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Livre (christianisme, judai'sme, islam, auxquelles, fidele Ii son origine, l'Universite 
libre de Bruxelles ajoute la lai'cite). 

De la saintete pai'enne (R Joly) aux interrogations directes du xx· siecle sur la 
Shoah (T. Gergely), les Chiites (A. Destree-Donkier de Doncel) et les Sunnites 
(A. Anciaux), c'est en fait toute l'histoire de la saintete au sein du christianisme 
qui est parcourue : Ie christianisme antique (H. Savon), medieval (l.-M- Sansterre, 
A. Dierkens, A. Vauchez), modeme (H.-R Boudin, J. Le Brun, B. Bernard). La 
procedure canonique, donc l'acces officiel Ii la saintete (R Collinet), voisine avec 
la canonisation populaire et la description des phenomenes comparables dans les 
mondes juif et musulman. Les saints et martyrs sont les vierges, les stytites, les 
moines, dont la place est bien marquee par l'institution, mais aussi les lares, les 
femmes, les ermites, au non-conformisme beaucoup moins accepte. 

C'est dire l'extreme ouverture et la richesse de ce colloque, meme si chaque 
conference ne fait qU'effieurer les problemes methodologiques propres Ii chaque 
espace religieux et Ii chaque epoque, et donne parfois l'impression de juxtaposer 
superficiellement les phenomenes. Si la recherche d'un systeme commun d'expli
cation est illusoire, Ie detour par d'autres religions et d'autres cultures permet de 
mieux enraciner les etudes europeennes sur ces personnages omnipresents que 
sont les saints et sur leur reception sociale, tant dans les questionnements histo
riques qu'ils nous posent que dans nos interrogations contemporaines sur les nou
veaux saints et les nouveaux martyrs. 

Nicole LEMAITRE. 

SCIENCES SOCIALFS 

Anthofogie de fa linguistique allemande au XIX' siec/e. Ed. Brigitte NERLIcH. 
Munster, Nodus Publikationen, 1988. 14,8 x 21, 259 p. 

L'histoire de la linguistique au xIX" siecle est l'histoire de la domination de la 
grammaire historique et comparee. Elle prend son essor grace Ii certains des choix 
de la philosophie du langage du siecle precedent, mais tres vite elle abandonne 
ces choix eux-memes, aussi bien que leurs adversaires : ce sont des problemes 
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entiers qui disparaissent, et sont declares desormais sans solution, ou hors du 
champ de la science. Un bon exemple en est foumi par la question de l'origine du 
langage : Herder deploie encore des arguments pour Ie fonder sur les dispositions 
naturelles de l'homme et non sur une institution directement divine ; en ce sens, il 
ouvre la voie a une analyse des forces qui sont a l'ceuvre dans l'histoire du mate
riau linguistique - mais Ie developpement meme de cette analyse va effacer Ie 
probleme primitif, rendant Herder illisible pour la science enfin constituee; en 
1866, la societe linguistique de Paris interdit d'aborder la question de l'origine du 
langage et, des 1860, Schleicher enon9<1it dans son magnum opus : « Comment Ie 
langage est-il ne? En verite, la science du langage a Ie droit de refuser de 
repondre a cette question si souvent posee» (p.91). Ce probleme et d'autres 
encore sont rejetes dans la philosophie ou dans les sciences voisines ; tel serait Ie 
prix a payer pour s'installer dans Ie savoir. 

La plupart des anthologies refletent d'ailleurs cette domination. Mais domina
tion n'est pas monopole: avant et apres l'effort de constitution de la discipline, 
d'autres recherches ont He amorcees; meme pendant son regne, des marginaux 
- ou des pages marginales des grands classiques - ont continue a s'interesser a 
la philosophie du langage, aux strates psychologiques et sociologiques qui sous
tendent l'emergence du sens. Ce sont toutes ces recherches que presente l'antho
logie de B. NerIich, qui vise donc a rectifier ou a completer la vision habituelle de 
la linguistique allemande du siecle demier comme acquise d'un bloc a la vulgate 
historiciste. On trouvera en somme dans ce volume les traces d'une histoire qui 
n'a pas eu lieu. 

On pourra donc lire les textes qui jalonnent la naissance de la nouvelle science 
au toumant du siecle (Herder, Humboldt, Adelung, Vater) et voir comment, par la 
transition qu'est la recherche de la « langue-mere », elle s'oriente peu a peu vers 
un paradigme genealogique et des metaphores biologiques renvoyant aux sciences 
de la nature. On passe de : « qui a cree Ie langage? » a : « quelle langue a engen
dre les autres?» puis a : « selon quelles lois se modifient les langues?». En fin 
de parcours, l'objet d'etude est un processus naturel, dont l'analyse peut faire abs
traction du sens, de la communication intersubjective, du sujet parIant. Cepen
dant, it continue a exister un courant preoccupe par la constitution d'une seman
tique, et it n'est pas indifferent que ce soit la qu'apparaissent Ie plus nettement les 
references phitosophiques : Reisig elabore une linguistique kantienne, fondee sur 
les articulations entre intuition et entendement, alors que Haase, tout en refusant 
d'appliquer mecaniquement Ie systeme de Hegel, lui emprunte visiblement quel
ques idees directrices: il cherche, en effet, a reconnaitre comment l'esprit speci
fique d'une nation peut se manifester dans sa langue (la grammaire latine, par 
exemple, renvoie non « aux lois de la pensee en general» mais « aux lois de la 
maniere de penser qui etait particuliere aux Romains », p. 116) et a lier fortement 
his to ire du langage et histoire de la culture «( De meme que la vie intellectuelle 
d'un peuple ne cesse d'evoluer et de progresser, de meme Ie changement de signi
fication est un phenomene constant, influence par les opinions des individus et de 
l'epoque», p. 119). 

La demiere partie est consacree au « psychologisme » et au « sociologisme » de 
Steinthal, Hermann Paul, Wundt et Tonnies. On y redecouvrira la figure trop 
meconnue de Philipp Wegener qui, en 1885, pense la langue en termes de 
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contexte, situation, communication et actes dialogiques ; les mots ou les structures 
grammaticales l'interessent moins pour leur histoire ou les comparaisons qu'ils 
rendent possibles que comme elements d'une strategie entre sujets parlants : « Ce 
n'est que dans Ie dialogue, ecrit-il, qu'apparaissent Ie but et I'intention d'exercer 
une certaine influence sur la personne Ii qui I'on s'adresse. Les suites de sons y 
sont donc transformees en instruments linguistiques » (p. 171). Autant dire qu'on 
est loin des preoccupations de Bopp ou de Schleicher - mais precisement, I'un 
des interets de ce livre est peut-etre de nous faire lire Bopp ou Schleicher autre
ment en discernant plus clairement les choix qu'ils ont effectues, et en nous mon
trant comment certains courants preparent, Ii une epoque donnee du savoir, 
I'epoque suivante en maintenant des opinions, des questions, des soucis qui sont 
exclus du consensus majoritaire. 

Pierre-Franyois MOREAU. 

Michele BERtRAND, Bernard DORAY, Psychanalyse et sdences sodales. Paris, La 
Decouverte, 1989. 13,5 x 22,5, 248 p. (<< Textes Ii l'appui »). 

C'est un dossier tres solidement charpente et etaye que nous offrent Michele 
Bertrand et Bernard Doray sur les rapports complexes, difficiles et problema
tiques entre la psychanalyse et les sciences sociales dans Ie contexte franc;ais 
actuel. Les deux auteurs ont dresse un etat des lieux, interrogeant une cinquan
taine de chercheurs et des psychanalystes de diverses tendances et pratiquant eux
memes Ii leur egard une sorte d'ecoute analytique qui s'interdit de porter des juge
ments. De courts textes de presentation, accompagnes d'extraits assez larges pour 
etre parlants, donnent une bonne idee des differents points de vue exprimes. 

Le constat initial est que, si la psychanalyse connait une certaine crise, reperable 
Ii l'ampleur des conflits d'ecoles qui la traversent et Ii la minceur des avancees 
theoriques, elle a en meme temps penetre largement Ie champ des sciences 
sociales. Les sociologues restent circonspects, fideles qu'ils sont Ii la methode 
durkheimienne (si les auteurs avaient interroge les economistes, ils n'auraient sans 
doute rencontre, Ii de rares exceptions pres, qu'indifference ou meme hostilite Ii 
son egard). Mais les ethnologues n'hesitent pas Ii lui faire des emprunts (tout en 
se refusant Ii une simple « application»). Cela tient au caractere plus individualise 
de leur demarche, reposant davantage sur l'entretien que sur Ie questionnaire, et 
au fait qu'ils sont affrontes Ii des discours qui, sans venir necessairement de 
contextes exotiques, leur sont etrangers, supposent une ecoute attentive aux 
sympt6mes susceptible de decouvrir leur code cache et les obligent Ii considerer 
des phenomenes de transfert et de contre-transfert comparables Ii ceux qui se pro
duisent sur Ie divan. Meme chose pour les historiens dans la mesure ou ils ont 
affaire Ii I'alterite et cherchent Ii comprendre des singularites ou Ie surgissement de 
l'evenementiel. Plus generalement Ie chercheur en sciences sociales, pour etre 
souvent passe lui-meme par l'analyse, est conduit non seulement Ii s'interroger sur 
les conditions sociales qui rendent possible la distance objectivante ou s'inscrit 
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son savoir, selon la recommandation d'un Bourdieu, mais enoore a faire la part de 
sa sUbjectivite. de son equation personnelle, 

Du cOte des psychanalystes, Ie rapport au" sciences socrates suseite Ie plus 
scuvent les plus grandes reserves. Elles peuvent etre de type episternclogique: 
refus d'une exp{)rtation des concepts ho~ de Jeur domaine de validite. MalS e))es 
v{)nt 1a plupart du temps jusqu'a l'affirmation d'une df>tuTe, Je di~cours psychana
Iytique etant tenu pour auto-suffisant, ou parfois, inve~ement, jusqu'a une veri
table pretention hegemonique, Ie social n'etant plus qu'une annexe du sav()ir ana
lytique. 

C'est pour repondre a ce renfermement psychanalytique que Michele Rertrand 
et Bernard Doray posent quelques jalons dans une deuxieme partie (( Theorisa
tions». lis s'attachent d'abord, dans deux courts chapitres passi()nnants, a deux 
questions qui leur paraissent essentielles : Ie trauma a une realite materielle et 
exogene qui ne saurait etre rMuite a une vicissitude du fantasroe - position qui 
conduit paradoxalement, du point de vue de la cure, a culpabiliser Ie sujet; Ie tra
vail analytique, meme si son objet privilegie est bien Ie fantasme, vise a une 
reconnaissance du reel, Ie reel etant precisement ce qui impose une limite a ce 
demier. Et Ie social est bien (( ce dans et par quoi l'experience du reel eprouve ses 
propres limites» (p. 141). Cette deuxieme partie se clot par la presentation de 
quatre tentatives pour penser les rapports du social et de l'interindividuel, tel qu'il 
est thematise par la psychanalyse, celles de Marc Auge, de Lucien Seve, de Mau
rice Godelier et de Gerard Mendel. 

Vne demiere partie fait un utile bilan de la place de la psychanalyse dans les 
institutions de recherche (I.N.S.E.RM., C.N.RS., Universite), place modeste 
mais qui tient en grande partie a la tres forte metiance de la profession vis-a.-vis de 
toute « etatisation ». 

Au total, ce livre constitue un precieux rapport d'enquete et souleve quelques 
imporuntes questions theoriques. Tout d'abord, il fait avancer La refiexion sur Ie 
surut epistemologique de la psychanalyse, en relevant les insuffisances d'une cri
tique etmiternent pcpperienne, oomme celles d'une position purement hermeneu
tique. En serond lieu, les auteurs demontrent rimpOItance d'UDe prise en rompte 
de l'inconscient dans les diverses sciences sociales : mm seukroent la ronceptua
lite mais la distanciation, que permet Ie pro~s d'PDjectivatipn lui-meme, s()nt en 
questi()n. Entin, ils attirent l'attention sur la fpnctipn epislemologique de l'()ubli, 
romme ce qui tout a la fois permet Ie savoir et Ie travaille invisiblement, P()Uf, Ie 
m()ment venu, devenir un ferment de transformatipn. 

On peut seulement regretter que les auteurs en soient restes la, qu'ils ne nous 
aient pas propose leur propre conception, ffit-ce de maniere rapide, des rapports 
entre la psychanalyse et les autres sciences humaines, ce qui n'eut pas nui a la 
( neutralite bienveillante» dont ils font preuve par ailleurs. Deux choses nous 
frappent a la lecture de ce dossier. Les psychanalystes ne semblent pas s'aperce
voir, Ie plus souvent, que les concepts qu'ils produisent depass(:nt ce qui releve de 
leur technique et de leur methodologie. La psychanalyse, contrai:o.te a foumir une 
theorie generale du psychisme humain, ne peut se cantonner dans Ie domaine a 
elle assigne par la regression (l'inconscient primordial et les Tllpports familiaux). 
L'ambition freudienne etait autrement plus large (mais devrait etre confrontee, 
comme l'a fait Gerard Mendel dans « La psychanalyse revisitee». aux decou-
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vertes de la biologie et de la neurophysiologie). Quant aux chercheurs en sciences 
sociales tout se passe comme s'ils avaient du mal Ii concevoir, inversement, que la 
psychanalyse ne soit pas seulement une theorie du psychisme Ii laquelle on peut 
faire des emprunts, mais qu'elle ait bel et bien un objet tout Ii fait specifique. C'est 
pourtant en reflechissant sur Ie probleme des champs et des frontieres qu'ils pour
raient degager les articulations et analyser plus rigoureusement les effets croises 
sans lesquels les phenomenes sociaux ne parviennent pas Ii une veritable intelligi
bilite. 

Tony ANDREANI. 

Gerald GAILLARD, Repertoire de l'ethnologie franr;aise,' 1950-1970. T. I et t. II 
index. Pref. Jacques LAUIMAN. Paris, Ed. du Centre national de la recherche scien
tifique, 1990. 16 x 24, 1136 p. 

« Un des plus grands maux dont souffre la recherche franfi:llise est d'etre trop 
souvent lime a I'invention spontanee de chercheurs isoles et qui ignorent ce qui se fait 
a cOte d'eux » (CI. Levy-Strauss). 

En deux gros volumes, Gerald Gaillard presente Ie resultat d'un immense tra
vail de collecte de donnees dispersees. Son repertoire est un instrument de travail 
indispensable pour tous ceux qui voudront se reperer dans Ie maquis des institu
tions, des societes savantes, des colloques, des ecoles qui constituent, depuis qua
rante ans, Ie territoire de l'ethnologie. 

J. C. 

L'/nstitution de l'histoire. 1. Fiction. ordre. origine. Sous la dir. de Rene HEYER; 
2. My the. memoire. /ondation. Sous la dir. de Maurice SACHOT. Paris, Cerf, 
1989. 16 x 21, 160 p. et 199 p. (<< C.E.RI.T. »). 

Ces deux volumes representent Ie fruit d'un travail collectif anime par Ie Centre 
d'etudes et de recherches interdisciplinaires en theologie (C.E.RI.T.) de Stras
bourg, organisme lie Ii la Faculte de theologie catholique. L'objectif designe par Ie 
titre, « L'institution de l'histoire », se trouve, de ce fait, limite Ii l'examen des rap
ports entre l'histoire et Ie christianisme (mis Ii part deux textes sur l'Afrique et un 
autre sur la memoire en milieu ouvrier). « L'histoire» s'entend ici aussi bien de la 
conscience vecue du temps que de l'ecriture historique. « L'institution» n'est pas 
Ii comprendre au sens sociologique : les deux volumes ne traitent nullement de 
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l'emergence de I'histoire comme discipline scientifique aux temps modernes, 
grace a la constitution de reseaux de savoirs specifiques. II s'agit plus precisement 
du role deliberement attribue au temps et a la memoire collective par une Eglise ou 
un groupe religieux. En cette acception, I'institution de l'histoire comme « auto
comprehension de soi» pose probleme a l'historien des religions, ce que 
montrent les contributions d'Emile Poulat et celle de F. Blanchetiere : en efret, 
cette « autocomprehension» ne peut s'effectuer qu'a I'interieur d'une demarche 
croyante, que par l'enracinement dans une tradition, demarche qui ne coincide 
pas avec celle du savant. Celui-ci ne pourra decrire cette autocomprehension que 
comme un element constitutif du croire (voir la contribution de J. Schlosser, « La 
constitution d'une histoire du salut dans Ie christianisme primitif», fasc. 2, p. 25-
46). II est un peu regrettable que lajuxtaposition des contributions n'ait pas per
mis sur ce point (l'histoire du salut comme determination capitale du christia
nisme) une utile confrontation entre I'histoire et la theologie. 

Un tel reproche ne saurait etre fait a la contribution de Jean Greisch, qui mene 
aussi loin que possible la confrontation entre l'approche « hermeneutique» de 
l'histoire et la deconstruction genealogique du passe, commencee par Nietzsche 
dans la Seconde consideration intempestive et accentuee par Foucault dans Les 
Mots et les choses et L'Archeologie du savoir. S'inspirant largement des travaux de 
Paul Ricceur (notamment Le Temps du reat), Jean Greisch refuse de denier a l'his
toire tout rapport avec la verite, mais pose qu'aucun effort vers la verite ne pretend 
« a la maitrise totale du sens ». Les traces du passe font plus que nousrenvoyer a 
une absence silencieuse, elles nous constituent en debiteurs de ce passe, dette en 
laquelle J. Greisch voit l'essentielle marque de la finitude. De cette situation, il est 
impossible de nous defaire. Elle constitue Ie moi pensant en « cogito blesse » a 
jamais, comme elle rend fragile et risquee la moindre de nos tiiches humaines. Sur 
cet exemple, Ie lecteur voit bien comment Ie contact avec la « deconstruction 
genealogique » renvoie Ie discours philosophique a quelque fondamentale humi
lite. Parmi les autres contributions philosophiques de ce volume, I'on remarquera 
aussi celle de H. B. Vergote, livrant en quelques pages l'essentiel de sa meditation 
sur Ie theme de la « christianite » chez Kierkegaard. S'appliquant d'abord a carac
teriser la figure de Socrate, H. B. Vergote degage l'ironie comme la « qualite 
d'etre)) particuliere du philosophe grec, dont l'effet est de subvertir Ie rapport des 
auditeurs a la verite. De meme, l'evenement christique est ici decrit essentielle
ment comme la subversion, par l'amour infini, des categories religieuses familieres 
au juif comme au paien. Subversion que Ie christianisme historique s'est empresse 
de subvertir a son tour, la rendant ainsi insignifiante. Cette lecture originale de la 
naissance du christianisme et de son destin aurait merite, elle aussi, confrontation 
avec les resultats qu'engendrent laborieusement les tiicherons de l'histoire. Tel 
qu'il se donne a lire, ce colloque un peu trop fragmente a du moins l'interet de 
designer Ie lieu de vraies questions. II est regrettable que Ie deuxieme volume soit 
deteriore par l'insertion repetee de pages blanches dans la contribution d'E. Goi
chot : elle devient, de ce fait, inintelligible, pour Ie plus grand deplaisir du lecteur. 

Fran~is LAPLANCHE. 
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Hann.ah ARENDT, Penser l'evenement. Recu~il Q'arti,l~s PQlici~ue5 traduits, S()US l.a 
dir. de Cl.aude HABIB. Paris, Belin, 19t19. 13,5 x 21,5,269 p. (<< litter.ature et 
pa[ili'l ue ~}). 

U livre e~t un recueil d'articles traduils sous Ja ~jrectJon ~e Claude Habib par 
Eric Adda, Anne-Sophie Astrup, Antoint: Calon. Didier Don, Andre Enegren, 
Catherine Habib, Claude Habib, Michelle-lr~ne B. de Launay, ClaudIO Lutz, 
ClaudIO Mouchard, Pierre Pachet, Joel Roman. U!> auteurs Dnl regrollpe qllinze 
ttxtes signes d'Hannah Arendt sous quatre grande!> ruDrique~ • Arendt lOt I'Alle
magne apres la guerre, Ie probleme de 1'13tat juif, I' Am~rique du matcarthysme et 
I'equilibre de la terreur, I'Amerique : tensions sociale!> et politiqllt~ democra
tiques. Sous chacune de ces rubriques, les trois, quatre ou cinq articlts se trouvent 
classes par ordre chronologique de sorte que Ie lecteur pui!>se st rtndre compte 
des continuites et des evolutions eventuelles de la pensee d'Arendt sur chacun des 
sujets. 

Si I'on a deja pratique les ouvrages fondamentaux d'AreIJdt, on reconnaitra 
sans peine une filiation de leurs themes avec ceux que I'on trot)ve dans les articles 
de Penser l'evenement : la democratie, Ie totalitarisme et ses origines, I'opposition 
de la Revolution americaine a la Revolution fran~ise, etc. Mais l'interet de ces 
traductions n'est pas de simple reminiscence et Ie titre qui I~:i reunit indique fort 
bien ce dont il s'agit : les pensees qui se developpent dans ,haque .article prennent 
leur source dans un evenement ou dans une serie d'even~m~nts qu'Arendt estime 
importants et dont la diversite va des proces de Nilr~mb~rtl a I'.aff.aire au Water
g.ate, en passant par la parution de tel ou tel livre. L'a\l~~ur reagit .a I'evenement 
pris dans sa force emotionnelle et Ie pense en \ln~ r~tl~~iQn qui rej()int des oonsi
der.au()ns plus generales sur la politique ou 5\1r l'hi~~Qir~ ..:ara,teristiques de n()tre 
temps. Cest cette transition de I'evenem~n~ au oon~pC qui MUS semble iGi 
imp()ru.nle. 

Certes Mendt n'ignnre 1=l~ t~~ thh~rie~ ~e \'histcire, partcnt presentes imp\i~ 
citement et st)uvent meme explicitem~nl oaJl~ son ~e~hjffremeDl des evenemen1S ~ 
mai~ ellt n'tntend pas expliquer I'h~necm~nl de lelle SDrt~ que sa ~utTection 
abruptIO ~~it occuitee: « S'il est dans la nature d~~ apparen~~ de t.ather les 
.. tallS;ts profondes ", il est dans la nature de Ii! sp~culatipn sur ~~ t.au~e~ cachets 
d'occulter et de nous faire oublier la nudite brumle dt:s faits, de~ thost~ comme 
tilts sont » (p. 256). D'une certaine fa9On, I'auteur revt:ndjqu~ Ie droit a la ~uper
ficialite, a la consideration de ce que I'on a parfois pu appeler II l'ecumt de I'his
toire». II ne se passe jamais rien pour les profonds faiseurs d·ab~traction. 

La rationalite mise en reuvre dans ces textes - car iI en est pue, et des plus exi
geantes, qui requiert infatigablement, dans des circonstances tDujOllrs nouvelles, Ie 
jugement - est d'abord une sensibilite a I'evenement. ClaUl:te Habib cite heu
reusement dans son introduction cette forte remarque d'Arendt: « L'absence 
d'emotion n'est pas a I'origine de la rationalite et ne peut la renforcer. [ ... J Ce qui 
s'oppose a I'" emotionnel ", ce n'est en aucune fa90n Ie "ratiQnnel ", quel que 
soit Ie sens du terme, mais bien I'insensibilite qui est frequemmertt un phenomene 
pathologique, ou encore la sentimentalite qui represente un~ perVersion du senti
ment» (p. 8). Cela signifie sans doute qu'il n'y a d'histoir~ que p()ur celui qui, 
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partie prenante en elle, ne pretend pas la voir de trop haut; cela signifie aussi que 
l'evenement historique nous touche plus profondement qu'il ne nous est donne 
d'agir et de vouloir Ii son egard . Mais cela signifie encore, et il faut insister sur ce 
point qui fait de l'auteur l'heritiere d'une tradition qui remonte au xvu{ siecle en 
Angleterre I, que l'evenement suscite un clavier complexe d'emotions. L'evene
ment nous sollicite sur toutes sortes de registres qu'une ft!flexion rigoureuse permet 
d'explorer et d'articuler entre eux; l'affect ne s'oppose aucunement au concept. 

Sans l'affect, il n'est pas question de saisir les mouvements ideologiques des 
peuples, la fa90n - vraie ou fausse, d'ailleurs - dont ils s'envisagent les uns les 
autres, Ie point d'inflexion que marque un evenement dans les manieres de sentir 
et d'imaginer, Ie jeu des mythes et du reel (il y a des mythes injustes et des 
hommes dont l'image vaut mieux que la realite), etc. Le concept ne peut que don
ner forme Ii cette saisie imperieuse ; car il est une rigueur de la saisie des degats du 
maccarthysme dans la perception que les Europeens se font des Americains dans 
les annees cinquante. L'affect a ce privilege sur Ie concept de saisir l'individuel ; 
comme A. Smith, en son temps, faisait comprendre Ie clivage des classes sociales 
par une fine psychosociologie du « parvenu», transfuge de l'une Ii une autre \ on 
trouve chez Arendt, dans une description saisissante des « ex-communistes » pas
ses Ii l'Ouest et prets, si l'on n'y veille pas, Ii tourner contre leur ancien camp les 
methodes dont ils n'ont pu se debarrasser, l'analyse de la nature du « totalita
risme ». L'intelligence affective que l'on prend d'individus singuliers, desireux de 
passer au service du camp adverse, fait mieux comprendre l'affrontement Est
Ouest des annees de guerre froide, sans doute par ce que disent eux-memes ces 
inlassables donneurs de le90ns, mais aussi par les mythes qui les entourent neces
sairement. Les clivages sont mieux explores par Ie biais d'individus qu'ils tra
versent et qui, Ii la fois, les ont traverses. 

Quand on lit des articles aussi subtils, on se prend Ii regretter qu'OD. n'ecrive pas 
plus souvent aujourd'hui des analyses de ce style, dont Ie principe avait ete pense, 
sans doute depuis l'Antiquite par Aristote mais, de fa90n historique, surtout 
depuis les philosophes de l'affectivite du XVIII

e siecle qui furent aussi les penseurs 
de leurs societes. Toutefois, meme si par Ie souci « des choses telles qu'elles 
sont », par cet accueil de l'evenement, la politique et l'histoire prennent un relief 
extraordinaire, elles ne sont guere Ii l'abri d'illusions. L'histoire, quand elle serait 
interrogee avec Ie plus d'intelligence, a ses ironies et semble se plaire Ii dementir 
toute audace en matiere de prevision. Arendt pronostique bien des revolutions 
pour cette fin de siecle ; leur assigne-t-elle pour autant leur vrai lieu? Mais l'intel-

I. Par ex., chez Hume, dans les Essais politiques (Paris, Vrin, 1972, p. 68-69). L'auteur 
montre comment Ie caractere d'un homme d'Etat, par exemple, est une apparence extreme
ment relative a la situation de celui qui Ie considere; et meme que, a moins d'etre partisan, 
chacun se trouve sollicite, non pas tout uniment, mais a differents niveaux. Ainsi, note-t-il a 
propos du Chevalier Walpole: « Sous lui, Ie commerce a fleuri, la Iiberte est tombee en deca
dence, et Ie savoir en mine. En tant queje suis homme,je I'aime; en tant queje suis lettre,je 
Ie hais; en tant que je suis Breton, je souhaite sa chute, mais tranquilIement et sans aigreur, 
etc.» Cette division intime a I'egard du gouvernant fait aussi que Ie sujet est susceptible 
d'etre gouverne! 

2. The Theory of Moral Sentiments, I, II, V, I. 
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ligence que I'auteur a de I'histoire fait que s~m travail nous interesse, alars meme 
qu'il est mis en defaut par Ie developpement de l'Qbjet meme auquel il s'attache; 
tout reflexif qu'il est, il fait lui-meme partie de l'ttistQire, l'a wnstituee et la cottsti
tue encore. De plus, i1 y a chez Arendt de quoi nous defendre rontre e!1e-meme et 
J'histDlre ne nDllS semble reserver ses ironies qu'a cew. qui fintefmgent : }'evene
ment r6vele ordinairement - en une sorte de repentlr inlellectllel - re qll'on 
aurait du penser, mais ne permet guere d'envisager I'avenir, dont il n'a fait que 
changer, en cours de route, les conditions. « C'est Ie pwpre de la pens6e tDtali
taire de concevoir une fin des conflits. L'histoire est depourvue de finalire : ce 
qu'elle nous conte a plusieurs commencements, mais n'a pas de lin » (p. 173); ce 
qui ne veut pas dire qu'elle n'ait pas de sens et qu'on puisse y faire n'importe quoi 
ou encore qu'on ne puisse rien y faire du tout. 

C'est precisement parce qu'elle n'a pas de fin ultimementjustificatrice qu'on ne 
peut y faire n'importe quoi et que Ie souci de la vie presente de chacun est plus 
important que les reyeS de perfection lointaine. Une democratie qui permet a cha
cun de vaquer a ses affaires lui est apparue comme Ie meillcur regime et, tout 
compte fait, Ie mieux realise aux Etats-Unis. Ce qui n'empeche pas Arendt de 
manifester souvent humeur et deception a l'egard de cette republique. Car il y a 
un moralisme arendtien, qui ne consiste certes pas en une mesurc des comporte
ments reels des peuples et des individus par une loi abstraite et exterieure a 
ceux-ci, mais qui - en un sens plus kantien qu'il parait a premiere we - mesure 
les actes et les etres par eux-memes. 

Remercions donc les traducteurs et C. Habib d'avoir reuni en un seul ouvrage 
des textes disperses d'un auteur qui a su allier tant de venus contradic(aires : de la 
fraicl1eur et de I'originalite a I'heritage culturel Ie plus fin et Ie plus etendu, du 
rdus de toute teleologie historique a un moralisme exigeant, de pasitians ferme
ment engagees en politique a une philia largement dispensee par-deli l'afTronte
ment politique des blocs. 

Jean-Pierre CU';RO. 

Manuel DE DIEGUEZ, Le Combat de fa raison. Paris, Albin Michel, 19&9. 15 x 
23, 288 p., index. 

Inquiet de voir Ie pluriculturalisme contemporain, sous couvert de respect des 
«identites culturelles», favoriser l'inwlnerabilite des dogmatismes religieux, 
l'auteur definit les exigences d'une nouvelle science des religions qui, necessaire
ment incroyante, risquerait pour des raisons politiques de sc voir privee de la 
liberte d'investigation indispensable a toute pensee critique, c'est-a-dire finale
ment a la science. S'il s'agit, en eifet, comme l'affaire Rushdie en a foumi Ie symp
tome, de «faire taire la philosophie afin de ne pas peiner les fidelcs », ne risque
t-on pas d'assister a « la ruine pure et simple des droits de la pensee » (p. 27)? 
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Le combat que la raison doit mener, on Ie voit, n'est pas tant une nouvelle 
guerre de religion que la defense de ses propres interets vitaux, bien tot menaces 
par un nouveau consensus qui, rehabilitant la «pensee magique» au nom d'une 
tolerance mal comprise, ferait passer la philosophie pour Ie veritable obscuran
tisme. Manuel de Dieguez tente de prendre la mesure du risque encouru par une 
raison trop lache et desormais clandestine, tant est immense l'ecart qui separe la 
science actuelle des textes des croyances qui sont encore Ie fait de la masse non 
instruite. 

II s'agit donc bien de comprendre comment des enjeux politiques etroits 
peuvent compromettre la seule victoire politique possible de l'humanite, une vic
toire contre les obscurantismes qui ne saurait etre gagnee sans Ie concours actif 
d'une science des religions en pleine possession de ses moyens. II faut pour cela 
creer les conditions d'un veritable humanisme qui sache comprendre les grands 
fondateurs de religions (Moise, Jesus, Mahomet), createurs de symboles durables 
qui ont donne leur forme a plusieurs civilisations. Convaincu qu'i! y a beaucoup a 
apprendre de l'invention religieuse si l'on veut connaitre I'homme, Manuel de 
Dieguez se propose de « tracer quelques chemins d'une methode de pensee qui 
aiderait a comprendre Ie role immense de l'identite mythique des hommes sur Ie 
cours des evenements et sur l'esprit des civilisations» (p. 2-3). 

Apres avoir defini ce programme, que I'on devine fecond, dans sa preface et 
son introduction, i! consacre les chapitres qui suivent a I'esquisse de quelques 
analyses possibles. A une tentative d'interpretation de la psychologie des fonda
teurs de religions succede une critique de la notion, defendue par Carl Schmitt, 
d'un « theologique pur» hors d'atteinte de l'analyse politique. Manuel de Die
guez, assure que Ie religieux est de part en part politique, tire de I'analyse de cette 
distinction etablie par les historiens liberaux la conclusion que la philosophie de 
ces demiers est incompatible avec la science des religions. D'autres chapitres se 
penchent sur les rapports de I'islam avec la raison et les droits de l'homme, sur la 
question de I'actualite de Voltaire, sur les conditions politiques de la divinisation 
de Jesus, et sur les metamorphoses modemes du religieux et, en particulier, du 
messianisme. Ce demier point donne lieu a de longs developpements sur la 
dimension religieuse de la Revolution fran~ise. 

II ne fait pas de doute que beaucoup de questions importantes sont abordees 
dans ce livre. Certes la nature programmatique de l'ouvrage I'empechait a priori 
de livrer avec toute la minutie souhaitable des conclusions vraiment achevees : 
chaque chapitre pourrait aisement donner lieu a une etude autonome. En outre, la 
forme de l'essai deliberement adoptee par I'auteur constitue peut-etre un choix 
qui ne satisfera pas les esprits epris de rigueur, meme si chacun est libre de medi
ter pour lui-meme la richesse de certaines intuitions. II reste que Ie merite essen
tiel de l'ouvrage est de poser avec une belle audace courageuse quelques-uns des 
problemes importants qui s'imposent aux societes en cette fin de siecle, dans une 
largeur de vue qui leur donne une vraie perspective rarement restituee par leurs 
echos mediatiques. 

Jean-Fran~is BAILLON. 
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Pierre-Andre TAGUIEFF, La Force du prejuge. Essai sur Ie racisme et ses doubles_ 
Paris, La Decouverte, 1988. 13,5 x 22, 645 p. «( Armillaire »). 

Avant de signifier une realite sociologique polymorphe et d'ailleurs evolutive, Ie 
« racisme » n'est qu'un mot designant l'objet d'un blame. Mot ecran, stereotype 
politique oujoumalistique disponible aux plus savants, il represente «l'operateur 
consensuel de disqualification de l'adversaire». La verite « mytho-polemique» de 
l'ideologie raciste se donne toujours dans sa denonciation, pour autant qu'elle ne 
se formule pas dans les termes d'une adhesion assumee. Et, en effet, personne ne 
s'avoue raciste, ne se revendique tel. La xenophobie ordinaire se pare aujourd'hui 
du prestige politique de la « preference nationale ». C'est l'adversaire vigilant, 
antiraciste critique « legitime», qui stigmatise paroles ou pratiques declarees 
« racistes» avec la bonne conscience de la position «juste». Tel qu'on Ie definit 
ou qu'on l'identifie habituellement, Ie racisme serait-il alors Ie double speculaire 
et comme « l'invention continuee» de ce discours de verite, l'un faisant piece 3 
l'autre dans Ie cercle clos des rivalites mimetiques? Telle est, rapidement resumee, 
la question programmatique qui ordonne toute la demarche de Pierre Taguieff. A 
son ref us des mots d'ordre, mots reyus, celui-ci se souvient certainement des 
phrases d'Althusser: « la philosophie, jusque dans ses longs travaux theoriques 
les plus abstraits, les plus difficiles, se bat en meme temps sur des mots : contre 
les mots mensonges, contre les mots equivoques; pour les mots justes. Elle se bat 
sur des " nuances ". » 

Envisagee du point de vue antiraciste et dans sa rhetorique, la somme des lieux 
communs sur Ie « racislI).e» ajoute Ii ses anachronismes fonctionnels - l'anti
nazisme de base - les" poncifs mO(liIisateurs et scientistes de l'humanisme 
modeme. Selon la vulgate, Ie racisni~' i~i1Iiserait l'absolutisation des differences 
biologiques (les differences «raciales »)3 des fins d'exclusion (hantise du metis~ 
sage) ou d'oppression de certaines categories sociales jugees inferieures. L'arin= 
racisme, par retoumement polemique (critique I), se definirait contre Ie « pr~= 
juge » racial, au nom de l'universelle rationalite ; contre les hierarchies, au nOm de 
l'egalit~ !les individus; contre la « mixophobie», au nom de la solidaritf'des 
cultt'1r~~ ;'C"<>Qtre les segregations, au nom des Droits de I'Homme. Rien hl que de 
tres cOiiitu:'~u verdict de P. Taguieff, ce/aux savoir manicheen alimente un obs
curantisme vrai qui a nom « antiracisme ». Ce pret-a-penser a pour contrepartie 
une « impotence sociale et politique» averee qu'aggrave la meconnaissance entre
tenue des logiques reelles de racisation, telles qu'elles existent et s'expriment 
depuis dix ans. La these de Taguieff, qui justifie son titre, est que l'antiracisme est 
Ie double inverse et antagoniste du racisme. Racisant Ii son tour les racistes, hais
sant les haineux, il en repete Ie geste d'exclusion sous couvert d'ideaux nobles. En 
bref, l'antiracisme, jusqu'en ses composantes ethiques, manque a se (re)connaitre 
dans son essence « racistoide». ' 

Appuyee de multiples references toujours maitrisees a l'histoire, a la psycho
sociologie, a la politologie, 'Cb'ii~' somme procede d'une interrogation philo
sophique neo-kantienne sur les 'conditions d'une nouvelle metaphysique des 
mreurs. La « critique de la raison antiraciste » qui ouvre cette demonstration peut 
valoir pour elle-meme, elle n'en est pas moins l'element d'une these, ainsi arti
culee. 
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L « Se situer au-delli du racisme implique, en (ant que premierc consequence, 
de pcnser par-deli I'antiracisme qui est s~m omhre, lion dQuble autanf que son 
pmduit E.t sa cause motrice aujourd'hui, depuls l'apparition d'un antiracisme 
hegemoniql1e institutionnel et professionnalise." 

2. Pour penser cette double imposture, pOUT en deconstruire ]e sens use et les 
meconnaissances interessees, Ie philosophe dl>il faire J'anaJyse froide des repre
sentations ideologiques en presence, en s'interdisant d'engage~ I'etbique dans la 
critique analytique. 

3. La typologie raciste existe au regard de l'antiracisme theorique, dans ses 
determinations naturalistes, praxeologiques ou socioll>giques. Mais la (( misere de 
I'antiracisme» se mesure aussi bien i la capacite fonctil>nnelle du (t neo-racisme 
differentialiste» i abandonner les stereotypes qu'on lui impute, a echanger ses 
arguments et i permuter ses valeurs de reference. 

4. Selon P. 'Taguieff, dans l'espace des discours politiques et 6thiques, l'anti
racisme se bat contre un cadavre ideologique : Ie racisme heterophobe, inegalitaire 
et biologisant. Le neo-racisme, produit d'une connaissance de rantiracisme, a su 
evoluer en integrant la rhetorique adverse. C'est ce processus, designe ici sous Ie 
nom de « retorsion» qui est etudie de fa~n decisive sur l'exeIllple de ses trois 
deplacements les plus consequents: dans les formes nouvelles du racisme, Ie pri
vilege ancien de la race naturelle toume au benefice exclusif de La culture, de I'eth
nicite ; les « inegalites » sont masquees sous « l'eloge de la difference » ; « I'hete
rophobie », la haine de l'autre, est deniee dans « I'heterophilic », I'exaltation 
marquee des specificites culturelles irreductibles. A travers <:etCe nouvelle version 
de {( l'integrisme de la difference» une mutation s'estjouee : Ie " polylogisme» a 
remplace Ie polygenisme zoologisant de I'ancien racisme. 11 en resultc, d'une part, 
que Ie nouveau discours raciste s'aligne sur la propagande antiracistc jusqu';i la 
rcpraduire; d'autre part, qu'il est devenu imperatir, danli l'optiql1c d'un anti
racismc lucide, de construire un autre ideal type du racisme tenant compfc dcs 
nouvelles centrations thematiques et des jewr. de langage inedits qU'autarisent les 
proc.Mures oe detDurnement du disoours oontraire, 

5. Pour en rendre raison Ie philosophe polilologue dOlt ItU premier chef reque
rir la lexicologie comme arme critique et la thel>rie de J'argumelltation romme ins
tance analytique. II y a une histoire du mot II racisme », il a ses usages ordinaires 
et ses usages savants. Tous postulent Ie fait, l'interrogenl et Ie sondent. Sans 
contester la materialite du phenomene, mais sans proposer non plus d'hypotheses 
genetiques sur les «origines» ou « l'invention » du fltcisme, P Taguieff adopte 
un point de vue resolument socio-linguistique. II ne part pas de l'objet i 
construire, mais des discours en situation qui Ie traduisent 1>11 des theorisations 
qui Ie rendent signifiant. II met ainsi i distance les valeurs d'evidence et il peut 
produire I'echelle des niveaux de langue, slogans populaires 011 ~prises savantes, 
qui en sont comme Ie commentaire. Toute l'economie de l'ouvrage repose sur 
cette procedure. Elle permet de mettre en relief les antinomies du discours anti
raciste, piege entre l'apologie inconditionnelle des differences ethniques i prote
ger (Ie droit i la difference) et l'humanisme universaliste qui abolit, sous la norme 
egalitariste, tous les particularismes supra-individualistes (ooIDIllunaute, nation, 
groupe d'appartenance). P. TaguietT renvoie dos Ii dos les dew barbaries, univer-
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saliste ou differentialiste, dont l'une conduit a \'assimilation indifTerenciee et 
l'autre aux fonnes pratiques de I'exclusion. 

Tous les discours antiracistes volontaristes et progressistes devoilent sous les 
conduites racistes la marque, hors d'age a force d'etre datee, d'un «prejuge}) : 
prejuge de conlent, prejuge nationaJiste, impense d'une fraction non eclaitee de 
I'humanite, auquel correspond, dans l'ordre des gestions economiques, la rationa· 
Iisation, cyniquement orchestree, de I'exploitation des groupes decretes « infe· 
rieurs ». Parce que l'antiracisme se veut fonde en raison, il se condamne Ii inter
preter Ie racisme soit comme un irrationnel immemorial (inconscient: « desir 
groupal d'autoreproduction Ii l'identique », selon l'hypothese de Pages.Lemaine), 
soit comme une instrumentalisation deliberee des « differences» au profit exclusif 
de la fraction dominante de la societe (racisme alibi). Le centre de I'ouvrage est 
consacre Ii l'analyse philosophique des multiples variations que Ie theme du pre
juge, et du prejuge raciste par extension, a suscitees depuis Descartes. On peut 
regretter la longueur du propos, les digressions nombreuses. La pensee de 
l'auteur se perd parfois dans l'expose analytique des mUltiples conceptions sur
detenninant cette notion, ni claire, ni distincte. Surtout, rien n'indique qu'il cri
tique ou accepte veritablement les theses en presence - il doit, selon ses tennes, Ii 
Jankelevitch et Ii Perelman, « un sens de I'ambiguite inevitable I). Le propos sous
jacent est en fait d'en redistribuer les significations implicites, de devoiler, sous la 
fausse unite categorielle du « prejuge », une pluralite de positions inconciliables 
qui vont du « racisme ideologie » au « racisme pratique discriminatoire ». Autant 
de categories elles-memes rendues Ii leurs contradictions et soumises a examen. 
P. Taguieff excelle dans la deconstruction des theses. Les distinctions qu'il opere 
dans les procedures specifiques de racisation, «autoracisante» et «heteroraci
sante», !'une identitariste-differentialiste se prolongeant dans une logique de 
I'apartheid ou de !'extennination, I'autre inegalitariste et finalisee dans la relation 
de domination esclavagiste ou colonialiste, s'averent capitales dans la comprehen
sion de la fealite sociologique et historique de la chose racisme. 

Craignons toutefois que ce livre difficile, mais aussi remarquab!e que sensible, 
ne donne des annes theoriques non encore eprouvees aux adversaires pratiQues 
de I'antiracisme. Les phrases ironiques et assassines dirigees par P. Taguieff contre 
les professionnels de I'humanitarisme mediatiqne raviront surement les Dupont· 
Lajoie lettres. Elles desespereront sans compensation Ie Billancourt du tout
venant antiraciste se decouvrant « racistoide» on « racistogene », et suspecte de 
racisme Ii rebours. Face aux manifestations de la haine ordinaire, les antiracistes 
de base, deconsideres dans leur argumentaire, seront en droit de se demander s'il 
convient dorenavant de « laisser faire » ou de tendre I'autre jone. Un dilemme dif
ficile Ii dialectiser, chacun en est persuade. Reste Ie message d'espoir, changer les 
attitudes. 

Devoir de veracite oblige, P. TaguiefT a radicalise ses theses critiques pour 
echapper au soup90n de condescendance. L'ambiguite de ceue position ne lui 
echappe pas. Dans la quatrieme partie du livre, i1 cherche Ii fonder philo
sophiquement la philanthropie antiraciste sans sacrifier Ii I'instrumentalisation 
politique du theme non plus qu'li I'usage consolateur de I'humanisme progressiste 
modeme. II se declare d'un « optimisme pessimistissime » pour mieux avancer sa 
propre conception de I'engagement antiraciste base sur la conscience de la deter-
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mination purement « pratique» de la morale, sur la primaute de la « personne » 
et sur I'idee regulatrice des Droits de I'Homme comme « devoirs envers tous les 
hommes». Reflechissant et adaptant a son propos les theses de Uvinas, I'anthro
pologie du sens commun, 1a pragmatique transcendantale et Ia tMerie de l'agir 
communicationnel de Apel et Habermas, il pose que la societe doit etre une 
« communaute mediatrice d'universalite». A la maniere de Pascal, il s'agit d'un 
pari « raisonnable» sur l'homme, « humanisme heroique », « catholicite retrou
vee» en depit du « degout de I'humain», qui rehabilite I'exigence d'universel 
dans Ie cadre d'un legalisme i:thique herite de Kant. Le sujet, par ses implications, 
est grave et I'on doit souligner a la fois I'exigence de I'auteur et la sensible qualite 
de I'argumentation philosophique. II n'empeche. La critique radicale des postures 
(impostures) antiracistes habituelles se situe au plan phenomenal, a10rs que 
I'issue, aussi problematique qU'asymetrique, Ii la double alienation du racisme et 
de son contre-modele, opere dans la sphere metaphysique. II faut vivre selon 
P. Taguieff, « comme si» Dieu fondait Ie sens de notre existence! Ce vreu 
« pieux» d'accorder enfin les fins de I'Homme aux moyens disponibles dans 
I'espace social des intersubjectivites n'aura pas l'agrement necessaire des anti
racistes qui luttent concretement pour plus de tolerance entre les hommes. lIs 
sont invites pourtant, meme dans Ie cadre d'une « morale provisoire », et malgre 
I'urgence des situations, Ii reviser leurs images et leurs jugements. n faut, dit 
P. Taguieff, et chacun s'en convainc, insupporter I'insupportable. Mais I'erreur 
n'est-elle pas de considerer que par tradition specifique de la modemite, « I'anti
racisme est d'abord une affaire d'intellectuels». Parions un seul instant que ce 
soit, en conscience, une affaire d'honnete homme. 

Claude BlANCKAERT. 

GEOGRAPHIE 

Claude NICOLET, L'Inventaire du monde. Geographie et politique aux origines de 
['Empire romain. Paris, Fayard, 1988. 14 x 22, 345 p., ill., index, bibliogr. 

Comment les Romains se representaient-i1s la Terre et, sur celle-ci, la portion 
dont its avaient acquis la domination? Telle est la question centrale Ii laquelle 
repond Ie livre de C. Nicolet. Mais elle en entrafne d'autres ; dans quel but repre
sentaient-ils l'une et I'autre? Sur quelles connaissances astronomiques et geo-




