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RESUME: La dimension politique du scepticisme, considere-t-on souvent, c'est le
conformisme. Mais la separation entre le domaine interieur et l'espace public n'a
pas pour seule consequence l'injonction de suivre la coutume. Elle est d'abord
constitution du domaine prive, qui est un lieu de liberte, It l'ecart de la foule et du
pouvoir. Cela permet de mieux comprendre la position sceptique en politique : le
conseil du prince, en secret et en retrait de l'eclat public. Cela permet surtout de
comprendre ce qu' apporte le scepticisme aux conceptions modemes de la liberte :
un modele social de la libre poursuite de la verite.
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ABSTRACT: Scepticism is generally considered as leading to political conformity.
But obedience to custom is not the only consequence of the separation between the
private and the public spheres. The main result of this separation is to create an
area of private life which is a space of freedom, away from the crowd and the
authorities. It is thus easier to understand the sceptical stance in politics, advising
the Prince secretly, while keeping out of the limelight. Above all, this helps us to
appreciate the contribution of scepticism to modern conceptions of liberty in
providing a social model for the free pursuit of truth.
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ZUSAMMENFASSUNG : Nach einer verbreiteten Ansicht furrt der Skeptizismus zu
politischem Konformismus. Aber die Befolgung vorgegebener Normen ist nicht die
einzige Konsequenz, die sich aus der Trennung von Privatsphdre und cffentlicher
Sphdre ergibt. Das wichtigste Ergebnis dieser Trennung ist die Bildung eines priva
ten Bereichs als Ort der Freiheit, der dem EinjlufJ der Massen und der Autoritdten
entzogen ist. Diese Erkenntnis fiihrt zu einem besseren Verstiindnis der skeptischen
Haltung in der Poluik : Man mujJ den Herrscher im Stillen beraten, ohne offent
fiches Aufsehen zu erregen. So wird auch der Beitrag des Skeptizismus zum moder
nen Freiheiisbegriffdeutlich : Er liefert ein soziales Modell bei der Suche nach der
Wahrheit.
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En montrant que Ie scepticisme, jusqu'a Spinoza, pouvait s'interpreter
comme un fideisme, Richard H. Popkin a insiste sur la signification reli
gieuse de ce moment de I'histoire intellectuelle de l'epoque modeme. 11
s'agit ici d'en faire apparaitre la dimension politique. Une des idees direc
trices du livre de Popkin - et qu'il a clairement enoncee dans les presenta
tions ulterieures qu'il en a faites - est que ce n'est pas simple coincidence
si les Hypotyposes pyrrhoniennes de Sextus Empiricus, qui venaient d' etre
reeditees, ont ete utilisees dans la querelle religieuse. Le pyrrhonisme a ete
deliberement enrole au service de l'Eglise: c'est a l'initiative d'« un
eminent catholique francais, Gentien Hervet, secretaire du cardinal de Lor
raine », que Sextus Empiricus fut publie en latin en 1569 I. L'histoire du
scepticisme est alors celie de I'alliance, pendant «Ies soixante-quinze
annees qui suivirent Ie concile de Trente », entre la Contre-Reforme ' et les
nouveaux pyrrhoniens, une alliance dont I' objectif etait d' annihiler la force
intellectuelle qu'etait devenu Ie calvinisme en France. Popkin insiste sur la
realite vecue de cette alliance en parlant de « l'amitie personnelle » et des
« sentiments mutuels d'admiration» qui existaient entre des membres du
clerge catholique et certains sceptiques.

C'est done contre un meme ennemi dogmatique que s'est faite l'unite
entre clercs et sceptiques, plus precisement ce groupe d'intellectuels qui est
au centre du dispositif argumentatif de Popkin: les libertins erudits.

« II n'est pas du tout impossible, avance ainsi Popkin, que ce que l'on nomme
libertinage erudit n'ait cherche ni a detruire, ni a ebranler Ie christianisme,
maisaservirde support aun certain type de catholicisme liberal oppose tant a
la croyance superstitieuse qu'au protestantisme fanatique ', »

La these religieuse du fideisme a bien un contrepoint politique, celie
d'un « catholicisme liberal », qui vient completer et renforcer la dimension
religieuse. AI'interet qu'avait l'Eglise catholique as'appuyer sur le scepti
cisme pour defendre la foi, correspond, symetriquement, l'interet
qu'avaient les sceptiques a accepter des positions fideistes pour garantir
leur propre liberte : « Rien n' ernpechait probablement que des Iiberaux de

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

2. On parle plutot, ces demiers temps, de Reforme catholique, mais dans I'optique de Pop
kin, I'expression de Contre-Reforme convient mieux.

3. HS, p. 143.
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diverses tendances se sentissent plus a l'aise a l'interieur de l'Eglise que
dans le monde dogmatique des reformateurs". » Dans le fideisme catho
lique, les sceptiques pouvaient en effet trouver, selon Popkin, une « reli
gion plus simple », le «noyau du christianisme », une attitude plus
« morale que religieuse », ce qui leur convenait mieux qu'un integrisme
dogmatique, et leur permettait de se maintenir adistance de la superstition
populaire sans attaquer directement le catholicisme. Dans ce catholicisme
tolerant, a la fois minimaliste 5 et pluraliste, les sceptiques, selon Popkin,
pouvaient trouver leur place.

Cette idee d'un « catholicisme liberal» a retenu mon attention. Elle pre
sente une vision de la Contre-Reforrne a laquelle nous ne sommes guere
habitues, et, surtout, elle permet de saisir la dimension politique de I'inter
pretation non conformiste que fait Popkin du scepticisme. Des « libertins
erudits », il fait des « liberaux » : leur filiation n'est pas celle des « esprits
forts », des materialistes dogmatiques, des athees, du petit pere Combe et
du militantisme antireligieux, mais celle d'un catholicisme tolerant, ou
s'esquisse une genealogie « a l'anglaise » d'un liberalisme francais qu'il
reste adefinir. C'est dans cet esprit que, dans rna presentation de la traduc
tion de Popkin, il etait propose de voir dans le scepticisme une source ori
ginale de l'individualisme liberal, qui s'ajouterait al'opposition classique
des deux principaux paradigmes, ceux de I'humanisme civique et du droit
naturel moderne. Chacun de ces deux paradigmes organise un espace :
I'espace politique, la sphere des echanges, Le scepticisme se place ailleurs.
A l'oppose de l'humanisme civique, le modele sceptique est celui d'une vie
al'ecart du monde politique, il ne fait pas du vivere civile un devoir moral.
II ne fait pas non plus une theorie universaliste de l'egale liberte, ala facon
du droit naturel moderne. Cela expose ce scepticisme liberal (s'il existe) a
l'elitisme, mais cela lui permet de poser un lieu nouveau, original, de la
liberte : non pas la sphere des echanges (la sociabilite du droit naturel
moderne), mais le domaine prive, I'intimite de la maison. On peut ainsi se
demander si Montesquieu, ce president bordelais, qui, comme Montaigne,
renonca aux charges publiques, pour vivre al'ecart, n'a pas trouve, dans la

4. HS, p. 143.
5. Comme Ie fait remarquer Jacqueline LAGREE, dans ce meme volume, p. 257-269, dans

son article intitule « Religion naturelle et scepticisme religieux », Popkin n'emploie pas
l'expression de religion naturelle. Mais cette idee d'une « religion plus simple », dont on ne
garderait que Ie noyau, correspond bien au minimalisme caracteristique de la religion natu
relle. Peut-etre alors faudrait-il chercher acelle-ci egalement des origines sceptiques, et pas
seulement stoiciennes, ala facon dont Richard Tuck a pu montrer que Ie minimalisme du droit
naturel modeme est une reponse au scepticisme. Voir Richard TUCK, « The "modem" theory
of natural law», in The Languages of political theory in early modern Europe, ed. Anthony
PADGEN, Cambridge, Cambridge University Press, 1986, p. 99-122.
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tradition sceptique, l'idee que la surete a un lieu, qui est l'espace domes
tique: « Quand un homme est fidele aux lois, il a satisfait ace qu'il doit au
prince. II faut au moins qu'il ait sa maison pour asile, et le reste de sa
conduite en surete 6. »

Que l'espace prive puisse etre, a l'epoque moderne, Ie lieu d'une affir
mation forte de l'individualisme, c'est ce dont j'ai, depuis, trouve une
confirmation savante dans un article d'Ivo Comparato, « Un exemple
d'individualisme moderne. La politique et le malaise des intellectuels a
l'age baroque 7 ». Comparato y montre en effet comment Ie domaine prive
devient le lieu ou s'affirme l'individualisme des humanistes lettres, lorsque
s'efface la conjoncture qui avait non seulement permis l'humanisme
civique, republicain, mais egalement ouvert la cour du Prince aux intellec
tuels.

Mon but est done, en repartant de cet article, d'argumenter la these, trou
vee chez Popkin, d'une contribution sceptique a l'individualisme liberal
moderne. Cela suppose trois choses. Premierement, de montrer qu'il y a
bien un apport du scepticisme a cette «privatisation» de la liberte qui
marque, selon Comparato, Ie passage de la Renaissance a l'age baroque.
Deuxiemement, il faut pouvoir eclairer ce sur quoi bute generalement
l'analyse politique du scepticisme moderne: la participation des seep
tiques, et tout particulierement des libertins erudits, ces conseillers du
prince, a la mise en place de l'absolutisme. Cela ne remet-il pas en cause
aussi bien l'association du liberalisme et du scepticisme, que l'affirmation
de la dimension privee de leur conception de la liberte ? Troisiemement, et
enfin, cela devrait permettre de mettre al'epreuve la these de Popkin, celle
d'un interet commun des intellectuels sceptiques et des clercs catholiques a
s'opposer au dogmatisme calviniste. Elle se heurte en effet a une idee
recue, qui met la liberte de conscience, revendiquee par la Reforme protes
tante, al'origine de la liberte d'expression. Quel modele de liberte Ie seep
ticisme avait-il done aoffrir?

6. MONTESQUIEU, De l'esprit des lois, Geneve, 1748, liv. XII, chap. xxm, Paris, Garnier
freres, 1973, t. I, p. 223. On remarquera que pour considerer, comme on Ie fait generalement,
la fin du Tartuffe de Moliere comme un denouement heureux plaque sur une histoire prete a
mal finir, il faut admettre la supposition contraire : rien n'echappe a I'ceil du prince, pas meme
l'intimite farniliale, et ses envoyes penetrent partout. C'est la meme demarche qui conduisait
les sujets du roi alui demander des lettres de cachet pour resoudre leurs problemes familiaux,
comme l'ont montre Michel FOUCAULT et Arlette FARGE, in Le Desordre desfamilles. Lettres
de cachet des archives de la Bastille, Paris, Gallimard, 1982. L'inviolabilite du prive n'est pas
un vceu unanime a la fin de I'Ancien Regime.

7. Ivo COMPAR"ATO, « Un exemple d'individualisme modeme. La politique et Ie malaise des
intellectuels a l' Age baroque », in L'lndividu dans la theorie politique et dans la pratique,
sous la dir. de Janet COLEMAN, Paris, Presses universitaires de France, 1996, chap. VII, p. 173
196.
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I. - INDIVIDUALISME MODERNE ET SCEPTICISME

Les rapports entre les intellectuels et le pouvoir se sont renforces pen
dant la Renaissance, selon Comparato. Ce fut d'abord le retour de I'huma
nisme civique, mis en evidence par les travaux de Hans Baron 8, l'eloge du
vivere civile, de la superiorite de la vita activa sur la vita contemplativa. A
Florence, les lettres ont mis leur savoir classique au service de la Repu
blique, et 1'0n a considere que les humanites etaient la formation qui
convenait aux hommes politiques 9. Mais le mouvement debordait le cadre
republicain, les cours princieres attiraient les humanistes, orientant l'acti
vite intellectuelle vers le domaine politique.

Ala fin du xvr" siecle, ce rapprochement est termine. Ce ne sont pas les
humanistes qui ont quitte le pouvoir, c'est plut6t celui-ci qui n'a plus eu
besoin de leurs services. La rationalisation du pouvoir, la mise en place de
l'absolutisme ont conduit ades modes de specialisation des fonctions poli
tiques. On s' est mis a avoir surtout besoin de juristes et les humanistes
polyvalents se sont retrouves sans emploi. C'est le moment de leur retrait
du domaine public. Cela les conduit acreer un espace social et intellectuel
distinct et independant des institutions publiques : les academies, nouveau
mode d'organisation intellectuelle, apparaissent alors, et leur succes, selon
Comparato, fut« si grand en Italie que 1'0n passa de 12 academies en 1530
aplus de 370 vers la fin du siecle 10 », En meme temps, on voit apparaitre,
chez ces intellectuels, de nouvelles formes d'attention asoi, un interet pour
I'identite personnelle, pour le «je », une recherche de l'interiorite.
« L'identite est au creur du probleme, explique Comparato, - l'identite de
ceux qui ne jouissent pas de la serenite qu'apporte le fait de ressembler a
quelque chose, ou de ceux aqui cela ne saurait suffire 11. »

Si l'on rapproche cette caracteristique de la precedente (la formation
d'espaces sociaux consacres al'esprit), on se rend compte que l'attention a
soi, le gout de I'interiorite ne sont nullement synonymes de solitude, mais
s' affirment dans un espace commun, OU des rencontres sont possibles.

8. Hans BARON, The Crisis of the early italian Renaissance. Civic humanism and republi
can liberty in an age of clacissism and tyranny, ed. rev., Princeton, Princeton University
Press, 1966. John Greville Agard POCOCK, The Machiavellian Moment. Florentine political
thought and the Atlantic republican tradition, Princeton, Princeton University Press, 1975.

9. Quentin SKINNER, Machiavel, postf. et trad. de I'anglais Michele PLaN, Paris, Seuil,
1989.

10. I. COMPARATO, art. cit. supra n. 7, p. 176.
11. lbid., p. 180.
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D'ou l'indiscutable elitisme d'une telle retraite: on se met a l'ecart du
monde, ce theatre d'apparences, pour gouter, entre esprits choisis, les plai
sirs de conversations a l'antique. La forte affirmation de soi a laquelle
conduit cette quete d'identite, se fait done dans un espace, qui, tout en etant
prive, separe du monde exterieur, n'en est pas moins un espace social de
communication 12.

En cherchant quels furent les modeles antiques d'un tel individualisme,
Comparato montre l'importance du stoicisme, tardivement relaye, selon lui,
par l'epicurisme. Ce n'est qu'avec Francois de La Mothe Le Vayer, et ses
Dialogues faits a l'imitation des Anciens, qu'il en vient a evoquer un
apport proprement sceptique a ce courant individualiste. La critique des
certitudes politiques, a laquelle il se livre dans «De la politique », le
conduirait amettre le code des sceptiques antiques au service d'une exalta
tion de l'individu contre l'Etat. Cependant, l'importance que donne
Comparato, dans sa presentation de I'affirmation individualiste, a Mon
taigne, tout comme les references qu'il fait aPierre Charron, montrent que
la contribution sceptique est sans doute plus precoce et plus centrale. On
peut meme montrer que deux des caracteristiques principales de cet indivi
dualisme modeme CIa subjectivite et la Iiberte) proviennent du courant
sceptique, non de la reprise de ses arguments antiques, mais de la contribu
tion proprement modeme de Montaigne et de Charron, au scepticisme.

II y a d'abord la subjectivite, cette forme modeme d'affirmation de
l'individualisme. Or si Montaigne en est, sans conteste, le principal intro
ducteur, c'est bien qu'il n'a pas besoin du donne stable d'une nature pour
affirmer I'authenticite et la sincerite de son rapport alui-meme, mais qu'il
est pris dans une quete sans fin, un perpetuel mouvement d'echappement a
soi-meme, de passage, dans lequel se reconnait le sujet, « cette pale transi
tion qui donne sa couleur aux differents gestes de notre vie 13 ». II n' y a
done pas moi et les autres, mais un constant glissement du «je» qui
reconduit vers les autres. La « solitude », pour Montaigne, c'est se mettre a
l'ecart des devoirs, des « offices », du vivere civile. Cela n'implique nulle
ment d'ignorer les hommes, si ce sont des amis:

« La solitude quej'aime et queje preche, ce n'est principalement que ramener
it moi mes affections et mespensees, restreindre et resserrer non mespas, ains
mes desirs et mon souci, resignant la sollicitude etrangere et fuyant mortelle-

12. Jurgen Habermas a bien montre comment chaque sphere, y compris la sphere privee, a
sa dimension publique. Voir Jiirgen HABERMAS, L'Espace public. Archeologie de La publicize
comme dimension constitutive de La societe bourgeoise, trad. de l'allemand par Marc B. DE
LAUNAY, Paris, Payot, 1978.

13. Jocelyn BENOIST, « Subjectivite », in Notions de philosophie, vol. II, sous la dir. de
Denis KAMBOUCHNER, Paris, Gallimard (Folio/Essais, 278), 1995, p. 555.
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ment la servitude et l'obligation, et non tant la foule des hommes, que la foule
des affaires 14, »

La « liberte et jurisdiction de voir, juger, examiner toutes choses 15 » est
une revendication constante : Charron loue « la pleine, entiere, genereuse et
seigneuriale liberte d'esprit 16 ». On peut y voir l'application du principe
sceptique de la suspension de jugement, de I'epoche. Celle-ci, dans le seep
ticisme antique, mene a I'ataraxie, car elle permet de ne plus etre trouble
par les opinions, comme Montaigne Ie rappelle ainsi fort clairement :

« [... J cette assiette de leur jugement, droite et inflexible, recevant tous objets
sans application et consentement, les achemine a leur ataraxie, qui est une
condition de viepaisible, rassise, exempte desagitations que nousrecevons par
l'impression de l'opinion et science que nous pensons avoir des choses 17, »

Mais sa reprise modeme n'incline pas la pratique de Yepoche vers
l'indifference, elle la reconduirait plutot vers I'incessante recherche d'une
verite qui nous echappe, en «un dessein enquerant plutot qu'instruisant »,

comme dit Montaigne 18. Le scepticisme n'est pas une position, il est le
mouvement meme de l'esprit, la quete sans fin de la verite. Cette quete se
fait en commun : « J'aime, entre les galants hommes, qu'on s'exprime cou
rageusement, que les mots aillent ou va la pensee », remarque Montaigne,
qui ajoute que la pratique de l'epoche incline a la tolerance: « [..,] nous
autres qui privons notre jugement du droit de faire des arrets regardons
mollement les opinions diverses 19. »

Des lettres discutant a loisir, paisiblement, a l'ecart du monde, des sujets
de leur choix: c'etait deja Ie cas des diverses eccles philosophiques de
l'Antiquite, de la periode hellenistique, plus particulierement, La dispari
tion de la cite, a Iaquelle se substitue Ia domination imperiale, conduit a un
renforcement de I'individualisme. Participer a la vie politique n'est plus un
mode d'accomplissement de Ia vie heureuse. C'est a l'ecart de la ville et de
ses lieux de pouvoir que se reunissent stoiciens ou epicuriens, Montaigne
rejette cependant fermement le dogmatisme de ces demiers qui ne lui sont
nullement un modele; et «I'entre-soi» qu'il preconise entre amis n'a pas

14. Michel DE MONTAIGNE, Essais, liv, Ill, chap. III, «Des trois commerces », in IEuvres
completes, Paris, Gallimard (Bibliotheque de la Pleiade), 1962, p. 801.

15. Pierre CHARRON, De la sagesse, 1601-1604, pref., 2' ed., Paris, Fayard (Corpus des
eeuvres de philosophie en langue francaise), 1986, p. 34.

16. Ibid., liv. II, chap. II, p. 385.
17. Essais, liv. II, chap. XII, «Apologie de Raymond Sebond », in op. cit. supra n. 14,

p.483.
18. Ibid., p.489.
19. Essais, liv. Ill, chap. VIII, « De I'art de conferer », in op. cit. supra n. 14, p. 901.
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la rigidite cornmunautaire de la secte philosophique. Si, comme le
reconnait Comparato, il decrit si bien la facon dont Ie domaine prive se
separe de I'espace public 20, cela vient de ce que cette separation
s'accomplit dans sa demarche meme - qui est une demarche sceptique.
C' est ala fin du chapitre sur la coutume, ou il reprend, avec allegresse, tous
les arguments du relativisme sceptique, que Montaigne prononce la separa
tion entre « la juridiction privee », lieu de la liberte, et le domaine public,
lieu de I' obeissance : « Car c'est la regle des regles et generale loi des lois,
que chacun observe celle du lieu ou il est 21. » «lntus ut libet.foris ut moris
est 22 » : la dualite sceptique, en meme temps qu'elle organise un espace
interieur, regle Ie rapport a la politique.

II. - SCEPTICISME ET POLITIQUE

Selon Michel Villey, le scepticisme conduit necessairement au positi
visme juridique 23. Montaigne remarque en effet que «les lois se main
tiennent en credit, non parce qu'elles sont justes, mais parce qu'elles sont
lois 24 ». Le positivisme juridique, comme le fideisme, n'est-il pas une
facon d' accepter les choses sans s' interroger sur leur raison d' etre ? On pas
serait ainsi aisernent de Montaigne a Hobbes - pour qui c'est I'autorite,
non la raison, qui fait la 10L On peut ainsi parler d 'un accord passif entre
scepticisme et absolutisme. Montaigne fuit les «divisions seditieuses et
querelleuses », cherche la tranquillite : si l'obeissance est le prix de la paix,
alms on obeira. On retrouve bien I'idee de Hobbes: c'est dans sa capacite a
assurer la paix civile que I' absolutisme prouve sa validite, La liberte des
sujets, alms, s'accommode d'un pouvoir fort.

Mais passer de Montaigne a Hobbes, c'est voir se developper une
science du politique, dont I'exposition est, aelle seule, un acte politique :

20. Voir I. COMPARATO, art. cit. supra, n.7, p. 186: «Pour decrire l'acte qui separe ce
domaine du monde exterieur, Ie justifie et lui donne toute sa densite, rien n'a ete ecrit de plus
penetrant que les Essais de Montaigne. »

21. Essais, !iv. I, chap. XXIII, « De la coutume et de ne changer aisement une loi recue », in
op. cit. supra n. 14, p. 1l7.

22. Voir Guy PATIN, Lettre amon fils, in Antoine ADAM, Les Libertins au xvtt' steele, Paris,
Buchet-Chastel, 1964, p. 157: «A l'inrerieur, comme il plait, a l'exterieur, selon la cou
tume. » La formule y est presentee comme « la maxime des Italiens ».

23. Michel VILLEY, La Formation de La pensee juridique moderne, Paris, Montchrestien,
1968, p. 488: «Le fruit du scepticisme dans Ie droit, ce sera Ie positivisme, au sens le plus
complet du mot. » Villey, dont Ie pere edita Montaigne, partage Ie jugement de Popkin sur
celui-ci, voir ibid., p. 489 : « Nous savons tous que chez Montaigne, precurseur des Pensees
de Pascal, Ie scepticisme sert de moyen pour justifier la foi chretienne. »

24. Essais, liv. III, chap. XIII, «De I'experience », in op. cit. supra n. 14, p. 1049.
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aussi doit-elle etre autorisee par le pouvoir. Rien de tel chez Montaigne.
«La raison privee n'a qu'une jurisdiction privee " », et loin de lui l'idee de
developper quelque savoir politique que ce soit. La seule attitude cohe
rente, semble-t-il, c'est l'abstention, Pour Charron, le seul « esprit univer
sel » est la « generale indifference» 26 qui justifie le retrait a-politique hors
du monde public: « Nous avons tous assez d'affaire chez et au-dedans de
nous, sans s'aller perdre au-dehors et se donner atous : il se faut tenir asoi
meme 27. » La dualite sceptique (du dedans et du dehors, de la liberte de
pensee et du conformisme des conduites) se prolonge dans I' opposition du
sage et du populaire : le sage est celui qui se tient aI' ecart de la foule, de
ses emportements passionnels et de ses opinions inconsistantes.

Cette indifference va de pair avec ce que 1'0n designe comme le conser
vatisme", ou le conformisme, sceptique: Montaigne deconseille « de ne
changer aisernent une loi recue », Sans doute Hobbes affirme-t-il que celui
qui entreprend de reformer I'Etat s'expose a le detruire. 11 n'en reste pas
moins que, comme le montre bien Jean Bodin, une des justifications fonda
mentales de I' absolutisme est la necessite du changement. Si le prince est
delie de l'obeissance aux lois, c'est pour pouvoir les faire ou les refaire.
L'absolutisme prend la releve de ce que l'on a pu appeler le constitutionna
lisme " (celui de Seyssel, par exemple), apartir du moment au il ne suffit
plus de gouvemer selon la loi, mais qu'il faut etre capable de la faire. Le
conforrnisme sceptique, l' accord avec la tradition n' ont plus lieu d' etre 30.

Or tel est bien, semble-t-il, le toumant que prend Gabriel Naude, « Beau
coup, remarque-t-il, tiennent que le prince bien sage et avise, doit non seu
lement commander selon les lois, mais encore aux lois merne si la necessite
le requiert i".» Ses Considerations politiques sur les coups d'Etat
enseignent comment, par des moyens extraordinaires et violents, on peut
retablir une autorite ebranlee, Renoncant aI'« universelle indifference» de
Charron, les « libertins erudits » se sont mis au service du pouvoir. Leonard
Marande fut secretaire de Richelieu, quand Isaac La Peyrere etait celui du
prince de Conde, alors que Francois de La Mothe Le Vayer etait precepteur

25. Essais, liv. I, chap. XXIIl, «De la coutume et de ne changer aisement une loi recue », in
op. cit. supra n. 14, p. 120.

26. P. CHARRON, op. cit. supra n. 15, liv. II, chap. II, p. 407.
27. Ibid., p.412.
28. Voir Rene PINTARD, Le Libertinage erudit dans la premiere moitie du XVI! siecle, Paris,

Boivin, 1943, qui soutient cette these souvent reprise.
29. Nannerl O. KEOHANE, Philosophy and the State in France. The Renaissance to the

Enlightenment, Princeton, Princeton University Press, 1980. .
30. Ce serait un anachronisme de confondre autoritarisme politique (I'Etat fort) et conser

vatisme. Par bien des aspects, l'absolutisme est en rupture avec les traditions et ouvert 11 la
modernite,

31. Gabriel NAUDE, Considerations politiques sur les coups d' Etat, reed. Paris, Editions de
Paris, 1989, p. 76.
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du dauphin, futur Louis XIV. Mais c'est Naude qui pratiqua Ie plus assidu
ment Ie conseil du prince: avant de revenir a Paris servir Richelieu (puis
Mazarin), it fut, en Italie, celui d'un prelat romain, Ie cardinal Bagni. Dans
un tel engagement, que devient Ie modele sceptique de la liberte : celui de
l'exercice prive du jugement hors de la presse du pouvoir?

II semble qu'a se meier de politique, Ie scepticisme ait perdu son nom.
Dans les Considerations politiques sur les coups d'Etat, Louis Marin a
trouve « une theorie baroque de l' action politique 32 » qui disparait, selon
lui, a l'age classique. Montesquieu, en effet, s'en rejouit dans l'Esprit des
lois:

« On a commence a se guerir du machiavelisme, et on s'en guerira tous les
jours. II faut plus de moderation dans les conseils. Ce qu'on appelait autrefois
descoups d'Etat ne serait plusaujourd'hui, independamment de l'horreur, que
des imprudences 33

• »

On apercoit ainsi comment ce que l' on a nomme, en France, « machiave
lisme » est avant tout la reception de conceptions politiques venues d'Italie,
dont les libertins erudits furent les principaux passeurs.

Ces conceptions de la raison d'Etat, qui doivent sans doute plus a Gio
vanni Botero qu'a Nicolas Machiavel ", ont cependant en commun la place
qu'elles accordent a l'interet. On sait a quel point ce concept, qui emerge
chez Machiavel, va jouer un rOle central dans les theories modemes de la
rationalite politique et, plus generalement, de la rationalite sociale ", On va,
en effet, montrer que l'interet, c 'est-a-dire Ie souci utilitaire de la conserva
tion de l'existence, suffit a rendre compte des conduites, que ce soit celie
d'un individu, ou d'une collectivite, tout particulierement d'un Etat, sans
qu'il soit necessaire de supposer des motivations plus hautes (vertu) ou
plus perverses (volonte deliberee de nuire aux autres). Cela tient a ce que
I'interet est une raison non seulement suffisante, mais contraignante. II
oriente effectivement les actions et Ie grand succes de la categorie d'interet,
entendu plus etroitement comme souci d'un gain materiel plutot que d'une
satisfaction symbolique, est venu de ce que I'on a pu montrer que la repeti
tion reguliere des conduites interessees pouvait venir a bout des exces pas
sionnels, que I'interet avait vis-a-vis des passions traditionnelles (Ie pou
voir ou la guerre) des effets regulateurs et pacificateurs 36. Voila pourquoi

32. Louis MARIN, Pour une theorie baroque de l' action politique, in G. NAUOE, op. cit.
supra n. 31, p. 5-67.

33. MONTEsQuIEU, op. cit. supra n. 6, liv. XXI, chap. xx, 1. II, p. 58.
34. Michel SENELLART, Machiavelisme et raison d'Etat, Paris, Presses universitaires de

France, 1989.
35. Albert O. HIRSCHMANN, « Le concept d'Interet », in Vers une economie politique elar

gie, trad. franc., Paris, Minuit, 1986, p. 7-29.
36. 10., Les Passions et les interets, trad. frane., Paris, Presses universitaires de France,

1980.
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Montesquieu peut se rejouir, Si I' on a « commence ase guerir du machia
velisme », ce n'est pas que 1'0n ait fait des progres en vertu, mais que la
repetition et la dispersion des echanges commerciaux mettent en place un
reseau de relations qui echappent al'emprise d'interventions ponctuelles et
violentes. Les hommes ne sont pas meilleurs, ils sont forces, par leur inte
ret, de ne pas etre trop mechants, les interets sont venus about des pas
sions: « 11 est heureux pour les hommes d'etre dans une situation ou, pen
dant que leurs passions leur inspirent la pensee d'etre mechants, ils ont
pourtant interet a ne pas l' etre 37. »

Dans cette conception nouvelle, la rationalite politique ne s'apprehende
pas comme une intention, ni comme un dessein anticipe, elle se constate
dans les effets. Le moment sceptique a certainement joue un role important.
La Mothe Le Vayer aborde l'etude de la politique avec un point de vue
relativiste. Sans doute peut-on postuler l'existence d'une raison et d'une
justice universelles, mais «cela n'empeche point qu'on ne doive deferer
souvent, dans le sujet que nous traitons, a des raisons particulieres qui
varient selon les temps, les lieux et les personnes 38 ». Si l'on peut parler de
raison d'Etat, il ne faut entendre par la nulle generalite pretant ascience et
a objectivite, mais la seule particularite d'une conduite individuelle : elle
n'est « rien au fond qu'une pure consideration d'interet " », S'en tenant aux
faits, et refusant de les universaliser en devoirs, la demarche sceptique
s'inscrit dans une approche de la politique qui a affaire aux interets du
prince, plutot qu'a ses vertus, et qui considere que le domaine de la poli
tique est celui de la maitrise des effets. De Blaise Pascal, mais aussi de
Pierre Bayle, aBernard Mandeville, de celui-ci a Adam Smith en passant
par David Hume, on pourrait suivre les developpements d'une reflexion ou
s'entrecroisent pessimisme religieux (augustinien) et relativisme sceptique
pour donner une explication minimaliste de la rationalite des conduites, en
termes d'interet. Un des aboutissements possibles de cette approche est la
vision liberale selon laquelle il n'est pas necessaire, mais nocif, d'orienter
autoritairement des actions interessees qui s'harmonisent d'elles-memes en
un resultat positif.

Mais si le moment sceptique fait certainement partie de cette orientation
de la reflexion politique, celle-ci le deborde de toutes parts, et fait inter
venir d'autres composantes. Si 1'0n s'en tient aux « libertins erudits », et a
leur contribution aun eventuel modele sceptique du politique, la question
est plus circonscrite. Le debat, qui oppose Naude et La Mothe Le Vayer,

37. MONTESQUIEU, op. cit. supra n. 6, liv. XXI, chap. xx, t. II, p. 58.
38. Francois DE LA MOTHE LE VAYER, La Politique du prince, cite in Domenico TARANTO,

Pirronismo ed assolutismo nella Francia de1'600. Studi sui pensiero politico della scetticismo
da Montaigne a Bayle (1580-1697), Milan, Franco Angeli, 1994, p. 126.

39. Petits Traites, lettre 53, in D. TARANTO, op. cit. supra n. 38, p. 128.
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porte avant tout sur le statut moral du prince, ce qui engage la facon dont se
ponderent, dans ces conceptions, composantes sceptiques et stoiciennes.
Naude pense pouvoir appliquer a la politique Ie modele du sage, largement
stoicien, deja elabore par Charron. La mise en miroir du prince et de son
conseiller (figure du sage) realise un transfert qu'autorise l'elitisme repris
de Charron: la liberte interieure du sage, qui le met a l'ecart des passions
populaires, l'eleve a des hauteurs ou il peut rencontrer le prince, dans l'iso
lement d'un tete a tete. A l'abri du peuple « inconstant et variable, sans
arret non plus que les vagues de la mer " », le prince et son conseiller
recomposent, en une intirnite confidentielle, l'espace sceptique qui sous
trait la liberte de jugement aux diverses pressions exterieures, Mais c' est
devenu le lieu meme du pouvoir.

Du sage (retire en son « dedans ») la politique du prince conserve sa
caracteristique principale, le secret que n'annulent pas les Considerations
politiques sur les coups d'Etat de Naude. A l'inverse de Machiavel, dont
on a pu dire qu'en publiant Le Prince il critiquait la tyrannie, car il en
devoilait les ressorts caches, les Considerations sont une oeuvre a diffusion
confidentielle (douze exemplaires), qui mettent en scene, dans le redouble
ment de la fiction theorique, les arcana imperii, les renforcant sans les
reveler. L'reuvre de Naude est ecrite en situation, celle du conseiller vis-a
vis de son prince, et ne peut s'en abstraire, pour pretendre a l'universalite :
elle n'echappe pas au relativisme sceptique.

C'est pourquoi la politique est une pratique, non une science. Elle est
affaire de prudence, « vertu morale et politique, laquelle n'a autre but que
de rechercher les divers biais, et les meilleures et plus faciles inventions de
traiter et faire reussir les affaires que l'homme se propose 41 ». Gabriel
Naude en emprunte le modele a Pierre Charron et a Justus Lipsius. C'est
pour lui la capacite a s'adapter aux circonstances, et done a faire face a la
fortune. La prudence prend ainsi la place chez Naude qui revenait, chez
Machiavel, a la virtu, cette violence innovatrice, capable de resister a la
fortune, et que Machiavel oppose a la prudence conservatrice. Sans doute
la prudence n'est-elle pas, chez Naude, exclusive de la violence du coup
d'Etat, mais celle-ci, destinee a conserver l'Etat, restaure plus qu'elle n'ins
taure: point d'ordini nuovi mais seulement les «grands coups d'autorite »,

dont parle Montesquieu. Cela tient sans doute a ce que la reception fran
caise du machiavelisme tend a reinscrire, dans l'espace social et politique,
une monarchie de longue histoire, mais ebranlee par la crise religieuse, plu
tot qu'a favoriser l'accueil d'un prince nouveau. Du machiavelisme, cette
reception prudentielle de la raison d'Etat retient l'mefficacite de la morale:

40. P. CHARRON, op. cit. supra n. 15, liv. I, chap. LII, « Peuple ou vulgaire », p. 335.
41. G. NAUDE, op. cit. supra n. 31, p. 88.
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la prudence politique s'accommode de la dissimulation et de taus moyens
extraordinaires. Peut-on veritablement dire « sage» celui qui I' applique?

La Mothe Le Vayer ne le pretend pas. II reprend l'idee de Montaigne
seIon laquelle « les ames des Empereurs et des savetiers sont jetees ameme
moule " », L'homme politique est soumis, comme tout un chacun, a ses
passions, et seule la faiblesse caracteristique de l'esprit humain, peut lui
faire croire qu'il a plus de clarte dans son jugement, plus de prevoyance
dans la decision. Sans doute une telle approche conduit-elle a un autre
regime de la rationalite politique (qui s'apprehende par les effets, non par
les intentions). Mais la consequence directe de la critique radicale que fait
La Mothe Le Vayer de toute pretention aun savoir politique est autre. On
peut suivre l'interpretation de Comparato: elle conduit plutot a sortir du
politique. L'objectif est de deconsiderer la grandeur affectee du politique :

« Mais s'il y a lieu ou la petitesse de l'esprit de l'homme paraisse, c'est, a Ie
bien prendre, en l'estime qu'il fait de tout ce qui regarde les dominations de la
terre; de l'eclat et grandeurdesquelles il est aisement ebloui, s'imaginantque
tous leurs mouvements se font avec poids et mesure, et que les moindres
choses y sont concertees avec une extraordinaire ratiocination. Et cependant il
est certain qu'il n'y a rien de si faible que les principaux ressortsqui donnent
le bransle aces grandes machines, et rien de si imbecile que les liens qui
tiennentles peuples par respect et par ignorance attaches a leurs destinees 43. »

Le sage s'est separe du prince, il est seul au-dessus des autres. La place
du sceptique est a l'ecart du pouvoir.

III. - LIBERTE DE PENSEE

Nous revenons ici anotre hypothese de depart: celle d'une contribution
originale du scepticisme a la liberte, que son alliance avec Ie catholicisme
lui aurait donne les moyens de realiser, dans une commune opposition au
dogmatisme calviniste. Si l'hypothese a quelque consistance, elle devrait
impliquer que le mouvement sceptique - et tout particulierement dans la
periode post-tridentine - a eu plus d'importance et d'ampleur dans les

42. Essais, \iv. II, chap. XII, in op. cit. supra n. 14, p. 454.
43. F. DE LA MOTIlE LE VAYER, De la politique, in ID., Les Neuf Dialogues faits a l'imita

tion des Anciens, 1630-1631, ed, Andre PEsSEL, Paris, Fayard (Corpus des eeuvres de philo
sophie en langue francaise), 1988, p. 412-413. L'idee que la force du pouvoir est une grandeur
apparente au empruntee, que Ie peuple obeit surtout par ignorance, se trouve a la fin du cha
pitre des Essais sur les cannibales.
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pays catholiques que dans les pays protestants. Dans la presentation qu'il
fait des « erudits libertins », Robert Mandrou l'envisage globalement
comme un phenomene europeen, un reseau de correspondances, de
voyages, de diffusion des echanges intellectuels et de la renommee, qui
couvre toute l'Europe 44. II se forme ainsi un milieu unifie par « les liens
qui les rapprochaient, ainsi que la communaute d'attitudes face ala vie qui
reunissait des personnalites diverses douees de sensibilites semblables »,

selon Comparato", Parmi ces traits communs se remarque l'utilisation que
ces erudits font du champ semantique de la liberte pour se definir : « inge
nuite », «Iiberte », « generosire », «Independence », «franchise» 46. Le
«catholicisme liberal» leur foumit-il cependant, mieux que la Reforme
protestante, la possibilite d'affirmer leur « liberte philosophique »?

Si la distribution generale des « erudits libertins» est europeenne, il
semblerait qu'elle se concentre, de France en Italie, sur un axe Paris-Rome,
alors que les petites capitales allemandes restaient attachees aux debats
theologiques et protegeaient, en consequence, d'abord des « maitres-theo
logiens », Pourtant, on trouve aussi des centres de reflexion erudite en pays
protestants: Londres et l'Angleterre (dans le sillage de Francis Bacon),
dans les Provinces Unies surtout; dans les villes, les universites, les ecoles,
foisonnent les « foyers de discussion et d'invention » vers lesquels les eru
dits libertins (Samuel Sorbiere ou Simaise) se toument autant que vers
I'Italie 47.

La liberte dont ils jouissent semble avoir plus directement rapport ala
politique qu'a la religion. Martin Van Gelderen a montre comment la
liberte de pensee et d'expression revendiquee durant la Revolte hollan
daise, ne pouvait pas etre envisagee comme une application directe de la
liberte de conscience religieuse". Retracant la conception lutherienne de la
conscience, depuis la synderese medievale (cette parcelle de lumiere natu
relle qui, pour Guillaum d'Occam en particulier, subsiste en l'homme mal
gre la Chute), Van Gelderen fait voir que la liberte de conscience, telle que
Martin Luther la defend, consiste en une attitude mentale qui permet d'etre
captive par la verite divine, de s'ouvrir aune verite qui domine l'individu
et a laquelle il se soumet. Luther, tres significativement, remarque Van
Gelderen, en appela a Worms, a sa conscience «captive de la parole de

44. Robert MANDRou, Histoire de La pensee europeenne. T. III: Des humanistes aux
hommes de science. xvt' et XVi! siecles, Paris, Seuil (Points/Histoire), 1973, chap. IV, p. 142
153.

45. I. COMPARATO, art. cit. supra n. 7, p. 190.
46. Ibid. Les termes sont pris dans la preface de F. DE LA MOTHE LEVAYER, op. cit. supra

n.43.
47. R. MANDRou, op. cit. supra n. 44, p. 146.
48. Martin VAN GELDEREN, « Liberte, droits et devoirs civiques dans l'Europe du xvr sie

de », in op. cit. supra n. 7, p. 115-142.



286 REVUE DE SYNTHESE: 4' S. N""2-3. AVRIL·SEPTEMBRE 1998

Dieu » et non pas autonome ou independante en matiere de salut ", Ce
n'est que dans la foi, et dans la vraie foi, que Ie chretien peut jouir de la
liberte de conscience. Le voeu de l'Eglise reformee etait de donner la possi
bilite achaque chretien de jouir d'une teHe liberte, nullement de permettre
aux mauvaises sectes de defendre leurs propres opinions, propres aseduire
les ames innocentes et acreer la discorde. Calvin, en defendant une liberte
religieuse qu'il opposait a la licence, n'a fait que renforcer cette concep
tion.

En Hollande, cependant, la liberte de conscience a ete defendue comme
une Iiberte d'opinion et d'expression. On y a vu Ie droit qu'avait tout indi
vidu de faire lui-meme ses choix religieux : «Tout homme ordinaire a la
permission et rneme Ie devoir de juger par lui-meme de la verite ou de la
faussete d'une doctrine 50. » La liberte de conscience, alors, devenait un
droit naturel qui impliquait necessairement la liberte d'expression et de
culte. Une telle inflexion par rapport au lutheranisme, qui fait de la liberte
religieuse une des formes de la liberte d'expression ne s'explique que parce
que celle-ci a ete defendue, par ailleurs, sur d'autres terrains. Ce n'est pas
la Iiberte religieuse qui rend possible d'autres formes de liberte, mais
I'inverse: l'usage seculier de la liberte, qui s'est developpe independam
ment, en accueille les manifestations religieuses :

« [... J c'est la pratiquesociale, economique et politiquede la Republique hol
landaise,conclut Van Gelderen, qui crea un espace propice au developpement
de l'mdlvidualite, [...JLa politique federaliste et republicaine, l'absence effec
tive de censure donnaient aux citoyens tout loisir de s'engager dans de vastes
debars publics passionnes 51. »

C'est done avant tout d'un modele politique de la liberte, lie a des
formes nouvelles du vivere civile (le debar plutot que la participation au
pouvoir) dont nous disposons ici.

La dimension proprement sceptique de l'erudition libertine peut nous
foumir un autre modele. L'accord du scepticisme et du fideisme (que pos
tule la these de Popkin) repose sur une conception qui est tout a l'oppose
de la conception religieuse de la liberte de conscience, qui est celle d'une
liberte captivee par la foi, et atteignant par la la verite. La position seep
tique implique au contraire la dualite de Ia foi et de I' opinion. La foi est
mise al'ecart du debar sur Ia raison, et sur ses arguments, alors que ceux-la
sont admis dans la multiplicite des opinions. Alors que dans la demarche
religieuse, telle que la presente Luther, la liberte capture l'opinion - Ie

49. lbid., p. 131.
50. Dirck V. COORNHERDT, cite par M. VAN GELDEREN, in art. cit. supra n, 48, p. 136.
51. M. VAN GELDEREN, art. cit. supra n. 48, p. 142.
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jugement individuel - pour l'orienter vers la foi et l'elever, par la, a la
verite, la demarche sceptique scinde l'usage de la liberte : en meme temps
qu'elle soustrait la foi au doute, parce qu'elle n'en fait pas I'aboutissement
d'un raisonnement, elle ouvre celui-ci a une proliferation argumentative
qui donne un droit egal atoutes les opinions. Unite de la foi et multiplicite
des opinions relevent de deux domaines differents,

La demarche sceptique laisse done pleine liberte a l'exercice du juge
ment, une liberte individuelle qui ne reste pas enfermee dans I'interiorite de
la conscience, mais se pratique aplusieurs. La Iiberte que l'on a par rapport
ases propres opinions conduit ala tolerance aI'egard de celles des autres,
comme on a vu Montaigne l'affirmer : celui qui sait suspendre son juge
ment est accueillant aux opinions des autres. La demarche sceptique pro
pose done bien un modele de liberte, un modele social de Iiberte, Mais
c'est un modele prive. Et c'est pourquoi il propose une solution differente
de I'apologie republicaine de l' espace public.

De Jean-Pierre Vernant" aGeoffrey E. Lloyd 53, on a fort bien montre la
convenance qu'il a pu y avoir entre le developpement politique de la cite en
Grece et l'apparition concomitante de la « physique» grecque, des sages de
Milet a Democrite. La rationalite scientifique grecque est une rationalite
argumentee, qui emprunte a la politique grecque ses modalites : la dis
cussion entre citoyens egaux, la necessite d' emporter la conviction par la
capacite d'argumenter, l'aptitude a distinguer, dans le discours et l'usage
du langage, entre le mythique et le rationnel.

Mais l' on a egalement montre que la revolution scientifique modeme 
qui s'accomplit de Galilee a Newton - parce que c'est une revolution
contre le sens commun, implique une rupture decisive avec les modeles
politiques de la rationalite grecque. Discipline d' observation, la science
grecque fait appel au temoignage des sens. La science modeme ne s'appuie
ni sur l'experience immediate (celle du soleil qui se leve), ni sur la seule
argumentation rationnelle. Elle doit produire l'objet qu' elle connait et
authentifier les procedures de verification. Cela suppose toute une culture
de I'experience: dans les lunettes astronomiques de Galilee, ses contempo
rains ne voyaient rien de ce qu'il pretendait y voir, et Kepler prend sa
defense pour expliquer pourquoi on doit lui faire confiance". La science
modeme suppose la mise en place d'une communaute de savants, d'un
public informe capable de temoigner des resultats d'une experience et de la

52. Jean-Pierre VERNANT, Mythe et pensee chez les Crees, 2 vol., Paris, Maspero, 1965.
53. Geoffrey E. LLOYD, Pour enfinir avec les mentalites, trad. franc., Paris, La Decouverte,

1994.
54. Voir Catherine CHEVALLEY, « Nature et loi dans la philosophie modeme », in Notions

de philosophie, vol. I, op. cit. supra n. 13.
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refaire a son tour. La communaute scientifique se retire de la scene
publique et s'impose ses propres regles ",

On peut voir la comment Ie mouvement scientifique, au XVII" siecle, a pu
s'inscrire dans la suite du retrait humaniste de la scene publique, a la fin du
XVI" siecle, et profiter de la formation d'espaces et d'institutions sociales
organisant la communaute des lettres qui avait accompagne ce retrait : les
academies vont pouvoir, apres les lettres, etre une base d'appui du travail
des savants. Alors que la communaute des savants a besoin de reflechir son
existence propre, a l'ecart des institutions publiques, la demarche sceptique
lui offre un modele social, d'un domaine prive de la reflexion commune, a
l'ecart de I'espace public de I'obeissance. La oil la tradition republicaine
continue la tradition du debar public, Ie modele sceptique convient mieux
aux conditions nouvelles de l'exercice de l'enquete scientifique. Apporte
t-il, a cette vision sociale generale, une contribution plus specifique ?

II nous semble que oui, sur Ie plan moral. Comme Ie scepticisme antique,
Ie scepticisme modeme vise a definir une attitude morale et c'est d'ailleurs
sur ce point qu'il sera mis en question: Ie sceptique peut-il vivre son seep
ticisme"? Politiquement, non. L'echec d'une elaboration politique du
scepticisme vient sans doute de I'impossibilite d'accorder un modele
moral, qui reste celui du sage au-dessus de la foule, avec une psychologie
de l'mteret qui fait du politique un homme comme les autres. Scientifique
ment, oui. Le chapitre des Essais sur I'art de conferer" offre une ethique
de la verite qui convient a la science modeme. C'est une ethique de la
recherche, antidogmatique, d'une science « qui va enquerant plut6t qu'ins
truisant », qui ne se donne pas de terme, mais reproduit sans cesse son
propre mouvement. C'est une ethique de I'exercice partage du jugement :
« Le plus fructueux et naturel exercice de notre esprit, c'est a mon gre la
conference. » Elle fait plus qu'admettre la discussion, eIle encourage la
contradiction, I'associant aux valeurs de l'epoque, celles d'une noblesse
virile, Ie courage, la generosite, la liberte, l'egalite entre membres d'une
meme elite: « Nous fuyons a la correction, il s'y faudrait s'y presenter et
produire, notamment quand elle vient par forme de conference, non de
rejance » (de lecon), Or une comrnunaute de savants a besoin d'une telle
ethique, pour regler ses rapports. Si I' on veut suivre la piste du « scepti
cisme modere » qu'indique Popkin, celIe d'une reponse «pragmatiste et

55. Steven SHAPIN et Simon SCHAFFER, Leviathanet la pompeaair. Hobbes et Boyle entre
scienceet politique, trad. franc., Paris, La Decouverte, 1993.Christian LICOPPE, La Formation
de la pratique scientifique. Le discours de l' experience en France et en Angleterre (1630·
1820), Paris, La Decouverte, 1996.

56. Myles BURNYEAT, « Can the sceptic live his scepticism? », in The Skeptical Tradition,
ed, M. BURNYEAT, Oxford, Clarendon Press, 1990, p. 20-53.

57. Voir Essais, liv. III, chap. VIII, dans lequelles citations sans appel de notes qui suivent
sont prises.
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positiviste )) a la critique du dogmatisme, on pourrait bien, sur cette ques
tion, aboutir a nouveau a John Stuart Mill. Celui-ci montre en effet, dans
On liberty (1859), comment, a partir du moment ou 1'0n rejette I'idee dog
matique qu'une position peut etre assimilee a la verite, et ou ron admet
qu'aucune affirmation ne peut pretendre a etre plus qu'une opinion, le seul
moyen de garantir un progres continu vers la verite est d'assurer la plus
grande liberte du debat, d'exposer toutes les opinions a la contestation. En
poussant meme plus loin la filiation, on pourrait suivre la piste sceptique
jusqu'a cette ethique de la clarte qui est le plus reel succes, selon Charles
Larmore, de la philosophie analytique de langue anglaise : « [... ] se rendre
ouverte a la critique, chacun ayant en principe les moyens de verifier si eUe
reussit ou non 58. ))

Qu'une teUe ethique de la discussion ne preserve ni de l'universalisme
dogmatique, ni du sectarisme hostile aux pensees dissidentes, c'est ce
qu'une breve enquete sur l'utilitarisme ou la philosophie analytique
contemporaine permettrait de verifier aisement, 11 faudrait done rechercher
si, en sus d'une ethique de la verite, Ie scepticisme n'apportait pas egale
ment une certaine conception de la verite, capable d'en garantir la quete
sans fin. Cela conduirait a s'interroger sur une possible contribution seep
tique a une conception probabiliste de la verite: une conception qui n' en
reste pas a l'alternative du vrai et du faux, mais considere qu'il peut y avoir
des degres du probable, une conception plus proche en cela du scepticisme
de Carneade que de celui de Pyrrhon; une conception qui, en outre, ouvre a
la possibilite de la mathematisation. Enquete qu'il faudrait faire dans le
domaine des sciences de la nature et dans la facon dont s'organise leur tra
vail, sans doute. Mais il y a egalement une enquete a faire sur ce que I' on
va appeler les «sciences morales », Il serait interessant, par exemple,
d'etudier de ce point de vue la critique que faisait Nicolas Freret, a l'Aca
demie des inscriptions, du « pyrrhonisme historique 59 ». EUe en remettait
certes en cause les implications dogmatiques (si on ne sait pas tout, on ne
sait rien), mais n'introduisait-elle pas egalement a une vision probabiliste
de la verite historique qui pouvait etre comprise comme une reception posi
tive de la critique sceptique?

Interroger le modele liberal dont le scepticisme a pu etre porteur, c'est
ainsi passer de son versant religieux (le fideisme) a son versant scientifique
(le probabilisme). C'est par la meme changer de type de pouvoir: il serait
interessant de savoir si, au compromis entre I'Eglise et les inteUectuels que

58. Charles LARMORE, « Convictions philosophiques », Philosophie. La philosophie conti
nentale vue par la philosophie analytique, 35, 1992, p. 29.

59. Carlo BORGHERO. « Methode historique et philosophie chez Freret », Corpus.29. 1995,
p. 19-37.
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represente le fideisme, correspond un compromis comparable entre la
monarchie et ses savants. La monarchie francaise, aux XVII

e et xvm" siecles,
a tente d'appuyer son pouvoir politique sur le prestige des savoirs scienti
fiques (c'est de cette facon qu'est conduite l'action des jesuites francais en
Chine par exemple : conquerir la confiance de l'Empereur en lui montrant
la superiorite des calculs astronomiques de la science europeenne) : existe
t-il, entre le pouvoir politique et les communautes scientifiques, un interet
commun au developpement des savoirs et sur quoi repose-t-il?

Poser ces questions, c'est, nous semble-t-il, se placer dans le droit fil de
la facon dont Popkin aborde l'histoire des idees, ou I'histoire intelIectuelIe.
Elle lui permet de se passer des schemas unificateurs et reducteurs des
visions teleologiques de I'histoire : la lutte front contre front de deux puis
sances opposees (la vision politique du monde : la lutte entre I' obscuran
tisme et les Lumieres), et la permanence de visions monolithiques unifiees
autour d'une prise de parti (la vision ideologique du monde: le materia
lisme comme lutte contre la religion). Ala place, on a l'etude de compro
mis ponctuels dans un contexte qu'ils visent et tendent a transformer, et
l'etude des traditions, c'est-a-dire d'une succession des idees, dont la conti
nuite est organisee par ceux-la memes qui les transmettent en les redefinis
sant. Vne telle approche nous parait indispensable si I'on veut comprendre
comment s' articulent, a I'epoque moderne, savoirs et pouvoirs.

Elle nous semble egalement indispensable pour echapper au schema
tisme reducteur d'un affrontement manicheen entre un catholicisme obs
curantisme et un protestantisme ami du savoir, par exemple, tout autant que
pour tenter de comprendre comment l'enjeu philosophique qui conduit aux
Lumieres n'est pas seulement ideologique (« Ecraser I'infame ») mais, por
tant sur I' organisation des savoirs, epistemologique, Mais cela suppose que
I' on developpe une histoire inteIlectueIle capable de ne pas reduire les
savoirs aux pouvoirs (dont ils seraient la simple expression instrumentale),
capable aussi de maintenir la distinction des savoirs, et des formes de ratio
nalite, tout en etudiant leurs rapports. Or c'est ce que permet une approche
comme celIe de Popkin.

Le grand merite de Popkin est d'avoir mis en relation des domaines etu
dies generalement separement : I'histoire de la religion, celIe de la philo
sophie, celIe des sciences. Ce faisant, il ouvre sans doute ala possibilite de
reduire un domaine al'autre : on peut reprocher aPopkin de faire du seep
ticisme modeme un fideisme, car cela conduit ane donner au scepticisme
qu'un role instrumental, aen meconnaitre la dimension proprement philo
sophique, qui est a elle-meme sa propre fin, done a rabattre le philo
sophique sur le religieux 60. Peut-etre. On ne peut cependant oublier que

60. Voir, dans ce numero, la contribution de Sylvia GIOCANTI. « Histoire du fideisme, his
toire du scepticisme? », p. 193-210.
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c'est aPopkin que revient le mente d'avoir fait apparaitre l'importance du
scepticisme dans l'histoire de la philosophie, d'en avoir fait un des grands
fils conducteurs de la reflexion sur la revolution scientifique moderne, la
ou, traditionnellement (particulierement en France), on ne lui accordait
qu'un role marginal. II serait tout afait regrettable que le scepticisme une
fois reinstalle - grace a des travaux comme ceux de Popkin - a l'inte
rieur de 1'histoire de la philosophie, celle-ci ne se preoccupat plus que de sa
dimension proprement philosophique, oubliant que celle-ci n'avait pu
apparaitre que parce que la philosophie avait ete mise en rapport avec
d'autres domaines de la rationalite.

Tenter de continuer dans les voies ouvertes par Popkin (ce qui est le
meilleur hommage que l' on puisse lui rendre, et la meilleure critique que
I'on puisse en faire), ce n'est pas seulement etudier, dans l'un des
domaines de l'histoire intellectuelle que son enquete parcourt (religion,
science, philosophie), les traits nouveaux qu'il a fait apparaitre. Cela
requiert que I' on maintienne la circulation entre les trois domaines, que
l' on continue ales rapporter les uns aux autres, en evitant deux pieges : le
morcellement particulariste, l'universalisme uniformisant.

C'est l'avantage qu'il y a a prendre en compte la dimension politique de
la these de Popkin. Tant qu' on en reste a la vision religieuse du fideisme, la
reduction du scepticisme (philosophique) au fideisme (religieux) est pos
sible. Etudier le compromis qui fait se rencontrer des intellectuels et des
clercs sur un interet commun, ce n'est plus affirmer une unification reduc
trice, mais voir comment s' articulent des interets et des domaines qui
restent distincts. Les sceptiques ont pu appuyer des positions religieuses, ils
ont pu accepter que leur propre demarche soit reinscrite comme fideisme
dans Ie champ religieux : cela ne signifie ni que leur demarche se reduise
au fideisme, ni qu'elle se limite a son seul developpement philosophique,
puisque, en meme temps, elle leur permet d'avoir rapport aux trans
formations scientifiques contemporaines. Alliances et compromis: cela
permet de prendre en compte la pluralite des interets. Cela permet egale
ment d'eviter l'inversion schematique qui, de la vision traditionnelle de
« libertins » antireligieux, fait des chretiens sinceres : ce que cherchaient
peut-etre les «libertins erudits », tels que les presente Popkin, c'est un
espace de liberte pour vivre une foi qu'ils entendaient ne pas confondre
avec la superstition. Ils pouvaient done critiquer celle-ci (et les arguments
peuvent etre reutilises dans des polemiques plus directement antireli
gieuses), sans cesser d'en faire partie: la foi, alors, est peut-etre plus une
facon de vivre - qui n'exclut pas les sentiments - qu'une position intel
lectuelle (forcement dogmatique). Elle est alors compatible avec une mise
en cause de la rationalite qui se fait dans la constante, et exigeante, pratique
de I' argumentation rationnelle.
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Etudier la dimension politique du livre de Popkin conduit amsi a
comprendre it la fois la pluralite des domaines et les mediations qui les rap
portent les uns aux autres. C'est pourquoi, me semble-t-il, le livre de Pop
kin est un grand livre de philosophie politique.

Catherine LARRERE

(janvier 1997).


