym
bolique, celIe de la gens Ratumenna s'enracine bien dans I'histoire de Rome.

La place et la fonction des primordia romana dans I'elaboration de I'histoire
meme de Rome et dans le developpement de l'ideologie du pouvoir constituent un
theme egalement important. II ne parait pas douteuxque les imperatores, des Sylla,
et peut-etre meme des Marius, aient utilise, pour renforcer leur pouvoir, !'image de
Servius Tullius; l'integration du modele servien sera tres habilement operee par
Auguste. A l'epoque des Julio-Claudiens, sous d'autres formes, la fonction ideolo
gique de Servius Tullius est aussi perceptible que la place donnee a I'Etrurie dans
I'histoire de Rome. Acet egard, le bas relief des populi etrusci, degage a Cerveteri
au XIX· siecle, apporte un temoignage du plus grand interet sur les rapports entre
I'histoire et la politique. Le reexamendu dossier permetde suggerer,comme le pen
sait deja au siecle dernier Canina, que ces reliefs, representant de maniere syrnbo
lique certains peuples etrusques, decoraient Ie trone qui, concu pour recevoir les
« insignia imperii», pouvait renvoyer a la proedrie des jeux et avoir sa place dans
un Augusteum a Cerveteri.

Enfin, Ie dernier theme qui se degage des actes de ce colloque est celui de l'his
toire de la legende, Comments'est constitueecette legende? Quelleen est la dimen
sion philosophique? Comment s'est etablie la chronologie? Autant de questions
auxquelles repondent d'importantes analyses qui associent preoccupations historio
graphiques et reflexions philosophiques.

La diversite des themes abordes, la finesse des analyses, la richesse de la docu
mentation et la pertinencedes hypotheses proposeesconduisenta porter une grande
attention a cet ouvrage stimulantpour la pensee, agreable a lire, a cette reserve pres
qu'un nombre considerable de coquillesont echappea I'examen des correcteurs.On
le regrettera s'agissant d'un ouvrage de cette qualite,

Claire FEUVRIER PREVOTAT

Le Sabbat des sorciers en Europe (XV-XVII!steele). Colloque international ENS
Fontenay-Saint-Cloud, 4-7 nov. 1992, textes reunispar NicoleJACQUES-CHAQVIN,
Maxime PRE-AVD. Grenoble, Jerome Millon, 1993. 16 x 24, 439 p.

Les sorcieres et sorciers ont donne lieu, ces dernieres annees, a une production
historique abondante renouvelant Ie champ des recherches sur la sorcellerie euro-
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peenne. Le colloque consacre au sabbat par I'ENS de Fontenay-Saint-Cloud s'ins
crit dans cette direction. Un de ses interets est de se consacrer aI'unique theme du
sabbat, ce qui Ie distingue des publications recentes tournees vers la repression de la
sorcellerie europeenne ', Le theme s'inspire du dernier ouvrage paru en France de
Carlo Ginsburg, 1£ Sabbat des sorcieres (1992), auteur de I'intervention qui inau
gure la premiere partie du colloque. Celle-ci est consacree aux sources et a leur
interpretation. Le sabbat peut etre vu comme un stereotype culturel ancien. Afin de
mieux comprendre les origines culturelles du sabbat, Carlo Ginsburg propose que
les historiens adoptent un regard plus anthropologique. Cela permettrait de depasser
la question, reprise dans de nombreuses communications du colloque, de savoir si Ie
sabbat est une creation des elites cultivees et si elle est differente de celle du peuple.
Un fond commun est peut-etre present. On peut discerner, par exemple, des traces
de vol chamanique dans l'envol des sorcieres vers Ie sabbat et des rites prechretiens
dans Ie Blakulla scandinave ou dans Ie sabbat aragonais. Le sabbat peut aussi don
ner lieu aune interpretation politique. Une seule communication choisit d'aborder la
representation politique du sabbat atravers la litterature du xvn"siecle. Le sabbat est
alors considere « comme une allegorie de l'impensable qui se profile avec la nou
velle institution de l'Etat et Ie nouvel individualisme sur lequel il s'appuiera »
(H. Merlin).

La diversite des pratiques du sabbat fait l'objet de la seconde partie du colloque.
Le champ d' etude des differentes communications est avant tout europeen, malgre
une intervention sur les Etats-Unis et une autre sur l' Amerique latine. II permet
d' ouvrir I' information historique vers des contrees peu connues des Europeens de
l'ouest, tels les Pays baltes, l'Europe centrale ou Ie Bresil. Les communications
portent a la fois sur la repression du sabbat et sur son deroulement, Les sabbats
europeens presentent des elements fondamentaux communs. Les sorciers et sor
cieres s'envolent vers un lieu de reunion ou ils rendent un culte au diable. Des
variantes s'imposent cependant selon les regions. Aux Canaries, par exemple, au
large de I'Afrique, il n'est pas rare de voir Ie diable se transformer en chameau pour
emporter ses serviteurs vers Ie lieu du sabbat. En Suede, Blakulla, la colline bleue,
est Ie lieu national de reunion des sorciers. II montre une image double: il est
l'Enfer et Ie Paradis ala fois, ou les anges surveillent les enfants pour les empecher
de servir Ie diable.

La demiere partie du colloque est consacree aI'image du sabbat. L'originalite et
l'interet de certaines communications resident dans Ie fait qu'elles delaissent les
documents issus des proces pour sorcellerie (interrogatoires des accuses, des
temoins et des accusateurs) et les recits de sabbat des dernonologues, traditionnels
champs de recherche des historiens. Elles etudient, en revanche, l'image de celui-ci
a travers les documents iconographiques, longtemps negliges pour connaitre la
representation du sabbat a l'epoque moderne. L'utilisation de cadavres humains a
des fins malefiques, par exemple, est un theme de predilection de I' iconographie au

2. Nous pensons aI'ouvrage de B. P. LEVACK, La Grande Chasse aux sorcieres en Europe
aux debuts des temps modemes, Paris, Champ Vallon, 1991, auque1 repond ce1ui de
R. MUCHEMBLED, Le Roi et fa Sorciere. L'Europe des biichers, XV-XVllt siecle, Paris, Desclee,
1993.
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xvr siecle, Jambes, saucisses phalliques et cranes mijotent dans les chaudrons des
sorcieres. II s'agit d'une allusion ala sorcellerie comme moyen de s'approprier du
pouvoir, en I'occurrence celui des hommes. L'adjonction de Saturne dans les scenes
de sorcellerie liees au cannibalisme fait des sorcieres les exemples vivants du pou
voir destructeur du desir sexuel. Les peintres hollandais du XVIl

e siecle donnent du
sabbat une image differente de celle qu'on rencontre dans les manuels de demonolo
gie et les proces. En etudiant les scenes de sabbat dans une comparaison avec les
codes picturaux d'autres scenes de genre, M. Lowenstein observe que I'image des
sorcieres est ambivalente. Les sorcieres, participantes actives du sabbat, ne sont pas
seulement diaboliques. Elles personnifient aussi les peches mortels que sont l'ava
rice et la luxure. La presence de sorcieres agees aux cotes des jeunes dans Ie sabbat
souligne en outre I'aspect transitoire de la vie terrestre, un peu sur Ie modele des
natures mortes ou des vanites,

Une remarque vient cependant a l'esprit a la lecture des communications de ce
colloque. Elle concerne la place du sabbat dans la repression de la sorcellerie abor
dee brievement par quelques auteurs. Beaucoup se basent sur les archives judiciaires
de l'epoque moderne pour analyser Ie sabbat. Or celui-ci n'a pas toujours interesse
les juges. En Allemagne, il faut attendre Ie XVIl

e siecle pour que les juges se soucient
veritablement des reunions nocturnes. Au moment ou la chasse aux sorcieres se fait
plus intense, les questions se font plus precises sur Ie sabbat. Cependant, les juges
s'interessent plus aux aspects seculiers des assemblees de sorciers (denonciation des
complices de la conspiration) qu'a ses composantes theologiques. Les juges restent
encore sceptiques vis-a-vis du sabbat. En France, Ie seul aveu du sabbat, preuve juri
dique de culpabilite de I' accuse, ne suffit pas pour faire condamner a mort par Ie
parlement de Paris, qui finit d'ailleurs par «rlecriminaliser r la sorcellerie au
XVIl

e siecle, Apartir de 1625, il cesse de condamner les sorciers a mort apres avoir
qualifie Ie sabbat d'illusion. En Espagne, c'est aussi au debut du XVIl

e siecle qu'un
debat embrase les defenseurs de la realite du sabbat et les adversaires de cette idee,
qui invoquent depuis Ie siecle precedent une explication medicale au sabbat, provo
que, disent-ils, par des substances narcotiques. Le sabbat ne serait qu'un reve. Ce
debar entraine une reforme de la pratique inquisitoriale de la sorcellerie qui devra
reposer dorenavant sur des preuves et non sur la simple presomption pour condam
ner les sorciers. C'est en comparaison avec l'epoque moderne que la communication
de S. Mulher, traitant de la psychotherapie arnericaine au xx' siecle, prend tout son
interet. Aux Etats-Unis, Ie sabbat est aujourd'hui en voie de criminalisation. Sous la
pression fort mediatique de psychotherapeutes specialises dans les cas de malades a
personnalites multiples qui declarent des pratiques demoniaques, certains Btats
(Idaho, Illinois, 1993) viennent de legiferer que la participation a un sabbat est un
delit criminel. Les « psycho-demonologues » sont en effet persuades que Ie sabbat
est un evenement reel ou une realite virtuelle. Aussi se met en branle une veritable
inquisition, qui se traduit par une vague de proces et un climat de panique a l'egard
des satanistes qui ne manquent pas de nous rappeler celie que connut l'Europe a
l'epoque moderne. Le sabbat des sorciers reste done un sujet d'actualite,

Isabelle PARESYS



552 REVUE DE SYNTHESE: 4' S. W' 3-4, JUILLET-DECEMBRE 1996

Pierre RAGON, Les Amours indiennes ou l'lmaginaire du conquistador. Pref. Serge
GRUZINSKI. Paris, Armand Colin, 1992. 15,5 x 24, 274 p., bibliogr., index.

La decouverte du Nouveau Monde a suscite chez les Espagnols du xvr siecle une
proliferation d' ecrits dont les historiens n' ont pas encore exploite toute la richesse.
Pierre Ragon nous offre un exemple de relecture de ces textes par ailleurs connus. A
partir de chroniques portant sur la zone caraibe et meso-americaine, il a suivi l'evo
lution du regard que les conquerants ont porte sur la sexualite indigene. Qu'on ne se
meprenne pas. L'auteur nous rappelle, avec bon sens, que ces textes nous en
apprennent davantage sur les fantasmes et les tabous sexuels des Espagnols que sur
Ie comportement des Indiens. II s' agit done de comprendre les raisons pour les
quelles la perception des Espagnols fut deformee ace point.

Car, dans un premier temps, les Arnerindiens furent accuses d'etre des homo
sexuels, ce qui peut paraitre etrange, dans la mesure ou, mis apart quelques cas de
transvestisme avere dans la region du Darien et quelques statuettes a la facture
ambigue, rien ne predisposait acroire que I'homosexualite masculine -la seule qui
comptat vraiment acette epoque - ait ete repandue dans les societes indiennes.
Bien au contraire, mais tous les chroniqueurs lares, a la suite d'Oviedo, ne se
generent pas pour colporter ce lieu commun. Puisque les Mexicains etaient des ido
latres et des anthropophages, ils devaient etre aussi des sodomites. D'ailleurs, com
ment expliquer l' effondrement brutal de leur brillante civilisation devant une poi
gnee d'Europeens audacieux, si ce n'est a la lumiere de la disparition subite de
Sodome et Gomorrhe, perdues par leurs turpitudes. Le mythe de l'Indien sodomite
avait un autre avantage. Il legitimait Ie coup de main de Cortez et les conquetes ulte
rieures. II fallut attendre la seconde moitie du xvr' siecle pour que les missionnaires
retablissent la verite.

Si les conquerants virent une utilite a faire passer les Indiens pour des homo
sexuels, Ie mythe des Amazones repondit a un autre usage. Tous les decouvreurs
perris d' Antiquite et de romans de chevalerie ont entendu parler de ces femmes
farouches et castratrices, tous les guerriers sevres de femmes ont reve de les affron
ter et de les posseder, mais aucun ne les a jamais rencontrees. Les Amazones ont
cela de particulier que, vivant ala limite du monde habite, elles reculent avec la
frontiere et demeurent insaisissables. ElIes furent localisees successivement dans les
Caraibes, dans la region du Panuco au nord-est du Mexique, en pays tarasque, enfin
en Basse-Califomie et dans Ie Sinaloa. Dans l'imaginaire du conquistador, la quete
de l' or et la quete de l' Amazone sont etroitement associees, et Ie mythe des Ama
zones s'evanouit naturellement avec la saisie des territoires et des richesses.

Le theme de l'Indien lubrique connut, par contre, moins de succes, II s'est deve
loppe des les premiers temps de la Conquete en se nourrissant d'observations
concretes - la polygamie des elites, la beaute des femmes et leur naturelle nudite
- mais aussi de fantasmes comme les cases sans portes qui firent croire ala pro
miscuite sexuelle. Mais tres rapidement, Ie jugement se retouma : de lubriques, les
Indiens devinrent des flegmatiques. C'est que les Europeens appliquerent ici la
grille de lecture de leurs savoirs rnedicaux puises ala tradition de Galien et d'Hip
pocrate. La theorie des humeurs se deploya dans toute sa logique. Tant qu'ils etaient
lubriques, les Indiens passaient pour avoir un temperament chaud et sanguin. II fal-
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lait convenir qu'ils etaient des hommes, et de bons combattants, qui plus est. En
devenant flegmatiques, ils glissaient du cote du froid et de l'humide, done des
femmes. Tous ces systemes de classification avaient aussi leur utilite. Flegmatiques
et done paresseux, les Indiens justifiaient leur soumission aux yeux des colons.

La sexualite indigene ne fut done qu'un pretexte saisi par les Europeens du
xvr siecle pour rendre plus lisibles les immensites amerindiennes qu'ils etaient en
train d'assimiler. Ce voyage atravers I'imaginaire sexuel du conquistador espagnol
revele, en fait, les traits les plus profondement enfouis de la culture occidentale. II
est mene par I'auteur avec beaucoup de finesse et d'erudition, Le ton est toujours
juste, la connaissance des sources parfaite et l'interpretation pertinente. Dans la
masse des publications liees au cinquieme centenaire, c'est un ouvrage arecomman
der, agreable a lire, ce qui ne gate rien.

Jean-Michel SALLMANN

Wolfgang KAISER, Marseille au temps des troubles. 1559-1596: morphologie
sociale et luttes de factions. Trad. de l'allemand Florence CHADC Paris, Ecole
des hautes etudes en sciences sociales, 1992. 15 x 23, 412 p. (« Recherches
d'histoire et de sciences sociales », 52).

Au temps des troubles de religion, les luttes de factions aboutirent, aMarseille,
une ville de 35 000 habitants environ, al'instauration d'une «dictature populaire » :
sous I'autorite de Charles de Casaulx, la cite phoceenne devint, pendant cinq ans, de
1592 a1596, une « republique », quasiment autonome, au sein de la Ligue catho
lique. Cette reussite provisoire demontre la force conservee de la notion medievale
de la « bonne ville », fiere de son independance et de ses libertes.

L'etude de Wolfgang Kaiser, qui s'inscrit dans Ie cadre des enquetes menees par
Robert Descimon, s'attache acomprendre et aexpliquer cette aventure urbaine hors
du commun. Une attention scrupuleuse est portee a la morphologie sociale, aux
mecanismes de la vie politique, aux formes de la sensibilite religieuse : bastion du
catholicisme, Marseille fut Ie siege d'un extraordinaire essor des compagnies de
penitents qui constituerent, acote des divisions territoriales de la cite, les noyaux de
l'organisation ligueuse quand la ville se separa du pouvoir royal en 1589. La
reconstitution du reseau tres complexe des relations economiques, familiales et reli
gieuses a permis de reperer les contours des factions (Marseille est dominee par des
groupes familiaux entrecroises) et leurs objectifs politiques. Ainsi, au-dela de son
discours politique et religieux, la «dictature» de Charles de Casaulx s'est voulue
l'expression d'une protestation sociale dirigee contre la monopolisation du consulat,
des offices municipaux et des affermages des gabelles par la grande aristocratie
marchande. En effet, une forte proportion de boutiquiers, de marchands, d'artisans
et de paysans investirent Ie Conseil de ville pendant la domination de Charles de
Casaulx: «Le bouleversement des relations de pouvoir apparait comme une
revanche de la terre sur la mer, du commerce local sur le grand negoce, de "l'autre"
Marseille - Cavaillon, Ie terroir - sur le port» (p. 315-316); «La faction de
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Casaulx peut etre consideree comme I'expression d'une "bourgeoisie seconde"
(Henri Drouot) avec une coloration marseillaise specifique, qui se dresse contre les
tendances de I'aristocratie marchande ase couper de l'ensemble de la cornmunaute
de bourgeois» (p.341).

Les sources de l'enquete sont nombreuses. On retiendra, notamment, Ie traitement
des sources fiscales, Ie plus souvent lacunaires (1'« estime » de 1595, par exemple,
un imp6t general que decida de lever Charles de Casaulx) : il a permis de visualiser,
avec une certaine precision, la repartition des biens, l'etat des fortunes, les opposi
tions sociales, a partir d'un corpus de 2631 personnes (soit environ 10 % de la
population marseillaise). Une etude des mariages a aussi ete menee apartir des Insi
nuations en La Senechaussee. Autorisant une analyse du « marche matrimonial» a
Marseille, il met en valeur l'importance toute particuliere de I'endogamie : 65,2 %
des gentilhommes et ecuyers mariaient leurs filles aI'un d'entre eux, 60 % des mar
chands et des bourgeois agissaient de meme, comme 69,6 % des revendeurs et des
artisans. Et Ie lecteur appreciera I'attention portee aux itineraires sociaux, reconsti
tues avec soin, comme celui de Maurice Sauron qui illustre bien la mobilite permise
par les activites d'echange et de commerce. En 1547, ce demier entrait chez Jean
Jourdan, Leonard Corbiere et c-, comme apprenti dans « I'art de la draperie ». Trois
ans plus tard, il apparait dans les archives comme « marchand ». Huit ans apres, il
est designe comme « noble ecuyer », un terme qui signifiait qu'il avait abandonne Ie
tiers et qu'il venait d'acceder juridiquement au rang le plus bas de la noblesse. En
1570, Maurice Sauron etait deuxieme consul de Marseille, et il finit sa carriere dans
I'office de consul francais a Alger apres avoir ete «capitaine entretenu par sa
majeste en ses mers de Ponent et Levant [...J lieutenant de galere »,

On mesurera, avec ces quelques exemples, la richesse et I' interet de cette etude. II
est dommage qu'elle soit alteree par une ecriture difficile, une dilution des idees
centrales dans de longs developpements et digressions qui font trop souvent perdre
les fils de I'analyse.

Joel CORNEITE

Alain CROIX, L'Age d'or de La Bretagne: 1532-1675. Rennes, Ouest-France, 1993.
14 x 21,569 p., bibliogr., index, cartes (« Histoire de la Bretagne »).

La parution de ce gros ouvrage d' Alain Croix est un evenernent important car il
represente la synthese la plus complete des travaux qui ont ete menes depuis quel
que vingt ans sur de nombreux aspects de l'histoire bretonne. Ces recherches, qui
avaient besoin d' etre confrontees et rassemblees dans une collection d' acces
commode, permettent dorenavant d'envisager une «histoire totale » - politique,
econornique, demographique, sociale, religieuse, culturelle - a laquelle A. Croix
s'est livre avec bonheur.

En evoquant dans son titre un « age d'or . breton qui couvre une bonne moitie de
l'epoque modeme, l'auteur ne cherche pas aretrouver les indices disparus d'une
certaine forme d'autonomie provinciale. En effet, la date de 1532, qui est celie de
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I'union officielle realisee entre le duche et le royaume, est beaucoup plus qu'un
symbole. Cette etape, preparee de longue date, s'effectue en douceur et les notables
bretons, qui continuent as'exprimer dans le cadre des etats provinciaux, se coulent
sans amertume dans les institutions royales. Sans doute sont-ils particulierement
attentifs ala defense de leurs privileges, mais il ne s'agit pas ici d'une specificite
bretonne, car it l' epoque moderne, tous les corps du royaume, toutes les villes,
toutes les provinces tiennent au maintien de leurs particularites. Inversement, le but
du roi de France n'est pas veritablement la «centralisation» puisqu'il n'y enverra
un intendant qu'en 1689. Il cherche davantage it trouver des relais efficaces dans le
pays, par exemple en nommant des eveques devoues. Cette integration politique de
la Bretagne dans le royaume s'effectue si bien qu'au cours de la premiere moitie du
XVIl

e siecle, les revoltes restent assez rares, beaucoup plus rares que dans d'autres
regions de l'ouest francais -la Normandie ou la Guyenne par exemple. «Se soule
ver contre le roi? Mais ou est-il en Bretagne, ou les etats servent d'ecran, en matiere
fiscale notamment? Se soulever contre les collecteurs d'impots ? Mais en Bretagne,
l'impot direct est leger.. » A cet egard, A. Croix note que les fameuses revoltes de
1675, qui ont compte parmi les principaux soulevements du regne personnel de
Louis XIV, semblent avoir eclate comme un veritable coup de tonnerre dans un ciel
serein. Elle peuvent peut-etre s'expliquer par les mutations de la pratique du pouvoir
central au temps du Roi-Soleil, mais A. Croix prefere privilegier une autre piste :
pour lui, ces revoltes expriment davantage une rupture dans l' equilibre socio
economique de la province, la fin d'une longue periode de prosperite dont son
ouvrage tente de restituer les mecanismes.

En effet, la Bretagne du xvr siecle et de la premiere moitie du XVIl
e apparait,

selon ses propres termes, comme un « pays de Cocagne », du moins par rapport it
d'autres regions, nettement plus defavorisees par la conjoncture. Par exemple, sur le
plan demographique, il decrit la belle croissance de la population bretonne, dont la
vigueur tranche nettement avec le reste du pays: au debut des annees 1660, la Bre
tagne compte pres de deux millions d'habitants, soit 10 % du peuplement total du
royaume. Certes, douze grandes crises affectent la population de vastes contrees
entre 1532 et 1675 - avec une periode extremernent dure ala fin du xvr siecle :
1583-1584, 1591-1592, 1597-1598. Mais en meme temps, elles ne sont pas assez
severes pour entraver en profondeur cet essor. Le climat, assez doux, y est peut-etre
pour quelque chose: « [ ...] une douzaine d'hivers rigoureux entre 1480 et 1540,
autant dans les soixante annees suivantes, et quatorze dans les soixante premieres
annees du XVIl

e siecle, » Mais pour A. Croix, la clef essentielle du dynamisme demo
graphique breton reside plutot dans la precocite de rage au mariage, car les jeunes
filles bretonnes se marient en moyenne deux ans plus tot que dans la plupart des
autres regions. Leur periode de fecondite est done plus longue, et leur descendance
plus nombreuse.

Sur bien d'autres points, la societe bretonne tranche nettement avec le reste du
royaume, et surtout avec les regions de grande cerealiculture, Par exemple, meme si
l'auteur note avec regret que la paysannerie bretonne reste encore trop mal connue
faute de recherches systematiques, il en parle neanmoins avec suffisamment de
finesse pour qu'il soit possible de bien saisir toute l'originalite du « modele» rural
breton. C'est ainsi qu'il insiste tout particulierernent sur I'importance de la polyacti
vite, avec des figures pittoresques de paysans « pluriactifs », comme ce Jean Braire,
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du village de Clis, qui possede au milieu du XVII
e siecle quelques betes et un peu de

vigne, recolte et commercialise du sel, detient le materiel necessaire au filage, et
investit dans un pressoir avant d'ouvrir un cabaret... La polyactivite bretonne est
certainement une reponse adaptee aux handicaps naturels de certains terroirs, mais
elle semble aussi etre l'une des clefs de la prosperite, puisqu'elle permet de repartir
les risques inherents it la production agricole en attenuant les effets des mauvaises
recoltes.

Dans Ie domaine religieux, l'identite de la Bretagne est tout aussi frappante. Les
proces de sorcellerie, par exemple, sont restes tres rares. Pourtant, on en connaitIa
chronologie impitoyable et la diffusion massive dans d'autres regions de France,
mais la Bretagne s'est largementtenue it l'ecart de ce phenomene. De meme, le pro
testantisme n'a pas reussi it s'implanter durablementet massivement. Les theses de
Luther, puis celles de Calvin n'ont meme pas provoque de grosses manifestations
d'hostilite dans la population: elles se sont plutot heurtees it une sourde indif
ference, comme si elles etaient inadaptees it la culture bretonne, comme si elles
etaient incapables de venir s'y greffer. Pour A. Croix, les explications de cette
impermeabilite bretonne au protestantisme sont it la fois sociales et mentales, car
non seulement la Reforme ne parvient pas it conquerir une partie notable du clerge,
mais elle porte aussi en elle-meme une tentative d'acculturation qui heurte de front
une culture de la fete et de la mort profondementenracinee depuis des siecles dans
les couches populaires.

A. Croix s' est attache it construire une solide histoire culturelle de la societe bre
tonne, dans laquelle il est it present possible de glaner les informations les plus
variees sur les sujets les plus divers: les superstitions des villes et des campagnes,
les rites de la naissance, du mariage ou de la mort, les attitudes face au clerge, le
logement, l'habillement, les lectures, les langages ou la nourriture. II nous offre
ainsi des pages fascinantes, d'une grande originalite, dans lesquelles il evoque par
exemple, avec une certaine gourmandise, une « culture» ou une « civilisation» du
beurre... Cet ouvrage foisonnant est done destine it servir de reference, car non seu
lement il fera date dans la productiondes ouvragesconsacres it la Bretagne, mais il
deviendra aussi, sans aucun doute, un modele qui ne manquerapas d'etre imite par
les auteurs qui tenteront it leur tour d'ecrire l'histoire d'une province.

Laurent BOURQUIN

Peter BURKE, Venise et Amsterdam. Etudedes elitesurbaines au XVI! siecle. Trad. de
l' anglais par Odile BERNEZ. Brionne,Gerard Monfort, 1992. 17 x 24, 133p., ill.,
bibliogr., index (« Imago mundi »).

Comme son titre l'indique, cet ouvrage propose une etude comparee des elites
urbaines de Venise et d'Amsterdam au XVII

e siecle, plus precisement de 1580 it
1720.S'appuyant sur des suggestions methodologiques fournies par les sociologues,
tout particulierementpar Vilfredo Pareto, P. Burke raisonne it partir de 563 indivi
dus - 244 Venitiens et 319 Amstellodamois. Cette population recouvre les deux
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elites urbaines, ici definies suivant trois criteres : un statut social eleve, un pouvoir
important et une richesse considerable. Dans son souci de parvenir a « une histoire
totale» de ces elites, l'auteur soumet ce groupe a huit questions qui constituent
autant de chapitres dont on soulignera au passage la clarte et la concision.

L'etude de la structure de ces deux « patriciats » revele une difference majeure
entre une societe d'ordres a Venise et une societe de classes a Amsterdam. Dans la
premiere ville, il existe un groupe etroiternent (et juridiquement) defini, la noblesse,
avec a l'interieur un groupe plus lache qui exerce la realite du pouvoir; dans la
seconde, il y a un groupe plus lache et plus ouvert susceptible de gouvemer, les
citoyens, avec en son sein un groupe plus ferme qui exerce la realite du pouvoir.
L'ascension sociale, on I'aura compris, est plus difficile a Venise qu'a Amsterdam.
L'organisation familiale differe : a Venise, la forme dorninante est la famille elargie,
a Amsterdam, la famille nucleaire ; les consequences sont claires : dans Ie premier
cas, les strategies se fondent sur Ie groupe, dans Ie second, la reussite est avant tout
individuelle. Les fonctions politiques exercees par ces deux elites confirment que
Venise etait une societe plus structuree et Amsterdam une societe plus ouverte.

Si les fondements economiques de ces deux elites reposent sur les memes piliers,
la terre, les proprietes urbaines, les biens mobiliers, Ie commerce, on constate de
notables differences quant a la distribution de la fortune et aux attitudes des
hommes. La terre constitua a Venise une part importante de la richesse et, si certains
eurent une politique active vis-a-vis de la propriete fonciere, beaucoup se compor
terent en rentiers : il est ainsi frappant de constater que ces nobles, qui ecrivirent
tant, ne donnerent aucun traite d' agronomie; quant a I'organisation des affaires, elle
demeura toujours farniliale : les Venitiens n'investirent jamais dans des societes par
actions. AAmsterdam, autour de 1700, Ie schema typique de la fortune etait Ie sui
vant : la moitie dans les obligations, environ 32 % en actions, 12 % en maisons et
6 % en terres. Pres de la moitie de l' elite semble avoir ete impliquee dans Ie com
merce et un tiers eut des liens avec les Compagnies des Indes occidentales et orien
tales. L'attitude dominante a Venise serait celie du rentier, a Amsterdam celie de
l'entrepreneur, avec, naturellement, des exceptions dans les deux cas.

Le mode de vie est nobiliaire a Venise oil I'on prise hautement des valeurs de fru
galite domestique, de serieux, de dignite, de gravite, de prudence; au fil du temps, et
surtout au XVIlI

e siecle, un genre de vie plus luxueux et moins solennel se fait jour.
Cet ideal personnel coexiste toujours avec Ie gout du faste officiel en I'honneur de la
famille ou de l'Etat. AAmsterdam, l'elite n'a point de genre de vie traditionnel
aussi conscient; toutefois, celui-ci acquit, au fil du temps, plus de grandeur comme
en temoigne Ie vetement : de la sobriete du noir, on passa a l'eclat des couleurs.

La formation de ces deux elites se ressent d'une organisation farniliale differente.
A Amsterdam, Ie jeune, eduque dans un foyer restreint, est plus pousse vers l' exte
rieur, vers la reussite individuelle qu'a Venise oil, eleve au sein d'un groupe familial
large, il est moins porte a en sortir. Precepteur, college et, eventuellement, universite
et voyage font dans les deux cas partie d'un meme cursus qui se completait par une
formation pratique dans les magistratures. On notera que l'universite hollandaise, en
particulier l' Athenaeum d' Amsterdam, procedait de facon plus pragmatique, comme
il ressort du celebre discours que l'un de ses professeurs, Barlaeus, prononca sur Ie
theme du mercator sapiens.
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Les interets intellectuels de ces deux elites divergent. AVenise, l'histoire domina,
aAmsterdam, ce furent les sciences naturelles; et la tendance al'innovation aurait
ete plus forte en Hollande. Quant aux attitudes religieuses, elles rnontreraient, dans
la Venise catholique et dans Amsterdam majoritairement calviniste, une certaine
convergence: dans les deux cas, coexistent, au sein de l' elite, un groupe de devots
et un groupe anticlerical.

Le mecenat est encore revelateur du comportement des deux patriciats. AVenise,
palais, tombeaux, facades de l'eglise du quartier, protection des lettres et des arts
ternoignent eloquemment d'un mecenat familial et d'un gout artistique personnel. A
Amsterdam, Ie mecenat demeura municipal et l'elite n'attacha pas aux palais ou aux
tombeaux de famille la meme importance symbolique qu'a Venise. Les gouts artis
tiques sont plus sobres aAmsterdam alors que l'ornement l'emporte aVenise.

Un demier chapitre envisage l'evolution de ces deux elites au cours des
annees 1580-1720; il conclut sur le passage, dans les deux cas, d'une attitude
d'entrepreneur acelie de rentier, autour de 1630 aVenise, vers 1700 aAmsterdam,
c'est-a-dire plus tard que l'on ne le dit habituellement.

Cet ouvrage, tel que nous l'avons presente dans ses grandes lignes, est precede
dans cette deuxieme edition, par une introduction, ou P. Burke precise son approche.
11 s'interroge notamment sur le peu d'echo que l'histoire comparative a remporte,
meme s'il entrevoit un changement encourageant. Par ailleurs, il avoue : « J'ecrirais
ce livre un peu differemment si je le commencais aujourd'hui [...] la difference
consisterait dans l'approfondissement de certaines approches que je n'ai fait
qu'esquisser en 1974, plutot que dans l'introduction de nouveaux developpe
ments. » Selon nous, cette «confession» explique, en partie, l'attention limitee que
l'histoire comparative a recueilli, en particulier quand elle confine al'inventaire de
problemes aussi nombreux que rapidement traites: de surcroit, une telle succession
rapide de questions, aspects et sous-aspects, illustres altemativement par l'un et
l'autre cas, rend la lecture quelque peu lassante. Peut-etre une telle histoire, dont
l'ouvrage meme de P. Burke souligne la valeur, serait-elle plus allechante si elle pri
vilegiait un petit nombre de questions, voire s'attachait aune seule. Mais on ne fera
pas « la fine bouche » devant un ouvrage qui a le rare mente, au-dela des informa
tions nombreuses qu'il apporte, de donner areflechir sur le metier d'historien,

Francoise WAQUET

Giovanni CIPRIANI, Gli obelischi egizi. Politica e cultura nella Roma barocca. Flo
rence, Leo S. Olschki, 1993. 17 x 24, 206 p., bibliogr., index, 44 fig. (<< Accade
mia toscana di scienze e lettere » "La Colombaria" », « Studi », CXXXI).

De Sixte Quint aAlexandre VII, les papes ont fait eriger des obelisques aRome.
Depuis lors, Rome ne se comprend pas sans ces signaux qui orientent le regard du
touriste. Indicateurs ou phares pour les pelerins des jubiles, ils representent aussi
une tentative de synthese de l' ensemble de la sagesse universelle par Rome et la
papaute, Derriere le gout pour ces monuments et l'egyptomanie qu'ils manifestent
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entre 1580 et 1680, il faut lire la faveur dont jouissait l'hermetisme. Comme son
maitre Pie V, Sixte Quint n'aimait pas particulierement I'Antiquite, mais il a fait
une exception pour l'Egypte antique, en choisissant d'articuler son celebre et
gigantesque projet d'urbanisme par des carrefours et des places soulignes par des
obelisques se renvoyant de l'une al'autre. Ce projet etonnant commenca aetre exe
cute des 1586, a grand renfort de publicite, par son architecte favori, Dominique
Fontana.

Ce faisant, Sixte Quint se montre ouvert a l'humanisme de la Renaissance, car
c'est Marsile Ficin et toute son ecole neoplatonicienne qui ant remis a I'honneur
I'idee que les obelisques contenaient la philosophie des Egyptiens et qu'Hermes
Trismegiste avait ete Ie premier sage et Ie premier legislateur de I'humanite, aI'age
de MOIse. Cette conception etait fortement representee dans la haute societe romaine
de la fin du xvr siecle et un homme aux antipodes de Pie V ou de Sixte Quint du
point de vue de la conception du pouvoir ou de l'Eglise comme Gabriel Paleotti,
cardinal-archeveque de Bologne et canoniste, la partageait totalement. L'elite
romaine etait done persuadee que la recuperation des obelisques de Rome aurait ala
fois une signification spirituelle et un interet scientifique, C'etait une facon de faire
de Rome la synthese de toute la sagesse antique, si chere aux savants du temps, avec
la volonte affichee d'en faire aussi Ie parangon de la sagesse universelle. C'est pour
quoi D. Fontana surmonta l'obelisque du Vatican des armes du pape et de la croix
du Christ.

Le mouvement n'allait pas s'arreter la. Tandis que les protestants, avec Isaac
Casaubon, mettaient en doute, des 1614, l'authenticite de cette sagesse pretendu
ment anterieure au christianisme, Campanella puis les jesuites, toujours avides de
synthese intellectuelle, en developpaient au contraire I'etude, afin de confondre les
heretiques sur leur terrain, celui de l'exaltation de l'Eglise primitive. Casaubon
venait trop tOt et deconsiderait trop vite un siecle d'hermetisme triomphant. Le
medecin anglais Robert Fludd, ancetre de 1aphilosophie des rose-croix, ou Ie jesuite
francais Nicolas Caussin, placaient au contraire l'hermetisme au cceur d'une pensee
adaptee au monde modeme autant qu'a l'apologetique pontificale.

Le plus important propagandiste en fut aRome Ie jesuite allemand Athanase Kir
cher, un erudit fascine par les secrets de I'univers, dont Ie travail sortit des presses
de la Propagande de la foi en 1636. II partait du principe que la langue copte conser
vait quelque chose de I'ancien egyptien et que, par consequent, Ie christianisme
s'enracinait en Egypte, II reaffirmait que les inscriptions des obelisques contenaient
toute la sagesse egyptienne. C'est sur ses indications que Le Bemin construisit Ie
socle universaliste de l'obelisque des Quatre fleuves de la place Navone, en l'hon
neur d'Innocent X. II posa ensuite l'obelisque de la Minerve sur un elephant, allego
rie de 1a sagesse antique dans Le Songe de Poliphile, manifestation de 1a sagesse
absolue d' Alexandre VII maintenant.

Pour Kircher, dont Ie succes alla grandissant au cours du XVII
e siecle, Hermes

Trismegiste etait Ie descendant de Cham, Ie premier theologien et Ie premier legisla
teur, Ie depositaire de la tradition antediluvienne et l'Egypte etait Ie berceau de la
sacralite et de la monarchie primordiales. Placer Rome sous Ie signe de cette
sagesse, recapitulee par Ie Christ, c'etait unir la Grece, l'Inde, la Chine, Ie Japon, Ie
Mexique, Ie Perou, II faut attendre la mort de Kircher, en 1680, pour que l'herme-
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tisme disparaisse peu a peu de la propagande romaine ordinaire comme fondement
de la sagesse universelle de Rome.

Les speculations savantes de l'hermetisme, reservees aux elites certes, mais aussi
outil pour penser l'unite du cosmos, doivent done etre associees a une entreprise
universaliste, qui vise a faire de Rome l'heritiere de la sagesse antique en meme
temps que la dispensatrice de toute sagesse. Ce sujet original et passionnant est
aborde avec clarte, Le lecteur etranger regrettera seulement l'absence de construc
tion du texte, qui l'oblige a glaner sa provende ici et lao Faute de conclusion, il est
contraint d'en faire lui-meme la synthese et de s'adapter a cette culture des debuts
de l'age modeme, etrange et sophistiquee, dont il faut une fois de plus remarquer le
succes dans la haute societe intellectuelle, sans pouvoir en saisir l'extension ni
l'influence veritable, faute de travaux serieux et nombreux de sociologie des modes
culturelles au xvr siecle.

Nicole LEMAITRE

Marina ROGGERo, lnsegnarlettere. Ricerchedi storiadell'istruzione in eta modema.
Alessandria, Edizioni dell'Orso, 1992. 15 x 21,212 p., index (« Forme e per
corsi della storia », 1).

Cet ouvrage regroupe sept etudes parues dans des revues ou des ouvrages collec
tifs, deux d'entre elles ayant meme ete publiees a deux reprises. C'est dire que ce
recuei1 n'apprendra guere aux specialistes qui suivent de pres 1es travaux de
M. Roggero; il n'en sera pas moins fort utile a ceux qui, peu farniliers des realites
italiennes, trouveront la autant de bonnes monographies, toutes richement docu
mentees, sur des questions majeures de 1'histoire de l'education outre-monts.

Le volume s'ouvre sur une introduction d'ordre historiographique ou 1'auteur,
parcourant la bibliographie recente sur le sujet (des universites a l'alphabetisation),
met en avant les acquis de la production italienne et les lacunes qu'il reste a
combler.

Les deux articles initiaux portent sur le college jesuite. Le premier - « L'educa
tion de la classe dirigeante » - rappelle par son titre 1'ouvrage de G. P. Brizzi qui,
sous 1'influence des travaux du pere de Dainville, a relance en Italie les etudes sur
ce type d'institution. Toutefois, le propos de Marina Roggero est ici bien plus
ample; se fondant sur 1'abondante bibliographie que les colleges jesuites ont susci
tee, elle offre une synthese qui envisage de facon quelque peu encyclopedique tous
les aspects lies a la naissance et a l' evolution de cette institution: lieux et dates
d'implantation, objectifs et programmes, maitres et eleves, rien n'est oublie, sans
parler des rapports avec les autorites civiles et religieuses locales. Une telle
approche, d' ordre macroscopique, a le rnerite de foumir une excellente introduction
au sujet, envisage sous ses diverses facettes. A contrario, elle manque parfois de
nuances : ainsi, la fidelite aux systemes philosophiques et physiques traditionnels
fut peut-etre moins absolue que les recommandations officielles ne le laisseraient
penser. Ainsi, dans les annees 1680, le jesuite Ferroni qui enseignait a Bologne
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donna un Dialogo fisico contra il sistema copemicano, ou l'on a vu un expedient
pour exposer aux eleves Ie systeme condamne; de surcroit, on n' apprenait point
dans ce college la cosmologie de Ptolemee, mais un systeme qui empruntait beau
coup a Tycho Brahe,

Le secondarticle s'inscrit dans la suite logique du premier,en envisageanta partir
de l' exemple du Piemont la crise de ce modele culturel que fut Ie college jesuite.
Dans un Etat qui ne brillaitpoint par sa vitalite intellectuelle, les maitresjesuites, au
recrutement majoritairement local, ne furent pas des auteurs prolifiques ni nova
teurs, que ce soit dans les domaines de la theologie ou de la pedagogie ; par contre,
ils multiplierent les ecrits de circonstance, celebrant tout particulierernent les fastes
de la maison de Savoie. Cet appui manifeste apporte a la monarchie n'en fut pas
moins vain quand, sous I'influence de tendances juridictionnelles et de nouvelles
exigences culturelles, les collegesjesuites perdirentde leur importance face a l'Uni
versite, avant de faire les frais de la decision royale de 1729 qui otait aux reguliers
- et, en premier lieu, aux jesuites - Ie controle de I'instruction. Ainsi, dans ce cas
limite que represente Ie Piemont, les jesuites, a la difference de ce qui se passa ail
leurs, avaientete a I'unisson d'une culture locale peu dynarnique et leur production,
pourtant fort respectueuse de la monarchie, fut incapable de les sauver.

Les deux articles suivants sont consacres aux universites italiennes a l' epoque
modeme. Le premier decrit et analyseles causes du declin tant du corps professoral
que de la population etudiante. La reponse que les hommes des Lumieres appor
terent a cette situationpostulaitune diminutiondes autonomies universitaires, d'ori
gine medievale, et un controlede I'Etat sur l'Universite; les exemples de Turinet de
Pavie sont ici emblernatiques. Sans contester la validited'ensemble de I'analyse de
M. Roggero, on rappelleratoutefois que les universites italiennes du Sei-Settecento,
si elles ne furent point des templesde la science vive, ne compterent pas moins de
professeurs de talent qui, par leurs ecrits comme par leur enseignement, contri
buerent au progres et a la diffusion des idees nouvelles. Les « illuministi » ne
naquirent point par generation spontanee, Dans la « mouvance » des universites, se
situaient les colleges universitaires qui font I'objet du quatrieme article: M. Rog
gero en retrace I'histoire, depuis ces fondations pieuses destinees a aider les etu
diantspauvresjusqu'a ces institutions reserveesaux eliteset visant,pour certaines, a
assurer a I'Etat de futurs serviteurs. L'histoire, toutefois, de ces colleges est loin
d'etre aussi lineaire et ces etablissements constituent, deja en raison de la diversite
de leur taille, autant de cas particuliers.

Ces institutions, trop liees a I'Eglise et au passe, n'interesserent guere les refor
mateurs qui, a l'epoque des Lumieres, multiplierent les projetsdestines a renover Ie
systeme scolaire. C'est la I'objet du cinquieme article de ce recueil. La penetration
des ideesnouvelles,Ie soucide controleet d'uniformisationde la part de I'Etat, puis
l'expulsion des jesuites rendirentnecessaires partouten Italie une reorganisation du
systeme scolaire. Les obstaclesne manquerent pas, et les reformateurs se heurterent
tant au poids des traditions seculaires qu'au manque de moyens. L'ecart fut done
grandentre les projetset les realites, et ill'est encore plus lorsque, quittant la forma
tion des elites, on se toume vers l'instruction du peuple.

Ce demier theme et, plus generalement, I'enseignementprimaire sont au cceur du
sixierne article qui considere la situationpiernontaise a la fin de I'Ancien Regimeet
sous la Revolution. Celle-ci se caracterise par une extreme diversite, juxtaposant
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aux ecoles des communautes plus ou moins reservees aux fils de notables, des
formes mineures et precaires ouvertes aun public plus vaste. Alors que l'enseigne
ment et, en particulier, 1'apprentissage de la lecture se faisaient en latin, et que dans
Ie meme temps le dialecte demeurait la langue unique pour les classes populaires, on
peut s'interroger sur la comprehension que ces memes groupes sociaux eurent des
affiches, placards et feuilles volantes qui, sous la Revolution, circulerent en italien
et en francais. La structure de 1'enseignement primaire ne fut guere affectee par les
evenements revolutionnaires : les fonds manquaient, d'autres priorites s'imposaient,
et rares furent les maitres ouvertement jacobins. Si changement il y eut, ce fut dans
1'affirmation d'une instruction universelle, qui ne privilegiat plus la seule elite.
Mais, dans Ie Piemont revolutionnaire, cette aspiration demeura al'etat d'utopie.

Au debut du XIX· siecle, sous la domination francaise, l'instruction primaire
connut une phase d'acceleration, comme le neuvieme article le demontre, D'une
part, l'idee s'enracina du role positif que 1'instruction representait pour la societe en
general; d'autre part, une ecole elementaire prit corps et un noyau d'enseignants
recrutes en fonction de leurs competences se constitua. Cela n'alla pas sans resis
tances. L'introduction du francais se heurta a la persistance du latin, et l'ecole
publique aux maitres et aux eccles privees ; de surcroit, les problemes financiers et
Ie poids des mentalites se conjuguerent pour limiter les efforts de l'Etat dans sa ten
tative de reorganiser Ie systeme scolaire sous le signe de la centralisation et de I'uni
formisation. 11 fallut attendre plusieurs decennies pour que ces idees s'incament
dans la realite des faits.

Francoise WAQUET

Linda TIMMERMANS, L'Acces des femmes ala culture (1598-1715): un debat d'idees
de saint Francois de Sales ala marquise de Lambert. Paris, Champion, 1993,
16 x 24, 937 p., bibliogr., index (<< Bibliotheque Iitteraire de la Renaissance »,
serie 3, t. XXVI).

En choisissant de s'interroger sur l'acces des femmes au savoir, Linda Timmer
mans s'est placee resolument au coeur d'une interrogation plus vaste sur la condition
feminine, sur le statut et la place des femmes dans la societe. Le sous-titre de
I'ouvrage precise l'angle d'approche du probleme : l'etude des divers courants de
pensee qui, au XVII· siecle, ont porte sur la possibilite qu'il y avait pour des femmes
de se frayer une place dans Ie monde des choses de l' esprit; toutefois, l'auteur
affirme son intention de prendre egalement en compte les realites historiques
contemporaines et done Ie rapport dialectique qui existe entre la norme et Ie vecu.
D'emblee, nous voudrions souligner la qualite de 1'information sur laquelle cette
etude repose: l' auteur a tout lu, sources anciennes et production modeme, et les
quelque cent pages de bibliographie qui closent l'ouvrage constituent une veritable
mine qui, sans nul doute, sera largement exploitee. Par ailleurs, cette etude patiente
de textes aussi nombreux que varies est non seulement sans cesse eclairee par les
acquis les meilleurs de I'historiographie, mais encore sous-tendue par une solide
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connaissance de la litterature francaise ; ici, la prise en compte de la specificire des
genres evite bien des contre-sens et des anachronismes : sur ce point, on lira avec
profit les pages excellentes consacrees aux panegyriques ecrits par les « champions
des femmes ».

L'ouvrage est organise en deux grandes parties, bien equilibrees. La premiere
porte sur la culture profane, mieux connue. L'auteur avoue tres honnetement sa
dette envers ses nombreux predecesseurs : ainsi, ses pages sur l'instance feminine
dans la langue francaise doivent beaucoup aux travaux de Marc Fumaroli. Son
merite n'en est pas moins grand: d'une part, eIle offre des syntheses fort heureuses
sur nombre de points qui ont fait couler des torrents d'encre, teis la preciosite et le
monde des salons; d' autre part, eIle remet ensemble les pieces d'un puzzle que des
etudes monographiques ne donnaient a voir que par morceaux detaches: elle est
ainsi amenee a redresser bien des perspectives et a prendre en compte les inter
actions qui existerent entre les diverses composantes d'un meme ensemble. Dans un
premier temps, elle s'applique amesurer la place des femmes dans la vie intellec
tuelle et litteraire du temps. L'« amateurisme » reste la regie pendant tout le siecle :
ce qui evolue, ce sont les centres d'interet (successivement l'humanisme, la precio
site, l'engouement pour les sciences) et le nombre des femmes qui se toument vers
les choses de l'esprit (meme si l'on ne depasse pas le cadre limite d'une elite de la
naissance ou de la fortune). L'influence des femmes sur la litterature est liee a
l'adoption par la civilisation classique de valeurs feminines, au premier rang des
quelles la douceur et Ie naturel; elle ressort egalement du role qui leur fut reconnu
dans la consecration des ecrivains ou dans I'orientation du goGt. Enfin, la seconde
moitie du XVIIe siecle voit une « floraison de femmes ecrivains » qui cultiverent prin
cipalement les genres peu prises des doctes et lies ala vie mondaine. Ceia n'alla pas
sans querelles ni polemiques qui firent tresor des arguments traditionneis d'inspira
tion feministe ou antifeministe, tout en prenant, avec Ie temps, une coloration origi
nale : ainsi, dans la seconde moitie du siecle, il se developpa une hostilite grandis
sante envers la femme savante, couplee avec un feminisme d'orientation mondaine.
L'acces des femmes au savoir passe par Ie respect des bienseances, c'est-a-dire
d'abord par la reconnaissance de la complernentarite des sexes.

La seconde partie prend en compte Ie role que des femmes ont joue dans la
Contre-Reforme catholique, dans le courant mystique ainsi que dans les querelles
jansenistes. L'auteur souligne l'interet que les reformateurs catholiques porterent
aux femmes, interet qui se traduisit notamment par la production de livres a leur
intention; elle est ainsi amenee aanalyser I'instruction chretienne que l'on reservait
aux femmes, les principes qui la reglaient et les moyens qui permettaient son acqui
sition (ici, de belles pages sur la direction de conscience). Les chapitres sur le janse
nisme et la mystique ou revivent les grandes figures feminines de la spiritualite fran
caise sont emblematiques d'une « promotion feminine par la religion ». La religion
apparait bien, en effet, comme un moyen important d'acceder ala culture et ala vie
intellectuelle; mais, dans le rnerne temps, des limites apparurent qui, nees du
conformisme ambiant, du combat contre l'heresie, de la montee de l'antimysticisme
et du rationalisme, reduisirent Ie role que des femmes avaient pu un temps jouer
dans I'Eglise, en se livrant ala direction de conscience, en distribuant un enseigne
ment doctrinal ou en intervenant dans des querelles religieuses.
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Au tenne de quelque huit cents pages, l' auteur peut conclure sur la tonalite defa
vorable du discours officiel concernant l'acces des femmes a la culture. Dans un
monde fixe, OU les roles ont ete definis une fois pour toutes, Ie savoir que les
femmes acqueraient etait necessairement subversif, amenant une modification, voire
un renversement des roles. C'est al'interieur des limites imposees par la societe que
des femmes pouvaient avoir un role, voire une influence dans l' ordre des choses de
I'esprit.

Sans nullement mettre en cause les acquis de cet ouvrage - et il aurait fallu des
dizaines de pages pour enoncer les resultats d'analyses minutieuses d'un tres grand
nombre de textes -, on est amene a fonnuler un certain nombre de remarques.
Dans son introduction ace qui est presente comme « la version revisee et legere
ment allegee d'une these de doctorat nouveau regime », l'auteur fait part de son
intention « de mettre ala disposition du lecteur un large corpus de textes » (p. 11).
Si on ne peut que feliciter I'auteur d'avoir etendu Ie domaine de son enquete au-dela
d'un certain nombre de textes «classiques », on a parfois !'impression que cette
ambition I'a emporte sur l'enonce vigoureux d'une these - au sens propre du
tenne. Encore, une telle impression de compilation est, acertains moments, renfor
cee par l'invocation aux « autorites contemporaines » qui, parfois, se succedent dans
Ie texte meme a une cadence serree ; ainsi en une page (97-98) peut-on lire
«remarque Marc Fumaroli », «Philippe Hourcade affinne », «affirme Christa
Schlumbohm », «pour reprendre les termes de Ph. Hourcade », «Bernard Magne
observe », « cornme l'a montre Roger Duchene »,

En second lieu, on est parfois surpris de trouver acote d'analyses minutieuses
soutenues par une annotation importante, des affirmations gratuites ou presque qui,
par leur contenu meme, arretent forcement l' attention. Un exemple suffira. On lit
p. 223 : «A la fin du XVII

e siecle, beaucoup de femmes vivent de leur plume 
souvent tres mal, il est vrai »; une note renvoie a M, E. Storer, Contesdefees, pas
sim. On s'etonne qu'une constatation aussi importante (Ies seuls hommes de lettres,
et encore une minorite d'entre eux, attendront un siecle Ie meme resultat l) ne soit
appuyee que sur une seule reference, qui plus est imprecise (passim). Sur cet aspect
fondamental des choses, une demonstration solide s'imposait, qui eflt amene, apar
tir d'une base quantitative nourrie, as'interroger sur Ie nombre de femmes auteurs
au XVII

e siecle, leur statut social et leur condition economique.
On s'interroge encore sur la pertinence d'un plan qui, dans la perspective de

l'acces au savoir ou ala culture (ici, il y a des flottements), separe Ie profane et Ie
religieux. D'ailleurs, dans les deux cas, une conception generale du monde avec ses
roles bien distribues et ses bienseances ne rend-elle pas egalement compte des
choses? Ce qui naturellement ne veut pas dire que les femmes n'aient pas reussi dif
feremment dans les deux domaines. Peut-etre convenait-il de partir de cette concep
tion de la femme que Huarte et ses confreres avaient popularisee et qui rendaient a
priori la femme inapte au savoir.

Enfin, si dans I'ensemble, cet ouvrage echappe avec bonheur aux travers habi
tuels des women's studies, l'emploi des expressions «feminisme apologetique »,
« intellectuel » ou «religieux » n'est pas sans poser probleme dans l'ordre de l'ana
lyse historique. Et quand I'auteur ecrit p. 281 : « Dans la premiere moitie du siecle,
l'acces au savoir devient une revendication essentielle du mouvement feministe... »,
l'on s'interroge sur la consistance et la coherence d'un tel mouvement.
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Ces observations n'enlevent rien aux qualites de I'ouvrage de L. Tirnrnerrnans.
Elles temoignent avanttout de l'interet que I'on a pris it la lecture d'un livredont on
soulignera encore la richesse de I'inforrnation. Ace titremaisaussipar son ampleur,
il est appele it servirde reference dans les etudesconsacrees it la femmeau XVII

e sie
cleo

Francoise WAQUET

«Culture et societe dans l'Europe modeme et contemporaine », sous la dir. de
Dominique JULIA, Annuaire du departement d'histoireet civilisation, 1992. Flo
rence, European University Institute, 1993. 15 x 23, 230p., bibliogr.

Annuaire du departement d'histoire et civilisation de l'Institut universitaire euro
peen de Florence, ce premier volume se veut Ie refletdes activites et des problema
tiques des chercheurs du centre. Lieu de confrontation entre historiens de diverses
nationalites, de rencontre entre des traditions et des methodes d'investigation plu
rielles, cet espace a desormais enregistre suftisamment de materiaux pour lancerune
nouvelle revue. Dominique Julia a coordonne et rassemble les cinqcontributions ici
presentees, toutes ressortissant de cette discipline en plein essor qu'est I'histoire
culturelle. Deux etudes, l'une sur Ie controle des livres par l'Inquisition, l'autre sur
l'edition populaire parlentdirectement de la circulation des ecrits, Une troisieme les
retrouve indirectement, par Ie biais des lectures et de la culture des militants com
munistes italiens de la periode 1946-1956. Une autre contribution aborde l' Angle
terredu XVII

e siecle au moment oil un cabaret litteraire sert de masque it un des pre
miers clubs politiques du pays. Entin, les lieux de memoire francais et allemands
font l'objet du demierarticlede fond. Ainsi les airesiberique, italienne, britannique,
gerrnanique et francaise sont-elles prisesen comptedans un volume qui a toutes les
allures d'un work in progress puisque la plupartdes auteurs sonten cours de redac
tion de leur these. L'expose d'un aspectde leur recherche ou d'un axe de leur pro
blematique se veut alorsappelit remarques, discussions, critiques, ce qui correspond
aux finalites et aux ambitions intellectuelles de l'Institut universitaire europeen de
Florence.

Travaillant sur « Les Inquisitions modernes », Francisco Bethancourt proposeune
reflexion sur « les visites inquisitoriales de controle des livres» dans la peninsule
Iberique it partir de 1551. Loinde s'en tenir it une description des mecanismes utili
ses par la police de l'Eglise - visites domiciliaires dans les imprimeries, librairies,
bibliotheques, navires entrantau port, auberges logeant des etrangers, etc. - it sou
ligne Ie poids de la censure lorsque les mesures de coercition deviennent obsoletes
et tombent en desuetude. Le paradoxe apparentconsiste it observer Ie relachement
de la censure materielle it une epoque- Ie XVII

e ou Ie XVIIl
e siecle - et I'absolue

rigueur du controlesocialqui transparait lorsquel'on dresseIecatalogue des biblio
theques du temps. Pourquoi ne trouve-t-on pas les livresque Iepouvoirne pourchas
sait plus avec autantde rigueurqu'auparavant? La reponse du chercheur est impor
tante parcequ'elle depasse Ie cadre spatio-temporel de son travail. Pour lui, aucune
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censure policiere n'interdit la circulation des idees mais celles-ci se refugient dans
des cercles limites, ce qui leur ote toute influence profonde sur le mouvement gene
ral de la periode. Cette conclusion n'est pas generalisable partout ni toujours mais
elle invite a mediter la force presque atemporelle des mesures de controle social.
Quand elles ont perdu leur efficacite, le poids des habitudes, l'inertie les main
tiennent en vigueur tres longtemps.

Gabriella Solari a choisi les imprimes populaires dans l'Italie du XIX' siecle et elle
a privilegie les livres a un sou, deux sous ou trois sous pour penetrer a l'interieur de
la culture du peuple. Son corpus recense des textes disparates, livrets de devotion,
feuilletons comparables au « roman a 4 sous » francais, etc. Proche de Roger Char
tier dans sa definition de l'imprime populaire, celui que l'editeur destine materielle
ment a cette categoric sociale, Gabriella Solari essaie de prolonger cette reflexion en
fixant l'apparition d'un marche du livre populaire. Cela suppose des editeurs specia
lises, des clients potentiels et des produits fabriques a leur intention. Dans un pays
comparable a l'Espagne pour le retard dans l'alphabetisation des masses, un deca
lage avec la France est evident. C'est done apres 1870 que les Salani, Sonzogno et
autres professionnels vont produire par dizaines de milliers les brochures, feuilles
volantes, feuilletons illustres que colporteurs et crieurs de rues, tenanciers de
kiosques a journaux mettront en circulation, au detriment de la librairie tradi
tionnelle. Comme dans le cas de la bibliotheque bleue francaise, on observe la
recuperation d'auteurs anciens, de formes litteraires abandonnees par les elites, ce
qui amene a relire la culture du peuple comme un mixte, un hybride prepare par des
greffes multiples avant que des militants politises ne decident de construire une nou
velle culture pour Ie peuple.

Mauro Boarelli, en etudiant la culture et Ie parcours de formation des militants du
PCI, fait en quelque sorte echo aux propositions de Gabriella Solari puisqu'il situe
cette culture de base entre l'oralite et l'ecriture, ala charniere ou l'imprime popu
laire, lu a haute voix, chante, erie, monne, penetrait partout, meme chez les non
lecteurs. Travaillant sur des « biographies» - appellation officielle dans les partis
communistes, bien preferable acelle d'autobiographie, trop connotee socialement
comme activite petite-bourgeoise - de cadres moyens, conservees a I'institut
Gramsci de Bologne, et redigees entre 1946 et 1956, le chercheur a essaye de dega
ger leur background culturel afin de mieux comprendre comment ces hommes
avaient ensuite interprete leur histoire. Alphabetises dans leur jeunesse pour la plu
part, ils sont venus a la politique par I'usage de la parole et de la radio plus que par
la lecture du journal. Toutefois, la decouverte des inegalites sociales a souvent ete
mediatisee par une lecture collective de textes litteraires, Ceux-ci se retrouvent alors
dans la bibliotheque du militant: Jack London, Gorki, etc. En amenant les auditeurs
de ses eccles a ecrire sur eux-rnemes, a s'arracher a leur environnement immediat, a
s'emanciper du controle de la communaute, le PCI aurait reussi ce que l'Eglise
catholique n' avait jamais ose, offrir aces hommes une dignite neuve qui passe par
la connaissance de soi comme sujet. Observable en Emilie-Romagne OU l'industria
lisation fut tardive, ce modele nous semble cependant aleatoire parce qu'a la dif
ference des autobiographies analysees par Philippe Lejeune en France, il s' agit ici
de « biographies» commandees par un parti, ce qui rend delicate l'assimilation pro
posee.
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Pascal Brioist a repris, lui, Ie dossier de la taverne la plus celebre du vieux
Londres, la « Mermaid Tavern », ou passerent selon la tradition litteraire Shakes
peare, John Donne et Ben Johnson. Detruisant les mythes qui encornbrent la chro
nique de la Sirene, l'historien decouvre un club politique love dans une reunion
d'ecrivains et dramaturges de renom. Lieu d'integration sociale, de communication
et de sociabilite, la taverne proche de la Tamise offrait les garanties de securite dont
les clients pouvaient avoir besoin. Beaux esprits, lettres, juristes de formation, bour
geois aises plus que nobles, proches du pouvoir, exercant des fonctions au Parle
ment, les membres du club se voulurent une aristocratie de l'intelligence, ce qui
implique des rapports egalitaires et non de patronage. Toutefois, les modeles aristo
cratiques se diffusaient aussi dans cet espace et les hotes de la Sirene n'etaient pas
unanimes dans leurs options religieuses ou politiques. Au terme d'une analyse
rigoureuse, subtile, I' auteur aboutit a une mise en cause de I'opinion de Jurgen
Habermas selon laquelle la sphere publique litteraire aurait precede la sphere
publique politique. Les deux domaines se sont probablement interpenetres sans que
les contemporains aient nettement conscience de ce qui relevait de I'un plutot que
de l'autre.

Avec Charlotte Tacke enfin, ce sont les lieux de memoire francais et allemands
qui font l'objet d'une enquete comparative. Reprenant Ie dossier deja fourni des
heros des deux nations, Vercingetorix et Hermann (Arminius), tous les deux guer
riers magnitiques de la resistance a I'invasion romaine, elle entend demontrer
l'identite de la construction du mythe nationaliste. Au-dela du Rhin, I'erection d'un
monument en 1841 coincide avec une crise anti-francaise, De ce cote du fleuve, la
defaite de Sedan reactive Ie culte du chef gaulois et Ie nationalise. Gallomanie et
teutomanie, gallophobie et germanophobie se sont donc mutuellement condition
nees. Toutefois, la OU, en France, la defaite de Vercingetorix est vecue comme Ie
vecteur de la penetration de la civilisation, par Ie biais de I'acculturation romaine, Ie
fait d'armes de Hermann est cense, lui, avoir preserve la culture germanique, la
purete du deutsche Valko De ce fait, Ie mythe de Hermann situe la nation allemande
dans son eternite, soudant Ie peuple autour de son roi, rejetant tous les elements
exterieurs a la nation. La Kulturnation allemande et, au contraire, la nation politique
francaise precedent de deux constructions mythiques, historiquement datees et
contemporaines de I'emergence des deux nationalismes. Autre difference essen
tielle, les Allemands ont rendu hommage a leur heros dans la foret de Teutoburg
pour symboliser l'union avec la nature, la terre-mere, alors que les Francais ont pri
vilegie les villes, Gergovie notamment.

Nul doute qu'une telle revue, aussi riche de contenus divers, aussi destinee a une
lecture critique, ne soit appelee a un bel avenir. Souhaitons que sa diffusion aban
donne la confidentialite qui fut la sienne pour ce premier volume et qu'elle conserve
cette fraicheur, cette spontaneite qui font Ie merite de cet Annuairevoue a la presen
tation des theses en cours d'achevement,

Jean-Yves MOLLIER
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Jean-Louis HAROUEL, L'Embellissement des villes: l'urbanisme francais au
xvtu'siecle. Paris, Picard, 1993. 17 x 24, 336p., bibliogr., index (« Villes et
societes »).

Les transformations du paysage urbain au xvnr siecle manifestent l' affirmation
de preoccupations pratiques et la recurrence du souci de regularite. Cette double
dimension fonde l'originalite de I'urbanisme du Siecle des lumieres, qui se montre
soucieux d'embellissement. Partantde ce constat, Jean-Louis Harouel, historien du
droit, s'interesse aux mecanismes juridiques et administratifs qui reglent I'urba
nismede cette epoque. Son approche, beaucoup plus pointue que ne le laisse devi
ner Ie titre de l' ouvrage, est novatrice. En effet, elle ne laisse subsisteraucune zone
d'ombre sur Ie cadrejuridique au sein duquell'urbanisme du xvm' siecles'epanouit.

En matiere de voirie, les heritages sont lourds, et l' enchevetrement des autorites
competentes bloque souvent les initiatives. Au XVlII

e siecle, la volonte d'amenage
ment de la ville l' emporte sur Ie simple exercice de la voirie. Parallelement, les
autorites traditionnelles (Bureaux des finances, seigneurs) sontdisqualifiees au pro
fit de la toute-puissance centralisatrice des intendants. l-L. Harouel analyse I'appa
reil reglernentaire concernant la mitoyennete, Ie permis de construire et l' aligne
ment, ou encore les regles de policesur la prevention des incendies, la salubrite et la
solidite des batiments : il denonce une volonte de regulariser la ville. L'ouvrage, a
travers une presentation minutieuse d'exemples regionaux, nousplongeau cceur des
procedures qui visent au redressement d'une rue ou aI'adoption d'un programme
architectural sur une place (la densitedes illustrations renforce de facon agreable Ie
propos de I'auteur, ce qui n'est pas Ie cas des trop nombreuses coquilles qui
emaillent Ie texte). Ainsi, la diffusion de plans d'elevation, accompagnant les
demandes de permis de construire, accentue Ie controle des pouvoirs sur les formes
architecturales. Ce type d'evolurion permet d'eclaircir, selon nous, les relations
entre I'action du pouvoir, la pratique des hommes de I'art et l'esthetique d'une epo
que.

Prenant le contre-pied des thesesde Pierre Lavedan, l-L. Harouel demontre que
les villes sont des acteurs essentiels de I'urbanisme du XVlII

e siecle, Le corpsde ville
est un bailleur de fonds sans lequel aucun projet ne peut aboutir, et sa resistance a
certaines realisations, comme c'est Ie cas aLyonen 1766face al'operation de Per
racheconcernant Ie confluent Rhone-Saone, s'explique par un realisme conscient de
la demesure des amenagements prevus. Les etatsprovinciaux, dont les ressources et
I'autonomie sont importantes, jouent un role moteur dans I'affirmation d'un urba
nisme qui prend en compte les besoins d'equipement des villes. Leur intervention
dans les villes est un bon indicateur de leurs relations avec Ie pouvoir royal. Au
dynarnisme des etatsdu Languedoc, qui initienten 1768 un amenagement des quais
et des ports sur la Garonne toulousaine, on peut opposer la resistance des etats de
Bretagne qui ne financent que les places royales.

Le roi utilise la planification urbaine pour surmonter I'inertie des autorites tra
ditionnelles et Ie plan d'alignement adopte par un arret du Conseil fait de I'inten
dant « Ie maitrede la morphologie urbaine», selonL-L, Harouel. II souligne que Ie
trinome intendant-corps des Ponts et Chaussee-Conseil du roi est determinant dans
la transformation des villes au XVlII

e siecle, Ainsi, « le projet planificateur du
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Siecle des lumieres » prend corps dans la rencontre d'une reglementation de plus en
plus fine avec la generalisation du plan d'alignement. La production de formes
urbaines originales va de pair avec l'emergence d'un cadre juridique coherent La
reconstruction de Rennes apres l'incendie de 1720 est l' exemple Ie plus acheve de
cette ambition, Ie feu ayant fait table rase de la structure urbaine existante.

En analysant Ie cas exceptionnel de Rennes, J.-L. Harouel note ajuste titre les
limites de cette planificationurbaine. Elles sont de deux ordres : le pouvoir n'inter
vient tout d'abord que sur un mode normatif. On pourraitacet egard s'interroger sur
cet ideal de regularite que J.-L. Harouel attribue au xvnr siecle. N'est-il pas
l'expression privilegieedu controlecentralisede l'urbanisme plutot qu'une nouvelle
esthetique? Surtout, I'impossiblefinancement de bien des operations freine I'ardeur
de cet urbanisme. L'abandon d'un mode de financement par le voisinage laisse les
fonds publics seuls capables de faire face ala transformation de la ville. Le recours
al'impot, la creation de droits d'octroi, et surtout l'emprunt, qui laisse exsangues
bien des villes, ne permettentqu'une realisation progressive des plans d'alignement
dont les resultats ne sont perceptibles qu'a long terme. Ainsi, le premier plan gene
ral d'alignement n'interviendra dans la capitale qu'en 1783, temoignantde la matu
ration d'un urbanisme qui englobe la ville dans sa totalite, La derniere limite de la
planification, sur laquelle on pourrait insister davantageque ne le fait J.-L. Harouel,
c'est la resistance des particuliers acertains projets, celle-ci denoncant le decalage
entre les conceptionsdes decideurset les pratiques des citadins qui ne voient pas la
regularisation d'une rue du meme ceil.

Seull'urbanisme operationnel realise des pans entiers de projets de planification,
en modifiantdes quartiers anciens et en dotant les villes d'equipements comme les
ponts, les fontaines et les jardins. L'ampleur des transformations prevues privilegie
deux types de mise en eeuvre. L'utilisation de terres domaniales dispense de I'achat
des terrains et limite la distribution d'indemnites liees aune expropriation. A cet
egard, la procedure s'unifie apartir du milieu du XVIIIe siecle, prevoyant une deter
minationde gre agre et le recours aune tierce personneentre la puissance publique
et le particulier en cas de litige. J.-L. Harouel montre bien comment la Revolution
francaise, atravers la Declaration des droits de l'homme et le code civil, a systema
tise des solutions mises en place par l' Ancien Regime, et qu'ainsi elle ne constitue
pas un toumant pertinent dans ce domaine. La speculation des particuliers est le
second vecteur de la realisationde projets d'urbanisme. Aristocrates, etablissements
religieux, financiers lotissent leur terrain et donnent naissance a des quartiers
entiers, comme la Chaussee d'Antin a Paris en 1770. L'obligation de construire
rapidement, qui accompagne I'autorisation accordee, et des aides ala construction,
comme des exonerations fiscales, donnent un role predominant aces initiatives pri
vees dans la transformation des villes ala fin de I'AncienRegime. Leur programme
architectural uniforme marque souvent une rupture avec le paysageurbain environ
nant. J.-L. Harouel reprend ason compte, pour qualifier ces realisations, l'expres
sion de «fragments de ville », II souligne leur effet disparatedans Ie tissu urbain et
la difficulte pour le pouvoir d'harmoniser des operations sur lesquelles il a peu de
prise.

J.-L. Harouel montre bien que l'urbanisme du xvnr siecle est un des elements
fondateurs de l'unite francaisegrace al'uniforrnisation progressivede la reglernen
tation. Mais la centralisation et la simplification des procedures ne peuvent a
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elles seules expliquer cette nouvelle efficacite qui fait dire It l-L. Harouel que Ie
xvnr siecle a « une passion pour l'amenagement urbain », Le prisme juridique ne
permet de saisir qu'une facette de I'urbanisme de cette epoque et les conclusions de
J.-L. Harouel demanderaient parfois It etre ponderees par I'examen d'autres sources
et I'application d'un questionnement qui prenne en compte tous les acteurs de la
ville.

L'exemple de l'abandon de la politique de limitation de la capitale donne l'occa
sion It l-L. Harouel de soulever cette difficulte, II constate qu'au xvnr siecle, la
legislation mise en place pour limiter la croissance de Paris n'est pas respectee.
L'ampleur de l'enceinte des fermiers generaux enterine une croissance manifeste.
Connaissant les problemes de controle et de ravitaillement de la capitale It cette
epoque, il est preferable de pointer les contradictions que rencontrent le roi et Ie
Bureau de la Ville face It cette croissance plutot que de deplorer, comme l'auteur
Ie fait, l' absence de prise en compte du phenomene, Cette enquete aurait amene
l-L. Harouel It s'interroger sur les mecanismes et les representations qui conduisent
l' evolution de I' espace urbain sous l' Ancien Regime. Affirmer que Paris fut privee
d'une croissance urbaine planifiee « qui etait dans la logique de l'Ancien Regime »,

c'est juger, avec un regard trop moderne, et faire le proces d'un siecle qui a muri des
solutions qui seront largement reprises au siecle suivant. En temoigne, Ie plan d'ali
gnement general commande ItBdme Vemiquet en 1783, magnifique « outil de trans
parence urbaine », qui sera utilise au XIXe siecle.

l-L. Harouel acheve son etude en refutant la qualification d'urbanisme «fro
leur» au sujet du xvm"siecle. II rappelle que I'urbanisme francais de ce siecle,
«qu'ille recherche consciemment ou I'obtienne incidemment », engendre un pay
sage urbain marque par l'unite architecturale. L'altemative montre bien la
complexite des enjeux qui president It la transformation des villes. Cette derniere
oblige le chercheur It prendre en compte un large champ d'enquete que l'ouvrage de
J.-L. Harouel ne manque pas d'eclairer d'un jour nouveau.

Isabelle BACKOUCHE

L'Anticomanie. La collection d'antiquites aux xVIIf et XIX siecles. Textes rassembles
par Annie-France LAURENS et Krzysztof POMIAN. Paris, Ed. de l'Ecole des hautes
etudes en sciences sociales, 1992. 16 x 24, 352 p. (« Civilisations et societes »,
86).

Ce livre, fruit d'un colloque organise en 1988 par l'universite Paul-Valery It
Montpellier sous l' autorite d' Annie-France Laurens, qui en introduit les differents
chapitres, s'inscrit dans la mode relativement nouvelle de l'histoire «au second
degre ». Sa justification est exposee d'entree de jeu par Francis Haskell: «L'etude
de l' Anticomanie est aussi importante que celle de l' Antiquite elle-meme. » Dans
l'inspiration de son grand livre Taste and the Antique (1981), traduit en 1988 sous Ie
titre Pour l'amour de l'antique. La statuaire greco-romaine et le gout europeen,
1500-1900, ce recueil s'attache en effet It un type de collectionnisme et It un siecle,
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de 1750a 1850, pour brosser le tableau d'une mode considereedavantage du point
de vue de ce qu'elle revele, quant ala civilisation europeenne, que comme simple
episode de l'histoire des collections.

L'ambition est d'analyser, de l'Ancien Regime jusqu'a la fondation de l'archeo
logie contemporaine et au systemeactuel des musees, l'amour, la collection, l'etude
du passe antique, en envisageant les activites qui lui sont directement liees (com
merce, voyage, restauration), ainsi que son administration concrete, comme fait
materiel, au sein des musees : du British Museum au Louvre, du musee Calvet
d'Avignon (M.-P. Foissy-Aufrere) aux musees disparus comme la collection Cam
pana (E. et 1. Gran Eymerich) ou celIe de l'Ecole des beaux-arts (Ch. Pinatel). Le
propos des deux premieres parties s'organise autour de quelques personnages,
celebres ou non, de collectionneurs (G. Bruyere et H. Lavagne donnent une excel
lente monographie de FrancoisArtaud). La deuxieme partie considere Ie passage au
musee et ala science, enfin, la derniere envisage les aspects davantage esthetiques
de cet interet (telles les etudes sur la collectionde vasesetrusquesacquise par Ingres
pour l'Ecole des beaux-artsou le musee de Montauban, ou la collection des statues
de platre de l' academic San Fernando aMadrid).

Les differentes communications, trop nombreuses pour qu'on les evoque toutes
ici, sont done fort variees. L'attention va des sculptures grecques et romaines aux
monnaies ou aux vases, et comprendaussi les antiquites nationales du XIX

e siecle, II
s'agit pour certains d'enqueter sur l'accumulation et les pertes d'un patrimoine,pour
d'autres de retracer Ie role des premiers archeologues. Certains sont encore attaches
aun propos « axiologique», qui veut definir ce que « vaut » telle ou telle collection,
tandis que d'autres proposent une histoire de la collection entendue comme espace
d'elaboration et d'expression d'une culture. Une illustrationparadoxaleen est four
nie par la communication de Paulette Ghiron-Bistagne sur une poupee articulee du
musee Borely, qui dernontre que l'etude des faux apporte des elements precieux a
l'analyse de l'horizon d'attente d'une epoque en matiere d'antiquites legitimes.
Bref, les collections apparaissent a la fois comme des supports didactiques, des
objets de jouissance esthetique, ou bien encore les temoins d'une purete mythique,
permettant l'affirmation d'une identite hie et nunc.

La communication de K. Pomian est acet egard exemplaire, qui brosse Ie pano
rama des « deux poles de la curiositeantiquaire ». II identifie Iepremier aune curio
site romano-greco-egyptienne, bref classique, etendue au cours du premier XIX

e sie
cle au Proche et au Moyen-Orient. Commun a toutes les elites europeennes, ce
premiercorpus d'ceuvreset de monuments figure l'universel et definit Ie Beau ideal,
surtout dans la grecomanie issue de Winckelmann. L'importance des collections de
modeles pour les academies, liee au nouveau classicisme, en est une des illustra
tions, comme Ie montre A. Ubeda de Los Cobos. Le second pole est en revanche
davantage heteroclite,ala fois plus recent (medieval, voire moderne)et local (gau
lois, germanique, celtique, slave...), mais encore lointain et « ethnique ». Au cours
d'une evolution longue et complexe, il donnera lieu, au XIXe siecle, au patrimoine
defini comme ce qui permet aux nouveaux Etats-Nations de «justifier tantot Ie pro
gramme de 1a 1utte pour leur independance tante; leurs revendications it I'egard
d'Etats limitrophes» (p. 63). L'invention de traditions dans Ie nationalismeroman
tique s'accompagne de mythologies d'antiquaires : l'hypothese celte convainc cer
tains historiens francais, allemands et britanniques, la mythologie des Goths
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triomphe aupres des Scandinaves et celIe des Sarmates satisfait l'orgueil national
polonais, en fonction des « lecons » d'etymologies de fortune, mais it pretention
scientifique. Elements obliges de la culture de la curiosite it l'epoque moderne, ces
antiquites se voient reconnaitre une valeurd'art vers 1750en Angleterre, 1830en
France et en Allemagne. Derniere etape, la decouverte des grottes de Lascaux en
1940suscite une reconnaissance esthetique des objets prehistoriques. Parallelement
it ce panorama inspire par I'histoire des idees, d'autres communications mettent en
avant Ie poids des representations museographiques.

Wolfgang Ernst esquisse ainsi une histoirede l'imaginaire social de la galerie et
de I'innovation au musee public, contre I'idee d'un passage oblige du desordre des
collections privees it I'organisation savante, historiciste, des ceuvres au sein du
musee, parallelement au triomphe du catalogue savant. Le cas du British Museum
lui permet de montrer Ie contraire : issude l'achat par Ie Parlement d'une collection
de curiosites et d'objets d'histoirenaturelle, enrichi peu it peud'autres collections, il
temoigne d'une particuliere incertitude entre collection privee et musee public, entre
l' ancien et Ie moderne. Les collections demeurent heteroclites, tandis que Ie propos
du connoisseurship,lie it l'habitusdu proprietaire, persiste, contre I'ordre abstrait de
I'histoire de l'art, Des lors I'histoire du cadre museal est moins it chercherdans la
realite architecturale du lieu ou dans les exposes savants qui veulent en etablir les
principes que dans cet « archi-musee » que dessinent les vues « artistiques » des sal
les et les collections ideales cheres aux representations cultivees d'une epoque.

Pareil ouvrage, qui porte moins sur les contenus successifs d'une memoire de
l'Antique tenuepour identique au cours des agesque sur l'idee de collection d'anti
queselle-meme et les mutations tant de son gout que de sa physionomie, manifeste
combien Ie temps est Ie sujet meme du travail historien. Dans cette perspective
devrait s'elaborer une histoire des formes et des appropriations de la survie cultu
relle, dont ce colloque fort riche retrace quelques-uns des avatars.

Dominique POULOT

Rene-Marc PILLE, Adelbert von Chamisso vu de France, 1805-1840. Genese et
reception d'une image. Paris, CNRS Editions, 1993. IS,S x 24, 128p.,
bibliogr., index (« De l'Allemagne »),

A travers l'exploration d'un fonds d'archives - la correspondance des deux
freres de Chamisso - conservees it la Staatsbibliothek de Berlin, c'est Ie tableau de
la reception de la culture francaise en Allemagne au debut du XIXe siecle que nous
propose R.-M. Pille. Plus qu'a son frere, Hippolyte, emigre comme lui en 1792,
maisrentreen FrancesousIe Directoire, c'est it Adelbert demeure en Allemagne et
devenu de ce fait ecrivain allemand que s'interesse I'auteur. C'est done une vision
inhabituelle des transferts culturels franco-allemands qu'il nous est ici donne de
decouvrir, un peu I'envers du decor it travers une personnalite que son eclectisme
rend attachante. Avant de se consacrer it la botanique - il fut en charge du Jardin
botanique de Berlin- Adelbert von Chamisso fut d'abord ecrivain, composant des
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cycles de poernes mais surtout auteur a succes du Peter Schlemihl. C' est a cet aspect
de son ceuvre que s'est arrete R.-M. Pille.

R.-M. Pille est plus classique dans sa presentation de la reception francaise de
l'eeuvre d' Adelbert von Chamisso. On voit tour a tour entrer en jeu trois differents
reseaux de transmission, dont chacun renferme quelques grands noms de la culture
francaise de l'epoque. Sur ce point, I'auteur a raison de souligner la qualite de ceux
qui firent connaitre en France l'eeuvre de Chamisso. Les distorsions qu'elle subit en
sont d'autant plus interessantes, Le premier reseau chronologiquement est celui des
juifs arrives d' Allemagne au debut du siecle, Le deuxieme s'organise autour de la
personnalite d' Auguste de Stael et du groupe de Coppet. Le dernier est davantage
tributaire de la personnalite des litterateurs francais qui se rendent en Allemagne
dans les annees 1830, dont quelques-uns, comme 1.-1. Ampere, rendirent visite a
Chamisso a Berlin. A travers les difficultes de la critique francaise a penetrer Ie sens
de son ceuvre la plus populaire, Ie Peter Schlemihl, apparaissent ses reticences face
au romantisme allemand. R.-M. Pille confirme ici ce qu'on savait deja (cf. les tra
vaux de Jean Bollack, de Michel Espagne et de Michael Werner). La France de la
premiere moitie du XIX

e siecle, en depit de la valeur de ses intermediaires litteraires,
s'efforce davantage d'adapter les ceuvres allemandes au gout francais que de les
rendre accessibles dans une traduction fidele a un large public.

Perrine SIMON-NAHUM

L'lmpossible Semblable. Regards sur trois siecles de relations litteraires franco
allemandes. Sous la dir. de Stephane MICHAUD. Paris, CDU et SEDES reunis,
1991. 15,9 x 24, 212 p.

Pour quiconque n' est pas de formation comparatiste mais, par metier et
recherche, est amene a «comparer» deux cultures, deux pays, deux litteratures,
l'ensemble des communications reunies ici constitue un interessant rappel de la
richesse d'une discipline qui, en France, encore aujourd'hui, n'a pas acquis vraiment
la place qui lui revient. Mais c'est aussi une introduction a une reflexion sur la
nature et Ie role devolus a cette meme discipline comparatiste, reflexion parfois res
tee entre les !ignes mais qui n'en demeure pas moins posee au lecteur.

L'option chronologique retenue permet de brosser un vaste tableau contraste du
dialogue des deux cultures entre 1750 et 1950 au rythme d'une altemance parti
culierement evidente dans les premieres contributions. H. Duranton, analysant la
fortune de la Bibliotheque germanique dans la premiere moitie du XVlI

e siecle, resti
tue un dialogue franco-allemand tres particulier marquant Ie passage de la Repu
blique des Lettres a I'Europe des Lumieres, mouvement «transnational» certes,
mais qui reste Ie fruit d'une elite pratiquant Ie latin et d'un groupe specifique, Ie
«Refuge huguenot », Avec la communication de H. Stenzel sur «La Genese du
classicisme» on se trouve au coeur des etudes comparatistes et de leur problema
tique. Certes, l'idee que Ie classicisme allemand comme Ie classicisrne francais sont,
chacun a leur maniere, « une mise a distance du politique » est seduisante, mais trai-
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ter de facon similaire I'effet de la Fronde sur Ie classicisme francais et celui de la
Revolution francaise sur Ie classicisme allemand, faire du refoulement Ie ressort tant
en France qu'en Allemagne - it plus d'un siecle de distance - de l'ecriture clas
sique n'est-ce pas finalement, loin de degager des structures formelles communes,
reduire des facteurs socio-culturels tres divers au profit d'une constante qui serait Ie
refus de I'histoire: « Une des fonctions essentielles du concept de classicisme
consiste it neutraliser, it pallier et it surmonter la reflexion critique d'une conscience
de crise » (p. 40)? Avec I'analyse que G. Remi consacre aux textes de E. M. Arndt,
ternoin de l'ere napoleonienne en Allemagne, on aborde un autre aspect de la
demarche comparatiste, celle de I'analyse philologique des textes, des mots et des
stereotypes, domaine particulierement riche oil l' apport du chant populaire allemand
dans la volonte d'« enflammer » plutot que de « convaincre » est fondamentale.

Le temps, celui fige de la metaphore revolutionnaire et celui de I'action dans une
evolution historique dont I' Allemagne de BUchner n'est pas exclue, est au cceur de
I'analyse de La Mort de Danton de BUchner proposee par R. M. Marcel qui fait
aussi une large place aux diverses variations sur Ie meme theme - de Hugo it
Wajda, de Carpentier it Yourcenar (p. 77) -, au detriment peut-etre de la genese de
son transfert et de sa transposition. La communication de S. Michaud, «Nietzsche
au carrefour des relations franco-allemandes », annonce clairement Ie propos. Limi
tee it une periode precise et breve dans la vie de Nietzsche, c'est it travers les lec
tures, les emprunts, voire les neologismes plus ou moins voulus, I'exemple etonnant
d'une permeabilite entre les deux cultures au niveau d'un langage ernprunte it
I'autre, afin d'etre plus critique envers les siens. Les textes suivants relevent parfois
du style « X et l' Allemagne » dont on pouvait penser que les progres faits dans Ie
domaine des etudes comparatistes Ie rendait un peu anachronique. On apprend
certes beaucoup sur Ie regard porte par Zola sur l'Allemagne dans l'etude que lui
consacre A. Court mais on ne saisit pas toujours pourquoi I' Allemagne se reduit it ce
moment precis it un simple «objet d'etude », Faisant de Gide « un disciple francais
de Goethe» (p. 124), G. Favier retrace it la fois une « vraie rencontre» franco
allemande it laquelle contribue une fois de plus la lecture de Nietzsche et la
«comprehension congeniale » de Gide pour la foi goetheenne en I'acte d'ecrire
(p. 124).

II est toutefois significatif que, plus on avance dans Ie xx" siecle, plus l' alternance
qui presidait it la structure du recueil s' efface pour disparaitre tota1ement dans les
annees trente. L' equilibre de ce qui se voulait dialogue en est dangereusement
rompu. L' Allemagne est certes bien presente sous les regards souvent critiques et
lucides d'un Giraudoux (J. Sessa), d'un Romain Rolland (B. Yon) ou d'un Roland
Dorgeles (A. Zotos) mais on peut regretter I'absence du regard de I'autre sur la
France - JUnger, Sieburg ou, it un tout autre titre, H. Mann, W. Benjamin et bien
d'autres. On peut aussi regretter que I'analyse des revues se reduise au seul exemple
cite plus haut de la Bibliotheque germanique. Une comparaison entre 1a Neue Rund
schau et la NRF aurait ete pour Ie « dialogue/non-dialogue» des annees trente d'un
interet certain.

La tendance s'inverse avec les dernieres communications. L'ana1yse que G. Pin
kernell consacre it I'accueil plus que divergent fait au « Rhinoceros» de Ionesco en
France et en Allemagne dans les annees cinquante illustre un dialogue impossible
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jusqu'a la caricature. On retiendra aussi Ie constat plutot amer de E. Reichel, «La
France vue de I'etranger : un tournant? », qui traite de la fin d'une entite qui avait
nom culture francaise. Le constat est impitoyable mais ne serait-il pas sembiable 
sur d'autres bases - pour la culture allemande? Et n'est-ce pas, en fait, Ie concept
rneme de culture qui se trouve ici remis en question? Une comparaison plus poussee
sur ce point aurait ete sans doute fructueuse. Le recueil s'acheve sur une note plus
positive avec I'essai de H. Thoma cherchant a definir les formes d'une «com
munication interculturelle ».

Le titre du recueil, si paradoxal qu'il puisse paraitre, traduit bien les richesses et
les ambiguites du dialogue franco-allemand. La chronologie fait ressortir la diversite
des moments charnieres sur lesquels il repose, I'alternance souligne la disparite des
regards portes sur la culture, la Iitterature, voire les mentalites de I'autre. Dans ce
jeu de la reflexion reciproque, on aurait aime voir apparaitre au terme de la compa
raison des structures formelles communes et s'affirmer plus fortement une cohe
rence au niveau de la definition, voire de la redefinition des concepts. Dans ce dia
logue alterne, chacun des partenaires reste sur son terrain et sur la defensive et une
simple mise en parallele des elements (comme des evolutions) culturels ne facilite
pas toujours Ie vrai dialogue. La discipline comparatiste trouve la cependant une
occasion de montrer la multiplicite de ses demarches, rneme si I'on peut regretter
qu'elle ne se risque pas aentrecroiser plus fermement regards, approches et discours
et acreer ainsi une sorte de supradialogue, sans doute pas totalement « impossible ».

Marie-Claire HOOCK -DEMARLE


