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

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

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

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

Bertrand VERGELY.

CULlURE POLmQUE
ET ENSEIGNEMENf

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

Ce court volume developpe une « Public Lecture» donnee par l'Auteur al'uni
versite de Princeton. Sur un probleme precis (celui de la relation entre Ie faussaire
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et Ie critique), A. Grafton deploie brillamment quelques-unes des vues grace aux
quelles son oeuvremarquera l'histoire de l'erudition occidentale. Vues qui ne sont
pas sans analogie avec celles qui ont prevalu en histoire des sciences depuis un
demi-siecle, des deux cOtes de l'Atlantique.

La these principale soutenue par Grafton, c'est qu'on ne peut opposer Ie cri
tique au faussaire comme la vertu au vice ou Ie porteur de lumiere a l'ange des
tenebres, L'un et l'autre ont partie liee, Grafton, pour mieux faire voir Ie pheno
mene, promene sa camera sur l'histoire de l'erudition occidentale en changeant
l'angle des prises de vues.

I) Le faussaire et le critique ne peuvent etre separes par une nette coupure
temporelle, qui renverrait Ie premier ala nuit de l'Antiquite et du Moyen Age, et
placerait Ie second aun poste glorieux de pionnier, sur une large route qui, tout
exposee au soleil de la raison, conduirait de la Reforme aux Lumieres, puis a
l'eclatante WlSsenschaft du xIX" siecle. Les Grecs, des Ie l'f siecle avant Jesus
Christ, ont connu l'activite des critiques et celIe des faussaires s'est poursuivie
jusqu'a nos jours.

2) Les plus grands critiques ont pu se livrer ades imitations de l'antique pour
servir leurs aspirations. Ainsi Erasme lui-meme a-toilajoute Ie De duplicimartyrio
ason edition des oeuvres de S. Cyprien en 1530. Inversement, un faussaire aussi
denonce qu'Annius de Viterbe a impose a ses plus coriaces adversaires l'impor
tance primordiale des « archives» comme source de connaissance historique et a
entraine les historiens de l'Antiquite aconstituer des collections de fragmenta des
oeuvres perdues. Du debat entre faussaires et critiques, au XVI" siecle, nait la
methode historique recueillie par les erudits de la fin du XVII" siecle,

3) Faussaire et critique utilisent les memes arguments, puisqu'il s'agit de part
et d'autre d'arrimer un document aun temps et aun lieu, grace aune excellente
connaissance de la langue et des usages de la societe ou le texte a vu (ou aurait vu)
Ie jour. Chacun a sa maniere, le faussaire et Ie critique contribuent cote acote a
afliner les instruments de la connaissance du passe.

4) Le faussaire et le critique portent chacun la marque de leur temps. Mais pas
en ce sens que l'un appartiendrait au temps de la rumeur et de l'a-peu-pres,
l'autre au temps de la verite et de la precision. Cette appreciation est elle-meme
fille des Lumieres ou du scientisme. L'impitoyable camera de Grafton montre que
l'activite du faussaire apprend toujours quelque chose de « vrai » : Ie cas Ie plus
banal est celui des legendes d'origine forgees par une cite, une nation, un ordre
religieux. Mais, plus subtilement, les contrefacons litteraires peuvent exprimer la
resistance ideologique d'un groupe a la culture dominante (par exemple, celIe
qu'opposent a l'hellenisation les cultures anterieures aux conquetes d'Alexandre,
par la redation du Corpus hermeticum). Le critique, lui, porte la marque de son
temps, dans la mesure ou, pour decider qu'une expression ou un usage sont ana
chroniques, il faut avoir une idee du passe, elle-meme tout entiere relative al'epo
que de l'observateur.

Bref, Anthony Grafton montre de facon convaincante que les rapports de la
verite et de l'erreur sont plus complexes que prevu, L'effort de methode est relatif
ala conception qu'une epoque se forge de la verite et l'histoire des erreurs est ins
tructive : elle ne se resume pas aune chronique de l'humaine deraison, Cela dit,
Grafton aflirme en terminant qu'il n'entend pas niveler, au plan ethique, Ie faus-
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saire et Ie critique, mais que la lucidite dont se reclame Ie critique Ie renvoie direc
tement a sa propre genealogie.

Francois LAPLANCHE.

Haut Moyen Age: culture, education et societe. Etudes offertes Ii Pierre Riche. Ed.
Centre de recherche sur l'Antiquite tardive et Ie haut Moyen Age de I'univer
site Paris X-Nanterre, pref Michel SOT. La Garenne-Colombes, Publidix/Ed.
europeennes Erasme, 1990. 16 x 24, 630 p., ill., bibliogr., index.

L'ouvrage reunit plus de quarante contributions internationales dont la richesse
atteste Ie rayonnement de l'reuvre du professeur Pierre Riche: sa bibliographie,
etablie par Charles Vulliez, comptait pres de cent cinquante titres en avril 1990.

Les etudes rassemblees ici « en echo» aces travaux soulignent Ie role essentiel
du haut Moyen Age dans la transmission de la culture antique, remodelee par Ie
christianisme, aux siecles ulterieurs, Dans les limites de ce compte rendu, il n'est
pas possible de detailler chacun de ces travaux. Contentons-nous d'illustrer par
quelques exemples la diversite et la fecondite des methodes d'approche mises ici
en ceuvre (phitologie, semiotique, hagiographie, numismatique, diplomatique,
voire musicologie...).

Une premiere partie (« Antiquite tardive et occident barbare ») regroupe treize
etudes. Celle qu'A. Chastagnol consacre, cum granosalis, au « Salaire des profes
seurs a Rome» prouve que Ie systeme des eccles publiques de l'Antiquite et Ie
mode de retribution des maitres en nature (I'annone, apparue au IV siecle) ont
perdure, du moins a Rome, jusqu'en plein VIe siecle, Pour la Gaule, Ie dernier
temoignage explicite date de 474. Cependant, l'analyse systematique par M. Hein
zelman (« Studia sanctorum. Education, milieu d'instruction et valeurs educatives
dans I'hagiographie en Gaule jusqu'a la fin de l'epoque merovingienne ») d'un
corpus de cent cinq Vitae confirme que les eveques ont assure la continuite de
I'enseignement public dans leurs « cites ». Bien entendu, l'enseignement religieux
occupait une place preponderante dans les programmes, mais les familles favori
sees « recommandaient» leurs enfants a des personnalites aptes a garantir a
ceux-ci des carrieres ulterieures, tant lalques qu'ecelesiastiques. On constate ainsi
de notables promotions sociales, comme dans Ie cas de saint E10idont J. Lafaurie
prouve (« Le monnayage merovingien : temoin de quatre siecles d'histoire ») qu'il
a organise la premiere devaluation de la monnaie d'or. M. Reydellet (« Venance
Fortunat et l'esthetique du style») analyse finement la production litteraire de
Fortunat, immigre italien promu eveque de Poitiers a la fin du VIe siecle. Celui-ci
parvient acapter les faveurs d'un public compose essentiellement de notables aus
trasiens ferns d'asianisme, tout en se preoceupant de creation poetique. Conscient
de la « fracture culturelle », it se montre l'initiateur de la poesie medievale, J. Le
Goff (« Le rire dans les regles monastiques du haut Moyen Age ») marque une
nouvelle etape dans sa reflexion sur Ie rire medieval. Ces sources normatives font
apparaitre l'oscillation du monachisme entre deux conceptions chretiennes du
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rire : l'une d'origine orientale, transmise Ii la chretiente latine par Rutin qui pro
hibe Ie rire dans la mesure ou Ie Christ n'ajamais ri; I'autre, influencee par Aris
tote, selon laquelle Ie rire est Ie propre de I'homme, C'est la premiere qui
s'impose, proposant au moine Ie modele de l'homo lugens, comme l'atteste, au
debut du IX" siecle, Ie Codex Regularum de Benoit d'Aniane, synopse des regles
anciennes destine Ii demontrer la superiorite de celle de saint Benoit.

Les reformes incarnees par Benoit d'Aniane ne constituent qu'un des aspects
de la « Renaissance» carolingienne qu'illustrent les onze contributions qui for
ment la seconde partie (« L'Europe carolingienne »), Dans Ie domaine de la litur
gie, I. Reznikoff (« Le chant des Gaules sous les Carolingiens ») etablit Ie dossier
des textes carolingiens concernant Ie chant « gregorien » (752-850) et prouve que,
si les liturgistes ont effectivement adopte l'ordo romain pour la celebration, la
melodie s'en est tenue Ii la tradition orale de la Gaule du Nord-Est et de l'Aqui
taine. Plusieurs etudes montrent que l'hagiographie connait un regain de vitalite
au cours du IX" siecle. Francois Kerlouegan (« Landevennec Ii l'ecole de Saint
Sauveur de Redon? ») replique ici Ii un article du pere Marc Simon de Landeven
nee (M.S.H.A.B., 63, 1986) qui, beau joueur, supposait que les hagiographes de
son monastere avaient pu etre formes Ii Redon. Tout en admettant l'eventualite de
contacts entre les deux grandes abbayes bretonnes, l'auteur insiste sur la superio
rite intelleetuelle de celie de Landevennec, tournee vers Ie monde insulaire. Dote
d'une riche bibliotheque et d'un scriptorium fecond, ce monastere produit, en
quelques decennies, diverses Vitae qui se distinguent par une latinite plus ambi
tieuse et moins conventionnelle que celie des Gestesdes saints de Redon. Evidem
ment, ces c1ercs lettres ne constituaient qu'une petite elite parmi une masse iIIet
tree. Cependant, comme le remarque M. Mostert (« La magie de I'ecrit dans le
haut Moyen Age »), cette derniere n'avait pas, pour autant, une « culture d'oralite
pure». L'ecrit revetait, Ii ses yeux, un statut magique que les lettres lui reconnais
saient aussi, d'ailleurs, ne serait-ce que pour conforter leur pouvoir : phylacteres
apparentes aux « lettres de delivranee » ; frequenee du motif de la « lettre tombee
du ciel », autant de temoignages de cette magie de l'ecrit dont l'auteur propose
une typologie provisoire.

A ce propos, l'Historia Remensis Ecclesiae (N, 48) de Flodoard rapporte com
ment un saint pelerin irlandais, assassine depuis longtemps, apparait Ii un clerc
pour lui dieter son nom et corriger les fautes d'orthographe commises par celui
ci! L'etude de ce document par M. Sot (« L'experience visionnaire et sa fonction
dans l'Histoire de l'Eglise de Reims de Flodoard ») iIIustre, parmi une dizaine
d'autres communications (« Le Jt siecle : un autre grand siecle »), le renversement
des perspectives sur le Jt siecle provoque par les propres recherches du dedica
taire de l'ouvrage. La « Renaissance» carolingienne est encore alors fort feconde,
A partir d'un corpus de 29 recits de visions (14 apprehendees par des sources
hagiographiques anterieures ; 15 transmises par la tradition orale, non sans qu'il y
ait interference entre les deux types de recits), M. Sot analyse la theologie de l'his
toire qui sous-tend l'reuvre de Flodoard : les visions sont, pour celui-ci, des faits
controlables par les sens qui fondent l'histoire du diocese de Reims dans Ie sacre.

La derniere partie (« Memoire du haut Moyen Age») regroupe six etudes qui
insistent, Ii des titres divers, sur les eontinuites par lesquelles le haut Moyen Age
est reste une periode de reference pour les siecles suivants. K. F. Werner (« La
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legende de saint Alexis: un document sur la religion de la haute noblesse vers l'an
mil ») discerne, Ii l'origine de la chanson en vieux francais (v. 1040), une legende
orientale du haut Moyen Age adaptee en latin au x· siecle, Le texte reflete la fasci
nation de l'Occident latin pour la civilisation byzantine et s'il annonce, par cer
tains traits, la Chanson de Roland, c'est qu'il s'adresse au meme public noble et
plus particulierement Ii la haute aristocratie de l'entourage du roi Robert II. A
titre d'hypothese, l'auteur soupconne des liens eventuels entre les aspects anti
matrimoniaux de cette legende et les courants heretiques qui touchent alors ces
memes milieux. N. Y. Tonnerre (« Une terre celtique : le Cornwall Ii la lecture du
Domesday Book») compare la Cornouaille insulaire du xf siecle et la Bretagne
centrale telle que la fait connaitre Ie Cartulaire de Redon. Les rapports sont plus
intenses de part et d'autre de la Manche qu'entre Cornwall et Pays de Galles: il y
a d'ailleurs encore intercommunication linguistique. A. Vauchez (« Le due
Charles de Blois (t 1364) et le culte des saints rois bretons du haut Moyen Age»)
exploite plusieurs temoignages sur la devotion du duc de Bretagne pour les saints
« rois », plus ou moins historiques, des origines bretonnes, notamment Judicael et
Salomon. Dans Ie cas de Charles de Blois qui se rattachait Ii la lignee capetienne,
ce culte ne peut traduire une revendication de beata stirps. Par contre, on peut y
voir la quete d'une legitimite par anteriorite, dans le contexte de l'affirmation de
l'identite bretonne perceptible aux xIV"-xV siecles. De grandes familIes reven
diquent des ancetres ilIustres : les Chastel pretendent remonter Ii saint Tanguy;
les Rohan se reclament de saint Meriadec, Les franciscains observants optent,
comme l'a montre H. Martin, pour des etablissements insulaires, par reference au
monachisme celtique. Autant d'indices convergents de l'impact du lointain passe
breton Ii la fin du Moyen Age.

Ces quelques remarques ne donnent, bien entendu, qu'un apercu partiel de
I'interet de l'ouvrage, veritable panorama des travaux en cours dans le domaine de
l'histoire de la culture et des mentalites dont le professeur P. Riche a montre
l'importance. Qu'il soit permis, pour terminer, au signataire de ce compte rendu
de temoigner modestement que ses anciens etudiants n'ont pas oublie la lecon,

Bernard MERDRIGNAC.

The Transmission of Culture in Early Modern Europe. Eds Anthony GRAFION,
Ann BLAIR. Philadelphie, University of Pennsylvania Press, 1990. 16 x 23,5,
336 p.

Les travaux americains sur l'histoire culturelle de l'Europe moderne s'amon
cellent, presque toujours dus aux « editors» du Journal ofHistory of Ideas ou Ii
leurs eleves. Leur caracteristique commune consiste Ii prendre une certaine dis
tance par rapport Ii l'historiographie reeue, qui oppose trop facilement la moder
nite Ii la tradition, comme la lumiere aux tenebres, la verite au mensonge, la ratio
nalite Ii la fabulation. La these generale de « l'ecole americaine » (si je puis
m'exprimer ainsi, par une simplification commode), consiste Ii soutenir que, quoi
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qu'en aient pense les acteurs du changement, «Ie retour a l'Antiquite », qui sert
d'appellation controlee a la culture de la Renaissance, n'est pas fondamentale
ment en rupture avec la culture medievale (et, bien entendu, avec ce qu'elle char
rie de culture antique). II s'agit en fait d'un heritage. Mais ceci, qui a deja ete bien
vu par Aby Warburg, demande encore a etre precise. Car le travail de reception ne
se reduit pas, dans ce cas, a un nettoyage des « monumenta », a une restauration
de la culture antique (« deformee » par une transmission decadente, aussi bien en
ce qui concerne les arts que les lettres). II faut voir plutot dans ce retour a I'anti
que une creation originale ou l'imagination prend autant de place que la raison et
le reve que la methode. Les nouvelles formes de la culture savante s'originent tou
jours a la source d'un imaginaire collectif et, inversement, les formes non litte
raires de la culture, loin d'exprimer la spontaneite « sauvage» d'un groupe,
revelent une organisation et une logique. Entin, la pratique juridique d'une societe
donnee constitue un remarquable revelateur des interactions entre les interets
economiques, les hierarchies sociales et les mythes de cette societe. Telles sont les
principales affirmations posees par Anthony Grafton (professeur au departement
d'histoire de Princeton) dans une tres belle introduction historiographique appe
lee a faire date.

Sa propre contribution au volume vise a provoquer une reconsideration du cas
« Annius de Viterbe». Les faux documents du dominicain italien, maitre du Sacre
Palais a la tin du xv" siecle, sont fabriques en fonction d'une strategie culturelle
precise : reconduire la mythologie grecque a ses sources orientales et done a la
Bible. Ce geste reprend le mouvement de l'apologetique patristique, mais de
facon plus energique et systematique: il s'agit de la constitution d'un « mythe
chretien », qui aura la vie dure a travers tout l'age classique. Nous voila bien
devant une reprise d'heritage qui est une creation. La construction d'Annius a
paru si grandiose aux hommes du XVI" siecle que, meme quand ils l'ont critiquee,
ils ont admis beaucoup de ses presupposes. Le lecteur admettra facilement que Ie
titre de la contribution d'A, Grafton ne soit pas qu'un brillant jeu de mots
(« Invention of Traditions and Traditions of Invention in Renaissance Europe :
The Strange Case of Annius of Viterbo »), L'invention de (fausses) traditions par
Annius a laisse une trace historique profonde, sous forme d'une metamorphose
en « traditions d'une invention» : cette coquille vide a ete prise pour le fossile de
quelque animal vivant.

Le sucres editorial du De Inventione Dialectica (au moins 70 editions de 1515 a
1600), dil Ii la plume de Rudolph Agricola, et le long laps de temps (40 ans!)
ecoule entre la redaction du livre et sa premiere impression a Louvain font pro
bleme et offrent un autre lieu de reflexion sur le probleme de la creation cultu
relle. Les appreciations negatives portees sur cet ouvrage par les historiens de la
logique tiennent a leur specialisation. lis n'ont pas vu que l'initiative editoriale
prise par Ie « cercle d'Erasme » constitue un effort pour donner a la culture de
l'epoque moderne un nouvelle forme de logique, une logique de l'« invention »,
substituee a la purete immaeulee, mais, pensent-ils, sterile, de la logique formelle.
Cette erreur a deja ete mise a nu, des travaux de W. 1. Ong a ceux de Lise Jardine
(auteur de la contribution ici analysee). Mais Lise Jardine va maintenant plus loin.
Elle estime que I'initiative du « cercle d'Erasme » a pour but de donner a l'huma
nisme flamand ses lettres de noblesse : la maniere meme dont est presentee la
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filiation des ltaliens aux Flamands, par Erasme et ses amis, offre tous les traits
d'un «conte de legitimation» (« tale oflegitimation »), rendu croyable par le fait
qu'Agricola s'est deplace pour s'instruire de sa Frise natale vers Ferrare.

Deux contributions (l'une relative a la conquete du Mexique par les Espagnols,
l'autre a la vision occidentale du « despotisme oriental ») cherchent a mediter sur
les difficultes de la veridique apprehension d'autrui. Pour la conquete du
Mexique, Inga Clendinnen conteste la these de T. Todorov selon laquelle les sue
ces de Cortes seraient dus a sa remarquable capacite de manipulation des signes
(du systeme culturel indien). Selon elle, au contraire, l'afTrontement des Espa
gnols et des indigenes met en evidence Ie face a face de deux systemes culturels,
qui se revelent de plus en plus etrangers l'un a l'autre, y compris dans les us et
coutumes de la guerre : chacun ne peut dechiffrer les signes emis par l'autre que
dans son propre code de la guerre ou de la paix, de la domination ou de la sou
mission. Pour « le despotisme oriental», Lucette Valensi soutient que la progres
sive depreciation des institutions ottomanes dans les rapports des ambassadeurs
de Venise, a partir de la fin du XVIe siecle, s'explique plus par la modification du
regard de l'observateur que par celle de la realite observee, L'importance crois
sante accordee par les Venitiens aux libertes de leur Republique fait surgir par
contraste Ie monstre du « despotisme oriental ».

Le texte de D. R Kelley (auteur deja connu par de remarquables recherches sur
les liens entre le droit et la naissance de l'histoire, notamment Foundations of
Modem Historical Scholarship, Columbia University Press, 1970), montre de
facon tres documentee que Ie travail sur Ie droit coutumier accompli en Europe, a
partir du Moyen Age a produit une attention speciale a la partieularite des socie
tes humaines et a leurs conditionnements geohistoriques : l'histoire du droit
constitue done la source de la science des societes, nouvelle preuve que I'innova
tion culturelle s'effectue souvent dans et par l'attachement aux traditions (les cou
tumes locales etant partout opposees a l'oppression « savante » du droit romain).

La contribution d'Alan Charles Kors vient renforcer une conviction de plus en
plus frequente chez les historiens.: la pensee des Lumieres n'est pas interpretee
correetement si I'on n'y voit qu'un propos d'opposition au christianisme. Elle est
bien plutot Ie pur produit des debats internes a la pensee chretienne, La constata
tion avait deja ete faite pour expliquer Ie sucres de la religion, du droit, de la
morale naturels, a partir des annees 1670 (travaux de Jacques Sole, de H. G.
Reventlow, sur lesquels je me suis appuye pour tirer les conclusions de L'Ecriture,
Ie sacre et l'histoire, Amsterdam/Maarsen, A.P.A.-Holland University-Press,
1986). Ici, un nouveau pas est fait, puisque A. C. Kors demontre que les debats
induits par la philosophie cartesienne sur les preuves de I'existence de Dieu ont
contribue a ruiner Ie premier moment de l'apologetique chretienne (la demonstra
tion rationnelle des « verites de la theologie naturelle ») et ont rendu possible un
atheisme auparavant impensable : pour devenir athee, le cure Meslier pouvait se
contenter de lire les manuels de theologie de son temps. Lamennais et ses dis
ciples, precedes par l'abbe Bergier, ont d'ailleurs tire de ce fait les conclusions qui
s'imposaient.

Deux contributions s'occupent de l'espace anglais. L'une montre comment la
diffusion de l'ideal de chevalerie et I'assimilation de l'Angleterre au peuple elu
dans le sermon puritain ont prepare en sous-eeuvre la Revolution anglaise. Les
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jeunes gens arrives aLondres de la campagne anglaise pour devenir d'honorables
bourgeois se percevaient imaginairement comme les heros du nouvel Israel qui
mettrait fin pour toujours a la trahison papiste (entendez la politique neutraliste
de Jacques I" dans la guerre de Trente Ans et Ie philocatholicisme de Charles F).
L'autre contribution analyse apropos des poursuites judiciaires pour adultere (en
Angleterre de 1670 a 1857) les interactions du droit et des interets econormques
avec les conceptions de l'honneur mascu1in et du role feminin dans la famille et Ie
couple. Non seulement les mceurs evoluent sous l'apparente immobilite des pra
tiques juridiques, mais la publieite faite aux proces pour cause d'adultere divulgue
des recits scandaleux et contribue au changement de la loi.

A travers les meandres de ce compte rendu, rendus inevitables par la diversite
des sujets traites, l'on pourra tout de meme mesurer la fecondite des methodes
d'histoire culturelle mises a l'epreuve par le Davis Center de Princeton, sous
l'impulsion d'Anthony Grafton. Entre le privilege aocorde par I'histoire des men
ralites ala tres longue duree des systemes symboliques et l'attirance exclusive pour
les « ruptures epistemologiques » (l'un des auteurs parle, non sans ironie, de la
« parthenogenese » de I'innovation culturelle), l'historiographie americaine pour
suit tranquillement, intelligemment, l'exploration d'un domaine qui la fascine,
puisqu'elle y cherche inlassablement ses propres origines intellectuelles.

Francois LAPLANCHE.

New Perspectives on Renaissance Thougt. Essays in the History ofScience. Educa
tion and Philosophy in Memory of Charles B. Schmitt. Ed. by John HENRY

and Sarah HUTION. Londres, Duckworth & Istituto Italiano per gli Studi Filo
sofici, 1990. 16 x 24, 324 p., bibliogr., index.

Il s'agit d'un volume compose en memoire de Charles B. Schmitt (1933-1986),
prematurement disparu, dont un excellent texte de Luce Giard retrace la carriere
et presente les orientations de recherche (p. 264-290). L'article est complete par
une bibliographie des ecrits de Schmitt due aConstance T. Blackwell (p. 291-308).
Luce Giard montre comment, sur les traces de son maitre P. O. Kristeller, Charles
B. Schmitt, avec beaucoup de serieux et de modestie scientifique, a renouvele
notre connaissance de la culture du XVI' siecle, en insistant plutot sur les trans
formations de l'aristotelisme medieval que sur l'opposition un peu factice entre
platonisme et aristotelisme, C. B. Schmitt a aussi mis en Iumiere I'inadequation
des divisions actuelles du champ scientifique pour une exacte intelligence du tra
vail de la pensee europeenne au XVI· siecle, Ce renouvellement de la vision resulte
de deux efforts : run, pour prendre connaissance des immenses reserves de textes
manuscrits conserves en Italie du Nord; l'autre, pour se rendre reellement
contemporain des representations et des procedures des hommes du XVI' siecle,
Ces efforts ont abouti aux magnifiques instruments de travail que sont A Critical
Survey and Bibliography of Studies on Renaissance Aristotelianism 1958-1969,
Padoue, 1971 et The Cambridge History of Renaissance Philosophy, Cambridge
University Press, 1988.
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En hommage a Schmitt, les auteurs du recueil ont cherche a avancer dans les
directions majeures ouvertes par ses travaux. Sans pretendre a l'exhaustivite, nous
chercherons a indiquer ce qui nous a paru s'inscrire le mieux dans les efforts
actuellement accomplis pour renouveler l'histoire culturelle de l'Europe modeme
(il ne sera pas inutile de rapprocher ce compte rendu de celui qui a ere consacre
au volume edite par A. T. Grafton et A. Blair, The Transmission of Culture in
Early Modem Europ (voir supra p. 551-554).

I) Luce Giard signale que Schmitt s'est peu interesse aux themes de la pensee
religieuse. Cette reserve est abandonnee dans les communications de R. Popkin et
de L. W. B. Brockliss. Le premier vient apporter une nouvelle pierre a la demons
tration deja accomplie sur d'autres bases, que l'incroyance des Lumieres est un
« effet pervers » des controverses religieuses des XVI

e et XVII
e sieeles (il s'agit ici de

la polemique antichretienne des ecrivains juifs). L. W. B. Brockliss, dans une
etude tres neuve, estime que, dans le refus oppose par les theologiens au systeme
heliocentrique, Ie poids de la lettre scripturaire a moins joue que l'attachement a
I'autorite pontificale, mise en cause par les jansenistes dans les questions de fait,
et defendue, en revanche, par les jesuites,

2) Les communications de M. J. B. Allen et de Dilwyn Knox s'interrogent sur
les rapports entre philosophe et poesie (a propos du neoplatonisme de Marsile
Ficin); entre langage et geste (a propos de l'interet porte a la symbolique gestuelle
par Arias Montano et d'autres auteurs.jusqu'a F. Bacon, inclusivement) : la valeur
universelle de communication inherente a cette symbolique oriente les esprits vers
d'autres signifiants que Ie mot, par exemple vers Ie hieroglyphe. A travers ces
recherches, se lit une certaine nostalgie de l'origine qui, pour « mythique » qu'elle
soit, valorise d'autres formes d'expression que Ie discours cher a la logique, la
grammaire et la rhetorique,

3) Le rapport du particulier et de l'universel dans la culture est aborde aussi
dans la contribution de Donald R Kelley sur la « coutume » (au sens juridique du
terme). Celle-ci se legitime ala fois par sa duree dans Ie temps et son enracine
ment dans un espace : toute reflexion sur la valeur et la fonction de la coutume
implique done une prise de position anthropologique, qui contrebalance Ie mono
pole ideologique que le droit naturel acquiert a l'epoque modeme. Malgre l'oppo
sition de la Revolution franeaise a la prise en compte des coutumes et sa pre
ference affichee pour le « droit de nature», Ie xIX" siecle s'interessera de nouveau
a l'enseignement anthropologique vehicule par la reconnaissance des differences
culturelles.

4) Quatre communications sont consaerees a I'aristotelisme du xvf siecle. Dans
la mesure oil son enseignement est assure par des chretiens, s'accuse la tendance a
separer la metaphysique (pensee maintenant comme une propedeutique a la theo
logie chretienne) et la physique (l'aristotelisme reste interessant pour son cOte
empirique). Cette separation permet a I'aristotelisme, en tant que cadre general de
la pensee scientifique, de devenir eclectique et d'absorber des vues nouvelles,
comme Ie magnetisme de William Gilbert.

5) D'autres communications montrent l'interaction constante Ii l'epoque
modeme entre les preoccupations politiques et les developpements de I'erudition
(par exemple, l'etude de l'histoire romaine sert Ii justifier la colonisation de
l'Irlande), le role des pouvoirs dans Ie developpement universitaire, l'importance
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du marehe du livre pour la circulation des idees nouvelles, la singularite de la
position oceupee par la medecine, ecartelee par sa double appartenance Ii la phy
sique et aux arts.

Ce livre d'hommage Ii C. B. Schmitt ne dispense pas de lire Kristeller et Schmitt
eux-memes. Mais la richesse de l'eventail deploye manifeste combien ils ont ete
de grands remueurs d'idees et d'intelligents eveilleurs de vocations erudites : de
leur oeuvre, I'histoire culturelle de la Renaissance est sortie profondement trans
formee,

Francois LAPlANCHE.

Jean BERNHARDT, Hobbes. Paris, Presses universitaires de France, 1989. 11,3 x
17,5, 126 p. (« Que sais-je ? »,2498).

Thomas Hobbes. Philosophie premiere. theorie de la science et politique. Sous la
dir, de Yves-Charles ZARKA, avec la collab. de Jean BERNHARDT, introd. de
Raymond POLIN. Paris, Presses universitaires de France, 1990. 17,5 x 24,
418 p. [« Leviathan »).

Les deux decennies qui viennent de s'ecouler ont connu un grand nombre de
publications sur Hobbes et sa philosophie, et il convient de saluer la production
francaise meme si elle est peu eitee dans les bibliographies anglo-saxonnes, les
Francais etant loin d'etre les seuls Ii ne pas lire les langues etrangeres,

Entin! Hobbes fait son entree dans la collection « Que sais-je? ». Le but du
livre est d'orienter juristes, historiens du droit et amateurs de philosophie poli
tique vers les donnees historiques et biographiques et vers les analyses qui per
mettront de mieux situer les idees politiques d'un penseur recouvert de mythes,
caracterise par une audace radicale et une veraeite sans detour.

Suivant une courte introduction, Ie premier chapitre (22 pages, dont 13 consa
crees au Short Tract on First Principles) met en evidence I'enseignement aristoteli
cien, l'ideal de rigueur, de clarte, d'universalite, et, avec la certitude dogmatique,
l'organisation systematique du savoir. J. Bernhardt souligne qu'il n'y a pas de
preuve que Hobbes ait pu etre influence, lors de son premier voyage en ltalie, par
les Padouans et par Galilee; il decrit avec prudence les relations Hobbes-Bacon,
explique Ia decouverte tardive d'Euclide, reprend ses propres theses sur Ia relation
Hobbes-Thueydide. De longues pages sont consacrees au Court traite, Ii la
richesse et Ii la nouveaute des conceptions, au style, Ii I'influence de Suarez, aux
themes abordes (theorie de la lumiere et de la vision, conception mecaniste du
monde, sensations, images), au caraetere moderne malgre certaines survivances
scolastiques (magnetisme), Ii I'ambiance puritaine Ii l'universite d'Oxford et au
modernisme de Bacon.

La plus grande partie (49 pages, 2/5 du livre) est Ie second chapitre qui
consacre 29 pages aux Elements ofLaw. Dans une reconstitution vivante, ou Mer
senne, Galilee, Descartes sont bien au rendez-vous de la pensee - qui, Ii la faveur
de la rencontre, de l'eehange, de la dispute, se construit -, on voit Ie philosophe
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se mettre « en quete des principes de la science de la nature» et naitre l'idee d'un
grand systeme des sciences, d'un projet eneyclopedique. L'etude du langage, de la
theorie optique, du mouvement vital montre la mise en place de la reflexion
anthropologico-politique, de la synthese entre la tradition sophistique des
« lumieres grecques » et un rationalisme de l'ordre, entre la culture litteraire,
l'experience politique et la pensee de l'homme de science.

Jean Bernhardt parle des annees d'exil et des annees de l'exil. Ce n'est peut
etre pas un hasard si, pour ecrire son autobiographie en vers, Hobbes s'est inspire
d'Ovide. Descartes aussi s'en fut ailleurs, oil il demenagea souvent. L'exil fut pro
pice al'oeuvre : au De Cive, avec le parfum de scandale que degageait la synthese
hobbesienne (c'est l'adjectif desormais consacre) de l'individualisme et de l'auto
ritarisme, et au Leviathan (14 pages lui sont consacrees) oil Jean Bernhardt, a
contre-courant d'une longue tradition, voit Hobbes professer un christianisme
rationaliste original de la tendance du puritain William Ames. La science doit etre
mise en complementarite avec la foi et la tradition historique chretienne, Meme
l'argument de coherence ne rendrait pas illegitime chez Ie lecteur une conviction
disons plus inquiete. Convaincantes sans reticence sont en revanche les lignes sur
la personnalite representative. Les pages sur le De Corpore eclairent Ie lecteur sur
l'argumentation de Jean Bernhardt pour qui Hobbes fut un « penseur trop
souvent reduit ala science politique » alors que « la science de la paix civile ne
pouvait etre, ases yeux, qu'un secteur au plus privilegie, mais en tout etat de cause
justiciable des memes principes theoriques generaux », On a compris que ce petit
livre ne manque pas son but : juristes, historiens du droit, anglicistes, amateurs de
philosophie politique en seront plus eclaires,

Publie sous la responsabilite de J. Bernhardt et Y.-Ch. Zarka, Thomas Hobbes.
Philosophie premiere, theoriede la science et politique est un gros livre qui reunit
les Actes d'« un grand et beau colloque » (J. d'Hondt), tenu a Paris en 1988, et
qui lui aussi participait de la resurrection, de la redecouverte, de la renaissance
(R. Polin): de la pensee hobbesienne, actes publies a la memoire du professeur
A. Pacchi, dans une collection recente, solide et prometteuse. L'ouvrage se signale
par le nombre (29) des signatures, la collaboration C.N.R.S.-Universites, le came
tere international, l'apparition d'une jeune generation de chercheurs.

Un volume de cette importance n'appelle que peu de remarques formelles : on
regrettera « Ie protagoniste principal» (p. 340), « sepulchre» (p. 144), « fut »
pour « rut» (p. 145), « oil » pour « ou » (p. 255), « quoique » pour « quoi que»
et « quelque » pour « quel que» (p. 236, 237), « lui» au lieu de « eux » (p. 372),
« decades» pour « decennies » (p.291), « se contiennent l'une a l'autre »
(p. 271); on souhaiterait parfois que les references fussent mises ajour (p. 119 et
suiv., 347 et suiv., 398 et suiv.), que les sources fussent citees (p. 170-171, 207),
que les traductions fussent moins parsemees d'anglicismes (p. 176 et suiv., 211
212, 254, 255). Ce sont la des defauts mineurs.

La premiere partie (7 articles) est consacree a la philosophie premiere dont
Y.-Ch. Zarka souligne Ie « caractere transregional dans l'organisation du savoir ».
On passe d'une metaphysique de l'etre aune philosophie premiere du corps. Ce
qui pose la question fondamentale de la representation. L'annihilation du reel
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pennet au mecanisme de fonder a la rigueur la representation dans une stricte cor
respondance a son objet (P. Magnard). En contrepoint de quoi, ou presque,
J. Bernhardt met en garde contre la tendance excessivea se detoumer des aspects
semi-realistes de la pensee de Hobbes. De la meme rigoureuse facon, M. Pechar
man, dans nne etude sur cause, effet et action, fait remarquer que la philosophia
prima n'atteste pas tout a fait de sa propre coherence sur la question de la causa
lite, et invite a reflechir sur I'imagination. B. Willms pense, lui, que c'est la poli
tique qui est la philosophie premiere, que Leviathan est Ie fruit de la dissolution
radicale qui marque le XVIr siecle. Faut-il pour autant, rapprocher dissolution et
post-modernisme, Hobbes et Lyotard? C'est Leviathan au risque de I'histoire des
idees, theme connu. Nous sommes en transition, de la philosophie proprement
dite a I'histoire de la philosophie avec l'etude de Guenancia sur Hobbes et Des
cartes a propos de la question de la « chose », et a I'histoire de la science avec
l'article de A. Beaulieu sur Hobbes et Mersenne.

La theorie de la science est traitee dans 9 articles. C'est un objet difficile mais
fecond quand il est aborde de front (J. Barnouw, A. Robinet, M. Blay). Il est plus
negoeiable dans des etudes comparatives (Hobbes- Leibniz, Hobbes-Gassendi),
lorsqu'il souleve des questions connexes (problemes de langage, d'influence, de
politique, de methode). Ce qui prouve bien que ce livre a raison de vouloir resti
tuer un Hobbes total, fils de son temps. Ces etudes sont enrlchissantes aussi pour
la reflexion sur Ie signe, la causalite historique, les questions lexicographiques, la
problematique de l'adaptation audacieuse, pedagogique et metaphorique d'une
demarche de Iinguistique contemporaine a un probleme ethique et politique du
grand sieeie, Ie role du souverain philosophe, arbitre et protecteur de la commu
naute scientifique (on regrette I'absence de toute reference chez Foisneau a New
Atlantis), I'artificialisme et Ie naturalisme, et les questions de reception d'une
ceuvre de philosophie dans et par son milieu et son temps.

La troisieme partie s'intitule « Politique » et regroupe 12 articles. Cette pro
gression quantitative n'est pas surprenante, car Ie nom de Hobbes, apres tout, ne
nous est pas parvenu a cause de la science ou de la philosophie premiere. On re
trouve au cceur de ces articles les grands noms (Machiavel, Gassendi, Hegel), les
grands themes (conceptions de la loi, de la souverainete, de l'obeissance), les
questions de contexte historique (Bacon, Jacques let, Selden), des questions deja
rencontrees dans le cadre de I'epistemologie (conatus, representation), et I'on
aborde les questions de theologie, Les etudes de Lazerri (qui met a jour les dif
ferences entre les problematiques et done les methodes de Machiavel et Hobbes),
de Rudolph, sur I'obligation et la vertu, degagent les aspects anthropologiques,
psychologiques et sociologiques des fondements de l'ethique, P. Carrive,
O. Bloch, R J. Ribeiro proposent des analyses appuyees sur Ie contexte historique
qui sont stimulantes pour les substantiels rapports qu'elles etablissent, les ques
tions qu'elles posent au lecteur, les apercus nouveaux ou les formulations neuves
et convaincantes qu'elles proposent. C'est la vertu de la pensee vivante de savoir
redire sans repeter : ainsi F. Tricaud raconte-t-il Leviathan comme un mythos et
un Bildungsroman, ainsi S. Goyard-Fabre montre-t-elle que I'obeissance ala loi
civile fait la citoyennete en repondant a la metamorphose du droit de nature, qui
est a-juridique, en un droit civil, qui est un droit public, ainsi R Polin voit-il
Hobbes retrouver les conclusions d'Aristote, dont il s'est declare I'ennemi jure.
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F. Lessaysoumet l'obeissance au consentement du sujet al'action du souverain et
non seulement au souverain lui-meme. P.-F. Moreau et A. Matheron consacrent
leur lecture a Hobbes theologien, lecteur hermeneute de l'Ecriture et ils nous
ramenent aux positions de J. Bemhardt dans son petit ouvrage. Erudition et
rigueur sont au service de l'imagination, et contraignent a des remises en ques
tion ; la prehension de la verite ne peut qu'y gagner. II faut approfondir Ie champ,
comme faisait Hegel, dont P. Gamiron souligne la comprehension profonde et
interpretative de la pensee politique de Hobbes. Passe un souffle d'altitude quand
les grands lisent les grands et enseignent leur oeuvre.

Publie dans d'excellents delais, ce livre riche et divers aurait ete utilement
complete d'un index des notions et d'un index des noms qui en eussent facilite la
lecture a ceux, qu'il faut esperer nombreux, qui Ie liront et entreront ainsi dans
I'espace de la pensee modeme qui determine encore notre present.

Louis Roux.

Arnold A. Rooow, Thomas Hobbes. Un radical au service de la Reaction. Trad. de
l'anglais par Eddy TREVES, avec la collab. de Jacques BRUN. Paris, Presses uni
versitaires de France, 1990. 15 x 21,8, 363 p. (« Question »),

Les traductions d'etudes etrangeres sont rares; il convient done de saluer cette
biographie parue dans sa version originale en 1986. Elle contribue a enrichir Ie
dossier hobbesien qui beneficie aujourd'hui d'un interet editorial renouvele, puis
que l'ensemble de l'oeuvre est en cours de traduction et de publication, offrant au
lecteur francais l'eclectisme, la richesse et l'originalite d'une pensee trop souvent
reduite a la seule figure du Leviathan, Ie « Dieu mortel » qui tient dans sa main
droite le glaive, symbole de l'Etat et, dans sa main gauche, la crosse pastorale de
la religion: « Hobbes lui-memo et sa pensee, malheureusement pour ceux qui
pronent la categorisation, resistent a toute tentative de la comprendre dans une
filiation, car toutes simplifient a l'extreme et deforment la realite » (p. 300).

Si cette biographie accorde une importance que certains jugeront dispropor
tionnee a l'anecdote - garder enfant une bougie allumee par crainte de l'obs
curite eclaire-t-il d'une lueur inedite la nature de la pensee du Hobbes devenu
adulte? (p. 293) -, on retiendra surtout I'abondant dossier que constitue l'ana
lyse des conditions historiques, de l'environnement intellectuel qui permettent de
comprendre la genese d'une des eeuvres les plus fortes et controversees de la pen
see politique, jugee « monstrosissimus » (p. 268) par bien des contemporains qui y
lirent avant tout une scandaleuse apologie de l'atheisme (Arnold Rogow rappelle
que, selon une estimation precise, 371 pages du Leviathan - sur les 714 pages
que compte I'ouvrage - traitent de la religion). Car la longue vie de Thomas
Hobbes (1588-1679) s'identifie d'une certaine maniere a quelques-unes des
contradictions d'un temps que les historiens ont appele Ie « sombre XVII

e siecle ».
Confronte a1'« aprete de la vie », temoin de nombre des consequences ravageuses
de la guerre de Trente ans, de la guerre civile en Angleterre, de la Fronde en
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France, eehappant Ii bien des maladies et Ii plusieurs epidemies - dont la peste Ii
Londres -, I'auteur (entre autres) du De Cive (1642) et du Leviathan (1651) par
ticipe aussi Ii la revolution scientifique qui marque la premiere moitie du siecle et
fonde notre modernite : tres interesse par l'optique, il a pour ami Harvey, Mer
senne, Gassendi. Meme s'il ne partage pas ses conclusions, il n'ignore rien des
oeuvresde Descartes. n decouvre Euclide Ii Geneve (1630) et avec lui la geometrie,
qu'il croit capable de conferer un statut scientifique Ii la politique : « La confiance
de Hobbes dans I'enseignement des mathematiques, comme source de verite
echappant Ii la controverse et Ii la discussion, doit certainement quelque chose Ii
Galilee et Ii Descartes, tous deux mathematiciens, dont les ecrits transformaient et
mettaient au defi les idees traditionnelles sur la nature de l'homme et de l'histoire
[...J. Sa quete personnelle d'ordre et de securite rejoignait la pensee politique et
intellectuelle de son epoque et temoignait de sa determination d'elaborer une
science fondee sur des principes politiques qu'il cherissait, de prouver, comme
l'ecrit son ami Mersenne, que De Cive et ses divers autres ouvrages etaient por
teurs d'une verite en quelque sorte non moins rigoureuse que les Elements
d'Euclide » (p. 108). Andre Rogow insiste sur les interactions permanentes entre
les nombreux episodes de la vie d'un ecrivain qui se dit persecute - deboires
multiples, controverses apres (une « guerre de Trente ans intelleetuelle » l'oppose
Ii des professeurs d'Oxford puis Ii la Societe royale), exils forces - et son pessi
misme absolu sur la nature de l'homme, fondement et matrice de son systeme
politique dont les premiees apparaissent des la premiere oeuvre, la traduction de
I'Histoire de la guerre du Peloponnese de Thucydide (parue en 1629) : « L'interet
principal de Thucydide, mis Ii part son desir de faire Ie recit de la guerre, etait Ii la
fois d'etablir Ie role deeisif de la nature humaine dans la formation et la chute des
soeietes et des individus, de demontrer les effets corrupteurs de la guerre sur la
morale et les comportements, et de poser la question de savoir si la Iiberte ou la
democratie, la discipline et la maitrise de soi peuvent coexister » (p. 80).

Cette volonte de demontrer la relation indissociable entre la nature mauvaise de
l'homme - « la vie Ii l'etat de nature est solitaire, pauvre, desagreable, bestiale et
breve» - et la forme d'autorite politique pensee comme necessaire, regulatriee et
absolue pour faire barrage aux « passions» et instaurer la paix (miIitaire ou civile)
continue aujourd'hui comme hier Ii nous interroger. Le « Dieu mortel » de Tho
mas Hobbes est la plus fascinante et terrible invention des hommes contre la peur
de la nuit,

Jo!1 CoRNETIE.
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Sir Robert FILMER, Patriarch a ou le pouvoir naturel des rois, suivi des Observa
tions sur Hobbes. Pres. de Patrick THIERRY, trad, de Michael BIZIOU, Colas
DUFLo, Helene PHARABOD, Patrick THIERRY, Beatrice 'IROTIGNON. Paris, Ecole
normale superieure de Fontenay/Saint-Cloud/L'harmattan, 1991. 13;4 x
21,6, 205 p. (« Logiques sociales »),

Sir Robert FILMER, Patriarcha and Other Writings. Dir. Johann P. SoMMERVILLE.
Cambridge, Cambridge University Press, 1991. 14 x 21,5, 327 p., index.

La reputation de certains auteurs est attachee a I'attention privilegiee que leur
ont aceordee, dans des eeuvres majeures, des penseurs importants. Ainsi Robert
Rimer, pris a partie par Locke dans les Deux traites du gouvemement civil. Mais
Patriarcha, cible explicite de Locke, a longtemps ete boude par les traducteurs.
C'est dire tout l'interet que pouvait presenter la premiere traduction francaise
d'un des ouvrages maudits parmi les plus connus de la philosophie politique
modeme. Malheureusement, l'edition dirigee et presentee par Patrick Thierry,
fruit d'un travail collectif mene par un groupe de traducteurs de l'Ecole normale
superieure de Fontenay/Saint-Cloud, ne procure pas toutes les satisfactions qu'on
etait en droit d'attendre de pareille entreprise.

Patrick Thierry signe une « presentation» de Patriarcha qui s'efTorcede rehabi
liter l'eerivain absolutiste que fut Rimer. De nombreuses coquilles (on en
denombre pres de soixante-dix sur les quelque soixante pages de la presentation,
notes non comprises) en genent parfois gravement la lecture, mais la n'est pas
l'essentiel. II semble qu'en realite le texte de Rimer resiste a toute tentative
serieuse de rehabilitation. Les arguments principaux ne sont pas neufs. P. Thierry
met en avant la force que donne a Rimer sa connaissance de I'histoire anglaise.
On ne voit pas bien comment le suivre sur ce terrain. Certes, Rimer cite de
bonnes sources. Mais tous ses textes, Patriarcha en tete, ont la faiblesse majeure
d'osciller constamment entre fait et droit sans que I'on sache bien quelle est la
position theorique de Rimer sur leurs rapports. Or les faits ne peuvent avoir
valeur de preuve qu'a l'interieur d'un systeme theorique explicite permettant de
les interpreter, et la grille d'interpretation appliquee par Rimer n'est autre que
l'ideologie absolutiste, c'est-a-dire avant tout un ensemble de postulats implicites
qui ne depassent pas Ie stade du prejuge. C'est ainsi que certains commentateurs
anglais, par exemple John Dunn, ont analyse l'reuvre de Filmer".

Cette position ideologique est connue : nature et creation sont les maitres mots
sur lesquels Rimer brode son mythe de l'autorite royale, avec une deficience
conceptuelle qui afTaiblit considerablement ce que certains auteurs retiennent par
fois de ses ecrits, c'est-a-dire sa critique, reputee imparable, du contractualisme.
Rimer, en efTet, croit avoir reduit a neant les theories contractuelles en sommant
leurs partisans de preciser ou et quand ce fameux contrat a ete consenti. Non seu
lement la nature philosophique du contrat lui echappe (il s'agit avant tout d'un
concept), mais il oppose a ce qu'il croit etre une these historique une autre these

5. John DUNN, La Pensee po/itiquede John Locke, Paris, Presses universitaires de France,
1991.
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historique qui mobilise une lecture fondamentaliste de la Genese. P. Thieny a
beau preciser que ce type de lectures est fort en vogue en Angleterre dans la pre
miere moitie du xvn"siecle, cela n'apporte aucune caution proprement intellec
tuelle a Filmer. Au demeurant, afflrmer que « personne ne remet en question
l'interpretation litterale de la Bible» (p. 39) est excessif et devient un anachro
nisme au moment oil Locke redige ses traites, L'important est que Filmer, sur ce
point precis et en general, entretient encore une fois une confusion fiicheuse entre
Ie fait et le droit, et que l'opportunisme ideologique semble seul dieter la forme
que prennent ses arguments successifs.

nest, du reste, tees insuffisant, si l'on veut montrer la faiblesse des adver
saires de Filmer, de s'en tenir a la seule reponse de Locke. Algemon Sidney,
James Tyrrell et, plus tard, Rousseau ont ecrit contre l'auteur de Patriarcha des
pages dont il faut tenir compte avant de s'essayer a Ie rehabiliter. Quant a voir en
lui « un assez bon historien au sens plus modeme du terme» (p. 40), cela s'appa
rente Ii de l'abus de langage. En matiere d'utilisation ideologique de l'histoire,
l'etude comparee des defauts respectifs de la democratie et de la monarchie, dans
Patriarcha, reste un morceau d'anthologie. Filmer met a contribution les auteurs
les moins favorables au regime qu'il denonee et reduit les effets de la democratic a
un tableau sanglant de la guerre civile emprunte Ii Plutarque (p. 127-128). nest
possible que ce genre de rhetorique ait pu emporter la conviction de contempo
rains deja acquis a sa cause, mais il est difficile de croire que cela reponde aux exi
gences de la pratique modeme de l'histoire. Au reste, si l'on veut se faire une idee
exacte de Filmer historien, ce n'est pas Patriarcha qu'il faut lire, mais, par
exemple, et comme Ie rappelle a juste titre P. Thieny (p. 14), The Free-Holders
Grand Inquest (1648) ou les Observations upon Aristotles Politiques (1652). n
semble que la revision du cas Filmer, a laquelle se livre sans succes P. Thieny,
reponde avant tout a des exigences de mise en valeur de l'auteur publie, un peu
comme si l'editeur n'avait pas assez confiance dans l'interet intellectuel que peut
eprouver le public eonceme par cette publication. La valeur documentaire de ce
texte est pourtant bien suffisante pour legitimer une traduction. En outre, n'est-il
pas contradictoire de pretendre rendre Filmer interessant pour lui-meme et,
simultanement, de traduire de lui un texte inacheve, dont I'etablissement fait pro
bleme, et qui n'a de notoriete qu'en raison de ses enjeux historiques? On en verra
une preuve dans Ie fait que la presentation du texte s'eloigne parfois beaucoup de
Filmer (p. 58-61 notamment) et, en revanche, parle beaucoup de Locke. De plus,
si l'on tient absolument a retrouver la « fraicheur intellectuelle» que procure
Patriarcha sans ses commentaires, pourquoi alors choisir comme texte de travail,
au lieu du demier etat manuscrit, une edition posthume, en s'autorisant para
doxalement du fait que c'est celIe que Locke a lue?

Quelques reproches doivent etre adresses a la traduction elle-meme, dont les
imperfections sont trop nombreuses pour qu'on puisse les passer sous silence.
Comme l'introduction, mais dans une moindre mesure, le texte de Filmer soutTre
de fautes de francais dont on veut croire qu'elles sont dues a l'absence de relecture
d'epreuves mal composees", Plus graves sont les erreurs manifestes qui alterent

6. La ((coquille» la plus etonnante est ((Dieu » mis pour ((roi », p. 145. Un quid a saute
de la citation latine tiree de Tertul1ien, p. 142. On deplore l'absence quasi systematique des
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parfois, sur une page ou deux, le propos de l'auteur. On retiendra essentiellement
l'afTaiblissement de l'ironie et de l'exces propres a Filmer, dans des passages cru
ciaux Oil ce dernier deverse sa bile sur le regime qu'il hait plus que tous les autres,
la democratie, La Oil Filmer dit clairement que, « quand bien meme its seraient
innombrables », les inconvenients de la monarchie ne sauraient peser plus lourd
que l'immense risque que fait courir la democratie, asavoir la sedition, on lui fait
dire (p. 127) que, « bien qu'ils n'aient jamais ete nombreux », etc., ce qui change
tout. En illustrant « l'apogee de la liberte romaine» par Ie fait que « tout homme
pouvait etre tue, qui le desirait », Filmer faisait preuve d'une ironie qui disparait
des lors qu'on traduit, sans raison: « tout homme pouvait etre tue par quiconque
Ie voulait » (p. 127). De meme l'extrait de Plutarque decrivant les ravages de la
guerre civile (consequence inevitable, pour Filmer, de la democratie) est edulcore :
les hommes ne sont plus egorges dans les bras de leurs femmes (ce qu'il faut lire)
mais aupres d'elles, et Sylla donne simplement des epouses (et non plus les
epouses d'autres hommes) en mariage acertains (p. 128).

Quant a la justification (p.74) du choix de traduire « commonwealth» par
« etat », elle n'est pas convaincante. On voit mal pourquoi Ie choix de « repu
blique » ne convient pas. II a pour lui la pratique la plus etablie et aucun des argu
ments avances ason encontre ne porte vraiment. S'il est exact que, comme Ie sou
ligne P. Thierry, Filmer etablit une distinction entre « commonwealth» et
« commonweal» dans ses Observations sur Hobbes, en revanche aucune cohe
rence stricte n'est observable dans l'emploi des memes termes dans Patriarcha. Le
seul moment (p. 112) Oil les traducteurs se soient crus obliges de preciser entre
parentheses le terme anglais qu'ils traduisent n'est guere probant. En effet, si
l'edition Chiswell de 1680, choisie pour la traduction, porte bien, dans le meme
paragraphe, les deux termes concurrents, il n'en va pas de meme dans les manus
crits. En pareil cas, it n'est pas evident que I'edition retenue doive faire autorite,
meme si c'est celIe que Locke a lue. En tout cas, la precision lexicale n'est pas,
dans ce passage, porteuse d'un ecart semantique qui merite d'etre si nettement
signale 7.

En attendant la parution de la traduction de Patriarcha (et du Premier traite de
Locke) que prepare Franck Lessay aux Presses universitaires de France, on pourra
se reporter, pour une connaissance plus approfondie de Filmer, aPatriarcha and
Other Writings, qui rassemble ses textes les plus importants dans une edition qui
semble definitive. On regrettera toutefois l'absence du legendaire traite sur les sor
cieres, An Advertisement to the Jury-Men of England touching Witches (1653),
d'autant plus interessant qu'il permettrait d'approfondir la confrontation avec
Bodin, grand inspirateur de l'absolutisme de Filmer et auteur, rappelons-le, d'une
Demonomanie des sorciers (1580). D'autres textes rares de Filmer, sur Ie blas-

accents circonllexes, des traits d'union et des accents graves requis pour difierencier « oil »
de « ou » et « IIi» de « la », ainsi que la recurrence de « si il » Ii la place de « s'il ». Preeisons
enfin que I'auteur de la theorie de 1'« individualisme possessif'» est C. B. Macpherson, et
non « Mac Pherson» (p. 61, 72).

7. On s'etonne d'ailleurs qu'a la page suivante, Filmer utilisant en succession « common
wealth » et « commonweal », les traducteurs, derogeant Ii leur principe, aient traduit ((etat »
dans les deux cas.
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pheme (Ofthe B/asphemie against the Holy Ghost, 1647) et sur l'usure (Quaestio
Quod/ibetica; Or a Discourse whether it may be lawfull to take Use for Money,
1653) permettraient, Quant Ii eux, de completer Ie portrait d'un auteur connu sur
tout pour ses positions sur l'absolutisme, alors qu'il a pris parti sur toutes les
questions qui preoceuperent I'Angleterre intellectuelle du XVIIe siecle.

Jean-Francois BAILWN.

John DUNN, La Penseepolitique de John Locke. Unepresentation historiquede la
these exposee dans les Deux traites du gouvernement. Trad. de I'anglais par
Jean-Francois BAILWN. Paris, Presses universitaires de France, 1991. 17,5 x
24, 286 p., bibliogr., index (« Leviathan »),

L'ouvrage de John Dunn que vient de traduire Jean-Francois Baillon dans la
collection « Leviathan » des Presses universitaires de France a paru en 1969. C'est
dire qu'i1 etait urgent que Ie public francais puisse enfin juger sur pieces de la
valeur et de la portee d'une interpretation de la pensee politique de Locke, deve
nue maintenant c1assique outre-Manche.

Au moment de la redaction de l'ouvrage, les commentateurs de la pensee poli
tique de Locke avaient le choix entre deux grandes interpretations de 1a doctrine
exposee dans les Deux traites du gouvernement civil (1690). La premiere; que
I'auteur qualifie de liberale ou de constitutionnaliste, mettait l'aceent sur la theorie
lockeenne du gouvernement representatif Elle voyait en Locke I'ideologue
devone du parti « whig », le pere spirituel de la Glorieuse Revolution anglaise et,
au-dela, I'inspirateur principal de la Constitution amerieaine, L'reuvre politique
maitresse de Locke etait interpretee comme la fondation philosophique du droit
constitutionnel liberal moderne", La seconde interpretation que I'auteur qualifie
de marxiste (quoiqu'elle soit aussi, Ii quelques nuances pres, celie de Leo
Strauss9!) mettait par contre I'accent sur la theorie Ioekeenne de la propriete pri
vee et du travail et sur son lien avec la theorie de l'Etat tel qu'il apparait par
exemple dans cette formule du § 124 du Second traiM ; « La fin eapitale et princi
pale en vue de laquelle les hommes s'associent dans des republiques et se sou
mettent Ii des gouvernements, c'est la preservation de leur propriete.)) Prolon
geant certaines reflexions de Marx 10, un auteur comme Macpherson croyait
pouvoir trouver dans la theorie de Locke 1ajustification ideologique de l'Etat de
c1asse.

L'ouvrage de John Dunn se presente d'abord comme une refutation de chacune
de ces deux interpretations, plus exaetement comme une refutation de I'aptitude

8. Harold J. LAsKI, The Rise of European Liberalism, Londres, 1962.
9. Leo SlRAUSS, Natural Right and History, Chicago, 1953. C. B. MACPHERSON, The Politi

cal Theory of Possessiv Individualism, Oxford, 1962.
10. La pensee politique de Locke est « l'expression classique de l'idee que la societe bour

geoise se fait du droit par opposition Ii la societe feodale », Karl MARX, Theories ofSurplus
Value, Moseou, s. d., I, p. 356; cite p. 208, n. 4.
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de chacune de ces deux interpretations a rendre compte du sens que Locke lui
meme avait pu donner a sa doctrine. Si l'auteur concede que ces deux inter
pretations peuvent exprimer le sens que la doctrine politique de Locke peut reve
tir a nos yeux, il nie qu'elles puissent rendre compte du sens que la doctrine de
Locke avait pour son auteur. De Ill, Ie projet, enonce dans le sous-titre de
l'ouvrage, d'une « presentation historique » de la these centrale de Locke, autre
ment dit d'une presentation des raisons a la fois biographiques et doctrinales pour
lesquelles celui-ci a elabore la doctrine des Deux traites.

L'examen de la these constitutionnaliste occupe les trois premieres parties de
l'ouvrage. L'auteur lui-meme qualifie d'« epineux et enchevetre » Ie commentaire
auquel il soumet les textes de Locke (p. 16) et l'on ne saurait sans doute mieux
dire. Deux arguments principaux s'en degagent cependant. Le premier est deve
loppe dans les chapitres consaeres au « developpement intellectuel » de Locke et
aux ouvrages publies anterieurement aux Deux traites. Comme le rappelle
J. Dunn, Locke n'a pas toujours ete Ie liberal dont l'histoire a conserve Ie souve
nir. Les premiers ecrits politiques de Locke 11 sont au contraire des ecrits « conser
vateurs », developpant une conception absolutiste du pouvoir politique legitime.
Or la « conversion» liberate de Locke coincide facheusement avec son entree au
servicede Shaftesbury et avec la promotion sociale qui s'en est suivie. Voir dans le
liberalisme de Locke l'effet de son adhesion aux theses politiques du milieu dans
lequel il allait desormais evoluer impliquerait done necessairement de lui preter
une sorte d'opportunisme ideologique. Or, comme Ie note J. Dunn, c'est la une
conclusion qu'il est impossible de tirer : « ne faut-il voir dans le " liberalisme poli
tique " de Locke que l'instrument contingent d'une mobilite sociale ascendante,
ou bien faut-il voir dans ce qui finit par devenir une ascension sociale indubitable
la consequence" meritee " de son devouement au "Iiberalisme politique "? [...J
C'est une question saisissante par sa brutalite [...Ja l'heure actuelle il ne semble
pas que nous en connaissions la reponse - il se peut d'ailleurs que nous ne la
connaissions jamais » (p. 38). En realite, nous le verrons, Ie dernier chapitre de
l'ouvrage foumit une explication plausible de la « conversion» liberale de Locke
et Ie libere ainsi en partie du soupcon d'opportunisme.

Le second argument oppose a la these constitutionnaliste occupe pres de la
moitie de l'ouvrage. L'auteur admet que les Deux traites de Locke sont bien une
reponse au Patriarcha de Robert Filmer, dietee par la necessite de foumir au parti
whig une defense et illustration de ses theses : « Quand Ie Patriarcha de FIlmer
fut enfin publie en 1680, il devint d'une necessite urgente de foumir un contre
poids ideologique capable d'exposer les fondements de la doctrine exelusionniste
de facon a l'integrer solidement dans la continuite de l'ordre historique compact
de la tradition gouvemementale anglaise et a Ie proteger des hareelements rail
leurs du Patriarcha. Laslett a montre de maniere tres convaincante que le travail
de Locke en vue des Deux traites remonte a la periode de cette lutte politique »
(p. 57) 12. Le probleme est que Ie Second traite contient beaucoup plus qu'il
n'aurait ete necessaire a la seule defense et illustration de la cause whig: « quand

II. TWo Tracts of Government, ed. Philipp ADAMS, Cambridge, 1967.
12. TWo Treatises of Government, ed. Peter LASLETI, Cambridge, 1960.
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il en vient Ii ecrire les Deux traites, la doctrine qui se dessine est notablement plus
individualiste que ne peut l'expliquer la seule adhesion au programme politique
de l'Exciusion » (p. 60). Les Whigs avaient surtout besoin d'une theorie du gou
vemement representatif qui justifiat Ie role qu'ils entendaient faire jouer au Parle
ment ainsi que d'une theorie claire de la prerogative. Si l'ouvrage de Locke
repond bien Ii cette attente, il contient aussi toute une theorie de I'autonomie indi
viduelle et de la subordination du pouvoir politique aux fins individuelles qui, s'il
forme I'essentiel du liberalisme politique de Locke, est aussi bien etranger aux
preoccupations des Whigs. D'ou vient cet individualisme, cet attachement
farouche et constamment reaffirme Ii la primaute de l'individu sur l'Etat?

L'auteur etait sur ce point contraint de se confronter Ii l'interpretation de Mac
pherson, puisque celle-ci repose justement sur une analyse du sens de l'individua
lisme lockeen. C'est la partie la plus interessante et la plus convaincante de
l'ouvrage. L'auteur developpe une argumentation circonstanciee pour etablir
qu'en aucune facon on ne peut preter Ii Locke l'intention d'avoir, d'une maniere
ou d'une autre, chercher Ii universaliser Ie mode d'etre « bourgeois» pour en faire
la racine sociale de son anthropologie. II est diflicile de restituer brievement une
argumentation riche et foisonnante mais nous retiendrons un argument qui
constitue I'un des principaux apports de l'ouvrage et prepare l'interpretation
finale. L'auteur montre en citant des textes manuscrits de Locke et des sermons
de predicateurs calvinistes contemporains de Locke, l'existence d'une adhesion
doctrinale et personnelle de ce dernier Ii la theorie calviniste de la vocation. Sa
vision du monde social etait commandee par Ie principe selon lequel Ie travail est
une obligation imposee aux hommes par Dieu, Dieu appelant chaque homme Ii
une mission, une charge, une vocation partieuliere. Or, du point de vue de cette
theorie de la vocation, « Ie service Ie plus humble que nous rendions dans une
vocation honnete, meme si ce n'est que labourer ou creuser, si nous Ie rendons
dans l'obeissance et dans la conscience du Commandement de Dieu, est cou
ronne par de larges recompenses 13. Le « conservatisme » social de Locke, son peu
de « gout» pour des ideaux de revolution sociale ne s'expliquerait done nulle
ment par son lien personnel avec « une classe dirigeante» (dont l'auteur montre
que Locke est loin d'avoir eu une opinion flatteuse) mais par ses convictions reli
gieuses.

Nous sommes ainsi conduits Ii la veritable these de l'ouvrage que l'auteur
expose et argumente dans le dernier chapitre. L'interpretation developpee par
John Dunn revient en derniere analyse Ii soutenir que Ie liberalisme politique de
Locke est la consequence Ii la fois logique et psychologique de ses convictions reli
gieuses. Locke aurait pense ce qu'il a pense non pas parce qu'il etait l'agent
devone du parti whig ou Ie porte-parole de la bourgeoisie capitaliste mais parce
qu'il etait un devot calviniste qui aurait ete conduit Ii soutenir des theses liberales
parce que seul un Etat de ce type pouvait permettre aux individus de s'acquitter
de leurs devoirs envers Dieu. « En presentant les choses de facon schematique, la
theorie sociale et politique de Locke doit etre envisagee comme la constitution de
valeurs sociales calvinistes, en l'absence d'une source terrestre d'autorite theolo-

13. Joseph HALL, Works, Londres, 1628; cite p. 228, n. 4.
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gique et en reponse Ii une serie de defis particuliers» (p. 260). C'est la theologie
de Locke qui fournit la clef de sa politique et c'est la biographie et la psychologie
de Locke qui expliquent ses convictions religieuses. S'il se convertit au liberalisme
dans les annees 1665, c'est parce qu'il realise que la loi divine peut et doit etre
connue directement par les individus, qui en sont comptables devant Dieu. S'il « a
besoin de la liberte de pensee » dans La Lettre sur la tolerance de 1667, « c'est
parce qu'elle est une condition necessaire de la verite religieuse » (p. 265). Plus
generalement, la limitation de la competence legitime de 1'Etat, qui forme
l'essence du liberalisme, s'explique chez Locke par la necessite de reconnaitre une
sphere d'autonomie individuelle dans laquelle chaque homme, dans la maniere
dont il «entend » et pratique sa vocation, decide de son propre salut. Ce n'est pas
pour permettre au chevalier d'industrie d'aceroitre sa puissance et sa jouissance
que 1'Etat doit voir son pouvoir limite; c'est pour permettre aux individus de faire
leur salut.

Il n'est pas besoin d'insister sur l'originalite et l'interet de cette interpretation
de la pensee politique de Locke. Non seulement eUe nous revele un aspect
meconnu de la personnalite inteUeetueUe de Locke mais surtout elle permet de
poser, Ii propos du liberalisme politique dont il est effectivement le premier theo
ricien consequent, un probleme partieulierement decisif : Ie liberalisme politique
peut-il etre represente comme une figure du Souverain Bien politique si on le
separe des premisses religieuses qui le faisaient paraitre tel Ii son inventeur? Le
liberalisme politique est-il theoriquement et pratiquement viable si Ii I'anthropolo
gie religieuse de Locke qui le premier I'avait concue, on substitue - comme l'his
toire ulterieure du liberalisme semble l'avoir fait - l'anthropologie hedoniste et
athee de Hobbes? Si l'ouvrage de J. Dunn ne repond evidemment pas Ii cette
question, il a au moins l'insigne merite de conduire son leeteur Ii se la poser.

Stephane CHAUVIER.

Les Universites europeennes du xvi au xvnt' steele : histoire des populations etu
diantes. T. 2 : France. Dir. Dominique JULIA, Jacques REVEL. Paris, Ed. de
1'Ecole des hautes etudes en sciences sociales, 1989. 15 x 23,616 p., graph.,
tabl., cartes (« Recherches d'histoire et de sciences sociales», 18).

Cet ouvrage est le second tome d'un travail collectif consacre aux populations
etudiantes europeennes de l'epoque moderne. Le premier tome portait sur les
universites europeennes Ii l'exception de la France; celui-ci etudie les etudiants en
France. Il comporte deux types de contributions tres differentes. Le premier
regroupe quatre textes portant sur des points particuliers. J. Verger rappeUe les
difficultes specifiques d'une histoire quantitative des universites medievales, en
particulier si l'on veut inclure une dimension prosopographique etendue.
L. W. Brockliss propose deux contributions. Dans la premiere, il etudie les
modeles de frequentation scolaire Ii l'universite de Paris en 1400 et 1800 d'ou il
conclut Ii leur stabilite durant ces quatre sieeles. La seconde est consaeree Ii la for-
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mation du clerge britannique catholique al'universite de Paris entre 1426 et 1789.
P. Ferre, enfin, s'adonne ala description de la population etudiante du Rouergue
au xvm" siecle, L'originalite de son travail vient surtout du fait qu'il ne s'agit pas
d'etudier la population etudiante d'une universite mais d'analyser en amont
l'ensemble du contingent de depart d'une region delimitee,

Le second type est constitue par un gros article de portee generale signe de
D. Julia et J. Revel et consacre aux etudiants et aleurs etudes dans l'ensemble des
sites universitaires francais, Le premier chapitre etudie les peregrinations acade
miques. Dans I'ensemble des etudiants, « les peregrinations ne constituent qu'une
mince frange, une elite de la culture et de la fortune ». Mais au souci de connaitre
l'Europe des grandes universites s'ajoute souvent une raison moins avouable qui
est la recherche d'un titre au moindre cout inteHectuelet financier, motivation qui
tend adevenir dominante dans Ie voyage estudiantin. La nouveaute majeure de
l'Ancien Regime est la reorganisation progressive de l'espace universitaire aux
xvn" et xvnr' siecles, Il tend a se retrecir car chaque universite s'efforce d'assurer
l'ensemble de la formation des etudiants, Les deux auteurs insistent sur deux rai
sons complementaires, La premiere est l'eclatement de l'ancienne chretiente
medievale en confessions antagonistes qui oblige a redefinir les itineraires pos
sibles. De nouveaux circuits apparaissent tel celui des etudiants partis vers les uni
versites reformees etrangeres comme Geneve, Leyde, Bale et Heidelberg qui
constituent un veritable reseau reforme que les auteurs etudient en detail. La
seconde raison est l'influence croissante des Etats modemes qui entendent peser
plus autoritairement sur les universites pour controler le recrutement et la forma
tion de leur bureaucratie, ce qui conduit progressivement a une nationalisation
des grades. L'article se poursuit par l'etude systematique et successive des etu
diants en droit, en theologie et en medecine, Les facultes de droit du XVI" au
XVlU" siecle sont Ie lieu d'une opposition tenace entre la monarchie qui veut en
faire un lieu d'apprentissage effectif pour former des officiers competents et la
resistance victorieuse de la societe civile,surtout le monde des officiers qui veulent
transmettre leur charge a leurs descendants. Les insuffisances de l'universite qui
en resultent deportent la formation juridique soit en amont du cOte des familles,
soit en aval parmi les compagnies d'officiers ou dans l'etude d'un procureur. C'est
alors moins un savoir qu'une pratique qui se trouve valorise. Le pouvoir royal
tente de reformer les etudes juridiques pour empecher la fraude aux dispositifs
complexes et varies et restreindre le nombre d'etudiants de basse condition,
improductifs et inutiles aI'Etat. C'est l'objectif de l'edit de Colbert de 1679, ineffi
cace cependant des sa proclamation car toute reforme est condamnee d'avance
par le systeme de transmission des offices, aprement defendu par les grandes
families parlementaires. Plus tard, la reforme Maupeou qui veut introduire la
meritocratie echoue egalement ; c'est que, comme le montrent fort bien D. Julia et
J. Revel, le grade n'est pas destine a certifier un niveau de competence mais a
aeceder a un corps professionneI.

Les etudes de theologie presentent un profil different. D'abord,l'enseignement
se trouve eelate en plusieurs centres. Des Ie XVI" siecle, en effet, les colleges
deviennent des centres d'enseignement autonomes et assurent nne formation
theologique qui concurrence celIe des universites. Leur mouvement d'agregation a
ces dernieres, voulue par la monarchie pour mieux les controler aune periode de
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querelles gallicanes, pennet de donner une assise juridique acet enseignement. A
la fin du XVIl

e siecle, les seminaires s'ouvrent a I'enseignement de la theologie et
en constituent Ie troisieme pole. Des lors, le conflit est ouvert au xvnr siecle entre
I'episcopat et les universites qui voient leur frequentation etudiante de plus en
plus menacee, Les auteurs etudient ensuite Ie marche de I'emploi pour les theolo
giens et evaluent la possibilite pour les gradues de se voir attribuer des cures. La
description des cursus qui clot ce chapitre pennet de souligner la specificite des
etudes de theologie ou Ie merite, a cOte des privileges de la naissance, a sa place
en particulier atravers I'ordre de c1assement ala licence dont s'inquietent les pre
lats,

Les etudes medicales sont particulieres car ce sont celles qui preparent Ie plus
explicitement a une activite professionnelle. II en resulte une normalisation des
regles universitaires bien avant les reformes de 1696 et 1707 qui, comme celles de
1679 en droit, tentent de juguler la fraude dont le principe essentiel est de jouer
sur la difference entre facultes d'etudes (Paris et Montpellier) et celles decernant
les grades, beaucoup plus complaisantes et sans enseignement serieux, Le cas
limite est celui d'Orange ou Ie doctorat s'obtient avec une grande indulgence dans
I'examen des connaissances et surtout aun cout de 60 % inferieur acelui de Mont
pellier et 30 fois moindre qu'a Paris. Le reseau des facultes medicales est de ce fait
fort disparate. II est decrit en detail, cartes aI'appui, apartir de plusieurs criteres :
nombre des enseignants, des etudiants et nature des enseignements. II en resulte
une image bipolaire avec deux centres nationaux et un ensemble de facultes
moyennes au rayonnement essentiellement regional.

Le chapitre final est consacre successivement a l'etude du recrutement geo
graphique des etudiants, aleur origine sociale et aux conjonetures des universites,
avec achaque fois une distinction entre les trois facultes superieures. L'impression
qui prevaut est qu'entre Ie XVIl

e et Ie XVlII
e siecle, en medecine comme en droit sur

tout, le cas de la theologie est plus complexe, on tend a une normalisation de
I'espace universitaire remodele sur une base regionale mieux delimitee, Mais,
dans les trois cas, s'affinne progressivement Ie role national des facultes pari
siennes. Le reperage social est plus delicat parce qu'i1 necessite une approche pro
sopographique. Un tableau statistique (p. 338) presente les resultats essentiels. II
montre que si Ie spectre social est relativement ouvert au XVI

e siecle, en particulier
sur Ie monde de la boutique et de l'echoppe, voire des laboureurs, il se refenne
ulterieurement au profit d'une autoreproduction de chaque milieu professionnel.
L'aspect patrimonial et quasi dynastique des professions medicales ne contredit
pas cette analyse. L'enseignement de la theologie reste plus ouvert que celui du
droit. Le souci monarchique, apres 1650 et surtout 1740, de controler la formation
de l'elite ecclesiastique a l'universite de Paris a favorise Ie critere de I'excellence
scolaire dont la communaute des robertins du seminaire Saint-Sulpice est Ie lieu
d'election. Le livre s'acheve sur un retour au modele de L. Stone, point de depart
du premier tome. La confrontation suppose l'etablissement d'un bilan global dif
ficile a dresser a cause des divergences regionales et de disciplines. La these de
L. Stone se trouve cependant dementie par la plupart des conjonctures etudiees
qui ne confinnent guere Ie schema de la revolution educative.

L'ouvrage impressionne par la densite de son contenu et la grande richesse de
son information, sa forte annexe statistique en porte temoignage, Le titre retenu



570 REVUE DE SYNIHESE : IV' S. N'" 3-4, JUILLET-DECEMBRE 1991

est reducteur car en plus d'une description quantitative des populations etu
diantes et des conjonctures universitaires, ce sont tout a la fois les usages sociaux
de l'enseignement, les strategies educatives, les transformations des cursus ou les
liens avec la societe dans son ensemble qui sont analyses. C'est peut-etre l'arti
culation de cette diversite qui suscite le plus d'interrogations. En effet, un primat
incontestable est aceorde a l'approche quantifiee, inspiratrice d'une organisation
interne du texte qui rend difficile toute lecture synthetique, On aurait aime un trai
tement plus systematique, et pas seulement chiffre, de quelques-unes des preble
matiques suggerees, mais rarement centrales, ce qui aurait valorise un texte dont
la pertinence de nombre d'analyses est souvent remarquable et qui constitue
desormais une reference essentielle pour l'histoire de l'education.

Jean-Yves GRENIER.

L.W.B. BROCKLISS, French Higher Education in the Seventeenth and Eighteenth
Centuries. A Cultural History. Oxford, Clarendon Press, 1987. 16 x 24,
xiii-S44 p., bibliogr., index.

Le livre de L. W. B. Brockliss constitue une realisation exemplaire des grandes
monographies qu'il conviendrait de consacrer a l'histoire intellectuelle de
l'Europe moderne. Le paradoxe est que cette realisation (oil il s'agit de la France)
est due aune plume anglaise. L'historiographie francaise, il faut bien le dire, s'est
trop longtemps detournee de ce type de travaux, le laissant aux Anglo-Saxons ou
aux Italiens, comme si, dans notre pays, s'etait instituee une division du travail
entre les specialistes des contenus (sciences, philosophie, droit. medecine, theolo
gie) et les historiens des institutions (colleges, universites, academies, circuits du
livre). La revue History ofUniversities, dont L. W.B. Brockliss a pris la direction, a
la suite du regrette Charles B. Schmitt. refuse toute dichotomie et s'interesse aussi
bien au contenu qu'a l'organisation des savoirs : cette orientation commande aussi
la redaction de French Higher Education.

Ce gros livre de cinq cent quarante-quatre pages est constitue de quatre parties.
La premiere ( The Environment» est consaeree au personnel enseignant, a la vie
etudiante, a la demande sociale de savoirs universitaires. Nous y apprenons que
les universites francaises assurent avant tout. et cela jusqu'a la fin du XVIlI

e siecle,
la formation de clercs et de juristes, la proportion d'etudiants en medecine restant
faible. L'etude des implantations universitaires est conduite avec precision,
aceompagnee d'estimations touchant la population etudiante dans les differentes
villes dotees d'une universite.

La deuxieme partie « The Propaedeutic Arts )) insiste sur le role dominant du
latin dans les humanites. Indispensable a cette epoque meme a l'etude des
sciences, il connait pourtant un certain recul dans la deuxieme moitie du
XVIlI

e siecle ; ce recul des « humanites » s'accentue encore dans le champ des
etudes grecques. Les exercices scolaires se tournent, en effet, de plus en plus vers
le perfectionnement de l'expression francaise, L'histoire est enseignee de maniere
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plus utilitaire que critique (c'est-a-dire pour les exemples moraux qu'elle
contient), la geographie s'enrichit, mais reste tees descriptive (seule la fin du
XVIII· siecle voit s'ebaueher une geographic plus scientifique, situant le globe ter
reste dans le systeme solaire et utilisant les travaux de Buffon).

La troisieme partie « The Ethical and Metaphysical Sciences» presente l'ensei
gnement des sciences morales et philosophiques en soulignant la place prise par
l'ontologie generale dans le cursus philosophique et par la criteriologie de la
connaissance historique dans Ie programme de la logique (ce qui confirme les
grandes enquetes de Paul Dibon: La Philosophie neerlandaise au siecle d'or,
ParisiAmsterdam, 1954 et de Carlo BoRGHERO: La Certezza e la storia, Milan,
1983). L'histoire de l'enseignement theologique en France aux XVII· et XVIII· siecles
est excellemment dominee par L. W.B. Brocldiss qui retrace Ii ce propos, avec
beaucoup d'exactitude, la trame des grandes controverses religieuses qui
secouerent la France. n ressort, de cette etude precise, des resultats qui remettent
en cause d'abusives simplifications: ainsi le gallicanisme « massif» de la faculte
de Theologie de Paris ou le naufrage de la morale jesuite dans le probabilisme. Ce
grand chapitre de synthese, aboutissant Ii des jugements equilibres, merite beau
coup d'eloges. L'auteur a bien vu aussi les deficits de l'enseignement theologique
francais au XVIII· siecle : abusant d'une methode scolastique destinee Ii forger des
convictions simples et solides chez les clercs, de plus en plus tourne vers l'apolo
getique, il est assez peu nourri d'exegese et de science patristique.

La quatrieme partie « The Natural Sciences» note le lent ajustement de l'aristo
telisme Ii la nouvelle astronomie et Ii la nouvelle physique, dans la deuxieme moi
tie du XVII· siecle, puis le triomphe du cartesianisme en France et son recul, Ii par
tir de 1740, devant la conception newtonienne du monde. Les mathematiques
prennent une place grandissante dans la formation des jeunes gens, mais elles
s'enseignent souvent hors institution, chez des maitres prives.

Cette importante enquete est completee par une centaine de pages d'annexes,
comprenant une prosopographie et une bibliographie tees utiles. Mais I'interet du
travail de L. W.B. Brocldiss s'etend au-dela de ces aspects documentaires. La
conclusion de l'ouvrage, tees originale et tees neuve,met en lumiere le desequi
libre qui s'instaure, au temps des Lumieres francaises, entre l'enseignement du
mecanisme dans les colleges et le conservatisme de l'enseignement juridique et
theologique, destine Ii conforter l'ordre catholique et monarchique. L'enseigne
ment scientifique, en diffusant les idees de «loi» et d'« utilite », a ete, selon
L. W.B. Brocldiss, le vecteur de la philosophie des Lumieres, Cette pereee de la
science a fait davantage pour preparer la couche instruite du peuple francais Ii
accepter l'ideologie revolutionnaire, que la diffusion des nouvelles theories poli
tiques et religieuses, qui n'etaient repandues dans les colleges qu'a des fins de
refutation. Comme, par ailleurs, le nombre de grands savants francais ayant tenu
une place dans l'enseignement reste fort petit au XVIII· siecle, il faut conclure que
l'armee obscure des professeurs de college a joue un role capital dans cette impre
gnation scientifique et a prepare « l'avant-garde » de la Revolution. Cette conclu
sion, qui ne manque pas de hardiesse, montre la superiorite de l'etude systema
tique des pratiques culturelles sur l'impressionnisme de la traditionnelle « histoire
des idees », des qu'il s'agit d'eclairer les causes d'une grande mutation intellec-
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tuelle : des idees, on peut indefiniment discuter, tandis que les pratiques cultu
relies s'imposent.

Francois LAPLANCHE.

Otfried HOFFE, La Justice politique. Fondement d'une philosophie critique du droit
et de l'Etat. Trad. et adapte de l'a1lemand par Jean-Christophe MERLE. Paris,
Presses universitaires de France, 1991. 17,5 x 24, 397 p., bibliogr., index
(« Leviathan »).

Le professeur Hoffe s'est donne ici pour tache, au nom d'une philosophie pre
miere, de legitimer Ie droit et la politique dans la perspective des modemes, non
sans parfois tenir compte des anciens, Ii vrai dire dans une assez faible mesure Ii
notre avis. S'inspirant Iibrement de Rawls et de Kant, I'auteur cherche Ii montrer
qu'au fondement du droit et de la politique se trouve lajustice. Mais, afin de pou
voir s'opposer efficacement a l'utilitarisme, il ne peut s'agir que d'une justice dis
tributivement comprise, c'est-a-dire mesuree par l'egalite fondamentale de chacun
des individus qui compo sent Ie corps politique. Ceci permet d'eehapper Ii l'idee
d'une justice coneue comme bien materiel de la collectivite en tant que telle.

Hoffe etablit, Ii partir d'une analyse semantique, la necessite d'une telle justice,
Ii I'encontre du positivisme, et plus specialement du normativisme kelsenien,
auquel iI oppose principalement, outre la difficulte Ii rendre compte de certains
phenomenes comme Ie droit coutumier, l'existence d'une liberte fondamentale,
anterieure au droit et Ii l'Etat. Mais cette constatation risque de nous entrainer
vers l'anarchisme, car, si nous sommes des sujets Iibres, il est necessaire de legiti
mer Ie droit et l'Etat Ii partir de cette liberte et dans la perspective du developpe
ment de celle-ci, Cela disqualifie la pensee juridique classique, qui n'a pas suffi
samment thematise la legitimite de la contrainte, Ii cause d'un recours impatient Ii
la nature et Ii une nature politique et cooperatrice, Est egalement refutee la pre
tention de la pensee classique Ii donner pour fin Ii la politique Ie bonheur. Des
lors, la protection et Ie developpement de la liberte, qui sans cela serait menacee
par toute autre liberte, fonde et legitime la constitution d'un Etat, dans la mesure
ou cette constitution, grace al'idee d'etat de nature et de contrat social retrouvee
dans une experience de pensee, fait gagner Ii chacun de n'etre plus victime de la
liberte d'autrui. A partir de ces principes, l'auteur montre comment la fondation
progressive de l'Etat se refere Ii une anthropologie dont la liberte est la base, et
dont les droits de l'homme sont l'expression. II developpe ensuite les grands traits
de ce que pourrait etre une politique de ce type.

Quelle que soit la pertinence de telle ou telle analyse particuliere, la demarche
de l'auteur ne parvient pas Ii nous convaincre. La discussion qu'il mene avec
I'anarchisme Ie conduit Ii reprendre la vieille idee de l'etat de nature, dont iI
estime qu'i/ nous met en presence d'un conflit fondamental entre des hommes
brutalement « jetes-la ». Le schema du conflit predomine done Ii l'origine sur
celui de la cooperation, ce qui legitime Ii la fois la contrainte etatique et la refuta-
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tion de la pensee classique. Or celle-ei se refere Ii une realite et Ii une nature plus
fondamentales; elle s'appuie sur la constatation simple que nous sommes tous
nes au sein d'un couple forme d'un homme et d'une femme apres conception.
Loin d'etre «jetes-la », nous avons done ete formes dans la collaboration, et la
naissance est la premiere manifestation de la nature. L'idee selon laquelle nous
serions «jetes-la » n'est comprehensible que par reference aux mythes des
commencements absolus. La refutation de l'anarehisme passe done beaucoup
plus par son auto-disqualification qui resulte de son refus de prendre part Ii la
communaute et au dialogue rationnel qui la caracterise,

L'allegeance de Hoffe aux schemas de la pensee modeme ne lui permet pas
non plus de s'opposer efficacement au positivisme, dans la mesure ou il est amene
a lui conceder que le droit se definit par la contrainte. En consequence, il doit
aussi reconnaitre, et de fait reconnait, la legitimite d'une «science du droit»
neutre, Ii la maniere kelsenienne. n refuse aussi contre Radbrueh, comme on s'y
attendait, l'idee que les normes doivent etre justes, non seulement dans leur fin
generale, mais aussi dans leur particularite.

Enfin, l'individualisme foncier d'une telle pensee et la crainte de foumir des
armes Ii l'utilitarisme l'obligent Ii negliger totalement la justice generale et l'effet
educatif de la loi, qui ne trouvent leur fondement que dans Ie developpement
d'une nature. La reponse de l'auteur Ii l'utilitarisme est done fragile, car elle lui
concede que la justice est un «gain». Hoffe appauvrit ainsi la notion de justice,
comme en temoigne precisement son silence sur la justice generale,

On trouvera ici une tres serieuse tentative de renovation des idees de l'ecole du
droit naturel modeme, qui s'inspire d'un Hobbes tempere par Kant, et de la
remise Ii l'honneur de la justice par Rawls. Le ehoix qui nous est presente est
cependant trop limite. n existe, dans la tradition de la philosophie politique, des
pensees de lajustice et de la nature, mieux fondees, nous semble-toil. On voit mal,
en effet, comment il serait possible de s'eloigner de la nature sans ouvrir la porte Ii
la violence.

Michel BASIIT.




