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RESUME: Dans son livre sur I'Histoire du scepticisme d'Erasme a Spinoza,
Richard H. Popkin presente la theorie de la verite proposee par Edward Herbert de
Cherbury dans Ie De veritate comme une machine de guerre lourde et impuissante
dirigee contre Ie scepticisme religieux de I'age classique. L'article entend montrer
que Ie lourd dispositif conceptuel du De veritate ne constitue pas Ie cceur de la
reponse cherburienne au scepticisme mais seulement Ie fondement theorique d'un
perspectivisme religieux immediatement corrige par la defense d'un credo minimum
stable et universe!. Par la, Cherbury accomplit Ie programme du pragmatisme reli
gieux de Sextus Empiricus, en recherchant non pas la religion la plus vraie mais la
meilleure pour permettre aux hommes de vivre en paix dans Ie respect mutuel de
leurs croyances.
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ABSTRACT: In the History of scepticism from Erasmus to Spinoza, Richard H.
Popkin presents Edward Herbert of Cherbury's theory of truth as a heavy and
unsuccessful weapon against the religious scepticism of the seventeenth century.
This paper claims to show that this heavy conceptual device is not the very heart of
the Cherburian response to scepticism but precisely the theoretical foundation of a
religious perspectivism which is immediately corrected by a minimal credo which is
universal and stable. In doing so, Cherbury fulfills the religious pragmativism's
program of Sextus Empiricus for he does not try to find the truest religion but the
best one, the one which allows men to live in peace, in a mutual respect of their
beliefs.
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ZUSAMMENFASSUNG : In seinem Buch idxr Die Geschichte des Skeptizismus von
Erasmus bis Spinoza priisentiert RichardH. Popkin die EdwardHerbert von Cher
bury in De veritate vorgestellte Theorie der Wahrheit als eine schwerfiillige und
wirkungslose Waffe im Kampf gegen den religiosen Skeptizismus des 17. Jahr
hunderts. In diesem Artikelwirdgezeigt, daj3 die umstiindliche Argumentation in De
veritate nicht den Kern von Cherburys Antwortauf den Skeptizismus darstellt, son
dern nur die theoretische Begriindung eines religiosen Perspektivismus bildet, der
unmittelbar daraufdurch die Verteidigung einesminimalen, allgemeingiiltigen und
unumstifilichen Kredo korrigiert wird. Auf diese Weise vollendet Cherbury das auf
Sextus Empiricus zuruckgehende Programm eines religiiisen Pragmatismus, indem
er nicht nach der Religion mit dem groj3ten Wahrheitsgehalt fragt, sondern nach
derjenigen Religion, die am besten dazu geeignet ist, den Menschen einfriedliches
Leben auf der Grundlage eines gegenseitigen Respekts der Glaubensiiberzeugungen
zu ermoglichen.
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Le probleme qui preoccupe Richard H. Popkin dans son livre Histoire du
scepticisme d' Erasme aSpinoza n'est pas celui de la religion naturelle mais
plutot celui du sens et des effets religieux du scepticisme au XVII" siecle.
Eut-il pour effet un fideisme religieux plus favorable finalement au catholi
cisme qu'au protestantisme, comme chez Montaigne, ou bien conduisit-il a
terme - du moins est-ce ainsi qu'il fut percu chez leurs adversaires - a
l'incroyance hautaine par laquelle on caracterise souvent les libertins? II
est clair que les sympathies et les arguments de Popkin vont dans le sens de
la premiere reponse : « J'ai en fait plus de sympathie pour ceux qui
employerent les idees sceptiques et fideistes des nouveaux pyrrhoniens a
des fins religieuses plutot que seculieres I. » Ce fut l'un de ses merites, et
non des moindres, d'avoir souligne l'existence d'un scepticisme atonalite
religieuse a l'age classique.

Pourquoi done la religion naturelle? Parce qu'elle constitue chez Edward
Herbert de Cherbury une des reponses constructives al'entreprise de sape
des croyances qui resulte de la mise en oeuvre du dixieme trope sur la rela
tivite des mceurs et des convictions. Popkin fut l'un des premiers 2 a
prendre au serieux la philosophie de la religion proposee par Cherbury sans
reduire celui-ci, comme tant d'autres l'avaient fait aux siecles precedents, a
un pur precurseur du deisme.

Certes, il y eut bien auparavant le travail monumental de Mario Rossi,
La Vita, le opere i tempi di Eduardo Di Cherbury". Mais Rossi ecrit apres
la guerre, avec des intentions ideologiques declarees : Cherbury est, avec
Thomas Hobbes, une des Sources du deisme et du materialisme moderne"
qui sont, selon lui, la source intellectuelle des malheurs qui affectent
1'Europe. Comme on voit, la perspective ideologique et politique interfere
lourdement avec le travail d'erudition incontestablement tres serieux. II
nous faut done examiner les presupposes, la pertinence et eventuellement,
les limites de la lecture de Cherbury par Popkin.

I. Richard H. POPKIN, Histoire du scepticisme d'Erasme Ii Spinoza, trad. Christine HIVET,
presentation Catherine LARRERE, Paris, Presses universitaires de France (Leviathan), 1995,
p. 31 (cite par la suite comme HS).

2. Avant Richard BEDFORD, The Defense of truth, Herbertof Cherbury and the 17th cen
tury, Manchester, Manchester University Press, 1979; Jacqueline LAGREE, Le Salut du laic:
Herbert de Cherbury, Paris, Vrin, 1989.

3. Mario ROSSI, La Vita, Ie opere i tempi di EduardoDi Cherbury, 3 vol., Florence, 1947.
4. ID., Aile fonti del deismo e del materialismo moderno, Florence, 1942.
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LE CONTEXTE DE L'EXAMEN

Popkin analyse la philosophie de Cherbury en se limitant asa theorie de
la verite presentee dans le De veritate et en neglige ant completernent
l'appendice (sur les notions communes religieuses) et le traite annexe (La
Religion du laic), tout comme il ne dit mot du gros traite de religion
comparee, inspire de Gerard-Jean Vossius et John Selden, intitule De reli
gione gentilium (1663). C'est dire qu'il prend Cherbury pour un episterno
logue ou un philosophe soucieux, comme Descartes, de fonder Ie systeme
du savoir sur une verite inebranlable, la theorie des notions communes
etant censee jouer pour Cherbury, selon Popkin, le role crucial du cogito
dans la metaphysique cartesienne. C'est la une grave erreur de perspective,
amon sens, car l'essentiel de la pensee cherburienne ne reside pas dans ses
zetetiques - si mal nornmees car il est fort peu probable qu'elles aient
jamais servi a trouver quelque chose - mais bien dans l'application pra
tique de la theorie des notions communes a la question du conflit religieux.

Or le contexte initial dans lequel Popkin situe la crise sceptique a la
Renaissance eclaire bien la demarche de Cherbury, surtout si on la rap
proche de celIe de Sebastien Castellion '. Comme Castellion en un sens,
l'oeuvre de Cherbury constitue un « art de douter et de croire, d'ignorer et
de savoir ». C'est en ayant etabli (ou en croyant l'avoir fait) ce que 1'0n
peut savoir et ce qu'il convient d'ignorer - puisqu'on ne dispose pas des
conditions necessaires pour atteindre en ce domaine une verite definitive
ment assuree - qu' on garantira la paix civile et I'harmonie entre des
hommes qui pensent differemment de choses qui, de toute facon, excedent
les capacites humaines de connaissance en cette vie. Car Cherbury ne doute
pas que, de meme que nos capacites perceptives et cognitives depassent
largement celles du fretus ou du nourrisson que nous fumes, nos capacites a
venir, lorsque nous aurons atteint la vision beatifique, nous permettront de
connaitre ce qu'acruellernent nous ignorons et de comprendre ce qui
demeure confus et embrouille en cette vie.

« II faut done avoir ici un peu de patience jusqu'a ce que nous soyons
hors de ce corps et de ce monde 6. »

5. HS, p. 44-45.
6. De veri/ate, Paris, 1624 (cite DV avec p. edition latine suivie de la p. de la traduction

francaise par MERSENNE de 1639), 27/36.
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Popkin reproche a Cherbury de ne «pas avoir compris le probleme
essentiel ». Mais quel est ce probleme essentiel et est-ce bien le meme pour
Popkin et pour Cherbury? Pour Popkin, le scepticisme suscite ala fois une
crise theologique (qui dit la verite sur I'Ecriture sainte? est-ce le magistere
et la tradition ou bien l'inspiration de l'Esprit saint parlant au cceur du
fldele") et une crise du savoir: I'aristotelisme triomphant est menace par
les avancees de la science nouvelle (Copemic, Galilee) et la crise sceptique
vient ebranler dangereusement la confiance dans les criteres traditionnels
de la verite : si une science etablie depuis tant de siecles se voit si brutale
ment contestee, aqui se fier? Le defi essentiel lance par le renouveau du
scepticisme, et auquel il faut de toute urgence repondre, est done quasi uni
quement le probleme metaphysique du fondement de la verite et le pro
bleme epistemologique du critere de la verite.

Popkin envisage ainsi trois types 7 de reponses philosophiques apartir de
16248

: a) les refutations fondees sur les principes de la philosophie aristo
telicienne (par exemple, les jesuites) ; b) les refutations qui reconnaissaient
la force et la valeur des arguments pyrrhoniens avant de tenter de moderer
1es effets du scepticisme absolu (Gassendi); c) les refutations qui visaient a
construire un nouveau systeme philosophique afin de repondre au defi
lance par le scepticisme (Descartes, Spinoza). Dans quel type faudrait-il
ranger Cherbury? Dans le premier? Certes, Popkin a tendance a faire de
Cherbury un neo-aristotelicien mais cela ne convient pas, a la fois parce
que l'horizon intellectuel antique de Cherbury n'est pas le Lycee mais 1e
Portique et parce que la visee cherburienne n'est pas epistemologique mais
essentiellement pratique.

Pour Cherbury, le probleme essentiel de son epoque, c'est celui de la
liberte de penser et de croire du laic et des moyens d'eviter la haine theolo
gique, d'acceder au mieux a la paix en ce monde et a la beatitude dans
l'autre, sans pour autant tomber dans l'indecision et le doute generalise.
Dans un cas l'adversaire, c'est le scepticisme qui ruine la verite, dans
l'autre c'est le dogmatisme qui enchaine la liberte. La premiere perspective
est theorique (d'ou les precautions pratiques du Discours de la methode);

7. HS, p. 167.
8. 1624 n'est pas seulement la date de la premiere publication de Gassendi mais aussi celie,

ou presque, du DV de Cherbury et du Droit de fa guerre et de fa paix de Grotius, ce qui
constitue trois axes de developpement d'un nouveau naturalisme: scientifique (Galilee, la
nature est ecrite en langage mathematique), juridique (Grotius) et religieux (Cherbury).
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la seconde est uniquement pratique ou elle n' est theorique, pour un temps,
qu'ades fins pratiques.

Popkin centre toute sa presentation de Cherbury 9 sur la theorie cherbu
rienne de la verite:

«Herbert avancait que l'homme etait capable de savoir que/que chose. Ce
qu'il nous fallait pour connaitre et evaluer notre savoir, c'etait une definition
de la verite, un critere de la verite et une methode permettant de decouvrir la
verite. Une fois en leur possession, nous n'accorderions plus aucun credit au
scepticisme car nous comprendrions alors qu'il existait certaines conditions
dans lesquelles nos facultes etaient capables de connaitre les objets 10. »

Avant d'elargir et, par la meme, de critiquer la perspective adoptee par
Popkin, voyons done ce qu'il en est de l'epistemologie cherburienne.

La theorie de La verite et sa critique
Cherbury distingue quatre types de verite auxquelles correspondent des

types et des conditions de conformite particulieres :
a) la veritas rei au verite de la chose en elle-meme, c'est-a-dire la verite

dont l'atteinte est precisement niee par I'ecole sceptique; il y a convertibi
lite ace niveau de la verite et de l'etre (ens).

b) Ia veritas apparentiae au verite de I'apparaitre de la chose, verite du
phenomene, celle-la meme et la seule que reconnaissent les sceptiques. Elle
est toujours vraie en ce sens que lorsque, rnalade, je percois arner Ie rniel
qui est doux, il est vrai que je Ie goute cornme amer. II faut done distinguer
la verite de I'apparaitre (le miel m'apparait amer) et la verite de la chose (le
miel est doux); la fausse apparence a sa verite mais cette verite est condi
tionnelle, c' est-a-dire relative ala situation, aux conditions d' aperception, a
l'etat des sens de celui qui percoit. Pour passer legitimement de la verite de
l'apparaitre a la verite de la chose, il faut done verifier l'etat des organes
d'apprehension (les sens externes ou Ie sens interne) et les conditions de
conformite de I'organe a I'objet, done passer par deux mediations qui sont
Ia verite du concept et la verite de I'entendement.

c) la veritas conceptus, verite du concept au verite de notre representa
tion, designe Ia conception de la chose, laquelle est fonction de notre situa
tion et des limites de nos facultes de connaitre mais ne constitue pas encore
la verite objective.

d) la veritas intellectus, la verite de l'entendernent designe l'instance
judicatoire ultirne, celIe qui juge des verites inferieures (du phenomene et
de la representation intellectuelle) par les notions communes universelles.

9. La moitie d'un ehapitre SUT dix, soit 12pages SUT 314, done finalement fort peu.
10. HS, p. 204.
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Les conditions de conformation
Pour obtenir une verite, il faut mettre en relation un sujet dote d'un cer

tain nombre de facultes, un objet et une faculte adequate ala saisie de cet
objet. Mais il faut, en outre, que la relation du sujet al'objet, via la faculte,
se fasse dans des conditions determinees de conformite qui varient selon le
niveau de verite envisage. On peut donc dire que Herbert prend en compte
les arguments sceptiques pour assumer la relativite de la connaissance, ou
plus exactement son caractere perspectiviste, ce qui ne detroit pas la
connaissance comme telle des lors que la perspective est reconnue comme
perspective et qu'on en connait les lois. Popkin critique tout particuliere
ment ces analyses cherburiennes car elles font reference aI'homme normal
ou sain d'esprit, ce qui implique un critere de normalite qui est justement
ce qui est mis en question par le scepticisme. Les conditions de conforma
tion sont:

a) pour la verite de l'objet, qu'il ait quelque analogie (rapport) avec
nous: par exemple, nous sommes incapables de percevoir le tres petit
(l'atome, une odeur tres subtile) ou le tres grand; surtout, nous ne conce
vons l'infini et I'eternel que sub ratione fini et temporis 11.

b) pour la verite de I'apparaitre : un certain laps de temps, un milieu ade
quat de perception, une bonne distance d'aperception, et choses semblables
qui impliquent une conception perspectiviste de la perception, susceptible
d'etre corrigee dans ses illusions par la connaissance de la verite d'entende
ment.

c) pour la verite du concept ou de notre representation mentale de la
chose: une bonne qualite des facultes d'apprehension, une application ade
quate al'objet (attention, application des bonnes qualites aux bons objets,
par exemple le sens interne ou conscience 12 pour les realites invisibles, les
sens extemes pour les visibles) :

« Les facultes ne se peuvent pas bien conformer qu'avec leurs propres objets,
avec lesquels ils ant du rapport et de l'affinite. C'est pourquoi la pensee ne
comprend l'infini que sous l'ombre du fini (nisi finite a conceptu) ni l'eternel
que sous la raison du temps; quoique nous ayons des facultes interieures qui
repondent it l'infini & it l'eternel, it savoir celles qui sont eternelles & les
quelles nous desirons demeurer eternellement, Et neanmoins, l'entendement
assortide ses communes notions enseigne que l'infini surpasse notre pensee&
que I'eternel n'est pas mesure par notre temps. II faut done avoir ici un peu de
patience jusqu'it ce que nous soyons hors de ce corpset de ce monde. Au reste
il sembleque nous soyons trop subtils dans les chases grossieres & que nous
soyons trop grossiers dans les subtiles13. »

II. DV, 14/19.
12. La conscience qui comprend la conscience morale, Ie desir de beatitude, l'esperance, la

foi, Ie sentiment de la liberte, Ie sentiment de I'existence de Dieu. Voir DV, 82/109 sq.
13. DV, 27/36; voir aussi, 14/19.
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d) Pour la verite de l'entendement, verite la plus decisive puisqu'elle sert
de critere et de moyen de controle aux verites precedentes, les conditions
de conformation consistent dans la conformite avec les notions communes
qui sont les principes des sciences, la source de toute recherche.

« Les verites de I'entendement sont certaines notions communes qui sont en
taus ceux qui sont sains et entiers lesquelles, comme parties des sciences et
puisees de la sagesse universelle, sont gravees et empreintes dans l'interieur
par Ie dictamen de la nature14. »

Mais contrairement ace qu'ecrit Popkin aplusieurs reprises, ici manifes
tement influence par la lecture de Locke, les notions communes cherbu
riennes sont, exactement comme chez les stoiciens, des notions historique
ment construites de la meme facon par tous les etres raisonnables (a partir
de 7 ans, l'age de raison), ce ne sont pas des notions innees, Qu'elles soient
gravees et empreintes en nous ne signifie pas qu'elles Ie soient a la nais
sanee mais que c'est par la nature et non par l'enseignement et la culture
qu'elles le sont.

Cherbury est ici visiblement influence par Grotius qui est de ses amis et
qui, dans les memes annees exactement, redige son Droit de la guerre et de
la paix. Or, parmi les notions communes, Cherbury ne cite pas seulement
les notions communes religieuses, elles-rnemes citees par Grotius en plein
cceur du Droit de la guerre et de la paix, mais egalement les notions com
munes juridiques (les preceptes d'Ulpien) et la regle d' or 15 ou bien encore
des pulsions naturelles (des hormai, pour reprendre Ie vocable stoicien cor
respondant exactement) telles que Ie souci de sa conservation ou bien Ie
desir de beatitude. En outre, ces notions sont moins factuelles que de droit:
tout Ie monde s'accorde, doit s'accorder et done s'accordera 16 sur elles car
elles sont rationnelles et portent l'empreinte de la nature qui resiste atoutes
les deformations culture lIes et a tous les prejuges. Popkin voit dans la pen
see de Cherbury un aristotelisme corrige ; il ne voit pas Ie caractere forte
ment stoicien de cette conception.

Essai d' application a la nature de Dieu
Si l'on pretend que l'essentiel de la visee cherburienne, et cela sans

doute s' est determine progressivement au fur et a mesure que Cherbury
ecrivait Ie De veritate, reside dans l'etablissernent des bases de la religion

14. DV, 29/39.
15. DV,57/77.
16. DV, 48/64 : « [. ..] sed ideo communes esse perhibemus quia, nisi ipsi praecludamus

viam, communes futurae sunt. »
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naturelle et de l'irenisme religieux qu'elle rend possible, on doit pouvoir
appliquer la theorie cherburienne des niveaux de verite ades notions theo
logiques. II convient de preciser cependant que cet essai d'application est
entierement mon fait et ne se trouve pas chez Cherbury.

La veritas rei devrait donner a connaitre ce qu'est Dieu en soi et non
pour nous. En fait, les notions communes nous apprennent seulement qu'il
est un et provident. Notre connaissance presente est bomee au temporel et
au fini et ne nous permet pas de connaitre Dieu tel qu'il est en lui-meme.
La veritas Dei demeure inconnue.

La veritas apparentiae, elle, pourrait porter sur la revelation qui corres
pond dans I'ordre religieux ace qu'est le phenomene dans I'ordre des reali
tes concretes et sensibles. La revelation est une indication faite par la divi
nite a quelqu'un pour lui montrer quelque chose de vrai ou de bon
(elenchus verborum du De veritate). II n'y a, pour Cherbury, de revelation
qu'immediate et en premiere personne (faite amoi-meme, par exemple le
signe du coup de tonnerre dans un ciel serein qui le decida apublier son De
veritate). Toute revelation recue d'autrui releve du temoignage historique,
done de la verite de l'apparaitre, et n'est plus aproprement parler revela
tion divine qui a pour marque distinctive, outre I'emotion qui
l'accompagne, de «nous persuader quelque bien car c'est de la que 1'0n
discerne les fausses d'avec les vraies 17 ». En un sens large, la verite de
I'apparaitre en matiere religieuse peut recouvrir aussi les multiples
croyances detaillees dans le De religione gentilium.

La veritas conceptus recouvre toutes les theologies dogmatiques elabo
rees par les differents peuples et dont les contradictions externes et internes
ont fait douter de la verite de la chose correspondante.

La veritas intellectus, enfin, designe l'ensemble des notions communes
religieuses regroupees dans les cinq articles de la foi universelle.

Les conditions de conformite sont egalement detaillees par Cherbury,
notamment en ce qui concerne les conditions d'acceptabilite de la revela
tion religieuse comme signe direct de la divinite adresse personnellement a
quelqu'un pour le mouvoir a faire quelque bien.

Face acette theorie, Popkin qui la resume rapidement accorde beaucoup
d'importance aux critiques de Gassendi et de Descartes, ce qui se
comprend bien, vu la perspective adoptee.

« Gassendi montrait que des lors qu'avait ete faite la distinction sceptique tra
ditionnelle entre la verite des choses en elles-memes et la verite des appa
rences, Ie systeme de Herbert ne pouvait en rien contribuer aetendre notre
savoir des apparences ala realite. Nous n'avions conscience que de l'appa
renee des choses, que du gout sucre du miel et de la chaleur du feu. C'etait

17. DV, 226/290.
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faire preuve d'une tournure d'esprit infortunee que d'essayer d'aller au-dela de
ces apparences car seul Dieu connaissait la vraie nature des choses. Le systeme
elabore par Ie De veritate ne nous revelait pas la verite dans toute sa purete
mais plutot les conditions dans lesquelles la verite nous apparaissait, c'est-a
dire les conditions dans lesquelles nous parvenions a un savoir juste et utile
dans le domaine de l'experience ; mais ce n'etaient pas Iii les conditions dans
lesquelles nous allions decouvrir l'inconditionnelle veritas rei 18, »

Certes Popkin, apres Gassendi et Descartes, n'a pas tort de souligner
l'insuffisance du fondement metaphysique (par rapport a Dieu garant des
v~rites etern~lles et des verites tirees du cogito) au du critere epistemolo
gique du vrai chez Cherbury. Mais est-ce bien la son probleme ? Pas vrai
ment. Le vrai probleme, c'est la liberte de penser en matiere theologique,
Descartes y avait d 'ailleurs ete sensible puisqu'il avoua a Mersenne avoir
prefere la version francaise du De veritate (la traduction edulcoree de Mer
senne) au texte latin qu'il n'avait fait que parcourir.

LA VISEE CHERBURIENNE

La perspective de Cherbury n'est pas celle du savant ou du meta
physicien; c'est celIe du laicus viator, du voyageur non docte pousse par
un irresistible et natureI besoin de bonheur infini, de beatitude et qui ne
trouve pas dans les dogmatismes clericaux et les anathemes qui
l'accompagnent de quoi contenter cette exigence. La religion du laic, puis
que c'est l'expression idiomatique cherburienne pour designer ce que nous
appelons aujourd'hui religion naturelle, est la notion commune de la reli
gion, laquelle est elle-meme une notion commune « puisqu'il n'y a jamais
eu siecle au nation sans aucune religion 19 », Qui dit laic dit un homme qui
n'est pas encombre par le credo d'une eglise au le systeme d'une ecole; qui
dit voyageur designe un homme qui a le goilt de la decouverte et de raven
ture, qui ne craint pas d'explorer d'autres continents religieux, ceux de
I'Antiquite d' abord, d' ou cette somme que constitue le traite sur La Reli
gion des payens, mais aussi ceux de pays proches (les musulmans) au loin
tains pour y decouvrir qu'a quelques details pres, il en va partout la-bas
tout comme ici et qui, fort de cette conviction, n'hesite pas it forger un rite
qui lui convienne. Qu'on se souvienne seulement que, chez lord Herbert, la
priere traditioanelle chretienne n'etait pas supprimee mais remplacee par

18. HS, p.212.
19. DV,43/57.
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une priere adressee a un Dieu providentiel, plein d' amour et de miseri
corde, qui ne songe nullement a punir mais seulement a attirer I'homme
vers lui dans une perspective qui evoque aussi bien la conversion neo
platonicienne que la vie sumaturelle chretienne,

La reponse cherburienne a la «crise sceptique », pour reprendre
l'expression de Popkin, n'est pas dans sa theorie de la verite effectivement
bien embrouillee et inefficace mais dans sa theorie des notions communes
religieuses qui se donne le moyen de degager l'invariant d'une variation
(les cinq articles) permettant ensuite achacun de construire la croyance et
le culte dans lequel il se trouvera chez soi sans empecher les autres d' en
faire autant. La visee cherburienne n'est pas theorique mais pratique, pas
speculative mais politique au sens large: il s' agit de defendre, face au dog
matisme tant catholique que protestant, et de fonder, face aun scepticisme
per~u comme deletere, les droits de la conscience individuelle, conscience
vagabonde et musardiere bien plus que conscience errante, conscience que
ne traverse aucune angoisse, ni I' angoisse du peche ni Ie scandale du mal,
et qui se prepare a la «fruition» beatifique eternelle sans renoncer a la
jouissance des biens legitimes d'ici-bas.

***

Herbert deplace done la question de la verite dans les sciences (qui etait
celle de Mersenne et de Gassendi) vers la question des voies personnelles
d'un salut concu comme contentement en cette vie et assurance de la beati
tude etemelle dans l'autre. Ni sceptique chretien ni fideiste respectant la
tradition ou une autorite sumaturelle, Herbert ne pose plus la question de la
«vraie religion» en terme de verite ou de faussete mais en termes de
« convivialite », du bien vivre ensemble. La vraie religion est celle ou cha
cun se sent chez soi, celle done qu'il habite et amenage asa guise, celle qui
favorise les rapports les plus souples et les plus harmonieux avec ses voi
sins sans mettre en perilla paix civile.

Lord Herbert n'a pas voulu elaborer une machine de guerre contre le
scepticisme en depit de ses affmnations peremptoires du debut du De veri
tate: « Je n'ai point d'autre intention dans cette proposition (est veritas)
que de dire qu'il y a de la verite contre l'impertinence et la folie des seep
tiques 20. » II y a de la verite et Mersenne a fort bien fait de traduire ici par
un partitif car, pour Cherbury, scepticisme et dogmatisme sont deux folies
symetriques et connexes :

20. DV. 8/10.
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« [... ] il Y a eu dans tous les siecles des philosophes si malheureux et si opi
niastres qu'ils ont enseigne avec autant de soin & d'ardeur que ron ne pouvait
rien savoir comme ils ont enseigne que ron pouvait connaitre toutes choses.
De la vient que les uns ont dit que la verite etait cachee dedans un puits qu'ils
ne savaient qu'une chose a savoir qu'ils ne savaient rien & cent autres sottises
et contradictions semblables afin de paraitre les plus sages des hommes. Et
d'ailleurs les autres ont dit avec un indicible prejudice de la verite et avec une
etrange arrogance que par les principes de la connaissance qui seuls nous
appartiennent on pourrait trouver les principes de la constitution des choses
afin de persuader qu'ils n'ignorent rien. C'est de la qu'ont commence les dif
ferentes sectes, chacun cherchant a s'etablir et a se mettre en reputation suivant
la faveur et les suffrages du peuple ignorant21. »

La lutte contre l'esprit de secte ne concerne pas seulement les ecoles
theologiques mais bien aussi les eccles philosophiques. Pour autant, son
effort ne vise pas tant a fonder la science qu'a garantir la validite d'un
savoir minimal, suffisant dans I'ordre religieux, independant de la foi en
une revelation. A lui s'applique parfaitement Ie mot de Grotius, «Nobis
modica theologia sufficit ». A la difference d'une theologie naturelIe uni
quement appuyee sur la raison (et faisant, par exemple, grand usage de la
preuve a priori de l'existence de Dieu), il assure sa croyance sur un senti
ment interne de Dieu. La diversite des opinions qui est une objection diri
mante contre la pretention de l'instinct naturel ala verite, pour un Gassendi
qui veut ala fois atteindre un savoir objectif et laisser ala revelation, pre
sentee et garantie par I'autorite et la tradition, Ie soin de donner les ensei
gnements sur les fins dernieres, n'est pas une objection pour Herbert puis
que Ie salut passe par une multiplicite de chemins selon les temps et les
lieux et peut done s'accommoder d'une diversite d'opinions, particuliere
ment sur les modalites des moyens de salut.

Popkin voit dans Ie texte de Cherbury un essai avorte de reponse philo
sophique au scepticisme parce qu'i! prend trop au serieux l'entreprise du
De veritate et qu'il neglige ce qui est tout de meme, et rien qu'au nombre
de pages, l'essentiel de I'eeuvre de Herbert, a savoir les traites sur la reli
gion. C'est aussi parce qu'il surevalue son aristotelisme et qu'il tait son ins
piration stoicienne. Cherbury est beaucoup plus proche de Seneque et de
Juste Lipse en ce domaine que d' Aristote ou des thomistes, ne serait-ce que
par son refus d'une theologie rationnelle. Sans en adopter les principes et
les requetes, il retrouve en un sens une pratique sceptique puisqu'il
accomplit Ie programme de Sextus Empiricus :

21. DV, 2/2-3.



1. LAGREE : POPKIN ET HERBERT DE CHERBURY 269

« Prenant toujours la vie pour guide, nous affirmons sans dogmatisme que les
dieuxexistent, que nousvenerons les dieux et que nous leur vouons reconnais
sance ", »

La reponse cherburienne au scepticisme, ce n'est pas Ie rejet du pheno
menisme mais un perspectivisme pratique qui recherche non la religion la
plus vraie mais la meilleure puisqu'il y a du vrai et du bon en toutes - y
compris dans !'Islam - la religion qui permet Ie mieux de vivre en paix.
L'echec des zetetiques cherburiennes, c'est bien l'echec d'une solution
epistemologique ala crise sceptique mais la posterite des cinq articles fon
damentaux de Cherbury (les sept dogmes fondamentaux du Traite theolo
gico-politique de Spinoza, Ie credo minimum de Locke ...) signifie aussi la
reussite, momentanee mais historiquement significative, d'une solution ala
crise de la theologie dogmatique par la promotion d'une religion reduite a
son noyau ethique.

Jacqueline LAGREE
(janvier 1997).

22. SEXTUS EMPIRICUS, Hypotyposes pyrrhoniennes, liv. III, chap. II, trad. Jean-Paul
DUMONT, in Les Sceptiques grecs, Paris, Presses universitaires de France, 1966, p. 185.


