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PaulDIACRE, Histoire des Lombards. Pres.et trad. par Francois BOUGARD. Tumhout,
Brepols, 1994. 12,8 x 21, 220 p., bibliogr., index, cartes, ill. h.-t. («Miroir du
Moyen Age»).

Les « recits d'origine» ont aujourd'hui bonne presse: on n'en voudra pour
preuve que Ie succes rencontre par les textespublies, auxeditions Gallimard, dansla
collection intitulee « L'Aubedes peuples » - fallacieusement, puisque la plupart de
ces textes sont originaires de notreMoyen Age. Toutefois, si nous retrouvons avec
attendrissement dans l'Histoire des Francs du bonGregoire de Toursde vieux sou-
venirs scolaires (le vasede Soissons, Ie supplice de Brunehaut), si notre imaginaire
vagabonde avec delices parmi les landes celtiques des Mabinogion gallois ou les
brumes scandinaves des sagasislandaises, nouscontinuons d'ignorerapeupres tout
d'un peuplequi fut, pendant un demi-millenaire, l'un des acteurs majeurs de l'his-
toire europeenne, celui des Lombards. En France, du moins : nos compatriotes en
europeanite allemands et surtout italiens considerent depuis longtemps Ie texte ici
presente et traduit comme une reference culturelle indispensable. Aussi faut-il
savoirgre au tres actifediteur Brepols d'inaugurerunenouvelle collection de poche,
destinee, suivant la formule consacree, au «grand public cultive», par une excel-
lente traduction du chef d'eeuvre de Paul Diacre.
Ce demier reste, avec I'Anglo-Saxon Alcuin, unedes plus hautesfigures d'intel-

lectuel qu'ait engendrees Ie VIlle siecle. Originaire du Frioul, issu d'une famille
noble implantee en Italie des l'epoque oil les Lombards, ces tard-venus dans Ie
concertdes grandes migrations germaniques, achevent, en envahissant la peninsule,
le remodelage de l'ancienespace romain, Paul,comme Ie prouve son nomchretien,
est destine des la naissance aune carriere ecclesiastique, II ne depassera jamais Ie
diaconat, maisrecoit, ala courde Pavie,puisaumonastere duMont-Cassin.Ia vaste
culture utile a l'exercice d'une telle profession. Comme conseiller du duc de
Benevent Arechis, charge de l'instruction de la femme de ce dernier, il joue, entre
750 et 770 environ, Ie rOle de poeteet d'historiographe officiel au sein d'une cour
particulierement brillante. Survient en 774 la catastrophe de l'invasion franque.
Lorsqu'il se rend aRome en 781 pour plaideraupres de Charlemagne la cause de
son frere emprisonne, Paul Diacre est recrute par Ie souverain franc et agrege au
petit groupe d'intellectuels charges de mettre en reuvre cette revolution culturelle
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que nous connaissons sous Ie nomde «renaissancecarolingienne ». Dansune totale
loyaute envers son nouveau maitre, notre auteur s' attellera bravement a la tache,
accomplissant notamment une eeuvre considerable dans les domaines de la gram-
maire et de la liturgie. Retire dans son grand age au Mont-Cassin, il y compose
I'Histoire des Lombards, que sa mort, vers 797, laisse inachevee.
Demier exemple d'un genre fort pratiquedans Ie hautMoyenAge, celui de l'his-

toire ethnique, I'ouvrage est, comme Ie suggere Francois Bougard dans son intro-
duction, celui d'un maitre au sommet de son art, tant par la qualite du style et de
I'expression, saluee par tous les commentateurs, que par la subtilite de la composi-
tion, que seuls des lecteurs inattentifsont pu qualifierde brouillonne. Brouillonne,
sans doute, comme sont aventureuses les migrations des tribus ancestrales venues
des bords de la Baltique (l'ouvrage s'ouvre sur une prefiguration savoureuse de la
«theorie des climats» deMontesquieu), et chaotiques les aleas souventsanglants de
la succession dynastique. Mais I'histoire, au Moyen Age comme dans I'Antiquite,
reste magistra vitae et la vivacite comme Ie pittoresque de la narration ont aussi
pour fonction d'illustrer un (des)projet(s)precis: miseen lumieredes desseins de la
providence divine, apologie d'un peuple vaincuet presentesous des couleurs injus-
tement sinistrespar I'historiographie pontificale (F. Bougardemploieace proposla
belle formule de «revendication du droit a l'histoire »), peut-etre «miroir du
prince»,atraversles portraitsdetaillesdes grands rois lombards, Alboinle guerrier,
Rothari le legislateur, Liutprand Ie parfait princechretien, Aussi chaque livre, sous
les digressions apparentes, s'articule-t-il « autourd'une ou deux idees centraies qui
dictent la trame d'une intrigue », explique F. Bougard (p. 9), reprenantjudicieuse-
ment le terme canonise par Paul Riceeur (Temps et recit, Paris, Seuil, 1983, t. I,
p. 228-264). Ces pretentious ideologiques ne doiventpas cependantmasquer Ie fait
que I'Histoire des Lombards se lit « comme un roman», Paul Diacre est un
conteur-ne, il a un sens tres sur de l'anecdote significative et de la miseen scene.On
s'en voudraitde gacher le plaisir du lecteuren resumant ici tel de ces recits, On se
bomera done arappeler qu'ils ont durablement inspire ecrivains, comme Boccace
ou Comeille, et folkloristes, comme les freres Grimm.
Cette varietede tonset d'enonces est admirablement renduepar la traduction: on

n'hesitera pas aqualifier, acet egard, I'entreprise de Francois Bougard d'exem-
plaire. La languedu texte qu'il nous donnealire est tout le contrairedu « francais
de version latine», n a su restituer la souplesse et la clarte de la phrase de Paul
Diacre, tout en en attenuant le classicisme un peu empese, grace al'emploi d'un
vocabulaire et de toumuresresolument modemes, et fidelesen cela, croyons-nous, a
l'esprit du texte. On admirera, en particulier, la facon dont sont rendues les pieces
de vers plutot manieristes inserees dans le recit, et dont est propose un equivalent
rythmique et stylistique qui sonne tees juste. Les notes, tees nombreuses (plus de
450 !), mais d'une concision qui confineala secheresse, apportent toutes les preci-
sions, Ie plus souvent geographiques ou chronologiques, utiles a l'intelligibilitedu
texte et temoignent done d'une erudition aussi maitrisee que peu envahissante. La
bibliographie va vraiment al'essentiel et n'omet rienqui ne mente d'etre omis.Pour
faire bonnemesure, on remerciera encore le traducteur pour son teescopieuxindex,
necessaire aqui doit dejouer les pieges de l'onomastique lombarde, et pour Ie sug-
gestif dossier iconographique, qui permetde se faire une idee de I'eclat de la civili-
sationalaquelle I'Histoire de Paul Diacre rend un somptueux eloge funebre.
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Grace au talent de Francois Bougard et au flair de Patrick Gautier Dalche, le
directeur de la collection «Miroir du MoyenAge », l'eeuvre du vieil historien est
doncdesormais integree ala bibliotheque de l'honnete homme. On ne sauraitassez
leur en etre reconnaissant.

Jean-Yves TILLIEITE

Elisabeth CROUZET-PAVAN, La Mort lente de Torcello. Histoire d'une cite disparue.
Paris, Fayard, 1995. 15,2x 23,5, 432 p.

Ce livre d'ElisabethCrouzet-Pavan va dans le bon sens : faire une nouvelle his-
toire de Venise. Cette necessite est dans I'air, et l'auteur fait ici oeuvre d'avant-
garde. Elle retracel'histoired'une cite aujourd'huidisparue, Torcello, l'une des iles
du nordde la lagune venitienne, Elle repere les responsables de cette disparition : a
la fois les elements naturels (les marecages) et la volonte deliberee des Venitiens.
Une histoire inconnue, effaceepar l'histoire de la plus bellecite du monde, Venise.
Le livre est compose de deux parties, habilement imbriquees l'une dans l'autre :

la fabrication, par lesVenitiens, du mythe de Venise, et l'etude des vicissitudes his-
toriques de Torcelloet des autres iles de l'archipel au nord de la lagune, aux der-
niers siecles du Moyen Age. Les deux sont originales, bien campees sur une docu-
mentation choisie,et bien ecrites (ce qui a valual'auteur d'etre lu de la premiere a
la derniere ligne par le recenseur, un exploit certain).
E. Crouzet-Pavan reconstitue ce monde disparu des iles peripheriques du duche

venitien. Elle les definit, justement, commeun contado aquatique : les activites de
pecheet d'horticulture qu'y deploient ses habitants sontdestinees anourrirlesVeni-
tiens.La dependance structurelle envers la capitale du duches'exprime, en effet,sur
Ieplaneconomique commesur ceux politiqueet social. Administre par des recteurs
envoyes par la capitale, ces pecheurs, doubles de jardiniers et transporteurs, sont
soumis aux societes de pechede la paroisse Saint-Niccolo de Venise, et surtout ala
corporation des marchands de poisson alaquelle ils sontobligesde livrer leur peche
aux halles. Quant aux produits des potagers et vergers, si rares dans la lagune elle-
meme, bien que fondamentalement libresala commercialisation, ils prennent aussi
le cheminde Rialto-Venise poury etre ecoules, TravailIeurs sans terre, ils sontaussi
travailleurs sans eaux,car les pecheries sont la propriete de l'aristocratievenitienne
et des ecclesiastiques, parmi lesquels il faut compter les monasteres de la lagune
septentrionale et l'ev&he de Torcello.
Nous avons,avecTorcello, l'image de ce qu'a du etre pendant des siecles le quo-

tidiende nombred'Iles et bouts de terre de la lagune venitienne, De la description
de Cassiodore, au VIe siecle, parlant d'abris de jones tresses ala mercides eaux,des
terresinondables apeineprotegees contreles courants et lesmarees, acelIerestituee
par E. Crouzet-Pavan pour les xm'-xvr' siecles, on mesure le lent travailde conquete
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des terres et des eaux par les hommes et les femmes qui ont risque d'y habiter.A la
fin du Moyen Age, it y a la une incroyable emprise de l'homme sur un environne-
ment extremement difficile: des terres sans cesse arrachees a la mer, des rives
continuellement entretenues, de I'eau douce recuperee, des zones de peche cleturees
comme des champs, des vignes meme temoignant de la vitalite de cette plante
comme de celie de ses cultivateurs. Une maitrise ecologique qui permit !'installation
humaine, l'ediflcation de plusieurs eglises, d'une cathedrale, d'un eveche et de
nombre de monasteres masculins et feminins,
Pourtant, vers la fin du Moyen Age, ce travail seculaire d'installation humaine

arrive a bout de souffle: la lagune morte, avec ses roseaux, sa boue, ses moustiques
et ses fievres gagnent inexorablement du terrain (de I'eau pour etre precis). Les
appels au secours, les projets d'amenagement du debouche du Sile (l'un des fleuves
se jetant dans la lagune nord) restent lettre morte : I'opulente Venise n'a que faire de
ce peuple de pecheurs-jardiniers, surtout que la conquete de la Terre ferme lui donne
maintenant tout loisir d'approvisionnement en legumes, et la soumission de Chiog-
gia assez de poisson. A I'etranglement economique structurel vient s'ajouter
l'incurie, le deni de depense, I'abandon de cette «fille nourriciere ». Les eglises qui
tombent en ruine, et dont les pierres sont vendues, donnees, pillees pour enjoliver
davantage Venise, fixent I'image de celie qui fut peut-etre la plus vieille dame de la
lagune, et dont, a la fin du Moyen Age, on se partage les depouilles,
L'histoire de Torcello, comme celIe de nombre d'autres Hots de la lagune veni-

tienne, a ete occultee par celie de Venise, ajoutant a la mort le poids insupportable
de l'oubli. L'auteur a bien raison d'attaquer I'historiographie venitienne qui, au
travers de chroniques et recits des origines, a fabrique du IXe au XVI"siecle le
mythe de Venise, voulue par Dieu, saint Marc et tant d'autres saints protecteurs.
Au passage, E. Crouzet-Pavan se fait un malin plaisir de corroborer davantage
l'hypothese des origines romaines de l'occupation du sollagunaire, et specifique-
ment de Torcello.
C'est done un livre important et conseille, sur lequelle recenseur se permet nean-

moins de formuler deux critiques. La premiere tient aux limites temporelies impo-
sees a I'etude: hormis les legendes et quelques rares fouilles archeologiques, la pe-
riode examinee s'etend du XlII" siecle jusqu'au debut du xvr siecle, L'auteur
respecte ainsi ses competences de medieviste, mais Ie lecteur se demande ce qui
s'est passe ensuite, du Cinquecento a nos jours : quelques pages, quelques donnees
demographiques, sociales, institutionnelles auraient suffi pour combler ce vide. En
deuxieme lieu, la critique de I'historiographie venitienne ne doit pas, la encore,
s'arreter a I'aube des Temps modemes. Le travail decapant de la mythologie doit
etre poursuivi sans complaisance, car meme I'historiographie recente, pourtant pro-
fessionnalisee et erudite, a largement contribue a entretenir le mythe. Sans parler du
plus celebre des hagiographes actuels, Alvise Zorzi, des excellents historiens tels
Braudel, Mueller ou Concina ont tout simplement escamote des pans entiers de
I'histoire de Venise. Acroire que la beaute rend aveugle.
E. Crouzet-Pavan montre dans son livre comment Venise s'est nourrie de Tor-

cello pour la laisser mourir quand elle n'en avait plus besoin. On peut y ajouter
d'autres themes de recherche. Hormis les elites (en y incluant les Cittadini), la
masse de la population de Venise reste encore une grande inconnue. De plus, la
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puissance qui avait durement combattu les pirates uscoques, a largement bliti sa for-
tune sur le pillage: de Comacchio, de Zadar, de Constantinople, pour ne citer que
les proies les plus connues. Des reliques de Saint-Marc au pillage de la lagune, puis
de la Terre ferme, et entre-deux de l' Adriatique jusqu'ala mer Noire, l'histoire de
Venise pourrait etre reecrite comme une gigantesque entreprise de rapine. S'etant
pare de belles robes, le pirate devenu marchand fut, du xe au xv' siecle, le grand tra-
fiquant d'esclaves entre l'Orient et l'Occident, qu'il traita comrne n'importe quelle
autre marchandise, et qui peuplaient maisons et ateliers de Venise. Sans parler du
fait que, si on veut ne pas s'arreter ala liste des doges, ingenieurs et officiers publics
qui ont commande les travaux de terrassement et d' assainissement, on ne sait tou-
jours pas ni qui a bati la plus belle ville du monde ni comment elle le fut.

Alessandro STELLA

Le Roide Franceet son royaume autourde l'anmil.Actes du colloque international
«Hugues Capet, 987-1987. La France de l'an mil », Paris-Senlis, 22-25 juin
1987, etudes reunies par Michel PARISSE et Xavier BARRAL I ALTET. Paris,
Picard, 1992. 21,5 x 28, 255 p., 57 ill., index.

On sait que la commemoration du millenaire capetien a ete le pretexte d'une serie
de colloques, organises par la commission du CNRS, « Protohistoire, mondes gallo-
romains et medievaux » (presidee par Robert Delort) pour elucider les circonstances
dans lesquelles cette dynastie a pris le pouvoir. Quatre volumes d'Actes ont et6
desormais edites, qui se proposent de faire le point sur les debars en cours. Un Atlas
de la France autour de l'an mil vient completer l'ensemble.
Un des enjeux du present ouvrage, comme le souligne Xavier Barral I Altet dans

la postface de ce recueil, etait de « reunir des historiens, des archeologues et des his-
toriens de l'art autour d'un debat commun » et de mettre l'accent «sur les pro-
blemes d'archeologie et d'histoire de l'art, des monuments, de l'occupation des sols
et des fortifications » dont un bilan provisoire avait prealablement ete dresse dans
l'ouvrage dont il a assume la direction: Le Paysage monumental de la France
autour de l'an mil (Paris, Picard, 1987).
Mais, il etait tout aussi urgent (comme le prouverait, si besoin etait, le « betisier »

collationne allegrement par Michel Parisse en tete de son avant-propos, a partir
d'extraits de manuels scolaires europeens) que des« interventions proprement histo-
riques » insistent sur la cesure « politique » tout autant que «structurelle» que
represente l'avenement de la «nouvelle dynastie » - bien que Hugues Capet n'ait
pas ete le premier Robertien amonter sur le trone l
Dans cette double optique, vingt-quatre contributions s'articulent autour de quatre

axes essentiels :
- les Robertiens : ascension, couronnement et sacre;
- la vie du Royaume;
- architecture et cadre de vie : la ville et le palais;
- architecture et cadre de vie : la paroisse et le village.
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Dansles limites dece compte rendu,on doitse resigner, malgrela richesse de ces
communications, a ne mettre l'accent que sur quelques-unes, en esperant ainsi
mieux faire ressortir tout l'interet de ce recueil collectif.
Le pouvoir capetien n'etait certespas ressentipartoutdans le royaume, auxenvi-

rons de l'an mil, avec la meme intensite: rnais, a des degres divers, les grands (qui
se targuent de leur ascendance) tout comme les rustres (dont la situation est en
pleine evolution) se reconnaissent en lui.
Karl-Ferdinand Wernerpropose enfinle fruitde patientes recherches erudites sur

la fortune materielle et politique des descendants de Robert le Fort. L'accession au
pouvoird'HuguesCapet(quatrieme roi robertien) prendtoute sa portee ala lumiere
de cette analyse des relations familiales et diplomatiques qui reunissent les trois
grandes dynasties d'Occident: Ottoniens, Carolingiens et Robertiens. Les contribu-
tions de GuyLanoe (« Les ordines de couronnement (930-1050) : retour aumanus-
crit ») et de Herve Pinoteau [« Les insignes du roi vers l'an mil ») soulignent le
caractere quasi sacerdotal que prend le couronnement au cours du xe siecle, L'etude
de Hans-Werner Goetz sur «la paix de Dieu autour de l'an mil: fondements et
objectifs, diffusion et participants»montre lapartprisepar le roi (aumeme titreque
par les autres princes) dansce mouvement, traditionnellement interprete comme une
marque de la faiblesse royale.
Andre Chedeville brosse une synthese du «paysageurbain vers l'an mil», II sou-

ligne que les civitates du haut Moyen Age se distinguent avant tout du paysage
ambiant parleurenceinte, heritee de l'Antiquite tardive (etparfois efficacement restau-
ree selonles techniques antiques). La cathedrale et le chateau se repartissent l'espace
urbain. Lescastra quicommencent a bourgeonner a la findu xe siecle, surtout la oilles
civitates sontrares, reproduisent ce modele. II faudra cependant plusieurs siecles avant
qu'une nouvelle muraille n'enterine la soudure desfaubourgs a la ville! Ceglissement
de «structures polynucleaires » vers une «unite croissante » qui regit I'histoire
urbaine medievale s'eclaire d'autant mieux aujourd'hui que nous sommes temoins
d'un phenomene inverse avec la multiplication des quartiers peripheriques.
La contribution de JosephAvril sur « la "paroisse" dans la France de l'an mil»

montre comment, en depit de la diversite des situations et des mutations struc-
turelles, la paroisse s'est progressivement organisee en tant que «cellule socio-
religieuse unissant etroitement l'eglise, le pretreet les fideles ». Elle introduit ainsi
Ie debat sur la maniere dont ont pu s'articuler le culturel et le socio-economique
durant la periode 970-1040. En quelques pages consacrees ala « naissance du vil-
lage », Robert Fossier evoqueensuiteles implications de sa theorie de1'«encellule-
ment » qui constitue, selon lui, un des aspects « revolutionnaires » de ce « tournant
de l'an mil ». Lesetudiants - et le grandpublic cultive- aurontinteret a comple-
ter leur information sur ce sujet controverse en consultant l'ouvrage dirige par
Robert Delort, La France de l'an mil (etudes reunies par Dominique Iogna-Prat,
Paris, Seuil, 1990). lei meme, on a une illustration de l'apport de I'archeologie
medievale a ce debaten cours,gracea la communication de Patrick Perin, « La part
du haut Moyen Age dans la genese des terroirs de la Francemedievale » qui vient
nuancer l'argumentation de R. Fossier. II faut signaler que ce dernier a recemment
dresse un nouvel etat de la question en conclusion des actes du congres des his-
toriensmedievistes de I'Enseignement superieur public tenu a Caen en 1990 (Vil-
lages et villageois au Moyen Age, Paris, Publ. de la Sorbonne, 1992) et ajouter
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que des fouilles archeologiques ne cessent d'apporter de nouveaux elements ace
dossier: Francoise Le Boulanger, Alain Provost, avec la collaboration de Gilles
Leroux, viennent, par exemple, de mettre au jour «Un "village" carolingien sur la
deviation de la route nationale 137 aLa Cocherais en Tinteniac (Ille-et-Vilaine)>>
(Dossiers du Ceo R.AA., 20, 1992, p. 87-117). Cette fouille de sauvetage contirme ici
les mutations introduites par la mise en placede la seigneurie aI'oree du xr siecle,
II convient donede se rejouir de tous ces signes temoins de l'interet croissant des

historiens pour une periode dont une meilleure comprehension permet de degager
toute l'importance.

Bernard MERDRIGNAC

DANTE, La Monarchie. Trad. du latin par Michele GALLY, prec.de La Modernise de
Dantepar Claude LEFORT, ed, bilingue. Paris, Belin, 1993. 13,5 x 21,5,255p.,
index (<< Litterature et politique »),

Faut-illire Ie traite politique de Dante, La Monarchie, comme il faut avoir lu La
Divine Comedie't Au debut de la longue etude qu'il lui consacre en introduction,
Claude Lefort deplore l'obscurite dans laquelle cette ceuvre est aujourd'hui tenue. II
s'attache doneaenexposer, de facon convaincante, l'influence sur la pensee politique
ulterieure, de la Renaissance au XIXe siecle. Mais cette modernite n'est assurement
plusla notre, et siLaMonarchie merite d'etre retenue pourunehistoire des idees, elle
n'offre pas la pertinence derangeante des textes de Machiavel ou La Boetie,
Redige vers 1311, le texteest pourtant polemique, au sensIe plus propre, puisque

Dante y prend Ie parti de l'empereurcontre Ie pape, en affmnant la necessite d'un
pouvoir incarne en un seul et autonome face a I'ordre spirituel. II enonce, des
l'ouverturedu traite, sur Iemodele de la disputatio, les etapesde sa demonstration.
Le premierlivre montrera que la monarchie ou empire, « principat unique sur tous
les etresqui viventdansle temps ou parmi toutes les choses et sur toutes les choses
qui sontmesurees par Ie temps I », est necessaire au bien du monde. En effet, pour
assurerla paix, supreme bien terrestre, il faut un arbitre ultime capable de trancher
les differends sans que son autorite souffre de contestation: il doit done etre seul,
«car des egauxn'ont pas de pouvoir l'un sur l'autre? », Dans le deuxieme livre, il
nous est dit que Ie peuple romain a exerce legitimement I'autorite imperiale car
Dieu, qui ne peut vouloir que Iedroit, l'a permis. L'argument pourrait sembler sim-
pliste si nous n'etions incites arelire I'histoire antique pour voir en chaque bataille
livreepar Romeune ordalie, un duel oil s'est revele le jugement de Dieu. L'empe-
reur, heritier de ce pouvoir, est done lui aussi legitime. Entin, le troisieme livre
va etablir que l'autorite de ce dernier ne depend pas du pape. Ce point a ete

1. Liv. I, chap. II, 2, p. 81.
2. Liv. I, chap. IV, 4, p. 99.
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prepare par les deux precedents, car pour Ie demontrer Dante separe clairement la
fonction du pouvoir spirituel, charge du salut futur des hommes, et celie du pouvoir
temporel, charge de la cite terrestre : Ie pape et I'empereur sont done maitres apres
Dieu dans deux ordres differents, et chacun ne tire son autorite que du Seigneur,
l'un comme son vicaire, l'autre en tant qu'heritier de Rome.
L'importance historique du texte n'est pas tant dans ce « Rendez aCesar ce qui

est aCesar» que dans la tache a lui confiee, En effet, la possibilite affirmee d'un
bonheur terrestre pour toute l'humanite propose, contre saint Augustin, une laicisa-
tion de la cite celeste augustinienne, transposant dans la politique Ie catholicisme en
tant que pensee de l'universel. Ainsi Dante inaugure-t-il Ie puissant courant de
reflexion que les philosophes de la modemite illustreront, et auquel nous ne devons
cesser de nous referer de facon cruciale, si l'enjeu politique de notre propre temps
est bien comment, par qui et pour quel destin doit etre gouvernee la communaute-
monde... Mais Dante repond ace reve de cohesion politique par l'eloge du pouvoir
d'un seu\. Son monarque vaut comme figure en actes, incarnation symbolique du
corps social, Un manifestant l'unite. Raisonnant sur et pour ce signe, Ie Floremin
propose une abstraction politique, non une pratique 3. On ne peut, par exemple,
qu'etre frappe de la naivete avec laquelle il entend demontrer l'equite superieure
d'un souverain absolu: «Une fois la cupidite eliminee, rien ne s'oppose alajustice
[...] Or Ie Monarque n'a rien a desirer, car sa juridiction n'est bornee que par
l'Ocean, [...] De la resulte que, de tous les mortels, Ie Monarque puisse etre Ie plus
sincere sujet de la justice". » Naivete d'apparence toutefois, car la demonstration est
retorse. lei, Dante fait en effet mine de ne pas dissocier Ie pouvoir des biens mate-
riels qui restent desirables. Or on trouvera dans Ie premier livre plusieurs syllo-
gismes pareillement biaises, ce dont I'auteur etait sans aucun doute conscient, puis-
que - c'est un comble - il fera montre de sa maitrise de logicien en refutant des
parasyllogismes similaires chez ses adversaires, dans Ie demier livre. On n'aura
done garde de reduire trop vite son propos au jeu d'une logique ideale : si cela ne
sauve pas l' argument, il faut bon gre mal gre replacer cette rhetorique dans sa strate-
gie contextuelle antipapale ',
C'est bien ace titre que La Monarchie sera mise al'index jusqu'en 1897. Nean-

moins, la raison en est peut-etre plus profonde. Le reve de paix civile de Dante est
une reaction al'etat du monde contemporain. Or, et non sans contradiction patente
avec la theorie du duel elaboree dans Ie deuxieme livre, la quete en la figure du
monarque d'une instance supreme de decision suppose Ie constat implicite d'une
demission de Dieu. Rappelons la definition proposee pour la monarchie, « principat
unique sur tous les etres qui vivent dans Ie temps ou parmi toutes les choses et sur

3. Significativement, Ie philosophe n'indique pas les criteres d'election du monarque, alors
que I'on sait par ailleurs qu'i1 recuse Ie principe de la noblesse hereditaire,
4. Liv. I, chap. XI, 11-12, p. 103.
5. Pour prendre la mesure de la qualite de cette rhetorique, on consultera avec profit l'etude

consacree par la traductrice du texte au jeu des citations et 11 I' application de l'hermeneutique
chretienne aux textes historiques dans La Monarchie, voir Michele GALLY, «Les enjeux de
I'histoire: Dante penseur de la monarchie universelle », LeMoyen Age, 1.C, 2, 1994, p. 171-
184.
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toutes les chosesqui sontmesurees par Ie temps» : son hyperbole fait du souverain
un veritable Dieu terrestre. Autrement dit, s'il reconnait au SeigneurcommeDieu
des armeesune intention marquee dans l'histoire par l'electiondes Romains, Dante
nous demande de resoudre au present la question sans cesse reposee: «Si Dieu
existe,pourquoi permet-ille monde tel qu'il est? », en prenanten chargesa respon-
sabilite. C'etait a la fois elever I'homme et Ie relever de sa culpabilite, ouvrir Ie
ehampd'une histoire pensable commeprogres... sans Dieu.
La Monarchie, simultanement intempestive et de son temps, pose done plus de

questions queDanten'en ecrit,annoncant nombre de problernatiques ulterieures. En
cela, la richesse du traite est incontestable. Son oubli relatif se comprend mieux :
tandis que l'eloge de l'empire sembleobsolete, l'invention d'une humanite au destin
commun (Danteest Ie premierautiliseren ce sens Ie termed'humanitas) a feconde
la pensee qui suivit,au pointde s'y fondre. Certes, la logique ouvertement manipu-
latricesurprend, comme nous surprennent, au reste, certains passages de La Divine
Comedie. Encore n'est-il pas mauvais d'y aiguiser un peu notre sens critique, une
telle lecturevenantopportunement rappelercombien Ie textede la philosophie poli-
tique peut etre lie ala politique meme,

HuguesMARCHAL

DenisFOULECHAT, Le Policratique de Jean de Salisbury (1372). LivresI-III.Ed. cri-
tiqueavec introd., noteset glossaire par Charles BRUCKER. Geneve, D£Oz, 1994.
15 x 22, 449 p., index, glossaire [« Publications romanes et francaises »,209).

La publication de la traduction medievale par Denis Foulechat du Policratique de
Jean de Salisbury constitue un evenement de toutepremiere importance. L'on peut
regretter que seuls les livresI aIII (qui ne sont pas forcemeat les plus significatifs)
soientpubliesbien que l' auteurde ce travail,Charles Brucker, ait par ailleurs edire
les livresIV et VIIIdans la revueLeMoyen Francais. II seraitplus pratique de reu-
nir son admirable travail dans une meme edition, passionnante de deux points de
vue pour eelui qui s'interesseala philosophie politique.
D'une part, cet ouvrage de Jean de Salisbury est au creurde I'emergence d'une

philosophie politique europeenne au toumant du xu" siecle, C'est Ie premiergrand
traite politiquedu Moyen Age. Le texte de Salisbury temoigne d'une pensee origi-
nale, avant que la redecouverte des traites de La Politique d'Aristote n'influence,
voire d'une certaine facon ne modele, toutes les reflexions philosophiques sur la
politique apartir du XIII" siecle. II illustre done la tradition philosophique propre-
ment medievale. II innove de facon decisive en mettant notamment l'accent sur Ie
fondement naturel de la communaute politique des hommes (lien organique et non
pas seulement contractuel entreIe roi et ses sujets) ou en revivifiant des themes anti-
ques latinsoubliescomme celuidu tyrannicide venude Ciceron, Ce melange forme
une penseeoriginale et souvent provocatrice. EIles'oppose aux doctrines officielles
des flatteurs entourant Ie souverain, celles-ci s'appuyant sur Ie themede la parente
spirituelle du roi avec Dieu (elles deboucheront, par exemple, sur l' absolutisme
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francais du xvn" siecle). Dans les trois premiers livres ici presentes, Salisbury
denonce le jeu des apparences qui regne dans les cours et qui nuit aun gouverne-
ment juste. Les flatteries incessantes des courtisans persuadent le roi qu'il peut en
effet tout faire et que son pouvoir doit etre absolu. L'Enthetieus, sortede prosopo-
pee adressee aux courtisans et aux pelerins (cesderniers constituant unemetaphore
du livre lui-meme), situeavant le corpsde l'ouvrage, est acet egardemblematique.
D'autre part, l'interet intrinseque du textemerne de Salisbury est decuple par le

fait que C. Brucker propose une editionde la traduction du latin en francais donnee
au XIVe siecleparD.Foulechat. Noussommes ainsi au centre du foyerphilosophique
que constitue alors l' entourage de Charles V. Ce roi « eclaire» commande, en effet,
aplusieurs religieux des traductions en francais des textes politiques qu'il juge
essentiels pourunmonarque desireux de biengouverner, commele montre le « Pro-
loguedu translateur» placeen tete de l'edition.Le Policratique de Salisbury figure
en bonneplacedanscetteentreprise et marque la volonte de s'inspirerde principes
de justice et d'equite de ce roi. Le travail de D. Foulechat montre l'importance de
cette oeuvre pour les penseurs medievaux, Ce texte est effectivement la reference
theorique majeure des « intellectuels » et des princes moderes entourant le roi, qui
cherchent adissocier monarchie et arbitraire. Ainsi, la pensee tres originale de Salis-
buryse retrouve, plusoumoins explicitement, dansle travail des autres philosophes
entourant Charles V: Nicole Oresme, par exemple, s'en inspire dans nombre des
pointsde vueet desconseils au roi exposes dansles gloses asa traduction des traites
de La Politique d'Aristote. lIs' inspire notamment de la critique virulente de Salis-
bury contre la futilite des courtisans et, entre autres, de leur predilection pour
I'astrologie qui occupe justement les trois premiers livres du Polieratique.
Sous nos yeux, et grace aux notes abondantes de C. Brucker et a son glossaire

(quipermettent auxnon-specialistes dumoyen francais de suivretresbienle texteet
donneaux specialistes une vue complete de la langue de D. Foulechat et de ses pro-
blemes de traduction), une reflexion medievale de traducteur et de philosophe se
devoile. Et ce, jusquedansles hesitations et les erreurs sur le sens latindu texte, qui
sont parfois des indications sur ce que la pensee politique francaise du XIVe siecle
veut et peut comprendre du textede Salisbury, L'enquetephilologique domine dans
le travail de C. Brucker. Cette remarquable erudition permet seule de presenter un
texte coherent et sur, graceaune confrontation des manuscrits et un appendice des
variantes du texte. L'auteur rend ainsi parfaitement compte de l'etat de la langue
francaise en cette fin de XIVe siecle. On attend avec impatience la suite du texte.

Marie-Frederique PELLEGRIN

Bernard GUENEE, Un meurtre, une societe: l'assassinat du due d'Orleans,
23 novembre 1407. Paris, Gallimard nrf, 1992. 14 x 22,5, 372 p., 8 pI. h-t,

Le meurtre du due d'Orleans a provoque, montre Bernard Guenee, le surgisse-
ment de contradictions insurmontables pour la societe politique francaise, ses insti-
tutions et ses theoriciens.
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Au debut du xv" siecle, des concepts s'affinnent et s'affinent, qui vont devenir
essentiels dans la genese de l'Etat modeme : la souverainete, la majeste, la sujetion
sont autant de notions auxquelles les agents de la scene politique s'efforcent de don-
ner un contenu. La societe politique, cependant, continue d'etre organisee selon des
criteres n'ayant que peu de rapports avec ces conceptions. Elle repose plus sur des
reseaux croises de fidelites, scellees par des sennents multiples et frequemment
contradictoires, que sur Ie respect du roi qui est done place, par Ie fait merne, en
situation d'arbitre. Or, la folie du roi a contraint, depuis 1392, a I'organisation de
delegations de pouvoirs au profit des principaux membres de la famille royale, fai-
sant eclater celle-ci, et les reseaux qui s'y rattachent, en groupes d'interet violem-
ment opposes, dont les conflits ne peuvent etre regules par aucune institution.
En 1407, Ie due Louis d'Orleans est en mesure d'ecarter ses competiteurs et

d'accaparer Ie pouvoir, au detriment de Jean Sans Peur, due de Bourgogne. Ce der-
nier Ie fait alors assassiner. La violence dans les comportements politiques n'est
certes ni anonnale ni illegitime au debut du xv" siecle. Mais ce meurtre precis, pre-
medite puis revendique comme un acte louable, brise plusieurs ressorts essentiels de
la cohesion sociale : la necessaire solidarite existant entre parents, les sennents que
les deux personnages ont echange, l'unite de la famille royale, enfin, reflet et sym-
bole de l'unite de l'Etat. La ligne de defense choisie par Jean Sans Peur, rendant
impossible toute reconciliation, accroit encore la confusion.
Les theoriciens des deux camps, theologiens et non legistes ou penseurs de ce que

l'on appelle deja en Italie la science politique, se trouvent dans l'incapacite de defi-
nir les nonnes qui pourraient justifier les differentes prises de parti. La societe poli-
tique s'avere incapable de se penser elle-meme, et la moindre de ses contradictions
n'est pas, alors, le decalage entre les ressorts sociaux de l'action et les discours qui
devraient la fonder ou la justifier.

Laurent FELLER

Stephane TOUSSAINT, L'Esprit du Quattrocento. Pic de LaMirandole, De l'Etre et de
l'Un & Reponses a Antonio Cittadini. Ed. bilingue prec. de Humanisme et
verite, par S. TOUSSAINT. Paris, Honore Champion, 1995. 13 x 21,397 p., index
[« Constance de la philosophie », 1).

Cet ouvrage nous propose, en texte latin et en traduction francaise, le De Ente et
Uno, ainsi que les trois premieres objections d' Antonio Cittadini et les reponses de
Jean Pic de La Mirandole. Ces textes sont accompagnes de notes explicatives. Le
De I'Etre et de l'Un est precede d'une premiere serie de reflexions introductives
(p. 7-124) et suivi de commentaires (p. 192-215) destines a situer l'ecrit de Pic dans
la singuliere histoire culturelle qui fut la sienne au sein du mouvement humaniste.
L'auteur refuse, en effet, la tendance dominante a presenter cet ouvrage - en se
servant d'etiquettes exclusives - comme inspire par l'une des eccles tradition-
nelles, aristotelisme ou platonisme, thomisme ou scotisme. II voit plutot dans ce
livre une « synthese intellectuelle de la Renaissance» (p. 7). La plenitude du Quat-
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trocento « trouvaen Pic son heros» (p. 19).Meme le programme de Concorde phi-
losophique, dont cetteceuvre est un chapitre, n'est pasacomprendre hors du climat
culturelde l' epoque aFlorence. LeDe Enteet Uno est alire ala lumiere de tous les
tresorsde sagesse accumules par Pic dans son activite philosophique precedente, et
en respectant sa « methode intellectuelle humaniste » (p. 23), ou « langage, histoire
et concept sont indissolublement lies» (ibid.). Danscette plenitude du savoirrepre-
sentee par l'eeuvre de Pic, « toutes les interpretations sont "vraies" au sensou elles
recoupent indeniablement un filonde references pichiennes » (p. 22),maisn'offrent
pas, dans leur exclusivite, la cle de l'mterpretation de cette ceuvre monumentale
« qui terrassetouteunivocite dogmatique » (ibid.). Enparticulier, Pic a misacontri-
bution « la revolution sapientielle » (p. 121), pour l'interpretation du rapport entre
les deux concepts fondamentaux de la philosophie, I'Etre et I'Un. Laprisca theolo-
gia (genante chez l'auteur est la designation occasionnelle par l'adjectif substan-
tive: « la prisca», ainsi que « la discors » pour concordia discors) que 1'0n
reconstruit a partir des doctrines sapientielles primitives, telles Ie zoroastrisme,
l'hermetisme,la tradition mosaique, la Cabale, etait presente al' espritde Pic encore
en 1490,d'apres le temoignage de Criniti,et a preside ala redaction de cet ouvrage.
S. Toussaint propose de « repenserIeDe Enteet Uno sur les basesd'une renovation
interne de laprisca theologia qui n'exclutni Aristote, ni surtoutla Cabale» (p. 79).
Cela aboutitala construction d'une « philosophie nouvelle », « aunevision entiere-
ment repensee des traditions philosophiques, qui embrassait la prisca theologia ou
theologie des Anciens, mais aussi la culturejuive, Platonet Aristote » (p. 49).C'est
surtout cet appel a la sagesse ancienne qui donne a la reflexion philosophique du
Mirandulain son sens de l'inaccessible simplicite et infinitedivine qui relativise et
terrasse toute absolutisation des explications des ecoles : « il n'y a pas de meta-
physique plus avancee qu'une autre dans l'enigrne infinie qui fait philosopher les
hommes » (p. 89). Mais seule cette perception des profondeurs divines peut faire
progresser la pensee humaine : « Si l'intuition fontale de cet infini n'etait pas pre-
sente dans la pensee et dans l'eros intellectif qui pousse l'homme as'avancer aux
fondements des concepts, ces concepts eux-memes ne se manifesteraient pas»
(p.2l).
On pourrait supposer que Ie lecteurest capable de repererde lui-meme dansleDe

Ente et Uno les filons de sagesse dont l'auteur parle et d'entrevoir la merveilleuse
architecture qui en resulte. Dans cet effort, l'auteur ne lui offre qu'une assistance
touterelativepar Iepeude references explicites ades passages precisde l'ecrit qu'i!
commente. Certains lecteurs, outre Ie plaisirde trouverpar moments des indices de
la veritedes hypotheses de I' auteur, pourraient eprouver aussi la deception de ne pas
arriver aadherer completement ases theses, faute de confirmation satisfaisante.
Le texte propose est celui du ms. Hamilton 438,de la bibliotheque d'Etat de Ber-

lin. 11 vaudrait la peine,me semble-t-il, de Ie relire soigneusement et peut-etre de Ie
pourvoird'un Errata corrigepour Ie rendreparfaitement fiable. Je mentionne quel-
ques coquilles reperees au cours de rna lecture, et je suggere, entre crochets, une
correction hypothetique, acontr6ler sur le ms.: 144,17: « intellexi » [intellexit];
150,12: « veredicemus Deumnon est [esse] ens»; 154,12: « se » [a se]; 164,26:
« omnis » [omnia]; 186,8 : « admittet» [amittet]; 226,3: « quo» [quod]; 228,28 :
« substantiam » [substantia]; 252,1 : « verseretur» [versaretur]; 270,23: « si »
[se]; 274,3 : « Ens» omis entre « et » et « dicatur»; 284,16 : « omittimur » [omitti-
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mus]; 308,24: «accurtius » [accuratius]; 316,17: «negat » [negant]; 330,14:
« omino » [omnino]; 326,26: «omittimur » [omittimus].
Bien que la traduction soit « celle du texte du ms. Hamilton» (p. 129), il Y a

pourtant des passages ou Ie traducteur ne suit pas le texte qu'il propose, mais la
varianteG (Garin), sans raison apparente. Je mets cette variante entre crochets:
142,14: «num » [nam]; 150,31 : «tum» [cum]; 152,5: «fit» [sit]; 180,7: « unifi-
cam» [unitam]; 172,5: «disputant Aristotelici » [disputat Aristoteles].
L'auteur reconnait que la traduction qu'il propose est «encore imparfaite »

(p. 119)et qu'il a rencontrede frequentes difficultes al'etablir. Le sens du texte de
Pic n'est, en effet, pas toujours facileasaisir. Personnellement, je crois qu'une tra-
ductionmoins interpretative et plus prochedu texte latin aurait garanti au texte fran-
cais plus de clarte. Ainsi, lorsquePic veut etablir qu'il y a deux categories de noms,
les abstraits et les concrets (148,6s : «Nominum alia concreta, alia abstracta »), la
traduction ne permet pas de comprendre clairement son message: «Le nom des
entites concretes n'est pas celui des entites abstraites. » De meme, «aequali esse
ambitu » (136,9) ne me semble pas admettre la traduction: «participent d'une
meme definition» qui, amon avis, fait violence aux mots employes par Pic. Des
nuances importantes s'estompentdans une traduction trop libre. En voici quelques
exemples: 154,5s: « Fuerit {...] operae pretium» (il serait [...] precieux); 162,32:
«a vero intellectu » (de la verite intellectuelle); 164,10: «principium illorum et
causa » (cause de ces principes). De meme, dans l'expression: «seipsum et alia»
(166,17) traduitepar « lui-memeet ses attributs», le terme« alia» ne me parait pas
se referer aux attributsdivins,mais ala connaissance que Dieu a des choses creees,
qu'il connait, en lui-rneme, commeexistanteshors de lui par sa volontecreatrice.. A
la page 176,11, «non esse aurum» (que ce n'est pas de l'or) devient «cet or n'est
pas », et ala page 180,28s ; « unitatem propriam actu non habebant» est traduitpar
« elles n'avaient point l'acte propre»,
De plus, l' omission de quelques mots donne parfois des traductions insatis-

faisantes. Par exemple,dans le texte suivant, 168,2-4; «Sed etiam eo quod univer-
salia indicant nomina quae omnia ambiunt, uno scilicet vero, ente et bono melius
esse cognoscamus », l'omission de «omnia» et« vero », et la traductiongrammati-
calement impossiblede «eo quod» par «ce que », donnent la traductionsuivante:
«Mais tout au contraire, nous Ie savons d'une nature bien meilleure que ce
qu'indiquent les noms universels, dont l'extension recouvre l'un, l'etre et le bien. »
J'ai aussi constate les omissions suivantes: 142,5: « id genus»; 146,7; «vere»;
150,23 : «communi consensu»; 152,25: «quam deceat »,
Un usage plus attentif des regles de la grammaire latine, que Jean Pic generate-

ment respecte, tout en se prevalant du droit de se servir des termes du parler pari-
sien, aurait ete profitable ala traduction. La traduction de quod, nous l'avons vu, est
parfoisfloue. II arrivequ'on confonde Ie quod causalet le quod explicatif,commea
la page 150,25-27 : «Ac dicet quispiam; hac saltem ex parte discors erit Aristoteles
a Platone, quod Aristoteles numquam ita ens accipit ut sit sub uno », traduit par ;
«Mais, objectera-t-on, au moins la-dessus Aristote diverge de Platon, puisque
jamais il ne conceit que l'etre soit inferieural'un, » II peut arriver que Ie quod de
liaison soit traduit par un quod causal: 144,25 : «quod unum Deus est» (cetUn est
Dieu), traduit par: «puisque Dieu est unique. »
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Les memes incertitudes se retrouvent dans l'usage de « ut », ainsi que pour Ie
subjonctif d'ordre, ou meme l'imperatif - traduits parfois par l'indicatif. D'autre
part, on trouve l'indicatif traduit par une forme imperative. II s'agit d'entorses ala
grammaire qui me paraissent d'autant plus genantes qu'elles sont totalement gra-
tuites.
Le lecteur apprecierait, peut-etre, une traduction plus respectueuse du texte que

l'humaniste nous a laisse,

Dino BELLUCCI

L'Etat ou le roi. Les fondations de la modemite monarchique en France (x/V"-
xVlf steeles), Table ronde du 25mai 1991, organisee par Neithard BULST et
Robert DESCIMON a l'Ecole normale superieure (Paris), dir. Neithard BULST,
Robert DESCIMON, Alain GUERREAU. Paris, Ed. de la Maison des sciences de
l'homrne, 1996. 15 x 23, 174p., textes en anglais et en francais.

Les organisateurs de cette table ronde sur les fondations de la modernite monar-
chiqueen France avaient souhaite fairedebattre medievistes et modemistes, francais
ou anglais, autour de quatre themes : les rituels monarchiques, les reseaux de clien-
teles, les conceptions de l'espaceet Ie changement social.
Alain Boureau et Alain Guery ont ete charges du premier domaine. Depuis une

trentaine d'annees, les historiens americains ont largement etudie les rituels monar-
chiques (les entrees royales, les lits de justice, les funerailles...) dans la lignee des
travaux d'Emst Kantorowicz. Confieradeux Francais Ie soin d'en presenter une
synthese et de nouvelles pistes de reflexion etait done une bonne idee. lis'agissait
pour eux de repondre aquelques problemes simples: aqui s'adresse Ie langage des
ceremonies? Pour quelles raisons Ie ceremonial produit-il moins d'adhesion au
cours des siecles?Alain Boureau s'est tout d'abord attache areleverles defauts de
l'historiographie americaine. Pour lui, l'etude des ceremonies est partie d'une
conception teleologique de l'histoire un peu schematique. Ralph Giesey, Richard
Jackson ou Sarah Hanley ont trop insiste sur l'avenement ineluctable de l'absolu-
tisme, alorsque l'evolution politique du royaume de Francefut bienplusequivoque.
Les souverains de la fin du Moyen Age voulaient avant tout faire participer leurs
sujets It l'Etat, plutot que les soumettre. En outre, les chercheurs ont « privilegie
l'idee generale que Ie rite resout, fait universellement passerdu desordre It l'ordre,
de la tension au consensus », alorsque nousavons peude moyens pourevaluerson
influence reelle. D'apres Alain Boureau, il serait plus judicieux de relativiser les
ceremonies, les considerer comme un simple mode d'action parmi d'autres, pour
etudier les rapports qu'elles entretenaient avec les autres pratiques politiques. Cette
demarche permettrait de ramener la dimension symbolique It sa juste mesure, car
son impact aupres du public etait peut-etre nul du fait de sa complexite. Inverse-
ment, il seraitbond'insisterdavantage sur l'evolution formelle des rites, car la litur-
gie religieuse s'est profondement transformee avec le temps. L'analyse des signes
employes par le pouvoir royal devrait etre plus attentive It ces mutations, afin
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qu'elle puisserestituer « le ritedanssa substance historique epaisse, au plusloindes
formalites universelles »,
Alain Guery s'est davantage interesse aux rapports qu'entretenait la sphere poli-

tique avec Ie sacre. II insiste sur Ie fait que, dans le monde chretien, les souverains
ont sans cesse distingue leur pouvoir de celui du pretre, contrairement aux societes
polytheistes ou al'Islam. Cette distinction fut certainement l'une des causes loin-
taines qui aboutirent a la separation de l'Eglise et de l'Etat, car Ie Christ dissocia
toujours Dieuet le roi.Aucun souverain ne se posadonejamaiscommeun nouveau
Christ, maisplutorcomme unmediateur entre les hommes et Dieu. Danscettepers-
pective, les funerailles royales, au cours desquelles un mannequin representant Ie
corpsdu roi etait place acote de son cadavre, permettaient de realiserl'adequation
de deux conceptions apparemment contradictoires; d'une part, Ie monarque etait
exhibe comme un simple mortel, mais d'autre part, son effigie symbolisait l'Etat
dans sa perennite et son eternite divine. Au coursdu sacre, de nombreux symboles
religieux furentdone utilises poureleverIemonarque au-dessus du monde terrestre,
mais ils lui permirent surtout d'affirmer par ce biais son autorite sur le clerge de
France; non pas seulement un pouvoir sacre, mais aussi une domination politique.
Lorsque Turgotproposa aLouis XVI de modifier Ie serment du sacreet de Ie rem-
placerpar un contrat fonde sur l'jdee de tolerance, il se vit opposer un refuscatego-
rique, car le roi aurait ainsi perdu Ie controle de l'Eglise.
Pour explorer Ie deuxieme champ de reflexion, consacre aux clienteles, Peter

Lewis et Mark Greengrass ont etudie les relations qui existaient entre Ie systeme
nobiliaire des clienteles, la souverainete royale et l'organisation corporative de la
France d'Ancien Regime. PeterLewisa choisi de reflechir sur le role des clienteles
royales dans la construction de la monarchie francaise du milieu du XIVe ala findu
xv" siecle. Apres avoir insiste sur l'importance que revetait la collaboration des
elites avec Ie pouvoir central, il developpe un exemple permettant d'en illustrer les
limites. Al'automne1471, Louis XI voulutgratifier Denis de Bar en lui accordant
l'eveche de Tulle. Unelecture trop rapidedes sources auraitpu laissersupposer que
Ie roi decidait de ce typede faveurs en touteindependance. Or Denisde Baretait Ie
beau-frere de PierreDoriole, l'un des principaux conseillers de LouisXI,et c'est lui
qui avait eu l'idee de demander au souverain ce benefice pour un membre de sa
famille. Denis de Bar ecrivit alorsaP. Doriole afin qu'il intercede avant l'election
aupres des chanoines de la cathedrale «pour leur recommander [s]a personne et la
louer beaucoup plus qu'elle ne vaut», Non seulement P. Doriole s'acquitta de sa
mission, mais il envoya auchapitre de Tulleunelettrede recommandation signee de
la main du roi. Malheureusement, ses efforts furent inutiles car une partiedes cha-
noines preferaelireun autrecandidat, GerarddeBeaumont, provoquant unesortede
schisme qui durapresde vingt-cinq ans.PourPeterLewis, cettehistoire est sympto-
matique de la fragilite du clientelisme royal, car non seulement LouisXI apparait
comme manipule par l'un de ses proches conseillers, mais son autorite ne semble
pas peser tres lourdfaceaux velleites d'independance manifestees par les ecclesias-
tiques locaux.
Le troisieme theme, consacre al'espace, est traite par AlainGuerreau et Daniel

Nordman. Quelle perception les Francais se faisaient-ils de l'espace a la fin du
Moyen Age? PourAlain Guerreau, la reponse acettequestion ne va pas de soi, car
« l'espace n'est pas plus une donnee immediate de la conscience qu'une structure
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objective », Dans le cas de l'Europe medievale, il souligne que l'espace n'etait pas
concu commeun tout continu, mais commeun agregat de territoires heterogenes :
certainslieuxetaientvalorises, sacralises par rapport aux autres,ce qui induisait une
polarisation du territoire. Alain Guerreau met cette conception de l'espace en rap-
port avec les privileges que detenait chaque bourg, chaque ville, chaque « pays» ;
d'apres lui, toute franchise etait consideree comme un particularisme positif, qui
permettait achaque corps,achaquecommunaute, de se singulariser, de s'identifier
face aux autres. Le centreetait ainsi toujours valorise, au detriment des peripheries,
qui etaient considerees commedes «exterieurs indetermines et hostiles».
Les juristes qui elaborerent les traitesde paixau coursdu xvn" siecleetaienttou-

jours porteurs du meme outillage mental. Selon DanielNordman, Ie traite de Vin-
cennes (1661), qui cedaitala Francecertains territoires lorrains, fut redige en enu-
merant des lieux, «comme un registre d'impots, comme les cadastres qui, a
l'origine, etaient constitues par des descriptions textuelles, sans carte », Le docu-
ment s'attachait tout particulierement a decrire les communautes villageoises et
leurs terres. Afin d'en preciser les contours, des commissaires furent envoyes sur
place pour interroger des temoins sur les limites de chaquevillage et pour y poser
des bomes. L'espace etait done toujours percucommeun conglomerat de lieux, et
cette conception survecut jusqu'au milieu du XVIIIe siecle. Entre 1740 et 1760, Ie
gouvemement chercha, en effet, davantage amettre en ceuvre une politique territo-
riale globale, en echangeant des terresavec lesEtats voisins pour regulariser, arron-
dir les frontieres du royaume sans annexer unilateralement des pieces supple-
mentaires.
La veritable « modemite » ne s'epanouit done peut-etre qu'a l'epoque des

Lumieres, et non pas entre les XIVe et xvn" siecles, Cette idee centrale traverse les
communications deMichael Joneset William Beik,qui avaienten chargele demier
theme,consacre au changement social.Quelle a pu etre I'influencede l'Etat sur les
mutations de la societe francaise de la fin du Moyen Age au regne de LouisXIV?
Michael Jones a choisi de la mesurer en Bretagne, oil la croissance de l' appareil
administratif fut assezvigoureuse avantla reunion du ducheala couronne. Dudebut
du XIVe acelui du xv" siecle, les effectifs de la chancellerie furent multiplies par
deux. La chambre des comptes connut elle aussi un developpement continu, de
memeque l'hotel ducal,qui passade cent soixante membres en 1404aseptcentsen
1488. Mais contrairement au cas bourguignon, cet essor ne profita pas complete-
mentala bourgeoisie bretonne. Certes, ses membres investirent les structures finan-
cieres du duche, acheterent des terres et embellirent leursmanoirs, mais ils ne sup-
planterent pas les noblestraditionnels. Le renforcement de l'Etat s'effectua en effet
au profitdes gentilshommes; sur les dix-septchanceliers qui dirigerent l' administra-
tion de 1361 a1514, neuf d'entre eux seulement furentdes hommes de loi. La plu-
part des autresappartenaient ala noblesse. La «modernite » bretonne ne remitdone
jamais en cause les structures medievales de la societe. Au contraire, la croissance
de l'Etat se traduisit par une consolidation du second ordre, qui se contenta
d'accueillir en son sein quelques anoblis tout a fait disposes a en accepter les
valeurs.
Dans la derniere communication, WilliamBeikdemontre que LouisXIVne cher-

cha pas davantage abouleverser la societe de son royaume. II conforta les privi-
leges, en inventaparfois de nouveaux, et n'altera pas en profondeur les franchises
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auxquelles ses sujets tenaienttant.Meme si la noblesse se diversifiagrace aux pro-
motions que permettaient les carrieresjuridiques, elle ne souffrit pas d'un pretendu
«triomphe de la bourgeoisie ». Le Roi-Soleil ne tenta jamais de faconner une
societe nouvelle, il fut plutot « un manipulateur habile, qui sut jouer de toutes les
situations traditionnelles de pouvoirpour les redistribuer et les integreraun systeme
de gouvemement ou la regulation centrale (celIe qu'effectuaientIe roi, la cour et le
ministere) se donnaitcomme indispensable» (Neithard Buist et Robert Descimon).
Aleur maniere, tous les intervenants ont ainsi mis I'accent sur les limites de

l'absolutisme et la permanence des cadres medievaux jusqu'a la fin du XVII" siecle.
Cette table ronde offre done des pistes de recherche tres stimulantes; les trop nom-
breuses annees qui se sont ecoulees avant sa parution n'en sont que plus regret-
tables.

Laurent BOURQUIN

Bonaventure DES PERIERS, Le Cymba/um mundi, avec un dossier et des textes
d'accompagnement. Introd. et annot. par Yves DELEGUE. Paris, HonoreCham-
pion, 1995. 15x 21,7, 159p., index, bibliogr. [« Textesde la Renaissance », 4).

NoelDu FAIL, Propos rustiques. Texte etabli d'apres l'ed, de 1549, introd.,notes et
glossaire par Gabriel-Andre PERousE et Roger DUBUIS, avec la collab. de
D. BECACHE-LEVAL, Centre lyonnais d'etude de l'humanisme, URA CNRS D.
1348. Geneve, Droz, 1994. 11,5 x 18, 189 p., glossaire (<< Textes litteraires
francais», 445).

Bonaventure Des Periers etait un ami de Clement Marot et, comme lui, valet de
chambrede Marguerite de Navarre. Son mysterieux Cymba/um mundiest compose
de quatredialogues, imitesde Lucien. Le parlement de Paris le condamna, en raison
des « grands abus et heresies» qu'il declara deceler sous le couvert de la mytholo-
gie: dans l'un de ses Dia/ogues, l'auteur ne mettait-il pas en cause, a travers la
recherche de la pierre philosophale, la recherche meme de la Verite? Les Propos
rustiques se presentent commeune serie de monologues en forme de conversation
entrequatrevieuxnotables villageois, des parolespretendument enregistrees « sur le
vif » par un jeune gentilhomme de Haute-Bretagne. Tout semble done opposerces
deux courtes eeuvres.
Pourtant, adix ans de distancedans leur version princeps (1537, 1547), le Cym-

ba/ummundi, « livret subversif», et les Propos rustiques, « recit de paroles», sont
representatifs de deuxversants de la culturehumaniste. Aux cotes de Marguerite de
Navarre, Bonaventure DesPeriers, commeNoelDuFail, participent, aleurmaniere,
a l'age d'or de la nouvelle francaise. Ces deux editions savantes permettent de
mieuxles aborderet, sansdoute,de mieux les lire, en contribuant apercerquelques-
uns des mysteres d'un texte enigmatique, considere longtemps comme un manuel
d'atheisme (Cymba/um mundi), a entrer de plain pied dans l'intelligence d'une
ceuvre inclassable aplacer quelque part entre Rabelais et Montaigne (Propos rus-
tiques).

Joel CORNETIE
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Philippe HAMON, L'Argent du roi. Les finances sous Francois I". Pref, de Jean JAC-
QUART, av.-pr. de Francoise BAYARD. Paris, Comite pour l'histoire economique
et financiere de la France, Ministere de l'econornie, 1994. 16 x 22, XLIII-
613 p., index (« Histoire economique et financiere de la France », serie
« Etudes generales »),

Les travaux de Philippe Hamon s'inscrivent dans le renouveUement des etudes
sur 1'histoire financiere de la Franceal'epoquemoderne, impulse depuis plusieurs
annees par Daniel Dessert, Francoise Bayard, Alain Guery, Richard Bonney ou
Claude Michaud entreautres. Malgre des sources souvent lacunaires, qui ne presen-
taient que de trop rares series completes et coherentes, il est neanmoins parvenu,
avec beaucoup de rigueur et de talent, amodifier profondement notre comprehen-
siondes finances de Francois I". Ses analyses ont,en effet,pu etre conduites apartir
des volumineuses correspondances conservees au departement des manuscrits de la
Bibliotheque nationale, des archives judiciaires, des minutes notariales et de plu-
sieurs recits contemporains.
En bonnelogique, P. Hamon fait debuter sonouvrage par uneetudedesdepenses

de 1'Etat, parceque «ce sonteUes qui, le plus souvent, se presentent en premier lieu
aux gouvernants quand il est question de financement », Plutot que d'insister
d'emblee sur les limites et les blocages politiques, sociaux et financiers, il prefere
ainsi «mettre l' accent sur l' aspect dynamique, sur l' accroissement du role de la
monarchie, qui secrete des besoins nouveaux », Parmi toutes les charges financieres
qui pesaient sur la couronne, il a pumettre en valeur le poidsecrasant de la guerre et
de la diplomatie, soit,enmoyenne, plusde lamoitie des fraisannuels, voire plusdes
deux tiers acertains moments. Par exemple la campagne de Marignan, en 1515-
1516, necessita aeUe seule 7,5millions de livres, alors que la maison du roi, a la
meme epoque, ne cofitait qu'environ 620000 livres par an. Au total, Francois I"
avait ainsi besoin chaque annee de 6 a7 millions, ce qui peut sembler assez peu,
compare aux depenses de LouisXIII (235millions en 1636);mais ce chiffre prend
tout son sens lorsque P. Hamon le compare a la relative faiblesse des rentrees
d'argent. II s'agissaitd'abord et surtoutde la taille, dont le brevetconnutune forte
augmentation au cours du regne (de 2,4millions en 1515 a4,6millions en 1544-
1545), sans compter des « crues» annueUes, qui venaient s'ajouter au principal. La
gabeUe, exploitee dans la plupartdes regions en regiedirecte, rapportait quantaeUe
entre 300 et 400000 livres, tandisque les ferrnes, etablies sur les taxes locales les
plus variees, fournissaient environ le cinquieme des recettes totales de la couronne.
Bon an mal an, Francois I" pouvait done compter sur des revenus relativement
stables, mais qui ne pouvaient couvrir tous ses besoins : alors qu'il avait herite de
LouisXII, en 1515, d'un deficitde 1,4million de livres, illaissa probablement ason
successeur un passifdu memeordre. Pour P, Hamon, « plutot que de deficit chro-
nique, qui sonne comme une triste maladie, il vaut mieux en definitive parler de
deficitmoteur : il est Iefacteur essentiel de la croissance de la pression fiscale, done
de 1'Etat»,
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La monarchie fut, en effet, ameneea solliciter les villes, le clergeou les officiers,
ce qui la conduisita augmenter ses moyensde contrainte, afin de faire pression sur
les notables; mais elle fut aussi poussee a emprunter. Bien loin de limiter son
approche aux rentes sur l'hotel de ville de Paris, P. Hamoninsiste sur une dichoto-
mieessentielleentre « creditaccepte» et «credit contraint»,Dans la premiere care-
gorie, se trouvent tous les prets que le souverain put obtenir des marchands ban-
quiers de son royaume et des pays etrangers. Malgre les aleas de leur confiance a
son egard, ils lui foumirent d'importants secours en cas de besoin, commeen 1520,
lorsqu'ils lui verserent 100000ecus pour financer la fameuse entrevuedu Campdu
Drapd'or avec HenryVIII. Sur tout le regne, P. Hamona pu ainsi identifier124de
ces preteurs, parmi lesquels il a mis en evidence une forte majorite d'Italiens (87)
dont les plus nombreux etaient installes a Lyon.Acote de ce « credit accepte», il
insistebeaucoupsur le « creditcontraint», graceauquelle souverain pouvaitse pro-
curer des fonds supplementaires, non seulement de la part des villes (surtoutdans
les anneesde tension intemationale, comme 1515, 1523,1536, 1542), mais ausside
ses plus prochesconseillers, commepar exemplele chancelierDuprat,qui apporta a
son maitre au moins 100000ecus de 1515 a 1531. P. Hamondresse une situation
contrastee des preteurs : sans doute firent-ils souvent de bonnes affaires, mais ils
furent aussi contraries par les calculs des officiersde finances, qui chercherent par-
fois a retarder le paiement des echeances pour pouvoirrenegocier a la baissela dette
de l'Etat. La monarchie du premier XVIe siecle avait done une relative position de
force vis-a-vis de ses creanciers. L'auteur insiste ainsi sur les differences qu'il a pu
etablir avec le siecle suivant, beaucoup mieux connu grace aux travaux de ses
devanciers: « [...Jmoins de prete-noms et de rideauxde fumeedans la mise sur pied
d'un credit un peu etrique, des connexions entremondedes financiers et dominants
peu developpees en ce domaine et, enfin, l'inexistence d'un groupe specifique, en
dehorsde la stricteadministration royale,qui serait le veritable maitred'eeuvre de la
politique de credit: peu de fermiers, pas de traitants et de partisans. »
Dans la deuxieme partie de son livre, P. Hamona repris tout le dossier des gran-

des reformes de Francois r: la creation du Tresor de l'epargne et des Parties
casuelies en 1523-1524, du Tresor du Louvre en 1532, et des seize recettes gene-
rales (les futuresgeneralites) en 1542.Voulantdepasserle strict cadre institutionnel
dans lequel elles ont ete souvent traitees par le passe, il a cherche a en comprendre
la finaliteet la portee, afin d'en percevoirle sens. Pour ce faire, il a eu l'idee de les
traiter dans un merne chapitre, avec les poursuites qui furent engagees a cette epo-
que contre le personnel financier. Car les commissions qui se succederent a partirde
1517- dont la plus celebrefut celie de la Tour carree,qui travailiade 1526a 1536
- furent concues pour conrroler plus etroitement les officiers de finances, dont le
pouvoir royal se mefiait, Dans ce contexte de suspicion, le proces de Semblencay,
qui aboutit a son execution en 1527, fut monte pour adresser un signal fort au
monde des officiers, leur faire comprendre que le Conseil royal etait decide a
prendre en main ses finances en placant tous les intermediaires dans une stricte
subordination. Or cette volonte etait deja lisible dans la creation du Tresor de
l'epargne en 1523,car elle cherchait a placerdirectement la gestion financiere dans
les mains du roi et de son Conseil. Elle fut prolongee ensuite par la mise en place
des seize recettes generales, en 1542, qui fragmenterent les competences des offi-
ciers de finances et done Ie pouvoir de chacun d'eux. Les enjeux de ces reformes
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furent done d'abord politiques; car sur le plan financier, P. Hamon relativise leur
porteeet leur efficacite, La creationdu Tresorde l'epargne correspondait peut-etre a
un effort de centralisation, mais elle exprimait surtout la mentalite archaique des
membres du Conseil royal en matiere de financement. Selon lui, le Tresor du
Louvre etait ainsi vu par le roi et son entourage comme « une grosse boite qu' on
vide et qu'on remplit ». Elle traduisait une « tyrannie du metal precieux» typique
des conceptions financieres assez sommaires des gens du Conseil,en completdeca-
lage par rapport aux pratiques les plus modernes de leur epoque.
Dans son dernier chapitre, P. Hamon en est finalement venu aetudier de quelle

facon s'articulaient les rapports entre le roi et ses sujets en matiere de finances.
Apres avoir insiste sur Ie pragmatisme des agents du pouvoir,qui n'hesitaient pasa
negocier avec les assemblees locales pour assurer la collectedes fonds, il a mis en
relief les justifications utilisees dans les preambules des edits fiscaux. Centrespour
l'essentiel sur la defense du bien public, leurs arguments composaient un « discours
passe-partout, qui valait pour tous, et done pour personne », Ces textes n'etaient
done sans doute pas rediges pour une hypothetique «opinion publique », meme
« eclairee», mais pour justifier la politique financiere du roi aux yeux du Createur.
Car selon lui, « prelever pose un probleme moral, done religieux, pour lequel
manque une reponse juridique argumentee, II y a done un risque de peche, Aussi
est-ce devantDieu, en derniere analyse, que la partie se joue », P. Hamonn'a done
pas aborde le fonctionnement de la monarchie de maniere froide et desincarnee,
mais au contraire en ayant soin de tenir compte des mentalites des hommes du pou-
voir. Au terme de sa lecture, son ouvrage s'impose ainsi comme un travail capital,
qui permet de considerer d'un ceil neuf les evolutions de I'Btat dans la premiere
moitie du XVIe siecle,

Laurent BOURQUIN

David POTIER, Warand government in the French provinces. Picardy, 1470-1560.
Cambridge, Cambridge University Press, 1993. 16 x 23,5, 393 p., bibliogr.,
index.

David Potter est un historienbritannique qui a pris commeobjet d'etude la fron-
tiere de Picardieentre la fin du xve siecleet le milieudu XVIe siecle,Les datesqu'il a
retenuescommecadre chronologique de son travail sont parfaitement justifiees, car
cette region connut de considerables bouleversements strategiques acette epoque.
En aval, a l'oree des annees 1470, le nord du royaume de France subissait encore
I'attraction du puissant Btat bourguignon, dont le due Charles le Temeraire allait
bientot entrer dans une lutte decisive avec LouisXI. En amont, lors de la paix du
Cateau-Cambresis de 1559,la Picardieetait desormais doteede nouvelles structures
defensives qui l'avaient considerablement transformee. Entre ces deux dates, les
conflits qui se deroulerent dans les plaines picardes entre les Valois et les Habs-
bourg sous Francois I" et HenriII montrerent que cette region etait une frontiere
sensible, destinee a proteger I'Ile-de-Prance et Paris des incursions ennemies.
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Toute la problematique de l'ouvrage de DavidPotter est centree sur cette idee, car
son propos n'est pas d'etudierde maniere exhaustive la province. II a deliberement
prefere se focaliser sur les repercussions sociales, economiques, administratives ou
militaires qui furent provoquees au cours de ce siecle par la position geographique
de la Picardie, situee aux marges du royaume. II a done raconte comment tout un
territoire, avec ses activites et sa population, a pu etre modele par Ie pouvoir central
pour la guerreet par la guerre. Le resultat est un livreoriginal, tres clair,bienargu-
mente et foisonnant d'informations inedites.
L'affrontement entre Ie roi de France et Ie due de Bourgogne, qui se poursuivit

jusqu'a la mort de Charles Ie Temeraire, en 1477, ne se traduisit pas seulement en
termes militaires. En effet, Louis XI fut surtout soucieux de capter a son profit la
fidelite de deuxgroupes sociaux : la noblesse et les elites urbaines. Le conflit entre
la France et la Bourgogne fut done aussi une lutte d'influence, dans laquelle Ie roi
sutmarquer des points decisifs. II prit notamment soinde s'appuyersurdes familles
picardes proprietaires de nombreux biensdans la region, en leur confiant des postes
locaux afind'eviter qu'elles ne cherchassent Ie service du due, II put ainsirecuperer
a son service des individus qui s'etaient pourtant fortement compromis avec les
Bourguignons, comme Philippe de Creveceeur, sieurd'Esquerdes, qui avait suivi Ie
Temeraire jusqu'en mars 1477. Acette date en effet, Esquerdes choisit Ie camp
royal et il en fut recompense des Ie mois de juillet, puisque LouisXI Ie confirma
dansIe postede lieutenant general de Picardie et Artois qu'il avaitdeja obtenu de la
part du due de Bourgogne.
Du cote des villes, la politique du souverain fut menee avec Iememe soucide ne

pas bousculer les notables locaux afin de ne pas les effaroucher, et meme de les
convaincre qu'ils auraient davantage de privileges s'ils restaient dans Iegironroyal.
Des 1471, il permit ainsi auxmagistrats d'Amiens de financer eux-memes l'entre-
tiende leurs fortifications, sansqu'ils eussentdesormais besoind'en passerpar une
autorisation royale pour lever les fonds necessaires, Quelques annees plus tard, a
l'occasion de son sejour en Picardie dans Ie courant de 1477, il accorda de nom-
breuses franchises pourlesmarches locaux, non seulement pouren recueillir la gra-
titude de la bourgeoisie, mais aussi pour ne pas accabler une regiondurement tou-
chee par les combats des deux campagnes precedentes,
Jusqu'a la conclusion definitive de la paix, en 1493, la couronne poursuivit ses

largesses avec constance, ce qui lui permit de stabiliser son influence de facon
durable. Mais dans la premiere moitiedu xvr siecle, la Picardie fut placee de nou-
veau, progressivement, au centre de toutes les preoccupations militaires. En effet,
son espacefut marque par un nouvel affrontement : celuiqui opposait les Valois et
les Habsbourg. Ce conflit, qui etait a certains egards Ie prolongement lointain de la
lutte qui avait deja oppose Louis XI et Charles Ie Temeraire, connut des 1521 ses
premiers developpements regionaux, Maisce fut surtout dansles annees 1530 que la
frontiere de Picardie fut regulierement attaquee. Des lors et jusqu'en 1559, la pro-
vincefut l'objet de toutesles attentions du pouvoir. En effet,Francois I" et Henri II
reprirent a leur compte la tactique qui avait si bienreussi a la fin duMoyen Age,en
utilisant a leur profit lesmultiples relais locaux qui pouvaient etre exploites dans la
noblesse et les villes. Mais il ne s'agissait plus seulement de s'octroyer la fidelite
des elites nobiliaires et urbaines, car les souverains cherchaient surtouta renforcer
les defenses de leur frontiere.
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Ainsi, ils developperent considerablement les faveurs monarchiques al'egardde
la noblesse. DavidPottera calcule qu'en 1523, cinq centmille livres au total furent
payeesadeuxcent cinquante Picards (une somme supplementaire, de presde deux
centcinquante mille livres, avaitete prevue, maiselle ne put etre distribuee fautede
liquidites). Cet argent, qui etait attribue sousforme de cadeaux ponctuels ou de pen-
sions, etait surtout destine aux familles nobles de la province. La repartition n'etait
pas du tout egalitaire, bien au contraire, car quelques-unes d'entre elles en accapa-
rerent une fraction importante, tout en s'elevant dans la hierarchic militaire de la
province. En effet, a la meme epoque, certains individus furent dotes de postes
locaux, soit dans les villes, soit dans les bourgs fortifies, apartirdesquels ils etaient
charges de defendre leur territoire contre les invasions ennernies. En 1560, quatre-
vingt-six personnes cumulaient ainsi emplois militaires et gratifications financieres,
Ces gentilshommes etaient issus de quarante-huit familles, dont certaines parti-
culierement choyees par le pouvoir central: les Crequy, les Pisseleu, les Hallewin,
les Hangest, lesHumieres et les Lannoy. IIest vraiqueces six familles n'etaientpas
aussipuissantes que les grands aristocrates du pays, aux premiers rangs desquels se
situaient les Guises et les Bourbons, qui possedaient de vastes domaines fonciers
dans la region. Mais elles avaient suffisamment de credit aupres des elitesurbaines
et de la petitegentilhommerie localepour apporter une aideprecieuse, soit en arne-
liorantI'encadrement des troupes du roi, soitenmettant leur influence asonservice.
Par consequent, au cours de la premiere moitie du xv{ siecle, les souverains
semblent avoir favorise l'emergence d'une « noblesse seconde » comme dans la
Champagne toute proche, ou les problemes frontaliers etaient de la meme nature
qu'en Picardie.
David Potter a egalement integre dans son ouvrage une etude des institutions

administratives et rnilitaires, et surtout de leurs mutations et de leur perfectionne-
ment au contact de la guerre. II s'est ainsi livreaune analyse tres detaillee du role
des gouverneurs, dont la puissance connut sansdoute son apogee dans la premiere
moitie du xvr siecle. II s'est beaucoup interesse notamment a la clientele que les
gouverneurs entretenaient dans le cadrede leurs « maisons » ou de leurs « hotels »,
II a retrouve, en particulier, les emoluments des gentilshommes qui servaient les
gouverneurs dans le cadre de ces structures, ce qui permetd'evaluer avec finesse la
nature et la portee des faveurs aristocratiques dans la petite noblesse locale.
Plus classiquement, il a voulumesurer le poids de ces conflits sur la province, en

calculant revolution des effectifs rnisen oeuvre. II montre, par exemple, qu'a la fin
du regnede Louis XI, la gendarmerie attei&nit un totalde quatremillelances - une
maniere de record pour la fin du Moyen Age - mais que la paix, jusqu'au debut
des annees 1520, fit fondre ces effectifs aun etiage un peu superieur atrois cents
lances. Dansundomaine corollaire, il a tentede mesurer I'impactde la guerre sur le
tissu economique de la Picardie, non seulement en estimant revolution de la pres-
sion fiscale sur les villes, mais aussi en rassemblant tous les indices permettant
d'evaluer les degats commis par le passage des troupes. II publie notamment des
series tres completes concernant l'elevage et la cerealiculture en Artois pour les
annees 1536-1539, ainsique les comptes de la seigneurie de Lucheux, ou le revenu
net du proprietaire, qui se situaitau-dessus de 4300 livresen 1545-1546, s'effondra
a 400 livres en 1553-1554, pour ne se redresser que lentement et modestement a
quelque 2000 livres en 1561-1562.
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Avecrigueuret methode, DavidPottermontre doneque pres d'un siecleavantles
nouveaux conflits des annees 1630, les guerres du regne d'Henri II avaient deja
modifie en profondeur la societe de cette region, en perturbant considerablement
I'agriculture picarde. Mais il reussit a mettre egalement en evidence les retombees
positives de ces conflits, en particulier sur les elites, qui surentprofiterde leur situa-
tionfrontaliere pouraccroitre habilement leur influence et developper leurscarrieres
en se mettant au service du roi.

Laurent BOURQUIN

DenisCROUZET, La Nuit de la Saini-Barthelemy. Un reveperdu de la Renaissance.
Paris, Fayard, 1994. 15,3 x 23,5, 657 p., bibliogr., index (« Chroniques »).

«La Saint-Barthelemy est un crime», declared'emblee l'auteur. II en avait deja
longuement traite dans un ouvrage anterieur (Les Guerriers de Dieu, Seyssel,
Champ Vallon, 1990). Voila qu'il revient sur Ie lieu du crime et recommence
l'enquete.Biend'autres detectives de l'histoire (pourreprendre sesmetaphores poli-
cieres) I'y ont precede. Chacun avec sa reconstitution du drame, et ses presomptions
de culpabilite. Avec les passions liees a cet episode d'un passe indepassable, Avec
aussi, depuis Ie XIX· siecle, une commune volonte positiviste d'asseoir des faits.
C'est dans cette perspective encorequ'ont polemique hier Jean-Louis Bourgeon et
MarcVenard. L'ambitionde DenisCrouzetest tout autre. D'indices camoufles, de
pistes brouillees, d'empreintes effacees, de silences concertes ou non, il veut tirer
une «histoire probable» : une histoiredont l'imaginaire soit Ie moteur, avant, pen-
dant et apres l'evenement, Evenement dont la trame concrete nous echappe a
jamais...
La demarche de D. Crouzet n'a rien de lineaire. Comme ces ballets de cour qui

sont une de ses sources privilegiees, il dessine de subtiles arabesques, des sortes
d'ellipses, qui tendent vers Ie cerele, et se derobent au moment de Ie boueler.
Le livre s'ouvre par des temoignages : une chronique de l'evenement due a des

rescapes (les victimes racontent plus volontiers que les tueurs et les temoins pas-
sifs). Cesflashes sansappret(memesi la redaction est tardive) disent Ie vecuindivi-
duel: la peur, l'errance, la trahison... lis recomposent pourtant deja un discours
interpretatif : fragilite de I'homme, inconsistance de ses vertus, presence du Dieu
qui frappe et qui epargne, mystere de l'Election,
Dansun deuxieme temps(du livreet de la chronologie) viennent des theorisations

favorables ou hostiles. routes inserentIemassacre dans une duree plus longuevers
l'amont et vers l'aval : complot huguenot ou mediceen, jour du Jugement, ou justifi-
catif des monarchomaques. routes repondent a des attentes et des fantasmes inlas-
sablement reactives depuis dix ans ou plus. routes sont sujettes a caution, « parce
que impliquees dansdes strategies d'abord diplomatiques et conjoncturelles d'infor-
mation, puis personnelles d'innocentement ou d'accusation »,
Les livres III et IV prennent du recul et de la hauteur. lis sont Ie coeur de

I'ouvrage, et sa part la plus originale, tant par rapport a l'historiographie anterieure
que par rapport aux travaux precedents de l'auteur. Embrassant la decennie qui va
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du massacre de Wassy a celui de Paris, remontant a Francois I" (et aux travaux
d'Anne-Marie Lecoq), D. Crouzet definit une «culture politique » neoplatoni-
cienne, tout a la fois breviaire de conduite absolutiste pour Catherine de Medicis et
ses fils, et ideologie reconciliatrice pour une aristocratie dechiree, II met a contribu-
tion les ecrits de Loys Le Roy [« le Platon francais »), les Hymnes de Ronsard,
comme les toiles d'Antoine Caron et les programmes des ballets de cour. Car c'est
la fete mythologique et allegorique qui, par une seduction sensuelle, instaure une
harrnonie spirituelle des contraires et permet de resoudre les passions antagonistes
en un Amour universel.
Le roi et sa mere sont les metteurs en scene de ce theatre cathartique. Les courti-

sans y sont acteurs et spectateurs. lIs devront transmettre le message a travers leurs
reseaux de fidelite. Dans cet univers de masques, d'illusion et de feerie, Catherine
de Medicis peut exercer dissimulation et magie, qui sont pratiques de politique
savante et non d'empoisonneuse machiavelique. Le roi est un personnage orphique,
un initie. II «est absolu parce que [...] absolu de connaissance, unique detenteur du
secret de l'ordre du monde qu'il a mission de reproduire dans l'ordre de son
royaume ».
Passer de ces spectacles pedagogiques ala strategie politique concrete, c'est pour

le roi-philosophe s'arracher (sans l'oublier) a la contemplation du ciel des Idees
pour s'enfoncer dans la caverne de l'evenementiel francais et international. Le
livre IV decrit les etapes de cette descente aux enfers, dans une chronologie de plus
en plus serree et haletante, depuis la paix civile de Saint-Germain (janvier 1570)
jusqu'aux lendemains amers du 24 aout 1572. Atermoiements, hesitations et volte-
face de la monarchie prennent alors coherence. Le « roi chasseur » essaye sans treve
de prendre le reel aux pieges de l'ideal. Constamment epie sur ce theatre qu'est sa
cour, le souverain s'exhibe masque. « II doit refuser toute transparence, tout en don-
nant l'impression de transparence. » Charles IX (et ses freres) et sa mere se livrent a
un subtil jeu de roles ou leur apparente divergence permet a leur fondamentale
entente d'anticiper sur l'harrnonie sociale future, et done de la susciter. Le roi, prin-
cipe male, solaire et « sec », joue les belliqueux anti-espagnols et s'attire les hugue-
nots. La reine mere, lunaire et « humide », exprime les vertus feminines de paix, et
rassure catholiques et espagnols. Ce (double) jeu subtil et delicat culmine avec les
noces d'Henri de Navarre et de Marguerite de Valois. II «derape » peu apres sur
l'attentat manque contre Coligny, la mise a mort de I'Amiral et des chefs huguenots
et le massacre generalise. La Saint-Barthelemy est un derapage de I'Histoire, dera-
page tres mal controle, mais pleinement assume par la royaute.
Les deux derniers livres de l'ouvrage analysent la politique royale face a cet eve-

nement qui la depasse. La gigantesque bavure- qui signifie dans l'immediat echec
de la politique de concorde - doit etre integree (selon des schemas explicatifs
improvises) a une volonte royale concertee pour apaiser plus tard les passions
dechainees. J' avoue que cet ultime volet ne me parait pas la partie la plus forte de
l'ouvrage. D. Crouzet y redit ce qu'il avait excellemment analyse ailleurs : le carac-
tere paniquede la violence catholique. II y developpe aussi son idee que le massacre
est un revelateur des pulsions regicides latentes. II y refute, avec une erudition
impeccable, les theses neopositivistes de l-L. Bourgeon. Ce qui l'entraine trop sur
le terrain de l'adversaire: on se demande, par instants, s'il n'oublie pas l'imaginaire
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pour Ie reel et s'il n'est pas en train de prouver que Ie responsable c'est Ie due
d'Anjou! Et, tout en decrivant des hommes du double jeu, il ne pose pas assez Ie
probleme de la double appartenance « culturelle » des individus. Qui, dansIepeuple
francais, est permeable au discours des ballets de cour? Qui, a la Cour, s'est affran-
chi de I'attente panique de I'ire de Dieu? Ce « roi chasseur » qui joue la violence
pour I'exorciser, quand elle Ie rattrape, n'eprouve-t-il pas une « divine surprise»?
Et ce maitre des passions humaines ne va-t-il pas achever sa vie dans une imitation
de la passion du Fils de I'homme? Mais, deja, dans les balletsOil I'Amour triom-
phait des guerriers affrontes, s'inscrivait une vision manicheenne, puisque les sei-
gneurs protestants se retrouvaient toujours affubles de deguisements devalorisants
(turcs, sauvages...)
Ces reserves ne sont que des nuances inspirees par un livre trop gros pour etre

toujours egal a lui-meme, L'important, c'est I'enrichissement qu'il apporte. II
integre a l'ideologiepolitique sa part d'imaginaire. Du systeme absolutiste et du
principe de raisond'Etat, nous connaissions essentiellement une version stoicienne
et neothomiste, celiede Botero, celie ausside Richelieu et d'Olivares. Noussavons
desormais, grace a D. Crouzet (et aussi a A.-M. Lecoq) qu'une version dialectique
et neoplatonicienne I'a precedee. Version miseau pointessentiellement dans la Flo-
rence des Medicis, de Ficin et de Machiavel, elle est la philosophie politique des
demiers Valois; elledonne senset valeura leursactions, leursexactions, leursinac-
tions... Gageons que leurs grands protagonistes, Elisabeth d'Angleterre, Guillaume
d'Orange, Ie « prudent» Philippe II, baignant dans la meme atmosphere neoplatoni-
cienne, partageaient cette conception de la politique et du politique...

Ce livre « d'histoire possible» est consacre par un universitaire erudit a un reve
politique qui fut imagine dansun «monde que nousavons perdu»,Maisce livreest
aussi imagine par un homme d'aujourd'hui, fort d'une experience de politiques qui
ne sont que des images de synthese parmi d'autres, dans Ie monde cable Oil nous
nous perdons chaque jour. Le lecteurse prend a se demander si, sur un theatre de
l' automne de la Renaissance, et sous lesmasques desValois, desGuises et desCha-
tillon, ce n'est pas notre politique spectacle que I'auteurdonnea voir... L'obsession
de transparence y opacifie touteconnaissance. Intoxication et desinformation mobi-
lisentet immobilisent. Faucons et colombes s'affrontent, ou feignent de s'affronter.
L'homme politique se doit de n'avoir qu'une ligne de conduite, mais il doit avoir
constamment plusieurs fersau feu.La personnalisation du pouvoir est extreme, mais
elle va de pair avec une dissemination infinie des competences et des responsabili-
tes. Et a tout instant l'imprevu, Ie non-programme, la bavure, peut surgir...
Alors, a travers I'histoire d'une politique neoplatonicienne, nous percevons la

fable d'une politique transhistorique, valable dans toute societe Oil Ie pouvoir ne
s'exerceque s'il se represente. Et la morale de cettefableserait : gouvemer ce n'est
pas choisir, c'est mimerapres coup d'avoir choisi ce qui arrive.

Francois BILLACOIS
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La Cite heureuse : l'utopie italienne de La Renaissance a['Agebaroque. Ed. Adelin
Charles FIoRATo. Paris,Quai Voltaire, 1992. 14 x 22, 316 p., trad. de I'italien,
bibliogr. (« La Republique des lettres »).

AI'exception deLa Citedu SoleildeTommaso Campanella qui compte parmiles
c1assiques de la pensee europeenne, les utopies italiennes des xvr' et XVII"siecles
demeurent, horsde la peninsule, fort malconnues, voireignorees. Or, iI y a la, dans
les annees 1552-1625, un ensemble de textes qui, s'ils empruntent aL'Utopie de
Thomas More, n'en possedent pas moins un certain nombre de caracteres propres
qui les constituent en un corpusoriginal. Ace titre, notamment, ils meritaient d'etre
signales au public francais et mis asa disposition par des traductions : excepte, une
foisencore,I'ouvrage de T. Campanella et IeMonde sagemondefou d'Anton Fran-
cescoDonitraduit des 1578, ils sont tousproposes pour la premiere foisen francais,
On soulignera ici Ie soinqu'A. C. Fiorato et ses collaborateurs ont apporte arendre
ces textes, conservant achacun d'eux la specificite litteraire qui etait la sienne.
On trouvera done, dansce volume, IeMonde sagemonde fou d'A. F.Doni(1552),

La Cite heureuse de Francesco Patrizi (1553), La Republique imaginaire de Ludo-
vicoAgostini (composee dans les annees 1585-1590), La Cite du Soleilde T. Cam-
panella (ecrite en 1602, maispubliee en 1623), Ie « Belluzzi » ou La cite heureuse et
Ie « Porto» ou La republique d'Evandria de Ludovico Zuccolo (1625), ainsi que
quelques extraits d'ecrits de LeonBattista Alberti, Filarete, Leonard de Vinci, Ame-
rigo Vespucci, Nicolas Machiavel et Jerome Cardan qui attestent, sur des modes
divers, de la vitalite du theme utopique dans la pensee italienne du temps.
La lecture de ces textes est facilitee par I'introduction qu'A. C. Fiorato a donnee a

cetteanthologie. II rappelle d'abord la dettevis-a-vis de L'UtopiedeThomas More;
c'est d'ailleurs avecla traduction de cet ouvrage par les soinsd'A. F. Donien 1548
que s'introduit outre-monts Ie genre utopique; rien d'etonnant done a. ce que les
auteurs italiens empruntent nombre de themes au penseur anglais. En outre, leurs
ecrits s'inscrivent dans un meme contexte favorable au developpement du genre
avec l'interet pour lesmodeles politiques de I'Antiquite, la redecouverte de la tradi-
tion vitruvienne miseau service d'un nouvel urbanisme et une production de recits
de voyages stimulee par les grandes decouvertes. L'evolution historique de la penin-
sule elle-meme ne fut pas sans consequences sur les propositions qu'avancerent les
utopistes italiens. Ainsi, en dessinant des univers c1os, des cites fortifiees et inex-
pugnables, en exprimant une fortemefiance, voire de l'hostilite a. l'egard de l'etran-
ger, ils temoignaient, a. leur facon, de ce formidable chocqu'avaientete les guerres
d'Italie, quand les calculs de la raison avaient cededevant la force. Dememe, Ie fort
conservatisme qui ressort de ces projets, I'uniformisation des conduites, la regle-
mentation parfois extreme des societes traduisent indirectement Ie desarroi ne
devant la toute-puissance de la fortune et de ses «caprices ». Ajoutons encore que
ces ecrits s'accordent sur la predominance du pouvoir spirituel sur Ie temporel-Ie
c1imat de la Contre-Reforme n'est pas ici sans incidence -, ainsi que sur la pre-
sence d'un Etat fort. Toutefois, en depit de traits communs, ces ecrits enregistrent
des positions parfois fort divergentes sur des themes tels que I'egalitarisme social;
et certains traduisent meme des visions de nature profondement differente : iI n'est
que de penser a. I'universalisme « campanellien » ou aux accents patriotiques d'un
Ludovico Zuccolo.
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A. C. Fiorato et ses collaborateurs ont souhaite avec cet ouvrage «repondre au
regain d'interet des lecteurs francais pour les choses d'Italie et apporter [une]
modeste contribution ala redecouverte en cours de la pensee italienne en France»
(p.51) : on ne peutque s'associeraleur vceu, en esperant, de surcroit, qu'interetet
redecouverte se prolongeront vers les xvu' et XVIII· siecles,

Francoise WAQUET

Montaigne et l'histoire des Hellenes, 1592-1992. Actes du colloque de Lesbos-
Mytilene-Methymne, 25-29 sept. 1992, pres.parKyriaki CHRISTODOULOU. Paris,
Klincksieck, 1994. 16,8 x 23,9, 279 p. (« Centre international d'etudes helle-
niques et francaises », «Publications de I'Union scientifique franco-helle-
nique », serie « Recherches », n° 5).

Le present volume, qui rassemble une trentaine de communications tendant a
mettre en avant la figure d'un Montaigne «enfant spirituel» de la Grece (K. Chris-
todoulou, avant-propos, p. 7), constitue les actesdu colloque tenuaLesbos, Myti-
lene et Methymne en septembre 1992, afin de celebrer le quadricentenaire de la
mort de Montaigne. II est le « pendant» et comme le « frere jumeau» du volume
rassemblant les actes du colloque «Montaigne et la Grece», tenu aCalamata et
Messene en septembre 1988 (Paris, Aux Amateurs du livre, 1990), et consacre
essentiellement alamythologie et ala poesiegrecques, ainsiqu'aux grandes figures
de la philosophie. Nous avons done sous les yeux une serie d'articles traitant de
I'histoire et de la «geographie» grecques, de la culture et de la civilisation, de
«miettes » philosophiques (au sens ou les «grands» ne se rencontrent pas ici).
Plus precisement, le volume est divise en cinq chapitres, intitules par ordre:

« L'histoireet les historiens grecs dans lesEssais », «Montaigne et la tradition phi-
losophique », «Athenes, Sparte, la Macedoine et l'Asie chez Montaigne », «La
culture et la civilisation grecques dans les Essais », «Les modeles greco-romains
dansI'imaginaire desEssais ». Par-dela l'eruditionde certains articles et la tendance
acompter les occurrences de tel ou tel personnage, de telle ou telle regiondans les
Essais, l'ensembledonne une lumiere interessante sur certaines notions centrales du
texte de Montaigne, tels le jugement, la situation de I'Autre par rapport au Moi, la
mort, la pedagogic, ou la liberte et la tyrannie. Mais surtout, il faut souligner la
convergence d'une serie de reflexions sur des notions, non pas contenues dans les
Essais, maisqui permettent de les penser, de comprendre un peumieux cette ceuvre
tres particuliere et etonnante au premier abord. Ainsi, les tentatives pour cernerce
qu'est I'histoire pour Montaigne, et encore les notions d'autorite, de modele,
d'exemple permettent de parvenir aune reflexion plus generate sur l'ecriture de
Montaigne d'une part, sur la definition de sa philosophie d'autre part, en tant que
non systematique - Socrate Delivoyatzis reconnait ainsiacote d'une tradition phi-
losophique rationaliste, « une sorte de philosophie affirmative non dogmatique et
desimpliquee de differentes formes de subjectivisme» (p. 125). Cet aspect des
choses, gainmajeurdes actesde ce colloque, est repris de facon heureuse parMarie-
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RoseLogandans Iediscours de clotureen ces termes : « Peut-onfaire Ia synthese de
Montaigne?Je ne Ie crois pas. Je crois que l'on peut simplement proceder de facon
centripeteou centrifuge» (p. 272).
Quant au detailmaintenant, les articles Iesplus richesdu point de vue souleveci-

dessus sont rapportes ici par ordre d'apparitiondans Ie texte. Celui de Martijn Rus
tout d'abord [« Montaigne ou l'impossibilited'ecrire l'histoire ») s'attache amon-
trer ce qu'est l'ecriture de l'histoire chez Montaigne ou plutot ce qu'elle devient
(par rapportaunCommynes notamment). Pourcela,M. Rus s'appuie ala fois sur Ie
sens et sur la forme, I'acte de langage qu'est l'ecriture de l'histoire - qui met en
oeuvre la structure particuliere de Ia suspension. M.Rus montre comment Mon-
taigne developpe, amplifie l'usage de la suspension et en modifie Ie sensjusqu'a en
faire Ie principe memede son ecriture, L'article de Michel Adam ensuite (« Mon-
taigne et Ie probleme de l' arne selon les stoiciens ») illustrebien Iemodede lecture
des grandesphilosophies antiques au sein d'une penseenon systematique, et les dif-
ficultes d'une telleconfrontation, par Iecas de l'ame dans la conception stoicienne :
selonM. Adam, Montaigne se livre aun pillageinteresse, aIa fois theorique et pra-
tique. S'agissant des figures de reference, I'article de Elie R. Vidal (<< Montaigne et
Ies deux Philon») nous decouvre les ambiguites du rapport aPhilon d'Alexandrie
qui apparait finalement comme une source importante des Essais, par Ie biais de
Turnebe, Un autre contemporain de Montaigne, Tabourot des Accords, fera ici Ie
lien avec l'article suivant, celui de Roy Rosenstein [« Montaigne et Tabourot, lee-
teurs du Cratyle») qui nous invite a une confrontation triangulaire entre Platon,
Montaigne et Tabourot sur Ie themedu nominalisme. La communication de Claude-
Gilbert Duboisenfin («Modeles"parfaits"et modeles "communs" : de l'utilisation
de quelquesfigures historiques de la Grecedans les Essais »), atraversl' analyse de
la notion de modele et de quelques cas (Alexandre, Alcibiade, Socrate), distingue
deux sortes de perfection al'ceuvredans les Essais : l'une « d'elevation » (l'ideal),
l'autre «d'arrangement» (la conformation ala mediocrite), qui devient dominante
au cours du texte.
L'ensemble des communications trouve un resume dans l'avant-propos de

K. Christodoulou, nous y renvoyons ici n'ayant pu que soulevercertaines pistes au
nom d'une idee generale (I'attachemental'ecriture et ala forme des Essais) alors
que Ie colloque (tel est son principe) presente de fait une diversite et une richesse
irreductibles a l'unite.

Sophie PEYTAVIN

Ellery SCHALK, L'Epee et le sang. Une histoire du conceptde noblesse (vers 1500-
vers 1650). Trad. de l'anglais par Christiane TRAVERS. Seyssel, ChampVallon,
1996. 15,5 x 24, 191 p., bibliogr., index (« Epoques »).

Ce livre est la traduction francaise d'un ouvrage americain pam en 1986,From
valor to pedigree, dans lequelEllery Schalks'est interesse al'evolution du concept
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de noblesse. Qu'est-ce qu'un noble? Quels sont les fondements de sa difference?
Dequellemaniere Iegroupe nobiliaire se distingue-t-il du restede la societe?Telles
sont les principales questions auxquelles tente de repondre cette etude, qui s'etend
sur une periode assez longue - un siecle et demi - depuis Ie debut du XVI"
jusqu'au milieu du XVII" siecle,
S'appuyant sur les ecrits theoriques publies au cours de cette epoque, ainsi que

sur les cahiers de doleances rediges aI'occasion des Etats generaux, E. Schalk a
voulu demontrer que l'idee de noblesse, au cours de la premiere modemite, avait
subi une tres profonde evolution. Aux alentours des annees 1500, les nobles etaient
toujours censes,commeauMoyen Age, posseder une « vertu» particuliere, symbo-
lisee par la figure mythique du chevalier. Defenseurs du faible contre Ie fort, du
Bien contre Ie Mal, ils se differenciaient des roturiers par leur aptitude a faire la
guerre, aplacer leurs talents militaires au service du souverain et du Christ. Les
nombreux textes utilises par E. Schalkpour nourrirsa demonstration indiquent tres
nettement que cette vision ideale se maintint sans discontinuer jusqu'aux annees
1590. Par exemple en 1567, l'auteur anonyme de la Lettre missive d'un gentil-
homme aun sien compagnon expliquait encoreque la raison d'etre du nobleetait de
« combattre pour maintenir l'honneur de Dieu, Ie reposdu royaume, etendrel'auto-
rite du roi sur ses ennemis, et pour telles occasions ne craindre ni froid ni chaud,
mais courageusement y employer sa vie »,
Mais les desordres sociaux provoques par les guerres de Religion introduisirent

de multiples fractures dans Ie consensus qui s'etait construit depuis des siecles
autour de la noblesse. Incapables de canaliser les conflits, certains gentilshommes
en vinrent meme a se discrediter en dirigeant personnellement les exactions qui
etaient commises contre la population. Claude Haton, Ie celebre cure de Proving,
insista ainsi tres longuement sur la decadence des valeurs nobiliaires dans ses
Memoires (1553-1582), avec des termes tres proches de ceux qu'employa Francois
de La Nouedans plusieurs passages de sesDiscours politiques et militaires (1587).
Cette contestation de la noblesse fut exacerbee davantage encorepar la propagande
ultra-catholique de la Ligue, qui tentade recentrer, entre 1584et 1594, les « vertus »
nobiliaires sur Ie champ religieux. E. Schalk cite, en particulier, l'ouvrage fonda-
mental de Jean de Caumont, De la vertu de noblesse (1585), ou les nobles here-
tiques etaient accuses d'avoir bafoue l'honneur de Dieu en adherant a la Reforme
protestante: « Quiconque se dit noble, et n'a soinde l'honneur de Dieu, il est men-
teur, il est vilain, il est larrondu titre de noble, ce nomne lui appartient point; il en
est plagiaire, voire sacrilege. » D'apres E. Schalk, les noblesde la fin du xvr' siecle
avaient donc de plus en plus de mal ase retrancher derriere une legitimite fondee
exclusivement sur la vertu, non seulement parce que cet argument pouvait etre
retourne contrecertains d'entre eux,mais aussi parceque Ie contenu memede cette
notion ne revetaitplus une signification militaire univoque, reconnue par tous. Des
lors, I'idealisation de la valeurindividuelle, qu'elle filt militaire, religieuse ou poli-
tique,devenait unesource d'instabilitequi risquait d'etre nefaste pour l'ensembledu
groupe.
C'est la raison pour laquelle se serait produit, entre 1590 et 1594, une brusque

« transformation des mentalites », Pour faciliter la pacification de son royaume, res-
taurer les liens qui s'etaient degrades entre la societe et I'Etat, HenriIV avait en
effet besoin d'une noblesse solide, dont la legitimite serait reconnue par tous les
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roturiers. Il etaitdonedans son interetd'alimenter unecontre-propagande soucieuse
de proposer uneautreconception de la noblesse, plusconservatrice, nonplusfondee
sur la vertu, mais sur la race.Les textes rediges par les polemistes du roi de France
insisterent ainsi de plusen plus nettement sur Iefait que la noblesse prenait sonfon-
dementdans l' anciennete des lignages, l' ecoulement du tempset la succession des
generations. Par exemple en 1608, Marc de La Beraudiere ecrivit que tout roturier
devait « respecter et honorer [chaque noble] comme etant sorti d'une race illustre et
d'autre parente que la sienne, sans y faire aucune comparaison; autrement si cela
avait lieu, nous serions tous egauxet semblables, ce qui ne se doit et ne peutetre »,
En operantcettemetamorphose du concept de noblesse, Ie roi de France s'installait
implicitement dans un rOle d'arbitre, car lui seul allait desormais etre capable de
juger des titres d'une famille. SelonE. Schalk, cette puissance detenue par les sou-
verains fut un atoutdecisifdansla luttequ'ils menerent contreI'autonomie des aris-
tocrates au coursde la premiere moitie du XVIIe siecle, En 1640, lorsque Comeille fit
representer Cinna pour la premiere fois, il placa notamment dans la bouche
d'Auguste ces quelques paroles, lourdes de menaces envers Ie heros de la piece,
maissurtoutdestinees it etre comprises comme un severe avertissement royalpar les
nobles mecontents de Richelieu :

Ma faveur fait ta gloire, et ton pouvoir en vient :
Elle seule t' eleve, et seule te soutient;
C'est elle qu'on adore, et non pas ta personne :
Tu n'as credit ni rang qu'autant qu'elle t'en donne,
Et pour te faire choir je n'aurais aujourd'hui
Qu'a retirer la main qui seule est ton appui.

La tachedu pouvoir royal auraitete grandement facilitee par I'attente des nobles
eux-memes, qui avaient ressenti avec inquietude les contestations dont ils avaient
ete l'objet it l'epoquedesguerres de Religion. En outre, la miseen oeuvre de ce pro-
jet visant it gommer la stricteidentite militaire de la noblesse auraitpermis l'integra-
tiondesmagistrats au seindu second ordre, prelude it une vaste fusion des elitesqui
fut amplifiee par la suite sous Ie regne personnel de LouisXIV. Ces inflexions
auraient done largement contribue, selon I'auteur, it la construction d'un Etat
« modeme» capable de dominer les processus d'ascension socialeet d'utiliser les
principaux notables du royaume au service exclusifdu souverain.
Le livrede E. Schalk est tout it fait stimulant, nonseulement parcequ'il cherche it

demontrer une idee centrale, une « these» qui Ie structure entierernent, mais aussi
parce qu'il est etaye par de nombreux documents, amplement cites et commentes,
Neanmoins, il est sans doute permis d'emettre plusieurs reserves quant it la per-
tinence de ses conclusions. Tres attache it mettre en valeur des ruptures chrono-
logiques bienmarquees, I'auteur se laissealler it des formules brutales qui sonnent
parfoiscomme une reconstruction intellectuelle du passe. Par exemple au debutdu
chapitre 5, intitule « Un toumantdecisif: 1590-1594 », il ecrit que « Ie passage de
la conception medievale it la conception modeme s'est necessairement effectue
entre 1590et 1600. En fait, il apparait que les annees 1590-1594 jouerent un role
capitaldanscette transformation des rnentalites ». Enmatiere d'histoiredesmentali-
tes, est-il legitime de tracerdes ligneschronologiques aussi fines, aussi fermes?La
plupartdes evolutions ne se produisent-elles pas sur uneplus longue duree, marquee
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par des glissements successifs, parfois imperceptibles? Est-il done realiste d'imagi-
ner la disparition de cette « conception medievale » a la fin des guerres de Religion?
Car si la tripartition de la societe entre ceux qui prient (les oratores), ceux qui
combattent (les bellatores) et ceux qui travaillent (les laboratores) etait sans doute
devenue a cette epoque une image fort eloignee des pratiques sociales, elle n'en
resta pas moins tres vivace jusqu'a la fin de I'Ancien Regime. Comment les fonde-
ments militaires de la noblesse, si importants dans la definition ideale du groupe
depuis Ie xr' siecle au moins, auraient-ils pu ainsi disparaitre en une dizaine
d'annees?
Car meme apres la periode etudiee par E. Schalk, l'idee de race ne balaya jamais

la theorie selon laquelle la noblesse etait d'abord une question de vertu, et notam-
ment de vertu militaire. Certes, les gentilshommes les plus modestes se cantonnerent
souvent, faute d'argent pour payer leur armement, dans un simple role d'exploitants
agricoles. Mais lorsque Louvois crea, en 1682, neuf compagnies de cadets pour
ameliorer la formation des futurs officiers des troupes royales, il rencontra un tres
vif succes parmi la noblesse pauvre, pour laquelle la principale raison d'etre d'un
gentilhomme etait toujours de faire la guerre. Selon la meme logique, si de nom-
breuses families purent s'anoblir aux XVII" et xvur' siecles grace a l'achat d'un office
ou d'une lettre de noblesse, elles ne negligerent pas pour autant de pousser certains
de leurs enfants dans les carrieres militaires; car malgre leur ascension sociale et
leur agregation officielle au second ordre du royaume, elles ressentaient Ie besoin
d'une legitimite supplementaire que seule la voie des armes pouvait procurer. A
l'inverse, E. Schalk exagere beaucoup Ie poids qu'avait la valeur individuelle dans
la definition de la noblesse au debut du xvr siecle ; et du meme coup, il minore
excessivement Ie role qu'y jouait deja l'idee de race. II est vrai que les ecrits de la
premiere moine du siecle insistaient avec quelque complaisance sur les vertus mili-
taires des nobles, alors que la fin des guerres de Religion fut propice a un net deve-
loppement des publications favorables aux conceptions raciales. Mais I'exaltation
d'une «race» nobiliaire specifique avait cours bien avant cette periode : des 1515,
Claude de Seyssel expliquait deja, dans sa Grant monarchie de France, que les
nobles « sont de meilleure etoffe, et fondes, non pas sur leurs merites et services tant
seulement, mais encore sur ceux de leurs ancetres », L'ouvrage de E. Schalk merite
done d'etre manie avec precautions, au risque d'en retirer une vision quelque peu
schematique des mutations de l'identite nobiliaire au cours de l'epoque moderne.
Mais cette publication de tres grande qualite aura sans doute Ie mente de relancer
les debats et les travaux autour de ce passionnant theme de recherche.

Laurent BOURQUIN

Georges DETHAN, La Vie de Gaston d'Orleans. Paris, Bernard de Fallois, 1992.
16 x 24, VII-429 p., ill., index.

En 1959, Georges Dethan avait publie une biographie du frere cadet de
Louis XIII. en l'intitulant Gaston d'Orleans, conspirateur et prince charmant.
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Epuisedepuislongtemps, cet ouvragemeritaitd'etre reeditepuisqu'il restait,malgre
les annees, la seule etude complete sur ce personnage a la fois controverse et
meconnu, On y retrouve ainsi avec plaisir les grandes qualites de plume de
G. Dethan, cette maniere elegante de cacher des tresors d'erudition sous un style
alerte qui s' apparente parfois au genre romanesque.
Seduit par la personnalite de Gaston d'Orleans, l'auteur refuse de faire le proces

d'un hommeque les sieclespasses, volontiers donneurs de lecons, ont juge severe-
ment pour ses complots contreRichelieu, sesprisesde positionpendantla Frondeet
surtout ses hesitations, ses revirements qui finissaient par lasser ses pluschaudspar-
tisans. G. Dethanessaie plutot de comprendre la psychologie d'un hommeprofon-
dement scrupuleux, qui ne parvenait pas a resoudre ses contradictions. Heritier du
trone jusqu'a la naissance tardivede LouisXIV,lieutenant generaldu royaume pen-
dant la regence d'Anne d'Autriche, Gaston d'Orleans aurait dii etre l'un des plus
solidesalliesde son frere, puis de son neveu.En fait, ecrasepar la raideurde Riche-
lieu, mal a l' aise devant la souplesse de Mazarin, il etait aussi, de par sa position
dans I'ordre successoral, un formidable espoir pour tous ceux que les mutations de
l'Etat modememecontentaient, le chef de file d'une opposition heteroclite aux car-
dinaux-ministres. Tirailleentre le devoirde loyaute que lui imposaitsa naissance et
le devoir de revolte que lui suggerait une partie de son entourage, il ne parvint
jamais a choisir vraiment entre ces deux options, qui s'imposerent a lui toute
sa vie.
G. Dethan restitue avec brio tous ces meandres politiques, en insistant aussi sur

d'autres aspects, qui permettent de saisir toute la complexite de Gastond'Orleans :
sa formation intellectuelle, sa vaste culture, ses gouts de collectionneur, son mece-
nat. II y parvient avec d'autant plus de finesse qu'il utilise surtout des sources de
premieremain, notamment les manuscrits de la Bibliotheque nationale et du Quai
d'Orsay.
Pourtant, en refermant ce livre, on ne peut s'empecherd'eprouver un certain sen-

timentd'insatisfaction. En effet, il est dommage que l'auteur, tropoccupea rehabili-
ter Gaston, ait a ce point insiste sur sa psychologie et les intriguesde cour : a force
de se concentrer sur l'homme et ses contraintes, le lecteur perd de vue les enjeux
sociopolitiques de I'epoque, qui sont dilues dans un recit trop chronologique et ne
sont presquejamaismis en relief dans une analyse serree. Par ailleurs,en prenantle
parti de se focaliser sur le personnage et son entourage proche,G. Dethann'etudie
jamais sa clientele, ces centainesde gentilshommes provinciaux qui l'ont suivi dans
ses equipees contre Richelieu et Mazarin. Comment parvenait-il a se les attacher,
puis ales mobiliser? D'ou venaient-ils? Quelle image se faisaient-ils de Gaston
d'Orleans, quel symbole etait-il pour eux? II s'agit la de questions essentielles,
car elles conditionnaient largement ses moyens militaires, done politiques. Acet
egard, il est tout a fait regrettable que G. Dethan n'ait pas tenu compte des
ouvrages de Jean-Marie Constant (Les Conjurateurs, Paris, Hachette, 1987) et
d'Arlette Jouanna (Le Devoir de revolte, Paris, Fayard, 1989), qui ont replace
l'action politique du due d'Orleans dans la trame des contestations nobiliaires du
xvr' et du xvn" siecle, Certes, il y fait reference dans sa preface, mais il aurait ete
preferable qu'il modifie une bonnepartiedu texteoriginalde 1959,afinde reexami-
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ner la vie de Gastond'Orleans sousun angleneuf.L'un des grandsspecialistes de la
periode nous aurait alors donne un tres grand livre.

Laurent BOURQUIN

L'Etat classique. Regards sur La pensee politique de La France dans le second
XV/! siecle. Textes reunis par Henry MECHOULAN et Joel CORNEITE. Paris, Vrin,
1996. 16 x 24, 504 p. (« Histoire des idees et des doctrines »).

Cet ouvrage se situe dans le prolongement de L'Etat baroque, publie par Joel
Cornette et HenryMechoulan en 1985.Onze ans plus tard,L'Etat classique se pre-
senteason tour commeun recueilde textes ecrits par des specialistes venusd'hori-
zonsdivers - des historiens, des philosophes et des litteraires - dont Ie proposest
de faire Ie point des connaissances actuelles sur la pensee politique en France a
l'epoque de LouisXIV. Dans une etude liminaire intitulee «La tente de Darius»,
Joel Cornette souligne que l'un des themesmajeurs de la toile du meme nom, exe-
cuteepar CharlesLe Brunen 1660-1661, fut de montrer que Ieprincepouvaitdomi-
ner ses passionspour accordersa clemenceases anciens ennemis. Cette exaltation
de la maitrise(de soi et des autres) sembleconstituerl'une des pierresangulaires de
« I'Etat classique», En particulier, Ie monarque sut exploiter sa maitrise du metier
des armes pour affirmer sa gloire sur les champsde batailleeuropeens. De meme,
epaule par une administration assez efficace, il essayade maitriser Ie royaume tout
entier, en cherchantacompter, verifier, archiver pour mieux controler ses sujets.
Neanmoins, cette volonte « absolutiste » butta contredes resistances qui l'obligerent
atisser « un melange d'autorite centralisatrice et de necessaire compromis avec les
realitesinstitutionnelles et sociales du lieu », En temoigna, par exemple,Iemaintien
des privileges municipaux dans les villes conquises au cours du regne. Cette intro-
duction permet ainsi de poser les trois niveaux d'analyse qui structurent ensuite Ie
livre: les aspects culturels du pouvoir, puis ses moyens et, enfin, ses obstacles.
La premierepartie,qui rassemble les etudesconsacrees a « l'environnement intel-

lectuel». s'ouvre par un article de Patrick Dandrey, «Qu'est-ce que Ie classi-
cisme? », Cette categoric esthetique, qui s'est tres vite imposee commeune normea
pretention universelle, etait d'abord une doctrine: la creationetait vue commeune
mimesis, une triple imitation de la nature,des Anciens et des theoriciens antiques du
classicisme. Mais l' auteurva plus loin, en montrant aussique « la quetede l' absolue
perfection se trouvaitaisement en adequation avec l'ambitiond'absolutismenourrie
par Iepouvoir». CetteCOIncidence permit notamment l'essor du mecenatroyal et la
creationde plusieursinstitutions d'Etat, commel'Academiedes sciencesen 1666et
l'Academie de musique en 1672.
GianniPaganini, de l'universite de Turin, a choisi de travaillersur l'heritage des

libertins au cours de la seconde moitie du XVII"siecle, Au debut de son article, il
concedeque « les anneesqui se situent autourde la mort du cardinalMazarinet de
la prise du pouvoir par LouisXIV marquent en meme temps l' acme de 1a trans-
gression theorique des libertins et Ie declin presquedefinitif de toutes leurs preten-
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tions a une influence effective dans la formation des elites intellectuelles et poli-
tiques ». Les developpements doctrinaux sont done rares dans les ouvrages des
poetes libertins de cette epoque. Neanmoins, il a decele des idees politiques fort
interessantes dans I'Abrege de La philosophie de Gassendi, publieen 1678par Fran-
cois Bernier. L'auteur y expliquait que, pour qu'une loi soit «juste et observee de
droit », il fallait« qu'elle soit utile [...] qu'elle soitprescriteet ordonnee du comrnun
consentement de la societe ». II enoncaitainsiune premiere theoriedu contratsocial
qui prefigurait la pensee des philosophes du XVIIIe siecle, sans toutefois definir avec
precisionlesmecanismes legislatifs qui devaient etre mis en placea I'avenir pouren
garantir I'application.
Guido Canziani est parti d'une problematique similaire pour etndier les traites

politiques qui parurent au debut des annees1660. Tous ces textes evoquaient une
« originede la monarchie diviseeentre la violence et la loi » et se nourrissaient plus
ou moinsdes evenements de la Fronde.Francois LaMotheLe Vayer,ClaudeJoly et
Jean-Francois Senault avaient le meme desir de moderer l'absolutisme en faisant
appel a la conscience moraleet historique du souverain. Par contre, Philippe Fortin
de La Hoguette etait plus attentif a la perfection du gouvemement lorsqu'il s'incar-
nait dans un hornme seul. II expliquaitainsi que « tout estat monarchique, qui dans
l'unite de son principe represente une premiere unite, doit estre le plus parfait et le
plus conforme a natureque toute autre formede gouvemement », Mais de tous ces
auteurs, Paul Hay Du Chatelet etait sans doute le plus «absolutiste », puisqu'il
voyait le roi commechef-d'oeuvre de la nature, principal interlocuteur et instrument
de Dieu. Ces ecrivains continuaient ainsi les debars du siecleprecedent, qui visaient
deja a definir les conditions d'exercice et les limites du pouvoir royal.
Travaillant sur un champ identique, MartinePecharman a redige une etude cen-

tree sur la penseepolitique de Pascal.Rappelant la visionpessimiste de l' auteurdes
Pensees, elle montre que, pour lui, I'hornmea ete cree avec un amourpour Dieu et
un amour pour soi qu'illui fallait transcender sans cesse pour atteindre la connais-
sance de I'ordre divino Or « I'instaurationd'un ordre politique ne permettait pas a
I'hornme de se depasser lui-meme ». Pascal s'en remettait done a l'obeissance
envers les lois etablies, parce qu'« on a fait qu'il soit juste d'obeir a la force».
Cette premiere partie de L'Etat classique comprend aussi des etudes de Simone

Goyard-Fabre sur JeanDomat,de Christiane Fremont sur Leibnizet de MichelBlay
sur les travauxqui furent realises a l'Academic des sciences en matiere d'artillerie
et d'hydrodynarnique. L'histoire culturelle ne disparait pas completement par la
suite, car les beaux articles de Bernard et Monique Cottret sur Jacques II, et de
GeorgieDurosoir sur la musiquedans la liturgie du pouvoir continuent d'explorer
ce champ,memes'ils ont ete places dans la deuxieme partie,consacree aux « outils
et fonctionnements» de I'appareil d'Etat.
Jean Jacquart y offre en particulier une solide synthese sur Colbert, en utilisant

les ouvrages recents qui ont ete ecrits sur Ie sujet. En insistant sur les succes de
la politique du ministre en matiere navale, il rejoint l'article ou Michel
Morineau a compare les effectifs de la flotte comrnerciale de 1664 a 1686. Entre
ces deux dates, le petit armement augmenta de 80 % et les plus grands navires de
90 %. Mais ces chiffres cachaient de multiples disparites, puisque cette progres-
sion plafonna par exemple a 35% pour les navires de peche. De ces travaux sur
Colbert se degage un bilan contraste, dont 1. Jacquart releve surtout les limites,
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car son action se placa des le debut sous le signe d'une «incontestable tendance
autarcique» et continua sans cesse d'« ignorer superbement les realites du com-
merce international et le fonctionnement des economies rivales ».
Les limites de la politique monarchique sontegalement mises en valeurparFran-

coiseBayard dans le domaine fiscal. Avecun excellent article de synthese, elle fait
un rapide historique de l'aggravation de l'impot au cours de la premiere moitie du
siecle: alors que les revenus avaient oscille entre 6 et 8 millions de livresjusqu'en
1630, ils atteignirent 50millions en 1643. Maisces recettes accrues ne parvenaient
toujours pas acouvrirles depenses, qui s'elevaientdes 1635 aplus de 200millions.
II fallait done recourir aI'emprunt, ce qui permitde diversifier le monde des crean-
ciers de l'Etat, avec une spectaculaire progression des nobles et des officiers.
Louis XIVheritade ce systeme ancien, maisen depitde l'arrestation de Fouquet, il
ne chercha pas ale reformer en profondeur. II renforca plutot la levee des impots
directs, concentra les fermes et tenta d'elargir le corps des contribuables, avec la
creation de la capitation en 1695. En fait, les depenses resterent longtemps infe-
rieures acelles de l'Etat baroque (avec moins de 100millions de livresjusqu'aux
annees 1680), mais elles s'envolerent ensuite rapidement, pour atteindre 431mil-
lions pendant 1a guerre de la ligue d'Augsbourg.
Pourune largepart, cet argent devaiten effetetreutilise pourfaire la guerre, dont

Louis XIVattendait ala foisdesgainsterritoriaux et l' accroissement de sonprestige
europeen. Andre Corvisier propose ici un bilan des etudes qu'il a menees sur les
effectifs de l'armee francaise dans la seconde moitie du XVII" siecle. II estime qu'en
1661, il ne restaitque60 000hommes environ en troupes reglees, ce qui representait
une nette decrue par rapport aux annees 1640, epoque alaquelle le royaume avait
mis sur pied 150000 hommes contrel'Espagneet l'Empire.Maisces effectifs aug-.
menterent sanscessepar la suite,pouratteindre 180000 soldats des 1668 et 380000
en 1694. En comptant les milices garde-cotes, la Marine et les milices du Langue-
doc destinees a lutter contre les camisards, les troupes royales devaient vraisem-
blablement avoisiner les 600000hommes en 1706.
Neanmoins, cette puissance ne saurait etre surestimee, car « l'Etat classique » fut

aussi confronte ade multiples formes de resistance qu'il eut le plus grand mal it
resorber, Parmicelles-ci, Myriam Yardeni a choisid'evoquer les protestants, it tra-
vers l'historiographie de la Revocation de l'edit de Nantes. Les historiens catho-
liques de la fin du siecle s'attacherent it montrer que cettedecision se situaitpleine-
ment dans la logique de l'absolutisme. Mais au cours des decennies suivantes, la
Revocation devintpetit it petit l'expression de l'obscurantisme et du fanatisme reli-
gieux. Ala fin du XVIII" siecle, certains historiens chercherent aussi it mesurer son
impact socio-economique ; J.-P. Erman et P.-c.-F. Reclam estimerent ainsique « la
Revocation de l'edit de Nantes portacertainement uncoupfuneste it la France, [car]
presqu'unmillion d'habitans s'expatrierent des arts et desmanufactures », Actuelle-
ment, les perspectives ont change. Les chiffres de l'emigration ont ere revus it la
baisse, les pertes economiques du royaume ont ete nuancees, et plusieurs travaux
ont permis d'explorer la societe du refuge, en Hollande ou en Angleterre.
L'installation des protestants francais en Europe du Nord-Ouest a notamment

contribue it degrader l'image de la France et de Louis XIV chez ses adversaires.
Hans Bots, de l'universite de Nimegue, a consacre un remarquable article it cette
question, en montrant tout d'abord que les elites des Provinces-Unies etaient glo-
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balement francophiles : «Une bonne connaissance du francais et de la culture fran-
caise constituait un des elements indispensables de la formation generale de l'hon-
nete homme neerlandais du xvn" siecle.» Les boutiques francaises s'etaient
multipliees des la premiere moitiedu siecledans les grandes villes; les eglisesfran-
caises, fondees par les huguenots du refuge, etaient frequentees par les notables
neerlandais, qui s'y affichaient avec un certain snobisme. Du coup, la diplomatie
agressivede LouisXIVne fut pas trop severement critiqueejusqu'en 1667. La veri-
table rupture se produisit avec l'invasion de 1672, qui provoquaun essor des pam-
phlets antifrancais,
Cette partie consacree aux «resistances» ala construction de I'Etat classique est

riche de bien d'autres etudes: un article d'AndreZysberg sur les galeriens du Roi-
Soleil, une contribution d'Henriette Asseo sur la marginalite, une mise au point
consacreepar AnneSmedley-Weill ala conspiration du chevalierde Rohan; enfin,
un travail interessant deMartineLemaletsur les juifs, dans lequelelle relevela rela-
tive tolerancedont ils beneficierent de la part du gouvernement.
Pour clore ce bel ouvrage, Joel Cornette a compose une «chronique de I'Etat

classique» qui sera un instrument tres utile pour les enseignants, les chercheurs et
les etudiants qui souhaiteront travailleral'avenir sur ce theme.

Laurent BOURQUIN

ChristopherTODD, Political Bias. censorship and the dissolution of the « official»
press in eighteenth-century France. LewistoniQueenstonILampeter, The Edwin
Mellen Press, 1991. 15,5 x 23,5, 431 p., index (« Studies in French civilisa-
tion », 8).

Ce livre reposesur une etude tres detaillee de l'ensemblede la pressefrancaise au
xvm" siecle, permettant de reperer precisement quelles informations elle donnait et
quels lecteurs pouvaient y acceder,
L'auteur analyse d'abord les conditions de production des journauxen rappelant

les reglements et les contraintes auxquels ils etaient soumis. Au xvnr' siecle, la
presse etait surveillee tout comme l'ensemble de la librairie: la censure politique
etait severe et Ie gouvernement interdisaitaussi bien l'introduction en Francede la
presse etrangere que Ie commentaire ou la mention de certains evenements dans la
presse francaise, Memes'il fut parfoispossiblede contourner la reglementation, elle
ne pouvait etre negligee, et il est arrive ades journalistes commeades imprimeurs
d'encourir de graves sanctions. Aces interdits politiques s'ajoutaient de lourdes
contraintes materielles : la lenteur des techniques d'imprimerie et Ie prix du papier
expliquentIecout elevedes journauxqui ne pouvaient doneetre achetesque par des
lecteursprivilegies. Enfin, les conditions de diffusion des nouvelles ou de la presse
etaient difficiles : les communications etaient lentes sous I'AncienRegime et deve-
naient tres malaisees en cas d'intemperiesou de guerre. On comprendalorsque les
journaux aient souvent eu un tirage peu important et qu'ils aient essentiellement
touche un public urbain.



COMPTES RENDUS 345

La seconde partie de I'ouvrage etudie I'ensemble des joumauxque pouvaient lire
les Francais au XVIII· siecle, II existait d'abordunepresse officielle, jouissantde privi-
leges, et done severement controlee. Mais, tout au long de ce siecle, Ie nombre de
joumaux ne cessa de croitre et la presse privilegiee rencontra de plus en plus de
rivaux, aussi biendansIedomaine de la critique litteraire que dansceluide la relation
des evenements poIitiques. L'influence de la presseetrangere fut ici determinante et
bien des joumalistes francais tenterent, en particulier sous le regne de Louis XVI,
d'exprimer leurs idees plus Iibrement et d'adopter des points de vue critiques.
De plus, il est apparuune presse specialisee sur un plan thematique - des jour-

naux reIigieux aux joumaux feminins, des joumaux medicaux aux joumaux admi-
nistratifs - et sur un plan geographique - debutd'une presseprovinciale mention-
nant des evenements locaux.
Enfin, I'auteur s'interesse au type d'information que pouvait recevoir un lecteur

francais au XVIII· siecle et se demande comment l'ensemble de l'actualite etait cou-
verte, en travaillantaussi bien sur les nouvelles fausses et incompletes, sur les nou-
velles negligees que sur I'ensemble des nouvelles donnees par les principaux jour-
naux privilegies. Le contenu des articles parus dans le Mercure de France, le
Mercure galantet laGazette, et l'evolutionde ces joumaux,en fonctiondu contexte
politique et de leurs directeurs, sont etudies avec une grande precision. Un long
appendice donne une analyse detaillee des contenus de la Gazette de 1701 it 1790:
I'auteur a recense toutes les nouvelles provenant de correspondants etrangers, a etu-
die leur frequence et en a opere une classification par pays et par ville; il a etabli
egalement des statistiques sur la frequence et le type de faits divers arrives en
Francementionnes dans la Gazette.
Si ce livre conduit it poser une problematique generate de l'information et de la

censure- qu'appelle-t'on une nouvelle? quellesont ete les lirnitesde la libertede
la presse? -, son principal interet est d'etre un remarquable instrument de travail.
La precisiondes analyses, I'appendiceet la presence d'un indexrerumet d'un index
nominum doiventpermettre de retrouver tres rapidement des informations detaillees
sur le tirage d'un journal, ses dates de parution, son directeur, son contenu, etc. II
peut rendre ainsi les plus grands services a tous les chercheurs ayant besoin de
consulter la presse francaise au XVIII· siecle.

Barbara DE NEGRONI

Myriam BIENENSTOCK, Politique dujeune Hegel. lena, 1801-1806. Pref, de Bemard
BOURGEOIS. Paris, Presses universitaires de France, 1992. 15 x 21,6, 278p.,
bibliogr., index [« Questions »).

Dans son grand articlede 1934,intitule «Hegel it lena" », Alexandre Koyrenote
que la publication des Cours de Hegel par GeorgLassonet JohannesHoffmeister?

6. Revue d' histoire et de philosophie religieuses, repro in Alexandre KOYRE, Etudes d' his-
toire de la pensee philosophique, Paris, Gallimard, 1971, p. 147-189.
7. Georg Wilhelm Friedrich HEGEL, Jenenser Logik, Metaphysik und Naturphilosophie,

Hrg. von Georg LASSON, Leipzig,Felix Meiner, 1925; Jenenser Realphilosophie, Vorlesungs-
manuskripte von 1803/1804 und 180511806, hrsg. von Johann HOFFMEISTER, Leipzig, Felix
Meiner, 1932.
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« n'eut pas le retentissement qu'a eu, jadis, celIe des Ecrits theologiques de jeu-
nesse» (p. 152). Et pourtant, ces Cours qui nous introduisent dans le «laboratoire
du philosophe » (p. 151) reverent, aux yeux de Koyre, « une importance tout aussi
grande sinon plus grande encore, que la revelation par H. Nohl, de la prehistoire de
sa pensee » (ibid.). Dans ces Cours, nous voyons Hegel «penser pour lui-meme [...]
se regarder penser» (p. 152).
Les travaux de la recherche allemande, qui s'etendent sur les trente dernieres

annees, determinent une troisieme periode d'etude des annees d'apprentissage de
Hegel: la grande edition des (Euvres completes, qui parrot aHambourg chez l'edi-
teur Felix Meiner depuis 1971, tient compte de la nouvelle datation des manuscrits,
les responsables de publication multiplient les analyses et les reuvres magistrales.
Ce riche ensemble de publications permet d'aborder de facon sure les publica-

tions et les manuscrits qui correspondent a la periode qui va du Systemfragmentde
Francfort ala Phenomenologie de l'esprit.
Myriam Bienenstock presente ici une remarquable synthese des recherches les

plus importantes sur l' analyse de la pensee philosophique de Hegel a lena.
Sa these est clairement enoncee dans l'introduction et dans la conclusion de son

ouvrage : la philosophie politique de Hegel constitue un moment essentiel de sa phi-
losophie (p.257) et son actualite consiste en ce qu'elle a identifie «un des pro-
blemes fondamentaux de nos societes modernes [...] : le probleme de la legitimite
politique » (p. 10).
La reference, qui ouvre l'etude, aux interpretations de Jiirgen Habermas, permet a

la fois de situer l'esprit de la recherche d'ensemble et les points de resistance qui
caracterisent le travail d'analyse. Trois « lignes d'interpretation du hegelianisme »
(p. 15) sont ainsi distinguees, qui se distribuent selon l'importance accordee a la
lutte pour la reconnaissance, a la philosophie du langage ou au travail et a la vie
economique.
Dans la mesure oil M. Bienenstock veut privilegier la continuite des positions de

Hegel par rapport ala discontinuue, elle montre que ces trois themes sont effective-
ment essentiels - si aucun d'eux ne doit etre considere comme determinant.
Ainsi peut-on rendre hommage aces analyses eclairantes qui mettent l'accent sur

la relation dialogique qui lie les individus, et souligner l'importance des eeuvres de
Ludwig Siep, Jiirgen Habermas ou Michael Theunissen (p. 16-17); comme de celIe
de Hans Georg Gadamer, et des recherches qu'il mene dans son grand ouvrage
Write et methode 8 sur « le mot d'ordre bien connu appelant aune transformation du
mythosen logos» (p. 20); ou de celles de Georg Lukacs (p. 22), de Karl Lowit et de
Manfred Riedel (p. 189).
Distribue en quatre chapitres, le developpement comprend en fait trois grands

moments: les chapitres I et II traitent de la question du pouvoir politique et de la
legitimite politique -l'analyse portant de facon privilegiee sur les manuscrits de la
Constitution de l'Allemagne et sur l'article sur le Droitnaturel (mais avec des refe-
rences importantes aux manuscrits de Francfort (L'Esprit du christianisme et son

~. Hans Georg GADAMER, Wahrheit und Methode, 1960', 19754, trad, franc. partielle
d'Etienne SACRE, rev. par Paul RICffiUR, verite et methode. Les grandes /ignes d'une herme-
neutique philosophique, Paris, Seuil, 1976.
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destin) et aceux du Systeme de la vie ethiquei; le chapitre III analyse la formation de
la philosophie de l' espritalena,apartir de la questiondu langage,et le chapitreIVa
partir de la question du travail.
La conclusion,« Cultureet politique», fait apparaitre le projet de la Phenomena-

logie comme projet essentiellement politique: la Phenomenologie de i'esprit, en
effet, « se veut introduction ala philosophie; et ceci veut dire qu'elle a aussi pour
but d'apprendre aux hommes avivre, en leur pennettant de saisir l'Idee, ou encore
la logique qui structure leur vie politique, en tant que vie spirituelle» (p.224).
Parmi les analysesles plus fennes et les plus pertinentes, on retiendra,en premier

lieu, l'analyse du rapport original etabli par Hegel «entre travail et esprit », depuis
les textes de la Premiere philosophie de I'esprit (1803/1804) (p. 177-178) jusqu'a
ceux de la Philosophie de l'esprit (lena, 1805/1806) (p. 191-221); on y voit Hegel
trouver « une solution au probleme qui Ie preoccupait depuis Francfort : celui de
savoir comment resoudre les conflits portant sur la propriete privee, les conflits de
droit» (p. 191).
Le citoyen du mondemodeme tire parti de la rationalite de la division du travail

et peut s'elever d'abord au niveaudu politique- de I'Etat en sa signification d'uni-
versalite - mais surtout au niveau de ce qui, situe au-dela de la vie politique, en
apparait cependantcomme son fondement, «la dimension de la culture, de l'art, de
la religion et de la science elle-meme » (p. 220).
En second lieu, on retiendra la mise en valeur de l'originalite de la conception

hegelienne de l'opposition du sujetala nature: M.Bienenstock se refere en parti-
culier aux fragments de cours de l'annee 1803, recemment retrouves et publies
dans le volume5 des (Euvres completes". On trouvedans ces fragmentsune analyse
de l'esprit qui l'oppose ala nature, qui le comprendapartir d'un combat du sujet
et de la nature - mais cette oppositionne se reduit pas ala conceptionfichteenne
de l'opposition du «moi pur» a la nature: pour Hegel, «l'action ou la lutte
de la conscience contre la nature est elle-meme une relation a la nature»
(p. 183).
C'est apartir de cette nouvellerelationala naturequ'est pensee la dimensionpra-

tique - et le rele essentieldu travail, qui perd « la place inferieureet subordonnee
qu'il avait dans la conception classiquearistotelicienne pour devenirpraxiset ener-
geia: activite libre par excellence» (p. 189).
Au debut de son chapitre de conclusion, M. Bienenstock cite un des premiers

fragments d'Iena - dont on retrouve le theme dans le texte de M. Baum et
K. R. Meist, Durch Philosophie leben lernen: le «besoin de philosophie, y ecrit

9. G.W.F. HEGEL, Gesammelte Werke (cite par la suite comme GW), Bd 5, Schriften und
Entwurfe. 1799-1808, ed. par Manfred BAUM et Kurt Rainer MEIST, avec la collab. de Thomas
EBERT, Hambourg, Meiner, 1993. Les editeurs, M. Baum et K. R. Meist avaient publie dans
les Hegel-Studien, 12, 1977, p. 43-81, un remarquable commentaire des fragments de l'ete
1803 sous Ie titre: DurchPhilosophie leben lernen.HegelsKonzeption der Philosophie nach
den neu aufgefundenen Jenaer Manuskripten. II faut signaler les importantes analyses que
Gilbert GERARD developpera en se referant ace texte des Hegel-Studien - et aux manuscrits
de Hegel- dans son livre Critiqueet dialectique. L'itinerairede Hegelalena (1801-1805),
Bruxelles, Publications des facultes universitaires Saint-Louis, 1982; voir la deuxieme partie
du livre: « Du point de vue critique au point de vue dialectique », sections II et III.
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Hegel, ne porte tout de meme bien sur rien d'autre que sur le fait d'apprendre a
vivre d'elle et par elle » (p.224) (das wahreBedurfnis der Philosophie geht doch
wohl auf nichts anders als darauf, von ihr und durch sie leben zu lernen)10.
Une introduction «bien comprise» a la philosophie «devrait permettre aux

hommes d'apprendre a vivre» (p. 224) : ce sera le rOle de la Phenomenologie de
l'esprit - mais pas le seul, car elle est a comprendre autant comme introduction
que comme partie integrante du systeme (p. 225); cela n'est possible que parce que
le «projet fondateur » de la Phenomenologie est constitue par le passage d'une phi-
losophie de la conscience a une philosophie de l' esprit.
On observera, dans ces demiers developpements de I'ouvrage, la reference tres

solide (p.228) a l'analyse celebre d'Otto Poggeler " de l'expression de « science
veritable de l'esprit» que l'on trouve dans l'introduction de la Phenomenologie;
selon lui, ce n'est pas a la logiquequ'il faut songer mais a la philosophie de l'esprit.
On remarquera aussi l'interet d'un rapprochement avec l'avant-propos du livre de
Werner Marx, La Phenomenologie de Hegel. La determination de son Idee dans la
« Preface» et l'« Introduction»12 : apres avoir refere de facon essentielle la preble-
matique de la Phenomenologie a la « premiere phase de l'idealisme allemand, c'est-
a-dire Fichte et le jeune Schelling », W. Marx met en evidence ce qui, selon lui,
constitue l'originalite de la demarche hegelienne, c'est-a-dire sa reference non
moins essentielle a la tradition de la philosophie grecque, comme philosophie du
logos entendu comme ordre de l'etant, comme pensee cosmologique. «Par le terme
de "sujet", ecrit M. Bienenstock, Hegel designe non pas tant un pouvoir de connais-
sance ou d'action individuel, ou meme humain, que, d'abord, le telos, la fin qui,
selon lui, organise le monde humain aussi bien que le monde naturel. Il nomme ce
cosmos, ce monde organise ou structure par une fin, esprit; et il affmne que c' est
precisement parce que 1'homme en fait partie, parce que et dans la mesure oil la
conscience de soi est elle-meme esprit, qu'elle peut saisir cette fin» (p. 233).
Comme I'ecrit Bernard Bourgeois a la fin de sa preface, les qualites de cet

ouvrage « font de la presente contribution aux recherches sur la formation du sys-
teme hegelien un apport des plus precieux pour l'intelligence de celui-ci » (p.6).

Marie-Jeanne KONIGSON-MoNTAIN

Domenico loSURDO, Hegel et les liberaux: liberte, egalite, Etat. Trad. de l'italien
par Francois MORTIER. Paris, Presses universitaires de France, 1992. 15 x 21,8,
223 p. (« Pratiques theoriques »).

Comme le montre le titre, ce livre n' est pas un commentaire de plus des Principes
de la philosophie du droit,ni un essai d'interpretation directe de la philosophie poli-

10. GW, Bd 5, p. 261.
11. Otto P6GGELER, « Qu'est-ce que la Phenomenologie de l' esprit? », Archives de philo-

sophie, avr.-juin 1966, p.221-222.
12. Werner MARx, Hegels Phiinomenologie des Geistes. Die Bestimmung ihrer Idee in

« Vorrede» und «Einleitung », Francfort-sur-le-Main, Klostermann, 1967, p. 14-20.
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tique de Hegel. Mais il ne ressortit pas non plus au genre de l'histoire des idees du
liberalisme, au sein duquel on chercheraitafaire sa place aHegel: en ce sens, il
faut bien dire que Ie titre choisi pour cette traduction francaise est equivoque. Mais
il est vrai que si celui en italien etait plus explicite : Hegel, Marx e la tradizione
liberale. Liberta, uguaglianza, Stato, l'on doit admettre qu'il laissait apparaitre
l'examen d'un parallele avec Marx qui n'est pas vraiment au centre de l'ouvrage.
Le travail de D. Losurdo a pour point de depart immediat la redecouverte et la

publication des COUTS que Hegel donna sur la philosophie du droit,apartir de 1817
et qu'il est dorenavant possiblede compareravec les Principes de la philosophie du
droit de 1821 13• De ce fait, se trouve relancee une anciennequestion qui conceme
l'interpretation politique qu'il convient de donner a la philosophie politique de
Hegel.Cette questionse formule courammentdans les termes suivants: Hegelest-il
un conservateurou un liberal? Ou, pour Ie dire autrementet de facon plus precise,
sa philosophie politique, teUe qu'eUe s'expose principalement et canoniquement
dans Ie texte de 1821, recouvre-t-eUe, ou conduit-eUe ajustifier des conceptions
politiques conservatrices, ou proches de I'esprit de la Restauration, ou bien sous-
tend-eUe au contraire une prise de parti favorable aux principesde la tradition libe-
rale et au-dela,aun aspect de l'heritage revolutionnaire ? Et, dans ce cas, comment
accorder des passagesqui semblent se contredire? Si ces interrogations peuvent se
justifier, c'est justement acause des differences et des ecarts constates entre les
Principes et les differentes versions des COUTS.
Mais avant de proposerune reponseaces questions, il convientde comprendre Ie

sens de ces differences et de soulever une question prealable: si I'on cherche
l'« authentique» pensee de Hegel, ou convient-il de la trouver? Quels textes
doivent etre tenus pour l'exprimer fidelement ? Et comment traiter ces differences:
en termes d'evolution, de changements (si oui, combien de changements faut-il
reconnaitre ?), de tension entre Ie systeme et la methode, d'autocensure du philo-
sophe, commandee par des motifs de prudence apres les Decisions de Karlsbad
(1819), notamment?
Sans nier, ni minimiser les conduites de dissimulation et d'autocensure aux-

queUes Hegel dut recourirdans ses diverses redactions, D. Losurdo,qui insistepour
les distinguerde toute formede duplicite,se proposed'abord de preciser les modali-
tes de cet« art d'ecrire » par tempsde censureet de reactionpolitico-philosophique.
Si l'on neglige ce point, il est facile de montrer que les plus frequentes strategies
d'interpretation,qui prennentappui sur ses differences, ne vont pas sans equivoques
ni ambiguites. Tantot l'on oppose Ie texte des Principes aux Additions ajoutees par
EduardGans dans son editionde 1833,tantot l'on fait jouer les COUTS centre Ie texte
publie, au point que l'on peut finir par tenir ce demier pour apocryphe(Karl Heinz
IIting, p. 15 et p. 21); tantot I'on s'efforce de montreren Hegel un philosophe ser-
vile al'egard du pouvoir dominantet de la Restauration, tout en relevant dans son
eeuvre des themes et des concepts qui se rattachenta la pensee de la Revolution
francaise (Rudolf Haym; sur ces points, p. 45). Enfin, par rapport aux travaux de

13. Signalonsque Domenico LoSURDO a procureune anthologie de ces textes,Le Filosofie
del diritto. Diritto, proprieta; questione sociale, Milan, Leonardo, 1989, precedee d'une
importante introduction et comportant une utile bibliographie, qui meriterait une traduction en
francais,
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Jacques D'Hondt sur les sources cachees de Hegel, ou portant sur ses comporte-
ments d'homme prive 14, D. Losurdo, qui n'en cache pas l'interet, fait valoir que ce
qu'il appelle la dimension privee ne doit pas etre separee de la dimension philo-
sophique (p. 25-27), ni etre jouee contre cette derniere, pas plus qu'il ne faut, surtout
s'agissant de Hegel, privilegier Ie cote esoterique de sa pensee par rapport au cote
exoterique : ainsi, par exemple, ni les liens supposes de Hegel avec la maconnerie,
ni Ie toposdes ruines (emprunte aVolney) ne sont assez significatifs en eux-memes
pour attester d'une adhesion de Hegel ades themes progressistes ou revolution-
naires. Cependant, inversement, il n'est pas question d'ignorer les « faits », au profit
d'une lecture etroitement philologique qui voudrait tenir Ie «philosophique» a
l'ecart du contexte historique. Al'egard de ces problemes, la position de D. Losurdo
consiste, apres Ie refus de croire que 1'« authentique» Hegel serait reste cache
(p. 42), d'une part avouloir eclairer les textes par les attitudes privees, autiliser les
«faits» pour lire les textes, et d'autre part aposer que Ie texte de la Philosophie du
droit, la correspondance, les lecons et les temoignages prives doivent s'eclairer
mutuellement, d'ou decoule « la necessite de proceder aune lecture unitaire » de ces
differents textes (p. 51). Enfin, en ce qui concerne les variations relevees entre les
Principes et les lecons, l'originalite de D. Losurdo consiste amontrer que si elles
sont encore I'enjeu d'interpretations opposees, c'est principalement parce que I'on a
pose aux differents textes de Hegel, et en particulier aux Principes de La philosophie
du droit, des questions qui soit leur etaient etrangeres, soit presupposaient comme
allant de soi une representation normative de la philosophie politique liberale, au
nom de laquelle ces questions leur etaient adressees. C'est pourquoi, D. Losurdo
peut regler Ie probleme des differentes versions de la philosophie du droit en etablis-
sant que «nous ne sommes pas en presence d'une discussion entre differentes
ecoles philosophiques utilisant des materiaux et des sources qui different et
s'opposent, mais d'un desaccord politique alimente par les memes textes » (p.45).
Son hypothese, consistant adire que si la comprehension des Principes est « hypo-
thequee par une question biaisee, celle du liberalisme ou du non-liberalisme » de
son auteur (p. 49), implique de confronter les propositions hegeliennes avec cette
tradition liberale, a I'aune de laquelle on a voulu les mesurer, au lieu d'accepter
comme allant de soi de soumettre la philosophie politique hegelienne aux categories
de la pensee liberale, ou de considerer que celle-ci est Ie seullieu oil Hegel peut etre
cite acomparaitre, soit pour lui reprocher de s'y etre oppose, soit pour montrer sa
conformite avec elles.
La fecondite de la regie de «lecture unitaire » des textes se verifie apropos de

deux questions qui amenerent K. H. I1ting adiscerner des tournants dans « l'evolu-
tion » de Hegel: celie qui touche al'interpretation des celebres propositions de la pre-
face des Principes (« Ce qui est rationnel est reel; ce qui est reel est rationnel ») et
celle concernant Ie role et l'etendue du pouvoir du prince (§§ 275-286). Pour ne rete-
nir que ce dernier point, D. Losurdo montre que Hegel n'a pas varie, comme s'il etait
passe d'une position plus liberale, en 1817 par exemple, aune attitude plus monar-
chiste. II adopte une hypothese plus « economique x qui etablit la permanence de

14. Cf. Jacques D'HoNDT, Hegel en son temps (Berlin, 1818-1831), Paris, Editions sociales
(« Problemes »), 1968 et Hegel secret. Recherches sur les sources cachees de la pensee de
Hegel, Paris, Presses universitaires de France «( Epimethee »), 1968.
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deux positions. D'un cote, Hegel a constamment maintenu la preeminence des insti-
tutions sur la personnalite du monarque, mais de l'autre, il s'est prononce en faveur
du principe d'une «revolution par Ie haut », seule capable de promouvoir les
reformes auxquelles s'opposaient les conservateurs presents dans les Assemblees et
les Dietes et qui pouvaient couvrir leur resistance de mots d' ordre apparemment
liberaux, Faute de I'avoir vu, et d'avoir examine Ie contexte historique contempo-
rain aux textes des lecons et des Principes, K. H. I1ting, qui a essaye de refuter « la
liquidation liberale » de Hegel, menee depuis R. Haym jusqu'a Norberto Bobbio,
n'a pu Ie faire qu'en inventant des« tournants »dans la philosophie hegelienne et en
utilisant pour ce travail des categories non critiquees de la tradition liberale elle-
meme (sur tous ces points, p. 51-77).
Le lecteur pourra verifier l'efficacite de la «lecture» de D. Losurdo lorsqu'il

aborde la position hegelienne a l'egard du contractualisme (chap. III), lorsqu'il cri-
tique les dilemmes dans lesquels N. Bobbio a cherche a enfermer Hegel (Etat ou
individu; autorite ou liberte ; omnipotence de la loi ou independance des parties;
obeissance ou resistance; monarque ou peuple, chap. IV), et quand, plus largement,
il confronte Hegel aux grands themes de la conception liberale de la politique et de
l'interpretation liberale du mouvement historique moderne (chap. v). On verra, dans
Ie dernier chapitre, de quelle facon D. Losurdo met en relief l'attention que Hegel
sut accorder a ce qu'on appellera la «question sociale», la place qu'il sut
reconnaitre au «droit de detresse » consecutif a la misere qui travaille la societe
civile et son rapport au droit de propriete, ainsi que son attitude, qualifiee par
l'auteur de « vulgaire-utilitaire (basaunico) et plebeienlne] » (p. 212), voulant signi-
fier par la la reconnaissance de l'appartenance de la figure de l'intellectuel-
philosophe a la sphere du travail et Ie refus de valoriser l'otium aristocratique.
Le merite de ce travail est d'etre aile polemiquer, textes en main, sur Ie terrain

impose par la tradition liberale pour montrer que ses categories et ses schemes ne
pouvaient que biaiser la lecture de l'ensemble des textes hegeliens. II en resulte un
regain d'interet pour les Principes eux-memes : a l'aide des textes des COUTS,
D. Losurdo a su montrer comment Hegel, theoriquement d'abord, mais sans jamais
perdre de vue les enjeux politiques de son temps, imposait une interpretation puis-
sante du moment historique postrevolutionnaire. Certes, on savait qu'il avait polemi-
que avec Fries et avec l'ecole du droit historique. Mais Ie livre de D. Losurdo montre
que la philosophie politique hegelienne, placee en position de confrontation objective
avec des philosophes et des penseurs appartenant a la tradition liberale (de Locke
jusqu'a Tocqueville) verifie Ie jugement de Marx et d'Engels selon lequel la pensee
de Hegel allait bien au-dela du « liberalisme borne », en « assumant », entre autres, Ie
tourment caracteristique de la societe moderne : la misere et la question sociale.
Si l'auteur a reussi, nous semble-t-il, cet exercice toujours difficile, d'aller et

retour des textes aux problernes politiques concrets, des textes et des problemes aux
themes politiques du temps, c'est grace a une maitrise remarquable des problema-
tiques du liberalisme europeen et a une connaissance aigue des interpretations en
conflit. II nous a donne un travail dorenavant indispensable a une reevaluation plus
juste de la philosophie politique de Hegel.

Jean-Claude BOURDIN
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« Les socialismes francais, 1796-1866. Formesdu discours socialiste », sous la dir.
de Jacques BIRNBERG, Romantisme. Revue du dix-neuvieme siecle, 1995.

Le socialisme francais est aujourd'hui quelque peu oublie des historiens. Seuls
quelques-uns parmieux se sont vouesavecpassion ala publicite de l'ceuvre des pre-
miers socialistes du XIXe siecle. Cet ouvrage est un bon exemple de cette historio-
graphie militante, mais non hagiographique, qui pretendque les temps sont venus
pour se reapproprier la reflexionde socialistes francais trop longtemps ecartes par
les traditionsmarxistes.
Le rnilitantisme, memeintellectuel, a des vertus. II a egalementdes vices. Pource

qui conceme ce volume, il convient de souligner I'immensemerite qu'il y a asou-
ligner la pluralite de l'idee socialiste et les contradictions majeures auxquelles elle
fut soumise tout au longde son histoire intellectuelle. Maurice Agulhon a raisonde
Ie rappeler dans sa prefaceaI'ouvrage : «Au temps ou nous somrnes, c'est moins
l'epithete "francais"que le substantif"socialisme" qui - commeon dit - fait pro-
bleme, » Atel point, d'ailleurs, qu'au terme de I'ouvrage il ne serait pas mal venu
de revoquertoutes les histoirespolitiques qui parlentde socialisme sans confererau
mot son sens historique. Une conclusion ou une introduction plus hisloriographique
auraitmieuxmis en evidencelout ce que ce livre est susceptible d'apporter aux his-
toriensqui elaborent une histoiredes ideespolitiques trop enfermeedans les catego-
ries souvent legueespar les acteurs eux-memes.
Les lectures ou relectures proposees de certains auteurs (Jean Reynaud, Lamen-

nais, Just Muiron, Fourieret Saint-Simon, ClarisseVigoureux et surtoutIe tres saint
PierreLerouxqui se trouveau centrede la plupartdes textes ici publies) permettenl
de formuler de nouvelles questions ades auteurs dont les noms s'accumulent trop
souvent en maniere d'illustration du ~~ socialisme utopique », bien plus qu'ils ne
sont vraiment COMUS. Plusieurs etudes (parmi lesquelles celIe de Jean-Jacques
Hamrn me semblevraiment interessante) s'attachentaI'analyse de la formedu dis-
cours en dissequant les aspects rhetoriques ou les termesen usage.D'autres articles
rouvrent Ie vieux dossier, mais reste d'actualite, du rapportentre socialisme et reli-
gion (Frank Paul Bowman ou Mirella LarizzaLolli).On pourra peut-etre regretter
que les approches retenues sur des questions aussidelicateset parfoisaussi rebattues
fassent autant l' economie de la sociologie ou de l'anthropologie des religions qui
eussent ete utiles a quelques nouveaux eclairages. II s'agit le plus souvent ici
d'etudes de discours d'ailleurs parfois tres heureusement conduites.
L'ouvrage n'est pourtant pas de ceux susceptibles de renouveler les problema-

tiques d'une histoire du socialisme qui en a cependant furieusement besoin.
L'incontestableerudition que manifestent plusieurs auteurstoumeavideet s'appuie
sur un esprit de vengeance, dont il n'est pas certain qu'il soit le meilleurguide en
matiere de recherche. Si Pierre Leroux et quelques autres peuvent meriter notre
sympathie, fallait-il ace point faire de leur rehabilitation I'un des axesmajeursd'un
livre? Ne serait-il pas plus profitable, en matiere d'histoire des receptions, de rem-
placer la plus respectable des indignations en question d'histoire : pourquoi la plu-
part de ces socialistes sont-ils restes obscurs? La these du complot marxiste sous-
jacenteaplusieurs articles est-elle la plus judicieuse? II y a une veritable histoire de
la non-reception de ce premier socialisme amettre en place, ou il sera fait appela
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l'analyse des formes de discours, acelle de l'inscription de pensees dans l'horizon
d'attented'une epoque comme de leurspratiques sociales et de leurs formes d'inter-
vention.
Le decryptage fin de ces pensees ne suffit pas. It ne me semble pas que ce

volume, dans son ensemble, contribue adissiper l'appreciation trop rapide portee a
l'endroit de ces hommes et de ces femmes; de douxoriginaux, formidables vision-
naires dans Iemeilleur des cas, prophetes destines al'asile dans Ie pire.L'analysey
est beaucoup trop internaliste pourne pas preterle flancacettecritique. It faut rein-
serer ces personnalites dans leur temps pour mieux les comprendre. M.L. Lolli le
fait d'ailleurs en relevant les marques d'un changement important au cours des
annees 1820et 1830 dans la maniere que ces ecrivains avaient de se poser le pro-
blemedu changement social. Cette leconde vieille methode meriterait d'etre mieux
consideree,

Christophe PROCHASSON

Pierre BIRNBAUM, Les Fousde La Republique. Histoire politique des juifs d'Etat de
Gambetta aVichy. Paris, Fayard, 1992. 15 x 23,5, 512 p., index.

AI'epoque de la Renaissance, le fou du roi incamait la subversion de I'ordre
social. Representant en permanence une inversion des rolesqui n'etait autorisee au
peuple que pendant le carnaval, iI jouait plus souvent le rOle de conseiller du prince
que de simple marotte. Sur le mode de la derision, la verite sortait de sa bouche.
L'image est d'emblee ambivalente et c'est bien sous le signe de l'ambiguite que
Pierre Birnbaum place I'etude des rapports entre les juifs et la haute fonction
publique alaquelle la IIIe Republique leur donneenfin l'acces,
Dans les annees 1950, Hannah Arendt avait inaugure la reflexion sur l'anti-

semitisme en privilegiant les rapports des juifs al'« Etat-nation ». Mais plaquant Ie
modele allemand sur Ie cas francais, elle situaitces relations dans un contexte uni-
quement economique, faisant des juifs emancipes les heritiers des juifs de cour.
C'est contrecetteanalyse, dontil reconnaissait neanmoins Iecaractere pionnier dans
uneprecedente etude15, et pourmieux marquer la rupture qu'introduitla Republique
que Pierre Birnbaum erige une nouvelle categorie d'analyse qu'il designe comme
« juifs d'Etat », En achevant l'ceuvre emancipatrice de la Revolution, la IIIe Repu-
blique s'attachait la reconnaissance de la fraction bourgeoise de la communaute
juive. Lesjuifs accedent alorsauxpostesde responsabilite ala faveurdes concours
de recrutement et plus encore, comme dans Iecorpsprefectoral, de la miseen place
d'un personnel republicain. Les portraits que l'on trouve en tete du volume, ceux
des trois freres Reinach - Joseph, Salomon, Theodore -, de la famille Bedarrides
qui donnaune dynastie de magistrats ou des Brisac parmi lesquels on trouve Ie pre-

15. Pierre BIRNBAUM, Unmythe politique, la « Republique juive », De Leon Blum IIPierre
Mendes France,Paris, Fayard, 1988, p. 17.
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mier generaljuif, temoignent de cette ouverture, meme si certains corps, comme la
Cour des comptes, Ie Quai d'Orsay et l'Inspection des finances se caracterisent
encore jusqu'en 1940par leur elitisme social.
La encore Ie genre du portrait n'est pas fortuit. Portrait de groupe, portrait de

famille. En effet, si l'entree dans la societe amenait souvent les juifs de cour a
renoncera leur identitepour se fairemieuxaccepter, les juifs d'Etat demeurent, eux,
attaches a la tradition. Ce que favorise I'Etat republicain, qui opere - mais seule-
ment en apparence commeIemontreral' auteur- une separation entre la spheredu
public et celle du prive.Acelle-ci Ie maintien d'une endogamie et d'une religiosite
discrete; a celle-la, I'engagement politiqueet la profession de foi republicaine.
Voila qui nous amene au secondapport important de l' ouvrage. Montrant la dis-

tancequi separela spheredu privede celle du public, PierreBirnbaum fait en merne
tempsjustice aces juifs d'Etat de l' accusation de naivete, voire d' aveuglement face
a l'antisemitisme que faisaitpeser sur eux touteune ecole historique, celle-lameme
qui, a la suite de H. Arendt, se livrait a une lecture retrospective de I'histoire du
genocide, instruisant un proces en responsabilite contre Ie judaisme du XIXe siecle.
P. Birnbaumn'a pas evite la discussion. Elle est merne au centre de I'ouvrage. En
temoigne la periode historique couvertequi inclut I'episode de Vichy. En ce sens,
on regretterapeut-etre I'emploi du terme « franco-judaisme » pour designerla syn-
these realisee par les juifs d'Etat entre tradition et Republique, I'expression ayant
ete par Ie passe accompagnee d'une connotation pejorative. Les juifs ne pouvaient
pas ne pas s'investir dans cette Republique, lis ont eu raison de Ie faire, commeIe
montre l'eclat de carrieres souvent exceptionnelles. Mais I'histoire administrative
est souvent plus complexe que I'histoire proprement politique. Telle est la grande
lecondu livre de P. Birnbaum. Acquerirl' egalitedes droits est une chose; l'exercer
en est une autre. Et Iemoindre interetde I'ouvragen'est pas I'importantdossierqui
I'accompagne. Ainsiuneminutieuse enqueteadministrative nouspermet-elle de sai-
sir la complexite du reseausocialqui se tisse a travers la hauteadministration oil les
solidarites de corps viennent tantot renforcer tantot contrebalancer des prejuges
ancres dans une tradition historique autonome.
Mais public et prive se confondent parfois. Pour Ie meilleur, dans les fonctions

consistoriales assumees par la plupart de ces juifs d'Etat, qui mettent ainsi au ser-
vice de la communaute leurs connaissances administratives. Engagement qui reste
marque par l'ideal republicain, puisque c'est au nom de la Iaicite qu'ils refuseront
de rejoindre I'UGIF, organisme cree par Vichy en 1940 et cense representer
I'ensemble des juifs de France. Mais ces deux spheres se confondent egalement
pour le pire, dans Iepoidsdes dossiersadministratifs par exemple, brouillant ainsi la
neutralite de I'Etat. Alorsque la Republique garantit l'egalite des droits, I'Etat, por-
teur des lourdeurs de l'histoire, vehicule Ie fardeau ancestral de I'exclusion. L'his-
toire de l' administration, a laquelle cet ouvrage constitue un apport precieux, au-
delamemede ce que I'auteur appelledes «mini affaires Dreyfus» est pleinede ces
pesanteurs tocquevilliennes qui assurentI'avenir des prejuges. Nombreux sont done
les juifs d'Etat qui verront leur carriereentravee pour des raisons de «race» ou de
religion.
On comprendmieux, a lire P. Birnbaum, oil se situentalors les difficultes de cette

synthesejudeo-republicaine. Elaboree au coursd'une pratique quasi quotidienne de
I'engagementpolitique ou de la prise de position institutionnelle dans la vie de la
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communaute a travers I'action consistoriale, ce «franco-judaisme» n'a jamais ete
reellement theorise, si ce n'est peut-etre au sein dujudai'smeliberaldont la pratique
se met en placeen 1907, profitant de la loi de separation, et qui institueune religion
de l'interiorite au rite prochede celui d'un catholicisme renove. Pris dans I'engage-
ment quotidien, souvent projetes au premierplande la defenserepublicaine par des
gouvernements qui, profitantde leur ardeur, canalisent sur eux les imprecations de
leurs opposants, lors memeque Ie judaisme n'est pas mis en cause, les juifs d'Etat
ont souvent ete a l'avant-gardedu combat republicain. La dynamique de I'engage-
ment I'a done, par la forcedes choses,emportesur la reflexion. Et les juifs n'ont pu
prendreIe recul necessaire pour percevoirles changements qui affectaient la societe
dans son ensemble a partir des annees30. Tout a leur combat, ils ne se sont pas
dotes des instruments qui auraient pu, sinon relayer, du moinsaccompagner I'action
politique d'une redefinition intellectuelle de la communaute. II aurait fallupour cela
penser I'impensable : la victoire de I'Etat francais sur la Republique,
Une seconde difficulte apparait, interne cette fois au «franco-judarsme » lui-

meme: la place centrale accordee au themede l'unite, Unite de la nation,a laquelle
repond, dans I'institutiondu Consistoire.I'unite de la communaute, Consensualisme
herite, comme l'a recemment montreJay Berkovitz, du discours regenerateur ", qui
fait des juifs d'Etat les protecteurs de I'ordre face aux revendications sociales et les
rend sourdsaux accents individualistes du moi barresien qui trouverason prolonge-
ment dans Ie mythe de la terre de Vichy, perpetuant les accents de l'antijudaisme
seculaire. De merne les juifs d'Etat se garderont-ils par la suite de denoncer l'Alle-
magne hitlerienne de peur de se voir accusesde bellicisme pourdes raisonsd'interet
confessionnel. D'ou leur incomprehension du phenomene de «Revolution natio-
nale » qui retournecontreeux la Revolution dont ils se font les heraults. Entre la fin
du siecleet l'entre-deux-guerres, de Drumonta Vallat,ce sont les memesarguments
antisemitesqui se repetent, Memeimagerie, memeviolence. Ce que les juifs d'Etat
n'ont pas su voir c'est que Ie contexteavait change; la Republique universaliste des
droits de I'homrne etait desormais une valeur negative. Elle ne pouvait done plus
leur servir de rempart. Les instruments de lutte contre l' antisemitisme, forges dans
Ie combat contre Ie boulangisme et dans la defense de la cause dreyfusarde, se
revelent inadaptes face a la diffusion de l'ideologie nationaliste. Rien pourtant ne
pouvaitreellement laisserpresagerla trahison qui allait s'operer au plus haut niveau
de I'Etat. Ainsi I'entrelacs des relations personnelles - ou les promoteurs de
« l'Ordre nouveau» continuent a frequenter ouvertement en 1941 leurs collegues
juifs des grands corps - nous fait sentir la complexite de la situationque: les juifs
devaient interpreterau peril de leur vie. Le desarroi qui est Ie leur transparait dans Ie
tragique des lettresde protestation qu'ils adressent au chef de I'Etat, protestation au
nom d'une Republique que bafouentdeja les representants de I'Etat francais.
Ce que nous fait sentir I'ouvragede P. Birnbaum, c'est la lenteuret la fragilite de

l' enracinement dans les consciences des valeurs republicaines, Ce sur quoi i1 nous
incite a reflechirest la notionmemede representation - celle du pays a travers ses
representants mais aussi celle de la Republique par son administration, de la societe

16. Jay BERKOVITZ, The Shaping of jewish identity in nineteenth-century France, Detroit,
Wayne State University Press, 1989.
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par la Nation. Atravers ce livre, P. Birnbaum ne nous donne pas seulement une
leconde democratie, dont l'actualite, Ii travers Ienon-lieu attribue Ii PaulTouvier, se
fait douloureusement sentir. En faisant des juifs les acteurs de leur proprehistoire,
en enracinant sa reflexion dans une construction ideologique qui leur est propre, en
interrogeant enfmIe XIX· sieclepour lui-meme, il nousmontreque les etudesjuives
ont enfm atteint en France leur phase de maturite,

Perrine SIMON-NAHUM

Le Positivisme juridique. Dir. Christophe GRZEGORCZYK, Francoise M1CHAUT et
Michel TROPER. Paris, Librairie generale de droit et de jurisprudence, 1993.
16 x 24, 536 p., bibliogr., index (<< La Pensee juridique moderne »).

Le Centrede theorie du droit de l'universiteParisX, que dirigeMichelTroper,a
pris une initiative hautement louableen composant un recueilde textespermettant Ii
un large public de decouvrir toute la diversite de problemes et de perspectives que
recouvre un terme Ie plus souvent utilise comme slogan ou comme anatheme.
Depuis la seconde moitie du XIX· siecle, Ie «positivisme juridique» s'est impose
commeI'horizon de reference de ce qui va, Ii partir de Kelsen, s' appeler la theorie
du droit, Iemot « philosophie » etant, aux yeuxdes positivistes les plus sourcilleux,
suspect de resonances jusnaturalistes. Mais Ie positivisme, comme Ie soulignent
dans leur introduction les editeursdu volume, est lui-meme un courantextremement
divers,au pointqu'il est impossible d'en fournirunedefinition exhaustive et simple.
En s'appuyant sur un articleclassique d'Herbert Hart17, ils rappellent que Ie positi-
visme juridique peut etre defini Ii l'aide de plusieurs criteres independents les uns
des autres,en sorteque tellepenseepourra,selonles cas, etre consideree commeen
relevantou non. Le probleme rencontre etait donede « determiner qui sont les posi-
tivistes» (p.25) avantmeme de selectionner les documents pertinents et d'operer
une classification en tendances ou courants. Finalement, un double critere a ete
retenu: la presence d'une distinction entre le droitet la science du droit, du type de
celIe que font les logiciens entre langue et metalangue (p. 20), et l'adoption d'une
« approche empirique » qui « manifeste la volonte de construire une science du droit
sur l'un des modeles des sciences de la nature» (p. 27-28). On pourraitbienentendu
discuterces criteres, Toutefois, leur but est moins de cerner «l'essence » du positi-
visme juridique que d'aider Ii etablir un corpus de textes representatif des divers
courants entre lesquels se partage la nebuleuse et permettant de saisir Ie spectredes
questions soulevees,
Les textesne sontpaspresentee selonun simple ordre chronologique, maisd'apres

un decoupage thematique, Une premiere partie, introduite par C.Grzegorczyk,

17. «Positivism and the separation of law and morals» de 1958, repris in Essaysin juris-
prudence and philosophy, Oxford, Clarendon Press, 1983, p.49-87.
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presente les positions prises par rapport au positivisme par les grands courants de la
theorie juridique depuis le XIXe siecle, depuis l'ecole francaise de l'exegese, qui fait
figure de precurseur : sont ainsi evoques au moyen de textes canoniques l'Analytical
Jurisprudence (curieusement, Austin est absent de la selection, sinon de la presenta-
tion), le sociologisme (Ehrlich, Duguit, Pound, mais ni Ihering, ni la Freirechts-
schule), le marxisme, le «realisme » juridique (represente par sa variante amen-
caine, mais pas par sa variante scandinave, bien que l'introduction annonce un texte
de Lundstedt qui ne figure pas dans Ie recueil), le normativisme, l'institutionnalisme
et, pour finir, le « post-positivisme » developpe notamment par Alexy, Peczenik et
Aamio, qui s' efforce de surmonter les oppositions recues (positivisme/jusnatura-
lisme, etc.) 18, En revanche, la section consacree au volontarisme juridique - qui
n'est pas aproprement parler un courant, mais plutot un postulat metatheorique -
serait plus a sa place dans la troisieme partie (« Le positivisme comme theorie du
droit »); celle-ci presente d'ailleurs un large ensemble de documents relatifs ace
theme.
La deuxieme partie, egalement introduite par C. Grzegorczyk, traite de la

« methodologie juridique » du positivisme, I'expression etant prise en un sens moins
technique que celui de lajuristische Methodenlehre chere aux Allemands: il s'agit
en realite de I' epistemologie constitutive du ou des positivismes. Celle-ci est appre-
hendee atravers un certain nombre de themes : critique du droit naturel, statut des
enonces juridiques, points de vue interne et externe, distinction entre normes et
valeurs et entre Sollenet Sein,enfin relation entre science du droit et droit positif. A
cote d'auteurs «classiques» (Hume, Bentham, Kelsen, Moore, dans une certaine
mesure Hart), cette partie permet au lecteur de prendre connaissance des debats qui
ont eu lieu entre des theoriciens du droit importants et d'orientation sensiblemerit
differente, tels Alf Ross, deja nomme, Joseph Raz ou les representants de l'ecole
polonaise (OpalekIWroblewski). Les textes regroupes permettent de constater les
rapports qu' entretient le positivisme juridique avec certains courants philoso-
phiques: empirisme, pragmatisme, positivisme (celui du Cercle de Yienne plutot
que celui de Comte), analyse du langage ordinaire.
La troisieme partie, introduite par M. Troper, presente Ie positivisme en tant que

theorie du droit. Dans cette perspective, Ie positivisme apparait comme la conjonc-
tion, parfois problematique, d'un ensemble de theses metatheoriques concernant
I'objet « droit» : Ie droit est pose par une volonte humaine, il est possible d'identi-
fier les sources du droit (dans le recueil et dans la table des matieres, ces deux sec-
tions sont confondues, en sorte qu'il n'apparait pas de section II), le droit positif est
le droit efficace (sont ici presentee les debats occasionnes par la distinction kelse-
nienne entre Geltunget Wirksamkeit), Ie droit obeit a une logique (mais laquelle?;
les textes choisis, a l'exception de celui d' Aarnio - oublie dans la table des
matieres - n'evoquent pas les efforts poursuivis, depuis G. H. von Wright, pour
constituer une logique deontique non reductible aux logiques classiques, predica-
tives et non pas normatives), le role du juge est d'appliquer et d'interpreter la loi, le
positivisme comme etatisme, enfin la systematicite du droit (analysee sur un plan
logique par les textes de Wroblewski et de Alchourron-Bulygin). Les textes regrou-

18. Voir premiere partie, texte n° 28, p. 159 sq.
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pes danscette partie sontparfois arduspour le non-specialiste; mais il trouvera dans
l'introduction, remarquablement claire en meme temps que concise, une aide pre-
cieuse.
La quatrieme partie, « Le positivisme comme ideologic », est introduite par Fran-

coise Michaut. Elle presente a la fois l'ideologie des positivistes, en faisant une
largeplaceala profession de foi democratique de nombre d'entre eux (voir le texte
significatif de Scarpelli, p. 465 sq.) et les critiques de cette ideologie, emanant
notarnment de marxistes (section I). On lira avecprofit les textes regroupes dans la
section V, qui traitent des limites de la soumission au droit et des rapports entre
droit et morale.
Au total, ce volume, malgre quelques imperfections techniques benignes, est de

ceux qui doivent figurer dans la bibliotheque de tous ceux qu'interessent, au-dela
meme du positivisme, la philosophie du droit. II offreen particulier aux lecteurs qui
ne lisentpas regulierement lesARSP. Rechtstheorie ou Ratio Juris l'occasionde se
farniliariser avec les themes actuellement en debat chez les theoriciens du droit.

Jean-Francois KERVEGAN




