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S'il existe une reuvre litteraire inseparable de la totalite de ses lectures, c'est 
bien cet ensemble de feuilles mal assemblees, ces fragments eclatants et epars que 
les amis de I'auteur appeh~rent les Pensees de M. Pascal. lei plus que partout ail-
leurs, l'inachevement de l'reuvre, par Ie jeu des interstices et les regroupements 
toujours provisoires qu'il autorise, genere la multiplieite des relectures. La these 
d' Anthony McKenna prend place dans cette sequence de lectures pascaiiennes, 
de maniere originale dans Ie dessein et merveilleusement documentee dans l'exe-
cution. Cet imposant travail, elegamment Mite dans la celebre collection des 
« Studies on Voltaire », ne comporte pas moins de neuf cent quatorze pages de 
texte, completees par six appendices" une table de correspondance entre I'edition 
Lafuma (1952) et les editions anterieures au XIX" siecle, une bibliographie de ein-. 
quante pages et un index nominum. C'est dire que I'ensemble forme un instru-
ment de travail dorenavant indispensable aux erudits, car A. McKenna a lu pour 
eux les tres nombreux ouvrages que signale son imposante bibliographie. N'en 
deplaise Ii la modestie de I'auteur, l'on peut dire que cette enqw!te sur la reception 
des Pensees de Pascal, de 1670 Ii 1734, est exhaustive. Cette exhaustivite, il faut 
l'avouer, pourrait meme gener Ie lecteur, qui eprouve parfois Ie besoin de reperes, 
tant Ie detail des analyses de contenu est fin et nuance. Heureusement, les conclu-
sions partielles, resumant de maniere claire et ferme les chapitres ou les sections 
de l'reuvre, fournissent les reperes desires et invitent Ii revenir sur les analyses de 
detail, dont elles enregistrent les donnees, avec une minutieuse patience qui ne se 
hate pas de conclure. L'introduction et fa conclusion generale fournissent aussi 
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une bonne paire de clefs pour entrer dans I'impressionnante construction de 
A. McKenna. 

L'auteur inscrit son etude de la reception des Pensees dans Ie cadre d'une his-
toire de l'apologetique chretienne au tournant des Lumieres. Sa demarche prend 
appui sur une critique des interpretations de Pascal qui renouvelle cette histoire. 
Deja au XVIII" siecle avec Bayle, puis Diderot et d'Alembert, mais surtout au XIX" 

avec Victor Cousin, se dessine dans la pensee fran911ise l'image d'un Pascal a la 
fois sceptique et croyant, croyant parce que sceptique, se jetant dans Ie pari pour 
echapper a I'inanite des raisonnements metaphysiques. L'antirationalisme, l'appel 
exclusif aux raisons du creur, voila ce qui caracterise Pascal, affirme aussi Ie pro-
testant Albert Monod, qui approuve cette demarche et souligne, par contraste, 
l'echec frappant de toute l'apologetique rationnelle au XVIII" siecle (dans la these 
posthume de 1914, publiee chez Alean en 1916: De Pascal Ii Chtiteaubriand)_ 
Brunetiere, Busson, Pintard n'ont pas ete plus heureux : ils operent un partage 
plus que contestable entre les cartesiens (dogmatiques) et les jansenistes (scep-
tiques), Pascal etant range sans autre examen dans Ie camp des sceptiques ou pyr-
rhoniens. 

1) A. McKenna entreprend de demontrer, documents a l'appui, que l'irrationa-
lisme de Pascal n'est pas ce qu'ont cru Cousin et d'autres auteurs fran911is et que 
I'opposition entre cartesiens et jansenistes apparait quelque peu aventureuse, 
pour qui lit de pres Arnauld, Nicole et La Logique ou l'Art de penser. En effet, les 
rapports se revelent etroits entre les Pensees, la Logique et certains ecrits sortis de 
Port-Royal. La Logique de 1662 trahit I'influence des Pensees encore manuscrites 
et celle de 1664, nous explique A. McKenna, peut fort bien etre lue comme un 
commentaire des memes Pensees, ou les auteurs cherchent une synthese entre Pas-
cal, Descartes et saint Augustin - en ce qui concerne Ie pouvoir de I'homme de 
connaitre la verite. Puis ce sont les grands themes de la Logique qui a leur tour 
vont structurer I'edition des Pensees de 1670 et leur interpretation par l'ecole de 
Port-Royal (interpretation reperable notamment dans Ie Traite de la grace gene-
rale de Nicole). Dans ce but, les editeurs cherchent a identifier l'intuition intellec-
tuelle qui s'exprime dans Ie Cogito et Ie « sentiment» pascalien. A. McKenna 
nous avertit qu'ici l'infidelite a Pascal est flagrante, car celui-ci, sur les traces de 
Gassendi, estime qu'en vertu de l'union de I'ame et du corps, les limites imposees 
a la pensee sont infranchissables. Celle-ci ne peut sauter hors de la condition cor-
porelle pour atteindre quelque intuition intellectuelle absolument pure. Mais la 
difference entre les deux penseurs est obscurcie du fait que les editeurs des Pen-
sees ont ten dance a attribuer a Descartes et a Pascal une commune appartenance 
augustinienne, tant et si bien que l'assimilation entre l'intuition cartesienne et Ie 
sentiment pascalien peut paraitre plausible. En revanche, les editeurs des Pensees 
sont plus clairvoyants quand ils insistent sur l'importance de la preuve par l'his-
toire chez Pascal et sur l'observation epistemologique qui la soutient : les lois de 
la nature humaine rendent invraisemblable l'erreur sur un fait, quand un grand 
nombre de temoins s'accordent pour Ie declarer authentique. Cette justification 
du vraisemblable, effectuee dans Ie Discours sur les Pensees de M. Pascal de Fil-
leau de La Chaise, s'incorporera a la demonstration apologetique et provoquera 
chez ses tenants de longs developpements sur la certitude morale. Cette reflexion 
sur la preuve historique manifeste, selon A. McKenna, qu'il existe une coherence 
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rationnelle de l'apologetique pascalienne, bien vue par Port-Royal: elle se noue 
autour du rapprochement entre les deux Testaments, qui applique a l'histoire 
sainte l'outil logique de « la preuve par les faits ». 

2) Apres l'etTort de Port-Royal pour rationaliser la demarche de Pascal, 
A. McKenna montre l'impact du rationalisme chretien de Malebranche sur la lec-
ture des Pensees. lci, un tournant est pris qui semble ecarter l'apologetique des 
chemins pascaliens, car se trouvent mises en lumiere d'une part l'homogeneite de 
la raison divine et de la raison humaine, de l'autre l'importance de l'amour de soi 
bien compris comme clef de voute de toute la morale. La recherche ouverte des 
continuites entre foi et raison, dans Ie style malebranchien, contient deja en 
germe, pour A. McKenna, Ie deisme de l'epoque suivante. En tout cas, Ie rationa-
lisme chretien ne va cesser de tenter l'apolog6tique : elle ne veut decidement pas 
renoncer aux benefices que lui assurent les preuves cartesiennes de l'existence de 
Dieu et de la radicale ditTerence entre l'fune et Ie corps. Mais Pascal n'est pas 
oublie pour autant et l'apologetique se met a boiter, en cherchant a s'inspirer 
simultanement et de Pascal et de Malebranche. Les reuvres de Jacques Abbadie et 
de Bernard Lamy, entre beaucoup d'autres, attestent cet etTort, que A. McKenna 
qualifie de « synthese fragile» : d'un cOte, l'apologetique prend tres au serieux les 
preuves de la religion naturelle ; de l'autre, cette voie metaphysique est dedaignee 
et Ie libertin est invite a calmer l'inquietude de son creur en se tournant vers la 
religion du Christ, authentifiee par les indeniables propheties et miracles qui 
l'accompagnent. 

3) Cette situation de l'apolog6tique devient d'autant plus inconfortable que se 
multiplient les attaques du deisme ou de l'incredulite contre toute religion revelee. 
A. McKenna fait ici un usage tres convaincant de la litterature clandestine, dont il 
est un connaisseur averti. II montre aussi avec precision les liens entre les libertins 
fran911is et Ie deisme anglais, a un moment ou l'Angleterre passe en Europe pour 
etre la Terre Promise de la libre pensee et de la libre expression. Cette litterature 
prolonge Ie rationalisme chretien en subvertissant son projet : puisque rien dans 
la Revelation ne pourrait etre contraire a la raison, comment expliquer les anthro-
pomorphismes puerils et les immoralites fiagrantes de l'Ancien Testament? De 
plus, toutes ces histoires ont-elles la solidite que leur pn!tent les croyants? Ces 
questions exigent un enrichissement de la demarche pascalienne, sur refuge des 
defenseurs de la Revelation. A cet egard, A. McKenna signale l'importance de 
l'reuvre de Claude-Franfi:Ois Houtteville, la qualifiant de carrefour de l'apologe-
tique (en etTet, Bergier, puis Lamennais s'enfonceront encore plus systematique-
ment dans les chemins de «Ia preuve par les faits »). L'etTort des pascaliens 
comme c.-F. Houtteville pour tenir compte de la situation nouvelle consiste a 
emousser la pointe des objections deistes : ont-elles definitivement prouve la fai-
blesse des temoignages historiques concernant Moise ou Jesus? pourquoi ne pas 
rei ever les grandeurs morales du peuple d'lsrael et ne pas admettre que les imper-
fections de l'Ancien Testament sont dues a l'accommodation de Dieu a un peuple 
« grossier»?, etc. Mais Ie fond de l'argumentation est emprunte a Pascal (c'est-a-
dire que la tres ancienne preuve par Ie miracle et la prophetie est rajeunie par Ie 
traitement logique expose dans la derniere section du manuel de Port-Royal et 
dans Ie Discours de Filleau de La Chaise). 
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4) Apres ces lectures fideles ou infideles de Pascal, nous voici arrives, en com-
pagnie d'A. McKenna, a la lecture franchement hostile de Voltaire. Elle reprend 
et organise beaucoup de themes deja presents dans les livres anglais et les manus-
crits clandestins franc;ais. Mais eJle vise expressement Pascal et par-dela lui, 
l'anthropocentrisme chretien. C'est la qu'avec beaucoup de justesse, a mon avis, 
A. McKenna situe la pointe de l'opposition entre christianisme et antichristia-
nisme au temps des Lumieres. Pour Voltaire et ses inspirateurs, l'homme ne peut 
pretendre a une place speciale dans la nature: c'est pourquoi est malsain Ie repli 
pascalien sur l'interiorite. L'unique source de la joie humaine reside dans l'action 
et Ie bienheureux « divertissement» qu'elle procure. Encore faut-il, pour admettre 
cette evidence tonifiante, se debarrasser de l'encombrante hypothese de la faute 
originelle : les « contrarietes » de la nature humaine ne tiendraient-elles pas a des 
facteurs simplement physiques ou historiques ? Au depart, I'agacement de Voltaire 
n'est que conjoncturel : il s'irrite de voir les convulsionnaires chercher Ii justifier 
leurs miracles en se couvrant de l'autorite de Pascal, Ie grand homme du parti. Au 
point d'arrivee, Ie debat avec Ie christianisme va au fond des choses : c'est Ie Dieu 
des philosophes qui est Ie Dieu veritable et Ie Dieu cache, tandis que Ie person-
nage autoritaire et jaloux qui, lui, se montre a Abraham, Isaac, Jacob et Moise 
n'est qu'une caricature de la divinite. Voltaire serait ainsi celui qui, contre Pascal, 
a entendu et depasse les leQOns de Malebranche, mefiant vis-a-vis des « personnes 
de piete », Ii cause de leur critique de la raison. 

Le grand merite et la nouveaute de la these d'A. McKenna, c'est de nous obli-
ger a replacer les Pensees en leur temps et de nous confronter a leurs premieres 
lectures, toujours plus ou moins teintees de rationalisme, fftt-il chretien. Ce livre 
ne constitue pas une nouvelle tentative pour construire une interpretation des 
Pensees, comme celie contenue dans la these de Pierre Magnard, recemment ree-
ditee sous Ie titre Pascal. La cle du chifJre (Paris, Editions universitaires, 1991) et 
qui n'est pas citee. Mais A. McKenna apporte une contribution decisive a l'his-
toire de l'apologetique chretienne, dont il a vu avec bonheur l'equilibre instable au 
toumant des Lumieres. 

Pour que Ie propos de I'auteur devienne encore plus instructif, on se prend Ii 
souhaiter qu'il nous explique pourquoi, et assez rapidement, Ie Dieu des philo-
sophes se pose en rival du Dieu d' Abraham, car cette opposition, historiquement, 
ne va nullement de soi. Soulignons-Ie : elle est meme contraire a la demarche tra-
ditionnelle de l'apologetique chretienne, continuee dans les manuels de theologie, 
au moins catholiques, jusqu'au xx'siecle. Cette demarche passait sans broncher 
des preuves de la religion naturelle a celles de la religion revelee, en utilisant Ie 
besoin de Redemption atteste par I'obsedante presence, dans les rites, la littera-
ture universelle et l'experience quotidienne de chacun, du sentiment de culpabi-
lite: il ne pouvait que renvoyer a quelque faute primitive. Pour que Ie Dieu de la 
Bible s'efface devant Ie Grand Architecte de I'univers, il a fallu simultanement que 
se modifie cette conscience de la decheance humaine, que se gonfle en tous sens 
I'hermeneutique deja employee pour contredire la lettre de la Bible dans Ie champ 
scientifique (c'est la raison qui instruit la foi, et non l'inverse), que se developpe, 
enfin, Ie regne du droit naturel dans la pensee politique. II aurait pu etre utile, 
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aussi, de rappeler que la reflexion sur la preuve historique n'est pas reservee au 
cercle de Pascal: elle est portee par toute une lignee d'humanistes et d'erudits, de 
Laurent Valla Ii Mabillon. En somme, Ii cause de l'enormite de sa documentation, 
l'auteur de ce livre important s'est tenu scrupuleusement pres de ses sources, 
exploitees dans la haute tradition de l'histoire litteraire fran~se (A. McKenna est 
un eleve du grand pascalien qu'est Ie professeur Jean Mesnard). S'il songeait Ii 
entreprendre une presentation plus ramassee des resultats de sa recherche, au 
benefice d'un public plus large que celui des chercheurs, on pourrait donc emettre 
Ie vreu amical qu'illui donne une ouverture encore plus grande sur l'histoire de la 
culture Ii l'epoque modeme. En effet, les relectures de Pascal ne se situent pas 
seulement dans la crise de l'apologetique chretienne, mais elles doivent entretenir 
certains rapports avec l'histoire sociale et culturelle du xvue siecle. II s'y decouvre 
de fortes tensions entre la necessite maintenue de la religion comme ciment des 
societes, les visions du monde engendrees par la nouvelle physique et les incerti-
tudes de l'histoire, memoire fragile du passe, mais, pour les chretiens, memoire 
obligee des gesta Dei. 
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