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Jonathan HUNT, Politian and Scholastic Logic. An unknown dialogue by a Domeni
canfriar. Florence, Olschki, 1995. 17x 24, vl-234 p. (Istituto nazionale di studi
sui Rinascimento. Quademi di « Rinascimento », XXV).

Le dialogue De negocio logico, dontJonathan Huntpropose l'edition critique, est
un commentaire de l'lsagoge de Porphyre que Francesco Tommaso (1445/1446
1514), Ie prieur des dominicains de Santa Novella aFlorence, ecrivit vers 1479
1480. L'ceuvre concemede uniuersalibus et predicabilibus (p. 49), comporte onze
chapitres, une lettre dedicatoire et une conclusion; elle est largement debitrice du
Liberde praedicabilibus d'Albert Ie Grand, en particulier en ce qui concemeI'ana
lyse de l'universel, du genre et de l'espece. Le lexique et l'argumentation sont
essentiellement scolastiques et elle n'apporte pas une contribution particulierement
originale asa tradition de reference. L'interet majeur de ce dialogue vient de sa
dedicace : Ie dominicain dit avoir ecrit ce commentaire ala suitedu desir exprime
par Ange Politien (1454-1494), l'un des humanistes les plus celebres du cercle de
Laurent de Medicis, d'apprendre la logique; les personnages du dialogue s'appellent
en fait Franciscus et Angelus. Apartir de cet element, Ie dialogue ouvre, comme Ie
souligne Hunt dans son introduction (p. 4-46), une double et nouvelle perspective,
d'une part, sur les liensentre l'humanisme et la tradition scolastique dans Ie cercle
de Laurent, d'autre part, sur l'ceuvre de Politien lui-meme. En effet, Ie cercle de
Laurent a ete longtemps considere par l'historiographie comme un fief du neo
platonisme, sous la figure tutelaire de Ficin, en rupture avecla tradition scolastique;
par contre, Ie De negociologico temoigne d'un echange reciproque entre un huma
nisteet un scolastique par Ie biaisde la tradition aristotelicienne. En fait, Franciscus
laisse dans son texte une place ala rhetorique, si bien qu'il critique de concert les
humanistes qui ne s'y connaissent pas en logique et les scolastiques qui dedaignent
l'eloquence (p. 297-298); Angelus, en revanche, tout en reconnaissant des Ie debut
n'etre pasfamilier de la philosophie (p. 51), se dit pretase mettre aI'ecolede la tra
dition scolastique; les auteurs recommandes par Franciscus sont Aristote, Thomas
d'Aquin et Albert Ie Grand, alors que Duns Scot et Gilles de Rome sont plutot
deconseilles (p. 51-52, 169, 194). En outre, si Franciscus emprunte Ie plus souvent
ses citations ala tradition philosophique alors qu'Angelus se refere davantage aux
poetes et aux orateurs, celui-ci n'hesite pas a citer Aristote, Platon, Porphyre
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(p. 63, 70-71, 97), celui-la a evoquer Terence (p. 142) ou Ovide (p. 156), auteurs qui
etaient depuis longtemps utilises dans une visee moralisatrice. Dans I'introduction,
Hunt se consacre principalement au portrait du dominicain, presente comme un sco
lastique aux vues larges ; Francesco etait connu, en fait, par ses commentaires
d' Aristote et sa pratique du grec ; cependant, meme s' il recommande l' etude du grec
pour la philosophie (p. 207), rien ne prouve que I'auteur ait lu Aristote en grec, qu'il
cite d'apres Thomas et Albert. De meme, Fransciscus ne se borne pas a souligner Ie
rOle de la rhetorique, mais critique egalernent la subtilite inutile de certaines dis
putes scolastiques, plaidant pour un discours philosophique plus simple, presque
familier (p. 79-80, 141-142). Mais ce rapport d'ouverture reciproque se situe dans
un espace exigu : Ie dialogue, inspire peut-etre de Boece, est Ie plus souvent, comme
Ie rappelle Hunt (p. 21-23), un monologue, et une veritable confrontation entre les
deux perspectives n'a pas vraiment lieu.

Malgres ces limites, Hunt se propose de comprendre « la dette » de Politien a
l'egard de la tradition scolastique (p. 22-33). Sa lecture est originale dans la mesure
ou I'historiographie a surtout mis en avant la critique antiscolastique de I'humaniste.
Les exemples de cette attitude sont legion, et Hunt n'hesite pas ales rappeler, en
sou1ignantI'argument majeur de cette opposition. Politien, I'un des premiers huma
nistes qui adopta dans son art grammatical des pratiques de lecture philologiques
(cf. les deux centuries de ses Miscellanae, la premiere editee en 1489, la seconde re
trouvee recemment et publiee en 1972), accusa souvent les scolastiques de ne pas
pouvoir comprendre ce qu'ils lisent, et, partant, ce qu'ils disent, en negligeant l'his
toire de la transmission des textes et en se fiant a l' auctoritas de la tradition. En ce
sens, Politien revendiqua, dans la Lamia, une introduction en prose a l' Ethique
d' Aristote, le droit de lire les eeuvres de philosophie comme grammaticus, malgre
les remontrances de ses collegues philosophes du Studio florentin, OU il avait effec
tivement la charge d'« art oratoire et de poesie » (depuis 1480). Dans sa Praelectio
de dialectica, Politien dit preferer encore les commentateurs grecs d' Aristote aux
interpretes medievaux, qui en ont comme usurpe la place. Toutefois, Hunt cherche a
nuancer cette attitude critique. D'une part, il soutient que, meme si, dans I'reuvre de
Politien, Francesco n'est jamais nomme, un passage de la Praelectio de dialectica
lui semble rendre hommage a un genre de scolastique connaissant Ie grec qui pour
rait se referer au dominicain (p. 27). D'autre part, Hunt suggere (p. 25-26) que la
philologie de Politien aurait pu etre inspiree par les pratiques de lecture medievales,
mais il ne donne aucun soutien (ni argumentatif, ni textuel) a cette affirmation. En
effet, pour etudier la dette de Politien a I'egard de la scolastique, Hunt ne se
consacre ni a la lecture des textes des humanistes sur la logique (ils sont, il est vrai,
peu nombreux), ni a une confrontation systematique entre ces textes et I'argu
mentation qui est pretee a Angelus dans Ie commentaire du dominicain. L'on verrait
alors que des traces importantes de la tradition scolastique sont presentes dans la
Praelectio de dialectica, par exemple, dans la presentation des cinq uoceset dans la
distinction entre la relation d'inherence (esse in subiecto) et la relation de predica
tion (dici de subiecto). Nombreux sont alors les points d'articulation entre Ie De
negocio logicoet certains ecrits de Politien qui se pretent par consequent a une ana
lyse ponctuelle. En meme temps, on peut remarquer les points de divergence; par
exemple, dans les Miscellanae, II, 54, la definition de l'enthymeme par Politien se
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distingue de celie donnee par Franciscus, largement repandue, qui en faisait un syl
logisme tronque (p. 60). D'ailleurs, Angelus n'est pas seulement presente comme un
auditeur attentif (p. 67, 94). Certes, Ie plus souvent, il se borne a relancer la dis
cussion, aposer des questions, suivant un scheme largement ciceronien, mais par
fois ses interventions semblent motivees par des preoccupations specifiques. A la
page 89, Angelus corrige Franciscus en ce qui concerne I'usage du mot «Pery
patheticus », lui substituant celui d'« Aristotelicus »; les attaques contre les soi
disant peripateticiens et la recherche du terme approprie en toute occasion sont bien
des attitudes propres aPolitien. Dans la discussion sur les deux voies de la connais
sance (a partir des causes ou apartir des effets, p. 51-56) et dans l'analyse du statut
de I'universel (s'il se trouve in naturaou in intellectu, p. 77-88), Politien fait preuve
de la merne preoccupation de clarte, en invitant ane pas confondre les differentes
significations d'un terme ou d'une expression. II cherche acomprendre les origines
des malentendus qui se forment dans Ie maniement des formules et des concepts, et
il est vrai que cette preoccupation structure ses exercices de philologie mais aussi sa
lecture de la dialectique.

Un autre element important de ce dialogue est qu'il situe l'intere; de Politien pour
la tradition aristotelicienne plus tot que ne Ie fait l'historiographie. En realite, Poli
tien, pendant son voyage dans Ie nord de l'Italie en 1479-1480, avait noue des liens
importants avec I'ecole d'Ermolao Barbaro, Ie commentateur d' Aristote, et il s'etait
familiarise avec ses pratiques philologiques. Hunt laisse dans l'ombre cette ren
contre alors qu'il reconnait l'influence plus tardive de Pic de la Mirandole, qui dedia
aPolitien son De ente et uno (1491), ecrit en polemique avec Ficin. Cependant,
meme si les references aAristote sont nombreuses dans ses cours sur la poesie et
dans les Miscellanae (mais la Poetique qu'il connaissait bien est negligee), c'est
seulement dans les annees 1490-1494 qu' il commenta dans ses lecons 1'1sagoge de
Porphyre, les Praedicamenta de Gilbert de La Porree, les Refutations sophistiques,
les Analytica priora et posteriora, les Topiques. Nous n'avons pas garde les notes
de ces cours, mais seulement les introductions en prose: Ie Panepistemon, la Prae
lectiode dialectica, De dialectica et la Lamia. Hunt rappelle ces moments mais il ne
s'interroge pas sur Ie sens de leur presence dans l'ceuvre de Politien. En fait, l'histo
riographie a souvent reconnu en elle deux itineraires : Politien se serait consacre
d'abord ala poesie en vernaculaire, essayant de mettre en forme une epopee en tos
can (les Stanze, 1475-1478, inachevees) et un genre composite dans I'Orphee (1479
ou 1480) qui pose encore aujourd'hui des problemes de classification; ensuite, il se
serait tourne davantage vers la poesie en latin, dans les Syluae (1482-1486) prefe
rant une ecriture plus fragmentaire. En outre, il aurait delaisse progressivement la
poesie en faveur de la pratique grammaticale, s'exercant, tardivement, sur Ie corpus
aristotelicien, Quoique des nuances aient ete apportees acette lecture, des temps
d'arret demeurent dans I'ceuvre de Politien. Son interet pour la logique d'Aristote
est encore aujourd'hui l'aspect Ie moins etudie de son ceuvre, et les liens entre la
grammaire et la dialectique ne font pas l'objet d'une recherche consequente, alors
que se multiplient les etudes sur sa poesie.

Fosca MARIANI ZINI
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Marie-Luce DEMONET, US Voix du signe. Nature et origine du langage ala Renais
sance (1480-1580). Paris, Honore Champion, 1992. 16 x 24,5, 689 p. bibliogr.,
index, ill. (Bibliotheque litteraire de la Renaissance, ser, 3, t. XXIX).

La langue du fidele Heber serait-elle un caprice de Dieu? La question de l'arbi
traire du signe et sa confrontation avec Ie dogme de l'hebreu langue-mere, tel est Ie
fil conducteur du vaste parcours entrepris par Marie-Luce Demonet a travers les
voies fecondes de la pensee linguistique de la Renaissance. Examinant la reception
de la tradition aristotelicienne, I'auteur nous livre une etude riche et stirnulante, fruit
d'une approche interdisciplinaire qui se situe aux frontieres de I'esoterisme, de la
symbolique et du mythe. Elle rejette l'hypothese communement admise d'une tenta
tion cratylienne a la Renaissance: les partisans de I'arbitraire ne constituent pas
« les pionniers isoles d'un pre-saussurianisme mais les representants d'un courant
majoritaire et continu » (p. 12). La distinction entre signes premiers (linguistiques)
et signes seconds (relevant de la semiosis) croise celle entre langage quotidien et
langage sacre. Seuls les noms divins ou poetiques peuvent se reveler efficaces et
prendre le pouvoir sur les choses. En ce qui concerne les mots ordinaires, I'arbitraire
affirme ses droits : ni la kabbale ni les philosophies hermetiques contemporaines ne
les remettent en cause.

La premiere partie de l'ouvrage, «Logistique et thelemie, 1480-1540 », demonte
I'articulation entre une theorie du signe qui favorise I'extension du conventionna
lisme et une reflexion grammaticale qui demystifie la traditionnelle genealogie des
langues. Elle analyse les mecanismes de compensation et de transfert qui deter
minent Ie statut de l'hebreu, ala recherche de nouveaux traits de divinite. La rigueur
philologique appliquee au texte biblique a fait de la langue sainte une langue apo
cryphe, contrainte de se racheter une virginite en exploitant « I'art de remplir les
vides » : ceux des fausses antiquites d' Annius de Viterbe ou du Cratyle, dans lequel
les humanistes chretiens insinuent un hebreu implicite. Alors qu'hellenisme et
hebraisme entrent en conflit de prestige, des philologues militants comme Robert
Wakefield ou Johannes Reuchlin identifient la barbaros phOne de Platon ala langue
d'Heber et font du Juif Ie «nouveau barbare positif de I'Histoire », Le discours
d'inspiration neo-platonicienne concernant I'origine divine de la poesie rencontre
I'affirmation de la poeticite naturelle de l'hebreu, qui recupere ainsi par la bande les
privileges que son entree en grammaire lui avait fait perdre. Au Moyen Age, la
langue-mere representait I'exception qui confirme la regie aristotelicienne de l'arbi
traire pour les langues issues de la confusion. Ayant perdu cette marginalite sacree
qui la protegeait de la curiosite scientifique, elle entre en concurrence avec les autres
langues semitiques et se voit soumise aun processus de laicisation qui n'epargne
pas l'episode de Babel. L'auteur etudie la progressive evacuation de ce topos lin
guistique vers Ie contingent des legendes exilees de la Bible. Pierre Fabri et les
rationalistes entendent bien faire I'economie du miracle de la confusion, mis en
cause par la notion de thelemie. Babel n'est plus utile a la comprehension de la
diversite : on lui prefere des explications plus « naturelles» comme Ie travail du
temps, la diversite des lieux, la volonte et la prononciation variable des locuteurs.
De leur cote, hebraisants et kabbalistes ont tout interet aproclamer que la rupture
n'a pas ete totalement consommee. Selon Agostino Steuco, l'hebreu a traverse vic-
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torieusement la ligne de demarcation symbolisee par la Tour. Au principe de la
confusion succede celui de la division et au systeme de la langue-trace celui de la
langue-souche, transgressions du dogme qui renouent la continuite ethno-linguis
tique et distribuent dans les branches derivees les semences eparses de la matrice
originelle. Chasse de la cour des miracles, Ie mythe vacillant trouve refuge dans la
fiction, illustrant Ie phenomene de transitus entre l'Ecriture et la litterature mis en
lumiere par M.-L. Demonet: «Ce deplacement n'a pas pour effet la sacralisation de
la litterature, mais plutot, au contraire, Ie depouillement des elements litteraires qui
ornaient l'Ecriture ou la completaient, Inversement, la litterature se charge des
"restes " qui ne peuvent plus coexister avec la lettre biblique » (p. 16).

Le developpement du comparatisme semitique, ferment de relativisme, permet
aussi de decouvrir I'existence de « structures profondes » et de cerner dans l'hebreu
une ratio commune aux langues orientales en particulier. Un important chapitre
traite de cette revalorisation de la langue-mere comme idea,c'est-a-dire, au sens oil
I'entendait Marsile Ficin, comme forme ou patron de toutes les langues. Une nou
velle chance de carriere s'offre desormais a l'hebreu : celle de langue universelle
plutot qu'originelle, qui propose a l'etat pur des universaux linguistiques identi
fiables dans chacun de ses rejetons. De maniere generale, l' opposition entre rea
lisme et nominalisme qui caracterisait la linguistique medievale se resout dans une
focalisation commune sur Ie concept et sa representation. Le courant neo-platoni
cien, la redecouverte de Quintilien et les progres de la reflexion artistique induisent
une description figuree du concept comme image mentale ou dessin de la chose
coneu dans I'esprit. Les monnaies, emblemes, hieroglyphes et autres pictasmes sus
citent Ie debat : ressentis comme une forme d'ecriture primitive en raison de leur
caractere iconique, ces signes posent un probleme chronologique aux hebraisants,
qui se demandent comment sauver la primaute de la langue sainte. L'influence des
techniques de I' architecture et des mathematiques sur la philosophie du langage se
marque plus particulierement dans la notion de proportion : les regles qui regissent
celles du corps humain et des biitiments sont transferees au niveau des lettres,
comme dans les traites d' Albrecht DUrerou de Felice Feliciano. De la grammaire a
la rhetorique, de la planche anatomique ala definition de canons, M.-L. Demonet
met en parallele Ie double glissement opere par I'intention esthetique. Entre Ie
concept comme simple image et le concept comme beau dessin, entre l'etablisse
ment de la norme et l' art de I'orateur se manifeste la volonte de l' architecte des
lettres qui deplace la question du vrai vers celle du parfait. Caracteres bien propor
tionnes, langue parfaite, langages de I'utopie : I'auteur explore les tentatives de ceux
qui, comme Jean Tritheme ou Raymond Lulle, exploitent les principes de la combi
natoire et inventent de nouveaux rapports entre les chiffres et les lettres. Kabbalistes
et pythagoriciens representent face aux conceptualistes la voie alternative issue de la
linguistique medievale, lis s'efforcent d'atteindre cet «au-dela du discours », ce
«verbe mirifique », qui initie la concorde spirituelle et linguistique. Dans ce
contexte s'affirme la notion de «communion par le creur », qui favorise les verna
culaires au detriment des langues anciennes et lance la mode des psautiers poly
glottes. Symetriquement se manifeste un mouvement spiritualiste qui delaisse les
langues vulgaires au nom des idiota et produit le modele de l'illettre eclaire, Ie
converso etudie par Michel de Certeau. Les mystiques developpent une theologie de
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la parolequi utilise la description du mot commespecies et du langagecommespe
culum pour representer Ie mystere de l'Incarnation. La metaphore du miroiretendue
au discours humain et a la parole divine peut servir de tremplin aI'affirmation de
l'efficacite magique des mots. La grammaire de la Renaissance serait-elle devenue
« Ie support favori d'une enonciation mystique? », se demande l'auteur (p. 258). En
realite, la perspective dessinee par la linguistique humaniste est plutot celie du
«tout rhetorique» que du «tout mystique», Elle souligne ce que les cartesiens
occulteront, a savoir la fonction sociale du langage, par laquelle l'homme dirige
naturellement son discours vers autruiet communique avec lui. Au toumant du sie
de, tandis que s'entrecroisent mythes et explications rationnelles, les disciples de
Vitruve et d'Epicure ont anouveau voix au chapitre.

«Novimen », la seconde partiede l'ouvrage, couvre la periode 1540-1580 quidote
la reflexion linguistique d'un cadremethodique nouveau. Angelo Caniniet Theodore
Bibliander font ici figure de pionniers en fondant une systematique des langues arti
culeeautour de la notion d'analogiegrammaticale. Le renversement par rapport ala
periode anterieure - ou, privilege hebraique oblige, l'archetype primait toujours
l'idea - est significatif: renoncant a la traditionnelle confusion entre Dieu et la
Nature, Bibliander traite la genealogie des langues comme une production du sys
temegeneral. Et « si l'hebreu gardeune originespirituelle », on noteraque « visible
mentl'Esprit saint s'est conforme aux reglesconstitutives de toutes les langues ». Le
theologien de Zurichs'inscrit dans une lignee de travaux concordistes qui ouvrent la
voie a la grammaire generale et comparee de Port-Royal. M.-L. Demonet resout
l'apparente contradiction entre l'edit de Villers-Cotterets, qui impose le(s) vema
culaire(s) au detriment du latin, et Ie De causis linguae latinae de Jules-Cesar Scali
ger, qui institue au meme moment Ie latin comme langue modele. En realite, « leur
coexistence montrerait plutotque grammaire philosophique et langue vulgaire ne se
sont pas encore rencontrees » (p. 308). De fait, cette rencontre suppose l'anoblisse
ment des vulgaires et celui-ci s'exerce d'abord aux depens de l'hebreu, en proie a
diverses annexions nationalistes. Pour Guillaume Postel, il s'agit de s'approprier la
langue saintepouren faireune langue chretienne, puisde confisquer au peupledechu
l'imperium pour Ie transmettre aux Gauloisgomerites c'est-a-dire« assujettisseurs »,
La meme strategie de conversion des Juifs s'observe en Italie comme en territoire
reforme, ou Johannes Goropius conjugue asa maniere hierarchic linguistique et pri
maute ethnique. Le De vulgari eloquentia illustre sous un autre angle les effets per
vers de la promotion des vulgaires sur Ie statut de l'hebreu : la valorisation de la
langue matemelle, consideree comme plus naturelle que Ie latin, rompt la triadedes
langues sacreeset rabaisse l'hebreu au rang de n'importequel baragouin beneficiant
de la prioritebiologique. La «fin des trois langues » relance la competitivite linguis
tique et les speculations sur les genealogies bibliques.

Danscette courseaux titresde noblesse, M.-L.Demonet evoqueles derivescelto
phileset scythophiles mais aussi les recherches sur Ie basque ou sur l' etrusque. Elle
opposeici les « genetistes historicistes » (Goropius, Postel), qui elaborentun reseau
completde filiations apartir de langues virtuelles et de langues-relais, aux « endo
genistes » (Benedetto Varchi, Sperone Speroni, Joachim Du Bellay ou Francois
Bonivard) qui mettent en evidence la specificite intrinseque des langues vulgaires,
au point de les presenter quelquefois comme des produits autochtones. De rnaniere
generale, l'epoque affirme « l'independance des langues a l'egard des sciences
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qu'elles font connaitre» (p. 307). L'arbitraire, soutenu par la verve pantagrueline,
fonde I'equivalence cognitive des vulgaires contre Ie sentiment des puristes, parti
sans de l'affinite entre telle doctrine particuliere et l'idiome qui la porte. Face aux
genetistes et aux endogenistes, les «rnodelisants » pratiquent en synchronie une
forme de comparatisme structurel qui garantit dans un premier temps Ie statut de
l'hebreu comme archetype de perfection linguistique. Maiscette reconnaissance est
ambigue : sous l'influence des eruditsflorentins en particulier, elle active la banali
sationde l'hebreu en soulignant son allegeance au processus ordinaire de formation
et d'evolution des langues. Par ailleurs, la notion plurivoque d'affinite intervient, a
cote des criteres morphologiques, lexicaux et syntaxiques, dans Ie classement des
langues et l'etablissement de leur ratio communis. L'analyse en termes extra
linguistiques des traits distinctifs et des marques d'election de l'hebreu organise Ie
retraitde Dieu au profit de l'industrie poetique. Dans les textes de LodovicoCastel
vetro ou de Joachim Penon, Ie poeteest Ie nouvel Adamqui exploite avec une sorte
de creativite divine Ie donde parolepour l'actualiser dansdes fabrications humaines
d'apres nature. La doctrine de l'imitation contient en elle les germes capables de
faire eclater Ie cadre monogenetique de l'archeologie des langues: l'idee de rege
nerescence perpetuelle du langage commemimesis du reelcree les conditionsneces
sairesal'autonomie des idiomes et ala polygenese. De maniere symptomatique, la
fracture decisive n'est plus liee aBabel mais a la Chute, episode catalyseur de la
«rupture consommee entre l'ordre d'un bonheur paradisiaque sans merite et le
dynamisme historique d'un peche linguistiquement productif» (p.469). L'ame
nagement du dogme mis en placedes la Renaissance partieipe d'un mouvement plus
general d'« integration de la nature du langage au domaine humain ». Le chapitre
«Somantique », apres avoir rappele les recherches d' Andre Vesale ou d' Ambroise
Pare sur la theorie mecanique des humeurs, etudie les travaux de ceux qui s'inte
ressent ala part du corps dans Ie developpement de la parole et qui oriententde ce
fait leur reflexion vers les animaux, les enfants et les sourds-muets.

M.-L. Demonet a choisi d'organiser son etude en fonction de la question episte
mologique de l'arbitraire, qui reste a ses yeux «Ie probleme central» en ce qui
conceme « la comprehension du signe linguistique de la Renaissance », II s'agit de
«restituer Ie fil qui unit» les humanistes aAristoted'une part,aFerdinand de Saus
sure de l'autre (p. 12). Le conceptualisme, que l'auteur designe comme la voie
royale de la philosophie du langage au xvr siecle, represente un maillon important
de cette chaine. II garantit une frontiere ferme entre Ie mot et la chose et s'impose
des lors comme Ie meilleurgarde-fou contre un cratylisme de type magique et irra
tionnel, tel qu'il fut developpe al'epoque par les mystiques et les kabbalistes, Scali
ger, theoricien du conceptpar excellence, fait iei figurede chef de file.Mais les pre
curseurs de la linguistique modeme ont parfois emprunte des chemins de traverse.
Daniel Droixhe a souligne que « loin de representer un jalon absolu en direction
d'une linguistique, l'avenementde la notiond'arbitraire du signe semblebien dissi
mulerun frein et merne une hypotheque », La voix de la raisonet de la demystifica
tion peut aussi etre celle de Cratyle, lance dans cette exploration de la mecanique
phonatoire et de la motivation mimologique qui aboutira aux travaux de Nicolas
Sylvestre Bergier, Antoine Court de Gebelin et Charles de Brosses. Dans une telle
perspective, l'apport Ie plus novateur et Ie plus fecondne vient pas de Scaliger,dont
Ie mentalisme implique une exclusion totale de la nature. II est plutot Ie fait
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d'un Jacques Peletier ou d'un Varchi, qui conjuguent, dans uneapproche plus mate
rialiste, naissance naturelle et fonction sociale du langage. Cette voie, qui laisse en
definitive Cratyle et Hermogene face a face, est sans doute, comme Ie constate
M.-L. Demonet, moins exploree ala Renaissance queceliedu conceptualisme. C'est
neanmoins celie que suit avec une audace prometteuse un Laurent Joubert, par ail
leurs defenseur de la condition feminine et partisan de la vulgarisation scientifique.

Nadine VANWELKENHUYZEN

Marie-Dominique COUZINET, Histoire et methode ala Renaissance. Une lecture de
la Methodus ad facilem historiarum cognitionem de Jean Bodin. Pref, Cesare
VASOL!. Paris, Vrin, 1996. 16 x 24, 383 p., bibliogr, index (Philologie et Mer
cure).

CesareVasoli, prefacier de cet ouvrage, souligne d'une maniere ala fois synthe
tique et detaillee, l'interetde sa problematique, de ses approches, de son inscription
dans les debatsau sujetdu statutphilosophique de l'humanisme, dont Ie cadrea ete
pose par Eugenio Garin et Paul-Oskar Kristeller. Le lecteur trouve dans cette pre
face un guide averti pour tirer Ie plus grand profitde la lecture de I'ouvrage, et la
meilleure incitation acelle-ci.

L'auteur se propose d'expliciter la notion de «connaissance des histoires »
(p. 19)al'eeuvre dans la Methodus ad facilem historiarum cognitionem, publiee par
Jean Bodin en 1566. Loin de se limiter aune simple prise de connaissance des
contenus variesdes histoires, cette « connaissance » est celiequi se degage des his
toires elles-memes, une fois ordonnees selon un pointde vue radicalement original.
Le probleme general est donedouble : quelles sont la structure et les conditions de
possibilites de ce pointde vue, et quelle conception nouvelle du savoir ce pointde
vue nouveau permet-il d'acquerir? Ces deux questions sont evidemment indisso
ciables, et I'auteur les conduit ensemble jusqu'au terme de son travail.

L'acquisition de ce nouveau pointde vue passe non pas par l'application exteme
d'une methode al'histoire, mais par une refonte du concept de methode atravers sa
rencontre avec l'objet historique. La «methode» (p,33) prend d'abord la forme
d'une maniere de lire l'histoire, maiselle ne se limite pasacela : elle meten eeuvre
dans la lecturedes histoires, des procedures qui sont cellesdes « arts de memoire »
(p.61). Or la rencontre des techniques de la memoire avec un objet qui lui-meme
n'est pas indifferent ala memoire, puisqu'il constitue la memoire de l'humanite, a
poureffet de distinguer cet objetet de Ie fairepasserdu statutdesimplecontenu de
savoir, soumisaune regieexteme, acelui de regie ou de forme apart entiere, sus
ceptible de s'appliqueraux autres savoirs. L'histoireest un objet singulier: elle est
memoire, en tant que contenu de memoire, maisaussien tantqu'activite de I'esprit.
EUe est ainsi « constitutive de tout savoir: savoirsur les actions humaines [...J, sur
la nature comme memorial ou monument de la creation et de la puissance divine,
[...J sur les religions dans leurs manifestations sociales et leurs oracles. [...J Toute
connaissance ne saurait se dire qu'en termesde souvenir », II faut donc distinguer,
d'une part, trois savoirs historiques par leur objet propre : l'histoire humaine, l'his
toire naturelle et I'histoire divine. D'autre part, puisque l'histoire est la forme de
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tout savoir, il faut distinguer entre cette « memoire constitutive de toute connais
sance, les histoires comme genres ou degres de cette connaissance, et la connais
sance des histoires comme dispositif de lecture permettant d'en tirer Ie meilleur
parti » (p. 60).

Parallelement, et a partir des travaux de Paolo Rossi et de Frances Yates, l'auteur
montre que sous I'impulsion de Ramus, les precedes propres aux «arts de
memoire », sont, au moment ou Bodin ecrit, en pleine transformation. Du simple
statut d'auxiliaires de la rhetorique, les arts de memoire etendent leur competence
en dialectique et deviennent les elements d'une presentation ordonnee du savoir, qui
permet Ie jugement. lis prennent la forme d'une methode, entendue comme voie ou
moyen de faciliter Ie jugement. Le rapport entre ordonnancement et jugement qui
definit la methode tire ses conditions d'une problematique juridique. II s'agit de
determiner un precede adequat pour l'exposition scientifique du droit. L'ordre
inherent a la justice divine doit-il se lire dans Ie droit romain comme ratio scripta,
ou bien dans une mise en ordre du donne, parmi lequelle droit romain n'est qu'un
temoignage parmi d'autres? Cette question est d'autant plus cruciale que la seconde
possibilite, retenue par Bodin, implique Ie recours aux histoires. La construction
d'un point de vue propre au savant juriste, en laquelle consiste initialement le pro
bleme de la methode, a pour condition la construction du point de vue du savant his
torien, objectif et impartial, qui sache recueillir et organiser Ie donne.

Ce role recteur du savant historien etait deja a l'ceuvre dans une certaine tradition,
qui faisait de l'histoire l'instrument par excellence du diagnostic (la medecine gale
niste, Ie droit lui-meme, la politique chez Machiavel). L'histoire doit pouvoir etre
disposee a la fois comme un repertoire de remedes et un tribunal. « Ordonnance et
memorisation doivent permettre au lecteur d'histoires de s'eriger en juge de la rea
lite donnee a lire, et cette position doit lui permettre de regler ses actions» (p. 138).

Le caractere a la fois global et discriminant, ou pour rnieux dire synoptique, du
point de vue ainsi decrit appelle un rapprochement avec une discipline dont Bacon
lui-meme constate, au debut du siecle suivant, Ie retour en force, et qu'il nomme
l'histoire geographique (history of cosmography). Cette discipline, heritee d'une
part de certains historiens antiques, et notarnment des historiens grecs de l'histoire
romaine (Polybe, Strabon, Denys d'Halicarnasse), et d'autre part des avancees
d'ordre cosmographique operees quelques siecles plus tard par Ptolemee, fournit les
elements d'une description plus complete et plus adequate de ce poste d'observation
que Bodin cherche a amenager.

Les historiens grecs de I'histoire romaine fournissent, certes, un modele d'objecti
vite, Mais ils manifestent surtout une intelligence raffinee des contenus et de la
forme des recits historiques. En ce qui concerne aussi bien la distribution des objets
des histoires (humaine, naturelle, divine), que la composition d'un recit historique,
les historiens grecs servent de reference a Bodin. L'histoire romaine est le modele
d'une histoire qui articule Ie factuel, Ie juridique et le providentiel, dans la mesure
ou sous la plume de ses historiens grecs, elle fait voir l'achevement d'un ordre
immanent a la nature, qu'il soit Fortune ou Justice. Par ailleurs, Bodin trouve chez
Polybe une certaine facon d'ecrire l'histoire : l'historien doit en effet commencer
par le general avant d'en venir au particulier. L'image du corps vivant, dont l'unite
n'est pas reductible a la conjonction de ses parties, montre que l'histoire totale gene
rale ne saurait se resumer a la somme des histoires particulieres, Seule une vision



140 REVUE DE SYNTHESE : 4' S. N° I, JANVIER-MARS 1998

synoptique permet de decelerles orientations de la Fortune, apartirdesquelles il est
possible de comprendre I'originalite des histoires particulieres. Le global est aussi
l'anterieurdu point de vuecausal.Par ailleurs, il faut comprendre que seule 1'«unite
d'action » (p. 194) al'oeuvre dans un espace global, par laquelle se traduit ce plan
de la Fortune, est a meme de fournir l'unite du recit historique, qui se conceit
commemimesis. La necessite du pointde vue globals'accompagne d'une definition
plus spatialeque temporelle de l'unite de I'histoire et de son recit, Bodin ne reprend
pas ason compte ce dispositif. lis'agit pour lui non de rediger les histoires, mais
d'apprendreales disposerdans un certainordre de lecturesusceptible de procurerla
cognitio historiarum. Cette facond'ecrire I'histoire n'est pour lui qu'une garantie de
qualite interne du donne qu'il cherche aorganiser. Cependant, en passant de l'ecri
tureala lecture des histoires, Bodingeneralisela validite d'un point de vue ala fois
global et spatial, global parce que spatial.

En passant de I'ecriture a la lecture, en passant du recit au recueil, globalite et
spatialite prennentneanmoins un tout autre sens. Le pointde vuedu lecteur n'est en
rien identique acelui qui raconte, il s'apparente plutotacelui du cosmographe qui
recueille et situe dans un dispositif abstrait et geometriquement construit les don
nees qu'on lui rapporte. A la difference de I'historienqui ecrit I'histoire, en la rap
portantades lieux, tel Polybe, et rattache ainsi I'histoire ala geographic regionale,
I'historien qui lit les histoires a pour objet I'histoire universelle, qui prend place
dans un espace construitet ordonne, celui du cosmographe. Les peuplesne sontplus
etudies selon leur localisation dans tel ou tel pays, ou tel et tel continent, mais bien
dans leur relation avec un cosmosordonne: la theoriedes climats, comprisecomme
une relationentre une certaine position ala surface de la terre et une caracteristique
anthropologique est I'exemple type. La cosmographie fournit Ie modele d'une
science fondee sur la classification de donneesrecuesdans un ordreconstruitmathe
matiquement. En dressant des cartes qui reproduisent une visionceleste, elle figure
adequatement la construction du pointde vue du savanthistorien, dont la « connais
sancedes histoires» lui ouvre les portes d'un acces « theorique » (p. 269) au divino

Une difficulte s'eleve cependant qui met en cause Ie projet de Bodin. Si I'entre
prise scientifique doit etre comprise comme «imitation par I'esprit [...] d'un ordre
naturel », fondee sur une «preeminence [...] de la vision sur Iediscours» (p. 309), il
demeure que la Terre, tout comme I'histoire universelle, ne sauraientetre de veri
tablesobjets d'une vision humaine, et par consequent d'une imitation fondee sur la
representation. Certes, l'evenement historique n'est pas necessairement, lui non
plus, objet d'une vision directe (autopsie), mais Ie role «rnimetique » du recit
consiste precisement apaIIier cettecarence par un appelaI'imagination et asa puis
sance suggestive. L'image suggeree se substitueala vision sensible et rend present
ce qui n'est plus.

Acette puissance figurative du recit, qui instaure un rapport seulement potentiel
entre passe et present, Bodin prefere une forme moins arbitraire (parce que reglee
par la mesure astronomique et mathematique) de construction imaginaire, asavoir
celie du globe terrestre avec ses divisions, dans laquelle entrent et s'ordonnent les
evenements historiques. L'image forgee par Ie cosmographe est de part en part
construite, elle precede toute vision directe, et determine une modalite abstraite
d'irnitation. Puisqu'il ne s'agit, pour Ie savant lecteurd'histoires, que d'ordonner ce
qui a ete trouve, et non plus de faire connaitre ce que I'on trouve, I'art mimetique
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requis ne releve pas de la description analytique (autopsie), mais de la disposition
synthetique (visionsynoptique), qui excedela simplevision sensible et releved'une
autre forme d'intuition.

Cette globalisation (au sens propre) de l' ordre a pour consequence l'effacement
relatif de la distinction chronologique, au profit de la difference entre endroits du
monde, et « met Ie passedans un rapport de continuite absolue avecIe present,pour
ainsi dire dans un rapport de contemporaneite elargie» (p. 313).

On pourrait penser que la construction de ce point de vue proprement theorique
particulier a la cognitio historiarum, qui s'etend done de I'histoirehumainea I'his
toire divine en passant par I'histoire naturelle, fait concurrence a une lecture plus
classique des histoires, qui y cherchent un enseignement d'ordre pratique (ethique et
politique). On peut au contraire souligner la continuite nouvelle qu'instaure Ie point
de vue du savant lecteur d'histoires entre I'enseignement pratique des histoires,
I'imitation au sens commun et Ie projet de savoir total qui rend comptede la place
de I'homme dans la Creation.

Philippe DRIEUX

Pierre BEHAR, Les Langues occuLtes de La Renaissance. Essai sur La crise intellec
tuelle de l'Europe au xvf steele. Paris, Desjonqueres, 1996. 16 x 24, 352 p.,
index, ill. (La Mesure des choses).

Dans la lignee des travaux deja anciens de I'historienne Frances Yates, Pierre
Behar nous propose ici un tableau vaste et precis de I'occultisme au XVIe siecle, de
Ficinet Pic de la Mirandole a Kepler. On pourraregretter dans ce livre l'aspect trop
visible de recueil d'articles mis bout a bout, meme si un effort est fait pour conser
ver une tramegenerate. On s'interrogerasurtout sur Ie sous-titre de « crise intellec
tuelle», inspiresans doutepar Iecelebrelivre de Paul Hazard sur la fin du XVlIe sie
cle, La Crise de La conscience europeenne, 1680-1715 (Paris, Fayard, 1961):
I'ouvrage montreau contraire la vitalite, jusqu'au bout,de cet occultisme renaissant
qui, avec Kepler, epouse meme la nouvelle rationalite scientifique. Cette synthese
sansheurtpermetd'ailleurs de revenirune fois de plus sur les vieux lieux communs,
toujours bien vivants malgre les progres historiographiques, opposant encore les
heros de la revolution scientifique, Copernic, Galilee, Descartes et Newton, aux
tenants superstitieux d'une magie obscurantiste. Ni les uns ni les autresne se pretent
a une interpretation aussi manicheenne, comme P. Behar Ie montre avec bonheur.
Le terme de crise parait done en contradiction avec Ie contenu meme du livre.

L'occultisme a la Renaissance n'est pas un : plusieurs traditions s'y melenten des
syntheses toujours originales. Les deux plus importantes sont bien evidemment la
Cabale et Ie neo-platonisme, tous deux christianises. D'Italie, cette synthese
occultiste gagne l' Allemagne, avec Ie grand cabalisteJohannes Reuchlin et surtout
un personnage moins connu, auquel I'auteur rend toute son importance: Agrippa
von Nettesheim, auteurd'un De occuLta philosophia (1510, remanie en 1533) dont
la posterite est narticulierement feconde tout au long du siecle. Ce livre propose une
sorte de caba' pratique, a des fins moins mystiques - commec'etait Ie cas pour
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Reuchlin - qu'utilitaires: comment s'approprier les pouvoirs occultes qui nous
entourent pour mieux dominer la nature et I'avenir? Ces speculations hermetiques
ne restent pas dans Ie simple cadre des savants, mais se diffusent dans toutes les
courseuropeennes, Catherine de Medicis se fait faire un talisman - qui contribuera
par la suite it sa legende noire - suivant les principes du De occulta philosophia,
afin de conserver son mari et de I'arracher it Diane de Poitiers. Dans I'Angleterre
elisabethaine, Ie mage John Dee utilise les formules cabalistiques de Nettesheim et
pense meme les ameliorer en decouvrant une miraculeuse «rnonade hierogly
phique », supposee accederdirectement au mysteredu divino Jamais ces occultistes
ne sont tres loin du monde politique : Dee conseilleElizabeth en utilisant les revela
tions des anges qu'il a pu invoquer. En France, Ie plus celebredes prophetes, Nos
tradamus, fonde sa reputation sur une prediction interpretee apres coup comme
I'annoncede la mort de Henri11. 11 est alors ecoute par toutes les cours d'Europe et
CharlesIX vient meme Ie visiter it Salon en 1564. Nostradamus dans ses methodes
divinatoires se fait it la fois Ie disciple de Marsile Ficin, de Nettesheim et de Leon
l'Hebreu. 11 sait en tirer une pratique prophetique qui popularise les theories
occultistes en un langage it la fois poetique et sibyllin. Le souverain qui illustre Ie
mieux cette alliance entre occultisme et pouvoir est I'empereur Rodolphe11: au
tournant du xvr' et du xvtr'siecle, il amassa it Prague d'immenses collections qui,
vues ala lumiere du De occulta philosophia, depassent Ie simplecabinet de curio
site pour devenir une sorte de microcosme magique, Et « cette conception magique
du pouvoir sur Ie monde par l'intermediairedes vertus occultes tissant Ie reseaude
sympathies et d'antipathiesentre microcosme et macrocosme n'est nullementexclu
sive d'une conception cabalistique, suivant laquelle I'empereur pourrait tenter
d'influer sur Ie cours du mondepar Ie truchement d'anges invoques par ses soins »

(p. 187-188). L'empereur mage etait en meme temps un empereur croise, luttant
contre le Turc et ne reniant pas Ie reve de monarchie universelle cher aux Habs
bourg.

EnfinKepler vint. En lui on retrouve intimementallieesrevolution scientifique et
speculations occultistes. Cherchant a comprendre mathematiquement I'enigme du
monde, il abandonne une partiede l'heritage cabalistique, notamment en cessantde
donner une qualite occulte aux nombres, qui ne sont plus que des instruments de
mesure. Cela explique ses controverses avec des occultistes « orthodoxes » comme
RobertFludd, mais Keplerse defenden s'affirmant « plus authentiquement platoni
cien » (p. 240) que son detracteur, Mais la force qu'il voyait it I'oeuvre dans l'uni
vers n'etait plus un esprit, une arne. Pour la comprendre, plus n'est besoin d'un lan
gage occulte, mais d'un langage mathematique. Apresavoirdeveloppe une methode
complexe de comprehension du monde, l'occultisme passe Ie temoin it la science,
qui sur d'autres bases, va poursuivre la meme ambition de conquerir les pouvoirs
secrets it l'oeuvre dans I'univers.

Alain TALLON
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Herve DREvILLON, Lireet ecrire l'avenir. L'astrologiedans la France du GrandSie
cle, 1610-1715. Seyssel, Champ Vallon, 1996. 15,5 x 24, 288 p., bibliogr.,
index (Epoques).

L'importance de l'astrologie - et de ses derives prophetiques qui tous cherchent
a lire les signes d'un avenir previsible - n'est plus a demontrer, Plus nombreux
sont aujourd'hui ceux qui connaissent leur theme astral et ses caracteristiques que
ceux qui se rappellent la date de leur bapteme ou la vie de leur saint patron. Ce phe
nomene culturel et social plonge ses racines dans une longue histoire, dont Herve
Drevillon nous donne un apercu a un moment cle : celui 011 I' astrologie connait une
devalorisation officielle, scientifique et sociale, sans pour autant disparaitre, loin de
la, du champ culturel quotidien, ni meme cesser d'etre paradoxalement pratiquee par
certains memes qui la condamnent. Cette evolution parfaitement originale meritait
cette etude fouillee,

La Renaissance a ete un age d'or de l'astrologie, qui puise largement dans l'her
metisme neo-platonicien et y trouve toute sa dignite culturelle. Les railleries d'un
Rabelais, les anathemes d'un Calvin n'y changent pas grand chose et Nostradamus
est a bon droit une des grandes figures du siecle. Pourtant deux nouveaux mouve
ments scientifiques et religieux menacent cette astrologie triomphante. La revolution
copemicienne bouleverse la conception geo- et antropocentrique de l'univers, qui
etait largement a la base des presupposes astrologiques. La lunette de Galilee est
bientot la pour donner au ciel une signification tout autre. Un Ciel que les reformes
religieuses modifient elles aussi a leur maniere, Du cote protestant, on apprecie peu
d'enfermer les decrets du Tout-Puissant sous une forme materielle, fut-elle astrale.
Chez les catholiques, les limites posees au libre arbitre humain sont autant de
concessions dangereuses aux freres ennernis et le determinisme astral ressemble trop
a la predestination pour ne pas sentir le soufre. Prise entre la revolution scientifique
et les reformes, l' astrologie etait condamnee au declin,

Telle etait du moins l'hypothese traditionnelle, qu'Herve Drevillon bouscule
quelque peu. La rationalite triomphante chassant les tenebres obscurantistes de
l' astrologie? C'est oublier que cette derniere sut vite s' adapter au systeme heliocen
trique et que bon nombre de savants, jusqu'a Newton et au-dela, continuerent de
croire en une correspondance entre astres et destinee humaine. Les reformes reli
gieuses bridant la « superstition» astrologique? Certes, les condamnations de Sixte
Quint reprises par Urbain VIlI firent beaucoup pour amoindrir le prestige des
sciences occultes en milieu catholique. Mais de la a voir disparaitre l' astrologie, il y
a tout un monde. Les jesuites, les divers acteurs de la Reforme catholique dont
Pierre de Berulle et Charles de Condren, les papes eux-memes continuent leurs rap
ports avec les astrologues, voire defendent leur savoir decrie ou discredite par les
abus de quelques charlatans. Ce sont ceux-la qui sont le plus volontiers mis en
accusation, non parce qu'ils utilisent l'astrologie en soi, mais parce qu'ils le font
mal. Mais les astrologues respectueux a la fois des donnees scientifiques et des exi
gences du dogme rencontrent un assentiment quasi general. II leur suffit par
exemple de menager le libre arbitre humain en affirmant que les astres poussent,
mais n'obligent pas a developper tel ou tel trait de caractere, a rencontrer tel ou tel
destin.
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Si I'astrologie peut etre menacee, ce n'est pas par la science ou la religion, mais
bien par l'Etat. L'auteur montre bien que la seule instance de contr61e vraiment
sourcilleuse et repressive est politique. II n'est pas question de laisser circuler des
predictions contraires aux orientations du moment. Mais en meme temps, Louis XIII
et Richelieu n'hesitent pas a se servir des astrologues quand ceux-ci savent leur dire
ce qu'i!s veulent entendre. Ce controle de l'astrologie n'est absolument pas un refus
de ses presupposes, bien au contraire. Louis XIII accepte deja Ie qualificatif de roi
solei!, assumant pleinement Ie sens astrologique de ce symbole. L'astrologie n'a
alors rien a craindre de l' absolutisme tant qu' elle se met a son service.

La Fronde va marquer une cesure. L'astrologie y joue un role satirique et sub
versif que Ie pouvoir n'oubliera pas. Parallelement, la devalorisation scientifique du
discours astrologique se fait insistante. Herve Drevillon note ainsi que l'eclipse de
1654 constitue un toumant : la panique qu'elle provoque donne lieu a une veritable
« revolte des savants ». «L'astrologie sort du domaine de l'erudition pour entrer
dans celui de la credulite » (p. 141). L'auteur note que ce passage est contemporain
d'une autre evolution, a laquelle il est intimement lie: grace a l'imprime, le discours
astrologique devient populaire. L'almanach se repand et devalorise du meme coup
l'astrologie savante au sein des elites sociales. Cette disqualification sociale
s'accompagne, sous Louis XIV, d'une veritable repression politique. Le Roi-Soleil
ne peut plus supporter que la symbolique astrale vienne occulter, voire deformer, la
symbolique royale. Le divorce entre la monarchie et l' astrologie est scelle par l' edit
de 1682 qui assimi!e les astrologues aux magiciens. Ainsi criminalisee, l'astrologie
n' est cependant «pas condamnee pour ses implications politiques directes, mais
pour Ie climat de superstition et de credulite qu'elle entretient » (p.225), Tenue
desormais pour une croyance superstitieuse et populaire, contraire a I'ordre et a la
morale publics, l'astrologie se refugie desormais dans la sphere privee. Cette rupture
ne porte en rien atteinte a sa fortune. Elle modifie cependant profondement le dis
cours et les pratiques astrologiques, et, au-dela, signe la perte d'un certain sens du
monde, livre desormais, au moins publiquement, a la rationalite scientifique et a
l' ordre royal.

Alain TALLON

Correspondance de Peiresc et Aleandro. I : 1616-1618; II : 1619-1620. Ed. et com
ment. par Jean-Francois LHOTE et Danielle JOYAL. Clermont-Ferrand, Adosa,
1995. 16 x 24, 260 p. et 288 p., ill. (Heritages, 3-4).

La correspondance echangee entre Nicolas Claude Fabri de Peiresc et Girolamo
Aleandro est l'une des plus importantes que nous possedions du savant provencal :
la presque totalite des lettres ecrites par Ie premier (244 lettres sur 246) et environ la
moitie de celles qui furent expediees par Ie second (110 lettres) sont aujourd'hui
conservees. Outre sa masse, l'interet de cette correspondance reside dans sa duree :
Ie dialogue entre les deux personnages, commence a Padoue en 1600, alors que Pei
resc accomplissait Ie voyage d'Italie, delaisse en 1605, fut repris en 1616 et il se
poursuivit alors avec regularite jusqu'a la mort d'Aleandro en 1619.
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Jean-Francois Lhote et Danielle Joyal, qui avaient precedemment publie la cor
respondance de Peiresc avec Cassiano Dal POlZO (Clermont-Ferrand, 1989),
donnent, dans ces deux volumes, l'edition des lettres de Peirescet Aleandro pour les
annees 1616-1620, edition scrupuleuse qui met aprofit la decouverte de nouveaux
autographes de Peiresc et qui accompagne Ie texte de notes abondantes. Celles-ci,
qui contiennent dans nombre de cas des extraits de lettres d'autres correspondants,
eclairent parfaitement Ie texte; de surcroit, elles constituent sur certains sujets de
veritables dissertations. II est asouhaiter que Ie reste de la correspondance paraisse
rapidement et que soit donne l'index (noms de personnes et sujets) qui permettra
d'acceder cornmodement ace tresor d'erudition.

Comme l'indiquent les editeurs dans leur introduction au premier volume, cette
correspondance roule principalement sur trois grands themes: les « nouvelles litte
raires » au sein du monde savant, l'archeologie, la question du pouvoir pontifical.
Sur ce demier point, on voit fort bien Ie role politiqueque joue la rechercheerudite,
par exemple, dans Ie fameux debar des regions suburbicaires qui vit s'opposer
catholiques et reformes sur I'etendue de la juridiction temporelle de I'eveque de
Rome. Aleandro qui participa effectivement ace debat, mesura, de surcroit, la dif
ference qui existait au sein du monde catholique entre Paris et Rome, quand ses
affirmations par trop ultramontaines sur Ie pouvoir pontifical heurterent la tres galli
cane Sorbonne.

Au-dela des divers points traites par les deux correspondants, ce commerceepis
tolaire s'inscrit pleinement dans cette pratique de services qui caracterise la Repu
blique des Lettres. Chacun s'acquitte de son mieux (car les obstacles ne manquent
pas: lenteurdes courtiers, mauvaise volontedes imprimeurs, difficultes d'un savant
ou d'une bibliotheque acommuniquer des manuscrits) des demandes de l'autre;
demandes qui, de surcroit, se font parfois imperieuses : ainsi, Peiresc manifeste ici
la meme exigence d'exactitude dans la copie d'un manuscrit ou la reproduction
d'une figuredont i! accablaCassiano Dal POllO. Mais,dans Ie memetemps, il yale
souci d'aider l'autre, et l'on suit, au fil des lettres, les efforts de Peiresc pour faire
publieraParis un manuscrit d'Aleandro arrete par l'inquisitionromaine, trouvantun
editeur, veillantaI'impression, travaillant aamadouerles docteurs de la Sorbonne,
s'occupant,enfin, de la distribution de I'ouvrage. Ces bonsofficesressortissent ega
lement a la necessite de maintenir l'echange epistolaire, source indispensable
d'informations, et Peiresc, commedans ses lettres avec les Dupuy,a acceur de « se
revancher », promettantd'envoyer, des son retour en Provence, quelque antiquaille
du gout de son correspondant. Au traversde ces services, s'esquisse une amitie qui
se traduit, par exemple, par la demande que Peiresc fait aAleandro de lui envoyer
son portrait qu'i! placera dans son cabinet OU il rejoindra ceux d'autres savants,
autant d'images qui reconstituent cette Republique des Lettres, a la fois ideale et
bien reelle. Toutefois, ces deux hommes graves qui s'entretiennent de sujets aus
teres apparaissent aI'occasion sous un jour plus humain. A son ami qui ne pouvait
taire son chagrind'avoir perdusa chienneAldinaqui «comprenait si bien qu'on eut
dit qu'elle avait un esprit humain », Peirescrepondaitavec une compassion d'autant
plus grande que, quelque temps auparavant, il avait perdu une petite chienne, elle
aussi pleine d'esprit (« spiritosa »). C'est done tres volontiers qu'il acceptait de
s'occuper de la publication aParis d'un « tombeau » ala memoire du malheureux
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animal; il est vrai qu'avec ces poesies latines donnees par de grands savants la
Republique des Lettres retrouvait tous ses droits.

Francoise WAQUET

1. A. VAN RULER, The Crisis of causality. Ycetius and Descartes on God, natureand
change. Leyde, E. J. Brill, 1995. 16 x 24,5, xm-357 p., bibliogr., index (Brill's
studies in intellectual history, 66).

Cet ouvrage propose une interpretation de la querelle entre Vcetius et Descartes
touten precisant des points importants de la physique cartesienne, notamment Iesta
tut de l'experience,de l'observation et Ie sens qu'il convient d'accorder ala mathe
matisation de la physique.

La querelle entre Vcetius et Descartes par disciples interposes, Martin Schoock
pour Ie theologien et Regius pour Ie philosophe (jusqu'a leur rupture en 1647) a
pour enjeu Ie concept de causalite. Dans les universites protestantes, la critique du
cartesianisme coincideala fois avec Ie processus d'aristotelisation de la theologie,
conduisant aune reaffirmation des liens entre theologie et philosophie dans Ie sens
d'une ancillarisation de cette derniere et avec Ie reglement du conflit entre goma
ristes et arminiens qui implique de se prononcer sur des questions telles que le
concours divin, dans des termes scolastiques precis. Dans une telle visee theolo
gique, l'objet de la physique est de rendrecomptedes textesmosaiques et c'est dans
ce rapport ala tradition textuelle (philosophique ou theologique) que se marque la
modernite du cartesianisme : meme si ses adversaires ne voienten lui que la resur
gence de philosophies anterieures ou opposeesacelle d'Aristote, ce qui confere a
Descartes un caractere inaugural, c'est son detachement par rapport al'autorite des
textes - alors que certains novateurs comme Gassendi n'hesitentpas apuiserdans
l'histoire de la philosophie, Ie sens de leur systeme propre.

Pour Vcerius, il s'agit de rendre compte d'un Dieu createuret legislateur, toute
choseetantala fois creature et instrument de la Providence; c'est precisement cette
relation de creature acreateurque ruine la nouvelle philosophie en niant la realite
des formes substantielles. Or, la description dans la Genese d'especes et de natures
permanentes prouve la justessede la notion philosophique de forme substantielle :
en s'appuyant sur les developpements de Physique II, la tradition scolastique dontse
reclame Veetius, divise l'ordre naturel des choses en classesde differentes especes,
chaque etre individuel etant defini par une forme substantielle specifique, qui en est
comme la ratio quidditatis.

Ainsi pour expliquer la formation de la glace, Descartes recourt-il aux relations
des particules de la matiere entreelles, alors que Schoock attribue au froid des qua
lites reelles ayant par elles-memes un pouvoir causal specifique. La froideur est
I'unique qualite de l'eau et la forme substantielle, l'unique cause des qualites
reelles, proprietes, actions et developpement d'un objet naturel, abstraction faitedes
causes extemes et extraordinaires, commel'est Ie feu pour l'eau. Maisason tour, la
cause exteme peut etre concue en termes d'action propre, l'action calorifique est
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alors rapportee it la forme du feu comme it sa cause: bien qu'il ne soit pas de la
nature de I'eau d'etre chaude, il est de la nature du feu d'etre calorifique. AI'inverse
pour Descartes, tout dans I'univers est fait de particules de matiere (les pores ou
interstices entre ces particules etant encore de la matiere), Ie froid et Ie chaud ne
sont rien d'autre que Ie mouvement plus lent ou plus rapide des particules, ce pro
cessus n'etant plus alors pense en termes de naturel ou de non nature\. Descartes
refuse d'expliquer les phenomenes a partir des notions de deliberation et de fin,
d'attribuer a la nature la tendance it suivre un but, malgre certaines expressions,
notamment celie du §19 des Principes IV, oil iI est dit que la matiere subtile suit la
Iigne droite, Ie mieux qu'elle Ie peut; mais c'est encore en termes de mouvement
des particules que s'explique la question generate de la formation des gouttes d'eau.
Le cartesianisme laisse la place pour penser la bonte du createur ala condition de ne
pas limiter la puissance de Dieu en faisant de I'homme Ie centre de I'univers et de
ne pas chercher acomprendre les fins de Dieu. Les motifs divins etant inconnais
sables, iI est absurde de leur attribuer un role en physique: I'affirmation de
l'incomprehensibilite divine ne consiste pas alimiter l'usage de la raison mais aeli
miner les causes finales.

L'argument scolastique qui consiste aopposer la creation divine it la production
technique de machines est utilise par les cartesiens pour montrer qu'il ne s'agit que
d'une difference de degre : ce que I'homme peut faire en produisant un automate,
Dieu Ie fait pour l'infinite des nerfs, os, arteres qui composent un organisme vivant.
Dans Ie Discours de La methode, en comparant Ie coeur aune horloge, Descartes ne
cherche pas areduire Ie processus organique aun processus mecanique mais amon
trer que les principes qui permettent d'en rendre compte doivent se reduire a un
minimum, comme c'est Ie cas pour les machines. De meme que les mouvements
d'une horloge sont suffisamment expliques par les «force, situation, figure de ses
contrepoids et de ses roues », de meme trois notions (disposition des organes, cha
leur, sang) suffisent a decrire Ie mouvement du cceur. Ce principe d'economie,
excluant les formes substantielles, affirme qu' etant donne ces trois elements, Ie
mouvement du cceur doit se produire avec la meme necessite que celie avec laquelle
I'horloge realise ses mouvements. Ce qui est mathematique dans la comparaison du
coeur et de l'horloge, ce n'est pas une quantification mais l'efficacite de l'explica
tion : la philosophie naturelle doit etre investie par une facon mathematique de rai
sonner sans que Ie raisonnement ait necessairement affaire ades proportions ou des
quantites. Tel est Ie sens de la methode mathematique de Descartes, alors que la
mathesis renvoie toujours ades contenus mathematiques precis (Ia refraction de la
lumiere dans la Dioptrique) et n'est jamais employee dans un sens general et non
mathematique,

C'est precisement contre une telle geometrisation des phenomenes que s'insurge
Vcetius : en niant les formes substantielles, Ie cartesianisme vide la causalite de son
contenu et en mine jusqu'a la possibilite. Car les proprietes mecaniques sont inertes
et ne peuvent constituer des principes internes d'action ni etre causes du mouve
ment. Science des artefacts, Ie mecanisme ne peut donner la comprehension des
objets naturels, ses principes ne sont que des principes violents renvoyant aux
conditions et non aux causes de I'action: Schoock montre qu'il s'agit moins de
savoir s'il y a un mouvement dans Ie cceurque de designer ce qui en est la cause, Ie



148 REVUE DE SYNTHESE : 4' S. N° I, JANVIER-MARS 1998

coeur devant avoir quelque chose de specifique qui est son principe (sa forme subs
tantielle).

AI'inverse, Descartes affirme qu'i! est de peu d'importance de savoir si Dieu a
fait que les choses nous apparaissent telles qu'elles nous apparaissent en usant d'un
nombre infini de causes (Principes III, §46), du moment que nous sommes certains
qu'aussi longtemps que nous usons d'explications mecaniques mettant en jeu les
notions geometriques de mouvement et de figure, notre demonstration aura l'evi
dence des demonstrations mathematiques ; l'inadequation entre lois et experience ne
tenant qu'au fait que les lois s'appliquent ades corps parfaitement durs, dans une
situation ideale : les chocs n'ont pas pour fonction d'etre observables mais d'expli
quer les effets observables qu'ils causent. Cependant, que la physique cartesienne se
deduise de deux principes, Dieu createur et les semences de verite en notre esprit, ne
signifie pas une exclusion de l' observation: a partir de ces deux principes, la
reconstruction d'un monde possible ne se fait ni rationnellement ni empiriquement
mais au moyen d'observations et de conjectures. Descartes n'introduit pas I'obser
vation parce que la deduction echouerait mais parce qu'i! reconnait que l'observa
tion particuliere des effets foumit des points de depart pour les expliquer meca
niquement. De meme, ce qui est en cause dans l'idee de deception des sens, ce n'est
pas I'observation ou l'experience, mais une philosophie des qualites reelles, car la
science ne doit pas repertorier des perceptions mais les expliquer afin de retrouver Ie
monde reel (geometrique) derriere Ie monde percu.

Vretius reproche egalement aDescartes d'identifier concours et conservation, et
par la de nier l'idee de concours divino De fait, dans Ie Discours, sans employer Ie
terme de concours pour qualifier la conservation, Descartes affirme que Dieu prete
son concours ala nature en la laissant agir selon les lois qu'il a etablies. Mais dans
sa Lettre aHyperaspistes, il utilise Ie terme de concursus pour expliquer sa theorie
de la conservation, Ie concours etant reduit ala notion de creation continuee, aucune
place n'est faite pour une cooperation divine. L'idee cartesienne d'un monde
machine implique une conception de la causalite contraire aux verites revelees : en
effet, causalite seconde et concours divin vont de pair, Ie concours n'etant possible
que si la cause premiere peut exercer son influence sur les causes secondes et ce qui
assure cette cooperation avec Dieu, ce sont precisement les formes substantielles,
concues comme sources individuelles d'action. L'aristotelisme, contrairement au
cartesianisme a I'avantage de proposer une ontologie des natures individuelles qui
sont en meme temps des centres individuels d'action.

Pour 1. A. Van Ruler, les querelles portant sur Ie concours divin, les causes
secondes, les proprietes accidentelles renvoient al'unique question de la causalite :
meme quand i! traite du probleme du concours divin, Vretius a pour but de justifier
la notion de forme substantielle. Ace propos, on peut regretter que l'auteur n'insiste
pas davantage sur Ie fait que la question philosophique des formes substantielles et,
par consequent, la critique du cartesianisme prennent Ie pas sur la querelle theolo
gique entre arminiens et contre-remonstrants, ni sur l'originalite de Vcetius au sein
du calvinisme, on Ie cartesianisme, concu comme metaphysique de la methode,
pourra etre recu (dans la faculte de philosophie) et donner les premisses d'une
science de l'etre en tant qu'etre, d'une ontologie dont I'objet, depouille de toute
puissance propre spontanee ne subsiste que par la puissance divine (certains pen
seurs comme Pierre Bayle, embrasseront en effet Ie mecanisme en tant qu'i! donne
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les fondements physiques de l'idee theologique de la souverainete divine). Pour
Veetius, I'exclusion des formes substantielles est plus dommageable que Ie gain que
represente I'affirmation mecaniste de la souverainete du createur sur la creation.
Cependant, Ie passagedu cartesianisme, de la faculte de philosophie acelle de theo
logie avec les resistances rencontrees, est bien analyseici en ce que Vcetius est pre
cisement ernblematique de ces resistances.

Laurence DEVILLAIRS

Robert G. MUEHLMANN, Berkeley's ontology. Indianapolis, Hacken Publishing
Company, 1992. 14,5 x 22, 320 p.

Dans la succession rapide des publications sur Berkeley outre-Atlantique, qui
donne la mesure de la vitalite des etudes berkeleyennes, cet ouvrage presente Ie
mente de prendre tres au serieux la formule « esse estpercipi» commeenonciation
ontologique de base de toute la philosophie de Berkeley, et d'en tirer I'implication
nominaliste selon laquelle toute existence est particuliere.

Robert G. Muehlmann propose une conception plus stricte de l'immaterialisme
que celle qui, au terme d'une tradition seculaire, restait presupposee par Arthur A.
Luceet Ian A. Tipton I, pour en faireseulementla face negative de la philosophie de
Berkeley, ce qu'il appelle Ie « rejet » de la substance materielle '. Quant a la face
positive, elle comporte un element idealiste (Ies choses sensibles n'existent que par
la perception qu'on en a) et un element realiste (Berkeley declarait ne pas vouloir
transformer les chosesen idees mais les ideesen choses). En sorteque, en une meta
phorepuissante mais tres risquee, I'auteur affirmeque I'on doit accepterde faire de
I'ontologie berkeleyenne un trepied, dont I'assise la plus faible serait Ie realisme.

Le debutde I'ouvragenousapprend que les commentateurs recents avaientdonne
trop d'importance al'epistemologie et au langage dans l'etude des oeuvres de Ber
keley. R. G. Muehlmann semble, quant a lui, tenir pour acquis que « Ie cceur de
I'ontologie berkeleyenne » se trouve dans les toutes premieres sections des Prin
cipeset dans Ie premierdes Dialogues entre Hylas et Philonous. II s'interesse avec
pertinence au renversement de I'ordre des arguments entre ces deux textes. Dans
une etude qui se veut consacree aI'ontologie, il est toutefois surprenant de voir que
des ouvrages, comme I'Essai sur une nouvelle theorie de la vision et I'Alciphron ,
sont consideres comme quantite negligeable, alors que ces deux textes montrent
pourtant que I'ontologie de Berkeley, atravers Ie langage naturel de Dieu (comme
opposable asa Parole revelee), etait une ontologie proprement linguistique '.

I. Arthur A. LUCE, The Dialectic of immaterialism, Londres, Hodder & Stoughton, 1963;
Ian C. TIPTON, The Philosophy of immaterialism, Londres, Methuen & Co. Ltd, 1974.

2. Pour une definition restrictive de l'immaterialisme comme entreprise de demonstration
de la non-existence de la substance materielle, voir Genevieve BRYKMAN, Berkeley. Philo
sophie et apologetique, Paris, Vrin, 1984, chap. I.

3. G. BRYKMAN, Berkeley et Ie voile des mots, Paris, Vrin, 1993. Voir Ie compte rendu de
cet ouvrage fait par Bertil BELFRAGE et publie dans la Revue de synthese, t. 116, 1, janv.
mars 1995, p. 183-186.
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Avec une grande virtuosite formelle, I'auteur s'attache a I'analyse minutieuse de
certains textes, dans un dialogue trescomplexe et captivant avecles commentateurs
americains de Berkeley les plus recents". II ne neglige pourtant pas l'etayage que
peut lui foumir ponctuellement I'histoire de la philosophie. L'ouvrage ne comporte
pas de conclusion; mais Ie demier chapitre, consacre a « Hume, Reid et Male
branche », peut en tenir lieu. Pasde bibliographie nonplus; maisIe lecteur trouvera
tout Ie soutien d'erudition dont il pourrait avoir besoin dans un excellent appareil
critique.

Genevieve BRYKMAN

Maurice DE GANDILLAC, Geneses de la modemite. Les douze siecles ou se fit notre
Europe. De « La Cire de Dieu » a« La Nouvelle Atlantide ». Paris,Cerf, 1993.
15,5 x 23,5, 673 p., index (Librairie europeenne des idees).

II s'agit d'un recueil d'articles, de prefaces ou de communications a des col
loques, souvent remanies, arranges en chapitres et mis sous un titre assez vaste et
general pour recouvrir la variete des themes abordes. Comme I'indique Ie sous-titre,
I'ensemble s'ouvre par saintAugustin, dont la Cite de Dieu faconna pour les siecles
du Moyen Age la perception du temps et de I'evolution humaine; il s'acheve sur
I'utopiede Francis Bacon, refletant a sa maniere la conquete seculaire de I'espace
terrestre.

II ne sauraitetre question d'analyserici les elements de ce recueil, qu'on pourrait
resumer a trop grands traits par la facon dont douze siecles vecurent et imaginerent
le temps et I'espace de la Cite terrestre, a partir d'un heritage greco-romain
constamment vivifle et travaille en des renaissances successives. Chemin faisant,
certains themes recoivent un traitement plus approfondi : la dignite de la technique,
affirmee des le xu" siecle par les victorins; le dialogue entrefoi et raison; la pulsion
mystique; les reyes de concorde universelle. Autant d'elements qui, avec d'autres,
contribuerent a la prise de conscience par l'Europe de son identite et de sa puis
sance, dont I'Ulysse de Dante, en son «folie volo» pour atteindre l'opposite de
Jerusalem, pourrait etre Ie symbole.

Mais un tel recueil souleve une question: la somme d'une vie de recherche a
t-ellebesoin, pour etre appreciee et admiree, de ce que I'on appelle une presentation
« editoriale », si habile soit-elle? Soneffet risqueparfois de paraitre un peu artificiel
et disproportionne a I'entreprise. Mais les reflexions emouvantes de la fin de
I'avant-propos et du post-scriptum sont une meilleure et plus personnelle introduc
tion aces travaux, dont on admirera l'eruditionet Ie style souverain. Devantla bar
barieet le declin, devant les formes que prend la «diabolique» resistance du reel
auxentreprises humaines, la longue chainedes ceuvres savantes temoigne de l'utilite

4. K. WINKLER, Berkeley. An interpretation, Oxford, Clarendon Press, 1989; Margaret
ATHERTON, Berkeley's revolution in vision, IthacaILondres, Cornell University Press, 1990.
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des « loyales confrontations», et nourrit la poursuite d'une « raisonnable espe
rance».

Patrick GAUTIER DALCHE

Reinhard HECKMANN, Kants Kategoriendeduktion. Ein Beitrag zu einer Philosophie
des Geistes. Fribourg-en-Brisgau/Munich, Karl Alber, 1997. 14 x 21,5, 512 p.,
bibliogr., index (Symposium, Bd 106).

Le principal but de la presente etude est de reconstruire l'argumentqui constitue,
selonReinhard Heckmann, Ie cceur de la Critique de La raison pure,asavoir Iecha
pitre de la « Deduction transcendantale des concepts purs de l'entendement ». Le
sous-titre de l'ouvrage fait reference a la philosophie (analytique) de l'esprit qui,
selon l'auteur, ne designe pas tant une theorie unitaire que Ie terme generique qui
regroupe les diverses interpretations postwittgensteiniennes des phenomenes psy
chiques. La dimension linguistique et analytique de la philosophie de l'esprit permet
aR. Heckmann de degager un instrument conceptuel approprie aune analyseonto
logique neutre des differents « faits de conscience» (Tatsachen des Bewuj3tseins).
Pareille analyse sembleau premier aborddifficilement compatible avec la termino
logie de I'epistemologie kantienne. La conscience kantienne ressemblerait a un
espace mental unidimensionnel, milieu prive auquel seul Ie sujet peut acceder et
dans lequel les representations apparaissent et disparaissent. Ces entites psychiques
sont saisies par un unique sens, Ie sens interne, correlatifdu sensexterne par lequel
Ie sujet percoit les phenomenes dans l'espace. La presente etude refuse de reduire la
theorie kantienne de la connaissance aun mentalisme. Elle montre au contraire en
quoi les interrogations et les theses centrales de la premiere Critique, en particulier
Ie probleme de la deduction transcendantale, peuvent etre formulees d'une maniere
non-mentaliste.

C'est seulement lorsqu'on abandonne Ie « paradigme mental» de la conscience et
qu'on definit les concepts de conscience et de representation en rapport avec une
grammaire logiquedes relations epistemiques qu'une reconstruction satisfaisante de
l'argumentde la deduction transcendantale devientpossible. Dansla mesureou pra
tiquement toutes les lignes argumentatives se croisent dans Ie chapitre de la
« Deduction », cette entreprise de reconstruction ne peut etre menee abien que si
elle commence par une explicitation des premisses fondamentales de la Critique.
Selon R. Heckmann, font partie de ces premisses la distinction entre deux sources
de connaissance (entendement et sensibilite) ainsi que Ie rapport entre les categories
et les fonctions du jugement. Toute interpretation de la « Deduction transcendan
tale» doit prouversa pertinence par sa coherence avec une interpretation globale de
I' « Esthetique transcendantale » et de I' « Analytique transcendantale ».

Le premierchapitre, intitule « Sensibilite et entendement, les deux sourcesde la
connaissance », thematise la distinction essentielle entre intuition (sensible) et pen
see. Le point de depart en est la celebre formule de Kant dans l'Introduction a la
« Logique transcendantale » : « Des pensees sans contenu sont vides; des intuitions
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sans concepts sont aveugles ». Concepts et intuitionsconstituent deux pouvoirsdis
tincts ne pouvant nullement echanger leurs fonctions. L'entendement ne peut rien
« intuitionner », ni les sensrien penser, de sorte que de leur unionseule peut resulter
la connaissance. R. Heckmann aborde tout d'abord (§ 1) Ie probleme de ces deux
sources qui se presupposent et s'appellent mutuellement et s'interrogesur la signifi
cationde I'expressionkantienne « l'originaire reunionde la sensibilite et de l'enten
dement» (urspriingliche Vereinigung von Sinnlichkeit und Verstand). II y precise
les pouvoirs respectifsde ces deux facultes de connaitre, Puis il explicite les formes
puresde l'intuition que sont l'espace et Ie temps (§ 2). La connaissance a priori de
la structure spatio-temporelle du champdes phenomenes dans 1'«Esthetique trans
cendantale» est une condition indispensable de l'experience. Enfin, l'apport origi
naire de I'entendement a la constitution de l'experience serait, selon l'auteur, Ie
concept pur (transcendantal) d'objet pris simplement en tant que tel (§ 3).

Le deuxieme chapitre, intitule «Les premisses methodologiques, relatives aune
theorie de la conscience, de la deduction transcendantale des categories », porte sur
Ie concept d'Empfindung. Nous attribuons avec raisonanos sensations une signifi
cation objective et recourons aux categories comme ades concepts fondamentaux
qui correspondent anos representations sensibles. Tel est Ie probleme du paradigme
mental. Les sensations, les representations en general, sont des entites subjectives
qui presupposent Ie sens interne. Ces entites ont une fonction d'indices de l'exis
tence immediate des choses hors de nous (les objets empiriques dans l' espace et Ie
temps). Ce chapitre, qui se veut ontologiquement neutre, tente de faire abstraction
de cette hypothese des entites mentales. R. Heckmann montreque les termes tech
niques de l'epistemologie kantienne, en particulier Ie concept de representation
(Vorstellung), admettent aussi une signification non-mentale. C'est Ie concept de
conscience immediate de soi qui joue alors un role central dans la perspective de
cette reconstruction de la deduction transcendantale. Si, d'un cote,c'est par l'espace
et Ie temps qu'un rapportimmediat avec les objets est possible, d'un autre cote, tout
rapport aux objets inclut une precomprehension categoriale de ce qu'est un objet en
general. Une fois ces deux composantes isolees, il s'agit de reconstruire leur unite
originaire. Comment les choses apparaissent-elles (dans l'espace et Ie temps)
comme des substances? Le chapitre de la Critique sur Ie schematisme et les prin
cipesde I'entendement pur repondacette question. Mais Ie chapitre de la « Deduc
tion transcendantale » n'en est pas pour autant eclairci, selon R. Heckmann, car la
preuve que fournit Kantde la validite objective des categories est plus une reponsea
une question de droit que de fait. L'auteur met au jour ce qu'il appelle un « deficit
dans la fondation » de la theoriekantienne de la connaissance objective, deficit qui
met en question la possibilite meme de la connaissance empirique (§ 4). Son inter
pretation est, selon lui, confirmee par l' analyse de l' objection adressee par Humea
Kant. Selon cette objection, nos sensations n'ont pas de validite objective. Le lien
(Zusammenhang) entre les sensations et les choses horsde nousest contingent. Kant
rejette l'objection humienne: Ie rapport (Beziehung) des sensations aux objets
commealeurs causes est conceptuellement indispensable. Mais Ie deficit en fonda
tion que tente de surmonter la deduction transcendantale consiste, selon R. Heck
mann, en presuppositions hautement problematiques (§ 5). Apres avoir decrit Ie
concept de representation mentale ainsi que ses presupposes, relatifs a une theorie
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de la conscience immediate (§ 6), l'auteur se propose de depasser non tout concept
de representation mais celui qui est lie aune perspective mentaliste (§ 7).

Le troisieme et dernier chapitre, intitule « La deduction transcendantale des cate
gories », revient sur les raisons philosophiques de ce Begriindungsdefizlt identifie
par R. Heckmann et selon lequel I'exigence des categories de se rapporter ades
objets empiriques ne serait prouvee par Kant que par un argument de droit. II s'agit
pour l'auteur d'un probleme interne al'epistemologie philosophique. De quel droit,
dans Ie cadre d'une theorie philosophique de la connaissance, les impressions sen
sibles doivent-elles etre considerees comme les antecedents epistemiques premiers
de toute connaissance objective? En tant qu'expression d'une receptivite subjective,
ces impressions ne font que renvoyer aelles-memes, et non aun objet hors de nous.
La tache de la deduction transcendantale est precisementde montrer que Ie concept
d'Empfindung doit etre mis en rapport avec un contenu objectif non-empirique et
que cette mise en rapport revient afaire des objets les causes memes de nos impres
sions. Or ce contenu objectif non-empirique est constitue par l'unite de la
conscience de soi, R. Heckmann explicite tout d'abord Ie «principe de la deduc
tion » qu'est l'unite de l'aperception (§ 8). Le premier pas de la deduction consiste a
montrer que l'unite analytique de I'aperception presuppose une unite synthetique
(§ 9). L'auteur reconstruit l'argument central de la deduction en rapportant cette
unite synthetique aune unite objective plus profonde (§ 10) sans perdre de vue pour
autant la dimension subjective de la theorie de l'aperception (§ II). II expose les
formes des syntheses categoriales que la Critique considere comme les principes de
I'entendement pur (§ 12). Ce dernier chapitre interroge plus generalement I' evidente
certitude avec laquelle Kant considere que l'identite du sujet repose sur une syn
these des representations donnees. Cette derniere explicitation est selon R. Heck
mann la condition ultime pour accomplir Ie «pas decisif » (der entscheidende
Schritt)de la deduction. L'unite synthetique de l'aperception est l'unite objective de
la conscience de soi eu egard a la multiplicite de ses vecus. La certitude de mon
identite propre persiste done aussi longtemps que je suis conscient du contenu
objectif que me dessinent les representations en general.

Cette etude presenteIe mente de reforrnuler, en faisant I'economie de toute onto
logie mentaliste, quelques-unes des questions philosophiques specifiques de I'un
des plus importants chapitres de la Critique de La raison pure dans la perspective
d'une theorie de la connaissance. Elle met au jour non seulement les difficultes ren
contrees par Kant pour etablir l'accord de nos representations subjectives avec des
objets exterieurs et done pour garantir la validite objective de notre connaissance,
mais encore certaines deficiences de I'argumentation propre ala deduction transcen
dantale des categories.

Mai LEQUAN
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Pierre DUHEM, L'Aube du savoir. Epitomedu Systeme du monde. Textes etablis et
presentee par Anastasios BRENNER. Paris, Hermann, 1997. 14 x 21, Lx-618 p.,
bibliogr., index.

Nul ne contestera que Le Systeme du monde de Pierre Duhem est un grand livre,
et je ne me preterai pas au ridicule de Ie demontrer. II a pourtant souffert d'un han
dicap majeur, puisque, Duhem etant mort en 1916, son ouvrage est reste incomplet
pendant un demi-siecle : la moitie de ce que Duhem avait pu rediger n'est parue
qu'en 1959,et, de plus, son livre reste inacheve. Sans contester l'opportunite de la
publication de 1959, qui mettait fin aune sorte d'injustice de la vie scientifique, il
faut reconnaitre que Ie livre pouvait alors passer pour quelque peu depasse puisqu'il
arrivait apres Ie renouveau de l'histoire des sciences que la publication de 1913
1916 avait precisement contribue aprovoquer; on pouvait douter, en somme, de
l'actualite de Duhem en 1959.

Quarante ans plus tard, la question, a mon avis, ne se pose plus: Ie livre de
Duhem a beaucoup vieilli. Un tres gros travail de publication de textes medievaux a
ete entrepris depuis un demi-siecle, et beaucoup des textes que Duhem avait eu Ie
merite de decouvrir et qu'il avait partiellement analyses sont maintenant disponibles
en des editions qui permettent de nuancer fortement les conclusions plus ou moins
provisoires qu'il en tirait, sinon meme de les reduire aneant. Je pense, par exemple,
pour me cantonner ades questions qui relevent de rna specialite, aux datations erro
nees donnees aplusieurs textes importants de l'histoire de l'astronomie que Duhem
n'avait pas bien compris, ou bien a ce qu'il disait de l'introduction des tables
alphonsines aParis, dont il creditait Guillaume de Saint-Cloud, ou encore al'appre
ciation qu'il faisait de l'oeuvre d'Henri Bate, puisqu'il le croyait auteur d'une cri
tique des tables alphonsines dont il exagerait d'ailleurs l'importance, alors que les
tables alphonsines ne sont pas anterieures a 1320 et que ni Guillaume de Saint
Cloud ni Henri Bate (mort vers 1310) n'ont pu les connaitre.

L'historiographie est revenue de quelques erreurs majeures dont Duhem s'etait
rendu coupable. C'est pourquoi je me sens, aujourd'hui, deconcerte par l'entreprise
d' Anastasios Brenner de rendre maniable, en un seul volume de six cents pages, les
dix volumes du Systeme du mondequi en developpaient dix fois plus. Certes, cette
reduction a ete obtenue agrands coups de ciseaux qui ont permis de mettre discrete
ment a la trappe les imprudences les plus criticables de Duhem: je n'y ai pas re
trouve celles qui m'indignaient. Mais comme cette elimination ne s'accompagne
d'aucune mise en garde, il est a craindre que l'espece de sacralisation supple
mentaire donnee ainsi au Systeme du monde, qui n'en avait pourtant pas besoin, ne
contribue a perenniser !'impact des bevues contenues dans l'edition originale.
J'admets bien que I'interet d' A. Brenner porte sur les idees philosophiques de
Duhem, non sur l'histoire de l'astronomie medievale, mais je ne crois pas qu'on
puisse dissocier les deux, qui s'epaulent mutuellement: les faiblesses de la partie
proprement historique ne peuvent qu'affaiblir I'argumentaire philosophique.

Encore la remise en vie du Systeme du monde aurait-elle pu etre I'occasion d'une
mise ajour bibliographique qui aurait eu un interet pedagogique certain; elle a bien
ete entreprise, mais je suis tres sceptique sur son utilite ; gravement incomplete (par
exemple, le Quadripartitum de Jean de Murs ne reste cite que par Ie manuscrit de la
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Bibliotheque nationale qu'avait vu Duhem, alors qu'il a ete impeccablement publie
en 1990; Ie commentaire de Robertus Anglicus sur la Sphere de Sacrobosco n' est
plus inedit : il a ete publie par L. Thorndike en 1949), elle est, pour etre acceptable,
entachee de trop de desinvolture dans la facon de donner une reference (i1 y a des
usages et meme des regles pour cela) et surtout de trop de fautes : p. 596, l'editeur
de Thabit est Carmody et non Carmedy; l'edition incunable des Opera d'Aristote,
p. 587, n'est pas de 1446 (!), mais de 1496; si les mots allemands sont estropies
(« Geschiste » pour «Geschichte », p. 591; «Mittelalter » pour «Mittelalter »,
p. 591), Ie latin est farci de barbarisme : de sphaerae pour de sphaera (p. 589), ope
rae pour opera (p. 592), patrologiae pour patrologia (p. 593), graecae pour graeca
(p. 590), etc. Pauvre Duhem!

Emmanuel POULLE

Andre TUlLIER, Histoire de l'universitede Paris et de la Sorbonne. T. I : Des ori
gines ii Richelieu;1. II : De LouisXIV ii la crisede 1968. Pref. de Michele GEN
DREAU-MASSALOUX. Paris, Nouvelle librairie de France, 1994.20 x 26,620 p. et
657 p., chronol., index, photogr. (Grandes Etudes historiques).

Somptueusement presente, avec une profusion d'illustrations, de portraits dans les
marges, Ie monument qu'a edifie Andre Tuilier va se dresser dans Ie paysage histo
riographique et Ie dominer pour tres longtemps. Si singulier que cela puisse paraitre,
on ne disposaitjusqu'ici, en depit du progres considerable des recherches sur les dif
ferentes periodes de la vie huit fois centenaire de l'universite de Paris, d'aucune
synthese approfondie, d'aucun tableau d'ensemble. Au lecteur curieux du passe
s'offraient des ouvrages du XVlIe et du XVIIIe siecle, depourvus de critique meme s'ils
livrent des informations precieuses, ou des etudes consciencieuses mais bien vieil
lies elles aussi, comme Nos adieux ii la vieille Sorbonne d'Octave Greard (1893).
OU puiser les renseignements les plus surs sans se Iivrer sur chaque point a la
consultation laborieuse des centaines de monographies parues en ordre disperse et
en diverses langues depuis un siecle et plus que la critique d'erudition s'est affir
mee, avec ses methodes rigoureuses? L'exemplaire Bibliographie de l'histoire des
universites francaises, dressee avec grand soin par Simone Guenee (T. I. : Generali
tes, universite de Paris, Paris, Picard, 1981) revele l'abondance de cette production
savante. Pour dresser un etat des connaissances actuelles, pour rediger - au meil
leur sens du terme - un precis, il fallait des competences et des energies peu com
munes. Forme a la rigoureuse ecole des etudes grecques et byzantines, directeur
pendant de nombreuses annees de la Bibliotheque de la Sorbonne, verse dans Ie
detail de I'histoire religieuse et intellectuelle de la France medievale et moderne,
I'auteur de ces deux beaux volumes de grand format etait Ie mieux ameme de tenter
et de reussir l'entreprise attachante mais perilleuse qu'i1 a conduite jusqu'a son
terme pour le plus grand profit du public specialise ou cultive, Aaucun moment
I'accumulation des faits, scrupuleusement verifies aux meilleures sources, ne nuit a
la clarte du recit et aux vues generales, que souligne une disposition typographique
aeree en paragraphes bien distincts munis de titres expressifs.
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11 est evidemment impossible d'offrir ici un resume, ffit-il succinct jusqu'a l'indi
gence, du contenu de cette ample publication. Le XIIIe siecle seul devrait occuper
plusieurs pages et les epoques universitaires moins brillantes - on sait que
l' Ancien Regime n' a pas en ce domaine une flatteuse reputation - meriteraient
d'etre remises en lumiere. L'essor depuis la fin du XIX

e siecle est un sujet en soi. Le
fort de I'auteur est precisement d'embrasser du meme regard toute I'histoire plurise
culaire de I'alma mater, ce qui lui offre une vue d'en haut que Ie lecteur peut decou
vrir a son tour.

On sait comment les eccles episcopales parisiennes du xu"siecle firent place a
une corporation de rnaitres et d'etudiants - universitas - a laquelle Ie siege apos
tolique donna ses premiers reglements et statuts - dont la celebre bulle Parens
scientiarum du 13 avril 1231 - et comment la monarchie francaise confera au nou
vel organisme de nombreux privileges, qui firent peu a peu de l'universite de Paris
une institution nationale, « la fille ainee des rois de France », aussi bien qu'un centre
international d'enseignement et de recherche, si l'on peut ainsi definir les trois
facultes superieures - Theologie, Droit et Medecine - et la faculte des Arts avec
ses quatre nations. Les examens et les grades permirent aux etudiants de se voir
reconnaitre la licentia docendi que son caractere apostolique etendait ubique terra
rum,a toute la chretiente. Puis apparurent les premiers colleges destines a l'heberge
ment, dont celui que fonda Robert de Sorbon avec l'aide de Louis IX, qui offrent a
leurs boursiers les moyens de travailler et de vivre dans les meilleures conditions,
comme Ie font deja les religieux dans leurs nombreux couvents affilies a I'univer
site. Les luttes entre maitres seculiers et reguliers se terminent au benefice des pre
miers mais refroidissent la papaute a l'egard de I'organe universitaire, qui doit faire
face aux dangers souleves par la diffusion des doctrines inspirees de l'aristotelisme
et de l'averroisrne. Par son eminence dans I'ordre de la theologie, du droit cano
nique aussi, Paris s'impose comme seconde capitale de la chretiente. On dit alors
que Rome a la papaute, I'Allemagne I'Empire, la France Ie studium. Les arts et la
medecine sont egalement florissants. La vie collegiale se developpe grace a de nou
velles fondations et les metiers du livre prosperent au Pays latin, Ie quartier de l'uni
versite qui gardera jusqu'au XIX

e siecle sa physionomie propre. Passee definitive
ment dans Ie camp royal quand Philippe Ie Bel s'oppose a Boniface VIII, la
communaute universitaire s'illustre au cours des debats suscites par Ie Grand
Schisme (1378-1417). Elle choisit, tres logiquement de son point de vue, les Bour
guignons contre les Armagnacs et s'accommode de la domination anglaise, marquee
par Ie proces de Jeanne d' Arc. La guerre de Cent Ans desorganise gravement la vie
des facultes et des colleges, dont les ressources sont compromises. La tutelle royale
sur l'universite, desormais soumise au parlement de Paris, contribue a I'effacement
d'un rayonnement international qui ne reprendra qu'a la fin du XIX

e siecle, Un galli
canisme universitaire, hostile au concordat de Bologne de 1516 et au bouleverse
ment du systeme de I'expectative des gradues, accentue une progressive laicisation
de la corporation enseignante. La faculte de Theologie reste toutefois Ie senat doctri
nal du royaume et s'oppose avec opiniatrete aux courants humanistes qui vehiculent
souvent les tendances reformistes que Ie protestantisme va radicaliser. La resistance
pugnace des docteurs irrita longtemps Francois I", anime par sa soeurMarguerite de
Navarre, mais apres Ie scandale des placards en 1534 Ie roi se montra plus favorable
aux traditionalistes, soutenus par Louise de Savoie. L'institution en 1530 de lecteurs
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royaux qui forment un college it l'imitation des centres erudits de Louvain et
d' Alcala marque une emancipation du savoir de la tutelle universitaire mais les
theologiens remportent des victoires, comme la promulgation des Articles de foi de
1543 et la publication d'un index des livres censures. Les premiers jesuites s'ins
tallent it l'hotel de Clermont et prend naissance une rivalite d'enseignants avec la
faculte des Arts qui durera plus de deux siecles. Les guerres de religion, outre les
ravages materiels, entretinrent l'intolerance et les maitres de Paris se rangerent
durant la Ligue sous la banniere de la reaction catholique, refusant farouchement de
reconnaitre l'heretique Henri IV comme roi legitime. Apres 1594 la perte de pres
tige et d'autorite de Yalma mater fut croissante, alors que son passage de l'orbite de
l'Eglise it celui de la monarchie s'accentuait encore et que s'operait une laicisation
qui laissa toutefois subsister des traits disciplinaires propres it la clericature, comme
Ie celibat, impose tres largement. La premiere partie du xvlIe siecle fut dominee par
I'action eclairee de Richelieu, proviseur de Sorbonne, mecene de ce college, qui sut
tenir I'institution universitaire, reactivee par la reforme de 1600, it egale distance des
theses radicales du syndic Edmond Richer et des tentations ultramontaines favori
sees par les jesuites et Ie parti devol. Moins au fait des susceptibilites gallicanes,
Mazarin suscite l'opposition du Parlement et de l'Universite, dont nombre de
membres vont accueillir avec faveur Ie courant janseniste, qui cotoie celui du galli
canisme. Tout en soulignant « Ie corporatisme desuet » des maitres des facultes et
colleges, leur fermeture aux idees nouvelles et it la science experimentale, I'auteur
relate avec une comprehension teintee de sympathie la longue suite d'incidents et de
conflits qui emaillent les regnes de Louis XIV et de Louis XV, domines par les ste
riles querelles religieuses qui ont ete aussi nefastes pour l'Eglise en France que pour
la monarchie. L'enseignement lui-meme, pour statique qu'il soit, n'est pas sans
offrir des parties solides et parfois des innovations heureuses, comme l'avait bien
montre I'excellent travail de L.W.B. Brockliss, French Higher Education in the
seventeenth and eighteenth centuries. A cultural history (Oxford, Clarendon Press,
1987). Les elites formees par l'universite de Paris en ses colleges, tout comme celles
qui etaient passees par la ratio studiorum de la Compagnie de Jesus avant sa sup
pression - mauvaise action doublee d'une sottise - souffraient sans doute de la
predominance d'une instruction trop exclusivement litteraire mais disposaient de
toutes les ressources d'une culture humaniste propice au developpement de l'intel
ligence et de la sensibilite, En depit des mesures radicales prises durant la Revolu
tion - suppression des universites, facultes, colleges, bourses, grades - et de la
creation par la Convention et Ie Directoire des grandes eccles et grands etablisse
ments qui donnent encore it la France d'aujourd'hui sa physionomie originale, avec
son enseignement superieur it deux voies, et meme it deux vitesses, cette predomi
nance des humanites s'est maintenue fort longtemps au sein de l'Universite de
France, creation imperiale de 1806-1808. Tandis que les facultes «profession
nelles », Droit et Medecine, colonisees par les enfants de la bourgeoisie, se conten
taient en regie generale de la transmission du savoir, les facultes « academiques »,
Lettres et Sciences, se confinaient, faute de moyens et souvent par la mediocrite du
corps enseignant, it la collation des grades, it commencer par Ie baccalaureat. Les
regimes successifs, en depit d'efforts conduits par un Salvandy, un Victor Duruy,
ont peu fait pour Ie monde universitaire : Ie projet de reconstruction de la Sorbonne
echouera sous Ie Second Empire. AParis, la faculte de Droit s'est montree tenace-
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ment hostile aux sciences administratives et economiques ; la faculte de Medecine,
moins tournee vers la recherche que l'Ecole superieure de Pharmacie, s'est develop
pee lentement, tandis que les credits reserves aux laboratoires comme aux biblio
theques restaient scandaleusement faibles. C'est de 1880 a la Grande Guerre que
l'effort fait par la Republique a ete considerable. Le flechissement des annees vingt
asoixante du xx"siecle n'a pas ete moins sensible, tant pour Ie niveau des maitres
de la Sorbonne, hors quelques celebrites, que pour I'obsolescence des structures de
travail et d'accueil, commeIe montre Ie demi-echec de la Cite universitaire. Est-ce
faire preuved'un pessimisme excessifque d'estimer, avec A. Tuilier,que la France
n'a pas encore pu dominerveritablement Ie probleme de l'enseignement superieur,
dont les actuelles universites de Paris, issues de la reforme de 1968, demeurent Ie
plus important ensemble? S'ils en avaientIe loisir et Iegout, les hommesde gouver
nement pourraientala lecturede cettehistoirede l'universitede Paris, si soigneuse
mentdocumentee et si clairement presentee, meditersur les erreurset les succesdu
passe, reconnaitre les obstacles, evaluer les risques : mais il faudrait pour cela que,
selon I'axiome humaniste, l'histoire filt maitresse de vie.

Bruno NEVEU

Uberto SCARPELLI, Qu'est-ce que le positivisme juridique? Trad. de l'italien par
Colette CLAVREUL, pref, de Letizia GIANFORMAGGIO. BruxellesJParis, Bruylantl
Librairie generale de droit et de jurisprudence, EJA, 1996. 16 x 24, xlI-108 p.,
index (La Pensee juridique).

L'ouvrage d'Uberto Scarpelli est important: il deplace de maniere convaincante
la querelle du juspositivisme. Ecrit il Ya trente ans, il est enfin disponibleen fran
cais.

Le juspositivisme est souvent defendu sur Ie terrain de la scientificite des argu
ments. U. Scarpelli en proposeune defense qui ne renvoie pas ses contradicteurs a
leur partialite ideologique pour se draper de l'habit de la verite scientifique, mais
assume Ie sens politique de la doctrine et se proposed'en discuter la legitimite sur
ce terrain.

Pour l'auteur, une definition explicative du positivisme est possible, en unifiant
les elements qui Ie caracterise, ala conditiond'adopter un pointde vue teleologique.
En effet, « les attitudes theoriques d'un mouvement culturel, [...] ne sont pas toutes
presentes en meme temps, non plusqu'elles sont lieesentre elles par des connexions
bien determinees : elles sont liees teleologiquement, on peut reperer une direction
commune, une ou des tendances dominantes, une ou plusieurs valeurs de reference
[...] qui permettent de parler d'un mouvement culturel comme s'il etait unifie»
(p. 23,24).

Quelleest l'intention fondatrice du juspositivisme?Non pas la constitution d'une
science du droit affirmee et reconnue dans son autonomie, maisplutotun choixpoli
tique: les juristes positivistes « ne peuvent etre reduits au role de simples specta
teurs mais au contraire [sont] des acteurs de l'histoire de I'Etat moderne, politique-
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ment implique dans son affirmation et dans sa conservation» (p. 31). La
scientificite du discours est certes une « composante importante » (p. 25) de la doc
trine, mais celle-ci « utilise des formes scientifiques de pensee, de langage et des
manieres de faire pour la realisation de finalites et d'interets politiques : les fins et
les interets politiques de I'Etat modeme » (p. 32).

Comment justifier Ie choix de considerer Ie droit positif comme Ie plus legitime?
L'effectivite n'est pas un critere suffisant, un systeme peut etre effectif sans etre

legitime. La reponse est achercher dans la definition du juspositivisme construite au
fur et amesure de l'ouvrage, que l'auteur resume ainsi : «Nous designons par Ie
concept de positivisme juridique ou encore par I'expression "juspositivisme", ou
toute expression synonyme, une conception et une definition du droit compris
comme systeme de normes, normes de comportement et normes de structures posees
par des actes de volonte d'etres humains, constitue (meme si ce n'est pas exclusive
ment) de normes generales et abstraites coherentes ou que I'on peut ramener aune
coherence, complet parce qu' exclusif, sanctionne par la contrainte. Etre conforme a
cette approche et definition du droit, nous conduira atirer de ces normes des regles
de conduite et des moyens d'en juger, tout en conservant une certaine elasticite
quant aux manieres de proceder pour determiner la signification des signes dans les
quels sont exprimes les normes, c'est-a-dire pour les interpreter, c'est-a-dire une
pratique du droit qui realise au niveau de I'application cette approche et une science
du droit qui preparant la pratique, realisera aussi cette approche» (p. 83). Chacun
des points de la definition sont discutes dans la perspective de l'interpretation poli
tique. Le systeme des normes est pose, et non trouve, il doit etre complet parce qu'il
detient Ie monopole de qualifier n'importe quel comportement. II n'y a qu'une seule
source du droit, d'ou emane les normes abstraites et generales (necessaires quoique
non exclusives) qui contraignent les comportements. Cette source, c'est la volonte
politique qu'exprime la loi. Cette volonte s'entend en deux sens: Ce peut etre la
« volonte d'un individu ou d'un groupe d'individus qui dans la societe detiennent et
exercent Ie pouvoir souverain, volonte qui porte sur Ie contenu des normes » ou bien
les « valeurs de choix de programmes et de prescriptions quant aux comportements
qui exprimes d'une certaine maniere peuvent acertaines conditions etre consideres
comme la volonte generale de la societe politiquement organisee », Cette seconde
vision est «plus conforme, amon avis, aux orientations de la pensee juridique
modeme » (p. 85). On sort de la theorie du droit pour entrer de plain-pied dans la
philosophie politique.

II reste done alegitimer politiquement Ie juspositivisme comme technique de for
mation - parce que c'est Ie droit positif qui « determine les conditions de constitu
tion de la volonte politique » (p. 85) - et d'expression de la volonte politique...
Toute la force de la these est dans ce deplacement, objet du livre. L'entreprise de
legitimation elle-meme, peripherique et rapidement abordee dans les dernieres pages
n'a pas la meme force, ni la meme portee,

U. Scarpelli accorde que « quand Ie juspositivisme, qu'il se refere au principe
d'effectivite ou qu'il agisse autrement, cache Ie choix politique qui lui est propre, il
est effectivement mauvais, theoriquement errone, mauvais moralement et politique
ment » (p.95). La fidelite servile au droit et a I'Etat ne sont pas des caracteres
essentiels du juspositivisme et si la loi positive contredit les valeurs morales du
juriste, celui-ci est entierement libre de refuser Ie systeme juridique, sans pour
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autant devenir jusnaturaliste, c'est-a-dire sans pour autant faire appel aun systeme
de normes preexistantes, Ie droit nature!' Cette liberte absolue ouvre la possibilite de
« reguler, de reconstruire les rapports sociaux dans des normes generales et abs
traites pour parvenir aces grands systemes de loi, organises, coherents, que sont les
codes, puis ensuite a un fonctionnement exact ou quasi-exact du mecanisme de
developpernent des rapports sociaux selon les schemas determines par les normes »
(p, 91). C'est la « l'idee centrale du juspositivisme », qui « manifeste un rationa
lisme, une foi de l'epoque des Lumieres, dans la capacite de la raison d'etablir et de
maintenir un ordre pour l'homme et la societe» (p. 91). Plus precisernent, Ie droit
positif des Etats modernes est digne d'etre choisi politiquement parce qu'il est
democratique et liberal: les processus democratiques de formation des lois ou de
designation des organes legislatifs repondent au reproche souvent fait au juspositi
visme de soumettre la societe aux valeurs des gouvernants en assurant que la sou
mission au droit positif soit la soumission aux lois que la societe se donne aelle
meme, de merne que la distinction au sein des systemes de droit positifs entre Ie
niveau des normes constitutionnelles et Ie niveau des normes legislatives interdit la
derive d'une volonte politique perverse,

Le relativisme ethique nourrit Ie refus de tous systemes de valeur absolus, naturel
ou historique et conduit « au choix liberal de la plus grande liberte de choix pos
sible, contre les choix qui excluent toute liberte » (p. 99), En somme, le choix poli
tique juspositiviste est le choix d'un « Etat de droit ou la loi est souveraine, Etat
liberal et constitutionnel qui admet, eleve au rang de principe et garantit dans sa loi
constitutionnelle, loi supreme, la liberte et la confrontation des choix ; Etat dernocra
tique qui, par des processus democratiques, donne de plus en plus le pas quand il
s'agit de donner un contenu a la loi, aux choix les plus largement admis dans la
societe» (p, 101).

En ne faisant l'objet que d'une conclusion, ce developpement laisse Ie lecteur sur
sa faim, en particulier en ne prenant pas en charge certains arguments classiques
opposes au juspositivisme et suscite les objections suivantes :

- la legitimite du positivisme reside, pour l'auteur, en ce que ce systeme de
norme assure mieux que tout autre l'analogie, toujours imparfaite, entre valeurs de
la societe et droit positif. On pourrait objecter que Ie juspositivisme ne contribue pas
acombler cet ecart, qu'au contraire il le nourrit et constitue done une limite a la
democratisation, et ce pour trois raisons: la volonte generale qui est la source du
droit est une volonte politique construite par Ie droit, qui devient volonte de l'Etat.
Ce qui rend impensable toute volonte politique qui chercherait a trouver d'autres
modes de regulation de la societe que l'Etat. Comme les alternatives au juspositi
visme ne sont pas seulement les choix qui excluent toute liberte, mais aussi les
choix qui refusent d'identifier strictement droit et Etat, Etat et politique, ces theories
peuvent certes s'exprimer, mais ne peuvent s'imposer que sous la forme juridicisee
qui justement les denature. Le juspositivisme n'est done pas Ie choix de la plus
grande liberte de choix possible, mais Ie choix de la plus grande liberte possible
dans l'Etat, c'est-a-dire dans Ie cadre de la vision juspositiviste du monde ;

-Ia volonte politique est constituee par la procedure d'elaboration de la loi et de
designation des organes legislatifs. Le juspositivisme interdit l'expression du pou
voir constituant, en dehors de ces procedures, il doit aussi se soumettre a l'Etat de
droit. Mais en bonne logique democratique, cet assujettissement ne devrait
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dependre que du consentement express et continu du peuple. Condition sur laquelle
Ie juspositivisme reste muet;

- enfin, Ie liberalisme revendique par U. Scarpelli est politique et strictement
politique. En choisissant cette definition restrictive, il est possible de ne pas faire
reference au liberalisme economique, ce qui presente I'avantage de ne pas conside
rer ce demier comme une composante essentielle de la theorie positiviste et done de
n'avoir pas a se demander s'il est compatible avec Ie liberalisme politique mais
oblige a maintenir une ferme distinction entre societe civile et Etat. On objectera
que cette distinction peut justement etre vue comme constitutive du liberalisme
economique, comme determination d'une sphere -Ie marche - strictement inde
pendante de I'Etat. Le juspositivisme, dans son interpretation politique, ne peut
done eviter la question de la compatibilite entre liberalismes politique et econo
mique. On peut meme se demander si Ie liberalisme economique n'intervient pas au
meme titre que I'Etat modeme dans la definition du juspositivisme.

En bref, I'identification rapide du juspositivisme comme droit de I'Etat modeme
ala democratic et au liberalisme sonne, trente ans apres la redaction de I'ouvrage,
comme une profession de foi aujourd'hui insoutenable sans discussion approforrdie.
Au moins est-il dernontre qu'il n' est plus possible de se reclarner du juspositivisme
sans entreprendre cette discussion.

Mikhail XIFARAS

Zdenek VASICEK, L 'Archeologie, I'histoire, le passe. Chapitres sur la presentation,
l'epistemologie et l'ontologie du temps perdu. Sceaux, Kronos B. Y. Editions,
1994. 14,6 x 21, 255 p., bibliogr., index (Grand-Angle).

L'historiographie, dit l'auteur, se debat entre explication et persuasion et vit au
quotidien I'antinomie entre science et rhetorique. On supposera que cet ouvrage abs
trait et laconique cherche a repondre a quelques interrogations fondamentales : com
ment pense-t-on Ie passe, comment pense-t-on avec Ie passe. Mais on cherchera
avec difficulte un fil conducteur dans la «demonstration» malgre l'ordre des par
ties, qui pretend ponderer la genese des sciences historiques (histoire, archeologie,
prehistoire) par leur differenciation structurelle et methodologique, afin d'aboutir a
la reprise synthetique du probleme par Ie biais de la narratologie, de la rhetorique de
l'image, de la psychologie de la forme et de I'anthropologie historique.

Mise en abime oblige, I'ouvrage montre plus qu'il ne demontre. L'auteur semble
adherer a I'axiome de Levi-Strauss, rappele p. 169, selon lequel «un mythe est
decode par un autre mythe », Cette «ontologie du temps perdu» joue de deux
registres habituellement separes mais ici juxtaposes et comme brouilles par leur
mutuel parasitage: la reflexivite de caractere metahistorique sur les formes du
temps, culturellement construites, et la mise a plat de l'intelligibilite historique telle
que nous pouvons la connaitre dans sa complexite au xx' siecle, Si bien que des
positionnements issus de la pratique historienne ou des choix d'ecole pourtant situes
(par exemple, Ie refus du marxisme ou du postmodemisme), sont presentes comme
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des generalites evidentes par soi. De meme des analogies biologiques, en conclu
sion. 11 en resulte une sorte de catalogue d'idees instruites dont l'articulation reste
toujours fragile, en depit de l'interet qui s'attache aux modalites du dialogue de
l'historien avec Ie passe, avec son passe. L'ensemble est elliptique. La genealogie
d'un regard philosophique ou savant sur des temps prehistoriques inaccessibles a
I'observateur est ponctuee par une serie de documents iconographiques interessants
mais dont l'accord avec Ie texte, la encore, tient du presuppose analogique: l'his
toire-tableau dans sa globalite, dit Z. Vasicek, tient plus de l'image que du recit
lineaire. Le contexte de l'une forme l'arriere-plan de l'autre, L'historiographie

.comme la «prehistoriographie », selon Ie mot de l'auteur, doivent transmettre et
produire une image du passe, non un schema de developpement a la maniere de la
philosophie de l'histoire. Leur problematique fondamentale ressortit a une ecriture
des rapports entre I'espace, Ie temps et leurs connexions, qui affirme paradoxale
ment leur division en tentant de les coordonner et qu'on ne saurait reduire, non plus
qu'une reuvre d'art, a une interpretation unique. Or, chaque historien a sa formule :
« Les historiens ecrivent selon des theories, des paradigmes et des prejuges dont ils
n'ont pas conscience. Nous pouvons en conclure [sic] que l'histoire, science a
laquelle on reproche si souvent son manque de caractere theorique, porte en elle et
ce depuis toujours, une theorie que personne, ni historien ni qui que ce soit, ne sus
pectait ni ne suspecte ».

11 est dommage que Z. Vasicek n'ait pas su organiser sa riche erudition au bene
fice d'une representation didactique. Sa logique echappe dans un dedale (les mots
sont de l'auteur) de «digressions, allusions et forme concentrique de l'expose ». De
ce fait, Ie livre suggere sans etre suggestif. 11 oscille entre encyclopedisrne et obs
curite. Paradoxe des lumieres trop vives,

Claude BLANCKAERT

Catherine LARRERE, Les Philosophies de l'environnement. Paris, Presses universi
taires de France, 1997. 11,5 x 17,5, 128 p. (Philosophies).

En un sens, la premiere philosophie de l'environnement, distincte d'une philo
sophie de la nature, apparait dans Ie Phedre, lorsque Platon prete a Socrate les paroles
suivantes : «Ni les champs ni les arbres ne veulent rien m'apprendre, mais bien les
hommes qui sont dans la ville. » La formule evoque, en effet, la nature intacte (les
bois), la nature appropriee (les champs) et les lieux OU, a premiere vue, la nature s'est
completement effacee (les villes). Elle suggere surtout que c'est dans un contexte
urbain que se deroule la vie examinee, celle qui se met elle-meme a l' epreuve, Hors
les murs, on ne rencontre qu'un decor au sein duquel l'ami de la sagesse reste un
etranger qu'il faut guider. Mais une philosophie aussi innocente ne semble pas vrai
ment a la hauteur des enjeux souleves par l' appropriation technicienne de la terre :
depuis les annees 1970, tout un debat relatif ala philosophie et a l'ethique de l'envi
ronnement s'est developpe, specialement dans Ie monde philosophique anglo
americain, Catherine Larrere, estimant a juste titre qu'il n'est pas tres bien
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connu des lecteurs francophones, se propose, dans cet ouvrage, de Ie presenter dans
ses grandes lignes. Cependant, elle n'hesite pas aprendre egalement parti et a
defendre une forme de communautarisme tres proche de celui de l'americain John
Baird Callicott.

Une telle orientation se manifeste des l'indication de la methodologie adoptee.
Pour orienter son lecteur dans la discussion, C. Larrere reprend anouveaux frais la
distinction hegelienne entre Moralitdtet Sittlichkeit. En un sens, il s'agit d'un debar
tres classique : il oppose les partisans de I'universalisme et ceux du contextualisme
en morale; mais, en un autre sens, les termes en sont tout afait inedits. Jusqu' alors,
on s'etait figure que les frontieres de la communaute morale coincidaient avec celles
de l'humanite. Ce qui caracterise l'ethique de I'environnement, c'est un elargisse
ment de ces frontieres jusqu'aux etres de nature (animaux, sols, plantes, etc.). Cela
etant, les tenants de la Moralitatestiment que de tels etres de nature ont une valeur
intrinseque, independante de tout projet d'utilisation par les etres humains. C'est a
definir cette valeur et aqualifier les individus par rapport aelle qu'ils s'emploient
avant tout. Leur strategic consiste essentiellement aconstruire des regles morales
universelles qui, appliquees aux animaux, aux paysages, aux ecosystemes, etc.,
constitueront une ethique de I'environnement respectueuse de cette valeur. Les
tenants de la Sittlichkeit (en I'occurrence, Callicott, presque seul contre tous) esti
ment que les etres humains et les etres de nature constituent conjointement une com
munaute generatrice d'obligations, eventuellement conflictuelles: pour eux, une
ethique de l' environnement consistera aarticuler et aorganiser de telles obligations.

Le premier chapitre traduit cette distinction en des termes qui ont effectivement
ete employes par les protagonistes du debar (I' auteur Ie fait debuter avec l' article
seminal de Richard Routley : « Is there a needfor a new, an environmental ethic? »

publie dans les actes du XVe congres mondial de Philosophie en 1973.) L'enjeu de
la discussion est presente, conformement a la distinction operee par Tom Regan,
comme un affrontement entre ceux qui defendent une simple ethique de I'usage de
I'environnement et ceux qui pensent necessaire la constitution d'une ethique de
I'environnement. On pourrait penser que les premiers defendent un conservation
nisme anthropocentre selon lequel la nature a une valeur essentiellement instru
mentale, determinee par des fins humaines; et que les seconds, en conferant a la
nature une valeur intrinseque, defendent un preservationnisme libre de tout anthro
pocentrisme. Toutefois, ay bien regarder, les systemes ethiques anthropocentres et
certains systemes ethiques non-anthropocentres sont structurellement tres proches.
C. Larrere rapproche Ie biocentrisme de Paul Taylor et de Holmes Rolston III d'une
morale anthropocentree par excellence, celIe de Kant. Dans les trois cas, on precede
comme suit: un principe est subjectivement affirme; it en vient a acquerir une
dimension objective a la suite d'un processus d'universalisation. Bien entendu, Ie
point de depart n'est pas Ie meme : pour Kant, c'est la representation de l'etre rai
sonnable au principe de ses propres actions; pour Taylor et Rolston, c'est la mani
festation d'une finalite biologique. Mais il s'agit bien, malgre ces evidentes dif
ferences, d'universaliser une caracteristique primitivement reconnue comme
individuelle. II ne suffit done pas, pour constituer une ethique de I'environnement,
de cingler, toutes voiles dehors, vers Ie continent des morales non-anthropocentrees:
encore faut-il eviter l'ecueil de I'universalisme. Comme on pouvait s'y attendre,
c'est l'ethique ecocentree de Callicott qui y parvient. Elle repose sur les deux pre-
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misses suivantes: la morale est affaire de sentiments, d'une part; d'autre part, «Ia
verite de notre etre est dans l'appartenance au tout» (p. 38). Mais ce tout, conve
nablement identifie, est la terre elle-meme, ou l'humanite est en chemin avec de
multiples compagnons d'evolution, C'est done une ethique de la terre (la Land Ethic
d' Aldo Leopold revisitee par Callicott) qui constitue la veritable ethique de l'envi
ronnement.

Le deuxieme chapitre est consacre a certains des compagnons de route dans
I'evolution dont il vient d'etre question: les animaux. La encore, la Moralitiit va
s'incamer en deux figures distinctes. En premier lieu, on trouvera I'utilitarisme
pathocentre d'un Peter Singer: ici, toute creature capable d'eprouver plaisir ou dou
leur rnerite d'etre prise en consideration au point de vue moral; en d'autres termes,
les frontieres de la cornmunaute morale et les frontieres de la vie sensible sont ame
nees acoincider. En second lieu, on aura I'affirmation de droits de I'animal au sens
strict, telle qu'elle apparait, par exemple, chez un Regan: ici, toute creature qui est
Ie sujet d'une vie est, ipsofacto, titulaire de droits forts, non negociables. Le carac
tere individualiste de ces deux approches est denonce : les animaux ne sont certes
pas negligeables d'un point de vue moral. Mais, pour determiner des regles de
bonne conduite a leur egard, il est necessaire de les inscrire dans leur cornmunaute
d'appartenance, animaux sauvages ou animaux domestiques.

Le chapitre suivant marque un inflechissement dans la demarche suivie.
Jusqu'alors, il s'agissait de montrer les theories de la Moralitiit et de la Sittlichkeit
aux prises avec des problemes bien determines: les etres de nature et la nature elle
meme ont-ils une valeur intrinseque ? Le bien-etre des animaux ou leurs droits sont
ils constitutifs de restrictions normatives qui s'imposeraient aux agents moraux?
Maintenant, il s'agit de reconduire asa source l'ethique econcentree et de presenter
l'heritage de Leopold. Ce demier est decrit comme un forestier, chasseur et pecheur,
s'inscrivant dans la tradition litteraire, tres americaine, de la vie dans les bois.
Cependant, sa formule : « Une chose est juste lorsqu'elle tend apreserver l'integrite,
la stabilite et la beaute de la communaute biotique. Elle est injuste lorsqu' elle tend a
faire autrement» pose toutes sortes de problemes d'interpretation, sans parler meme
de sa mise en pratique si on la comprend comme une sorte d'imperatif ecologique.
Qu'entendre au juste par« communaute biotique »? Son unite est-elle comparable a
celie d'un organisme? Avons-nous des obligations seulement envers les individus
qui la composent, ou bien envers la comrnunaute comme telle? C. Larrere recuse Ie
holisme faible de Rolston pour qui l'ecosysterne n'a «ni l'harmonie integree d'un
organisme, ni la centralite deliberee d'une association humaine» (p.72). Elle
montre egalement comment Callicott a tempere une position initialement hyper
holistique pour aboutir a des analyses plus nuancees. A ses debuts, Callicott
employait volontiers la metaphore de I'organisme apropos des ecosystemes et pre
conisait, pour maintenir en leur sein la bonne sante, l'instauration ou la preservation
de hierarchies concues sur Ie modele platonicien; selon Regan, une telle conception
s'apparente aun fascisme environnemental. L'accusation est grave et Callicott a fait
depuis amende honorable. C. Larrere estime que c'est sans doute la non-prise en
compte de l'historicite de la nature qui explique un tel hyperholisme : il faut conce
voir les ecosystemes «comme des sequences evenementielles, se deroulant a dif
ferentes echelles, non comme un systeme statique assignant des places ases compo
santes » (p. 84).



COMPTES RENDUS 165

Des ecosystemes, on passe tout naturellement, si l'on ose s'exprimer ainsi, a la
nature elle-meme, Tout commence par un probleme de traduction: faut-il rendre
Wilderness par « nature vierge» ou bien par « nature sauvage»? Mais l'enjeu est
plutot philosophique que linguistique: il s'agit de savoir si la nature est un sane
tuaire inviolable qu'il faudrait maintenir coute que coute dans son etat d'integrite
primitive. Cependant, on ne peut affirmer une telle chose que si on oublie que la
nature dite vierge est Ie plus souvent une nature deja appropriee : les premiers
colons debarques du Mayflower ont cru voir une terre vierge; ils voyaient en fait un
paysage faconne par une longue histoire. D'autre part, opposer radicalement la crea
tivite propre de la nature et l'action humaine, c'est reconduire une pensee dualiste
dont il n'est pas certain qu'elle se recommande. C. Larrere, pour sa part, pense que
la Wilderness, nature sauvage et non nature vierge, ne doit pas etre concue comme
un sanctuaire. Le sauvage est d'abord en nous, non pas comme une marque d'ani
malite qui repugne a la culture, mais comme ce cote indompte qui resiste a « la
rationalite economique, celie qui rend toute choses commensurables, les privant de
qualite » (p. 102-103). On ne peut s'empecher ici de penser a Wittgenstein se repro
chant a lui-meme, dans les Remarques melees, de n'avoir pas su conferer ala mai
son de la Kundmanngasse la marque de la vie originelle, de la vie sauvage qui
cherche a deverser son trop-plein.

Le demier chapitre aborde la question du pluralisme, formule en ces termes :
d'une part, les ethiques de l'environnement sont diverses et, pour une large part,
exclusives; mais elles sont aussi « comprehensives» au sens que John Rawls donne
ace terme (ce sont des conceptions morales globales). Par ailleurs, on ne saurait se
contenter de les voir inspirer des comportements prives dans un contexte de tole
rance liberale : elles ont, en effet, une « orientation eminemment pratique» (p. 109)
ce qui veut dire, concretement, qu'elles ont vocation a inspirer des decisions collec
tives face a des problemes d'environnement urgents, globaux et inedits. La reponse
de C. Larrere constitue une sorte de variation sur la formule celebre de Jacques
Ellul : «Penser globalement; agir localement. » Elle fait confiance aux membres
des communautes que nous sommes inevitablement pour instaurer, de facon diverse,
des regles de convivialite avec la nature: regles valables dans des lieux et cir
constances differents: regles, a certains egards, incomparables. Mais elle estime
qu'une philosophie de la nature unitaire sans etre reductionniste serait seule capable
de donner sens a de telles pratiques. Cette philosophie est encore a construire; de
facon assez programmatique, Ie modele du bricolage est suggere.

L'immense merite de cet ouvrage est de montrer que, meme si Ie debat autour de
I'ethique de I'environnement s'est instaure dans l'urgence qui sied aux questions de
societe, il s'agit d'un debat philosophique. En ce sens, il devrait disqualifier les
jugements a l'emporte-piece selon lesquels c'est I'inculture supposee des Amen
cains et la tyrannie du « politiquement correct» qui ont inspire toute la discussion;
idealement, il devrait susciter des contributions plus interessantes et plus informees,
Toutefois, C. Larrere semble avoir sous-estime l'effet d'etrangete des theses qu'elle
presente et qu'elle defend avec brio: Ie lecteur Ie plus probable de son livre est
l'etudiant-francais-en-phllosophie. L'enseignement universitaire de l'ethique etant
ce qu'il est, on peut penser qu'un tellecteur sera un familier de Kant ou de Heideg
ger; peut-etre de Ricceur, de Levinas, d'Habermas ou de Foucault. Force est de
constater que de tels penseurs ne mettent pas la nature au centre de leurs pre-



166 REVUE DE SYNTHESE: 4' S. N° I, JANVIER-MARS 1998

occupations. L'idee memeque les etres de nature importent moralement, et pas seu
lementpour des raisons subsidiaires de prudence,risquede semblerexcentriqueace
lecteur,au profit duquel un travaild'apprivoisement aurait ete necessaire, L'expose
brillant de C. Larrere est un peu al'etroit dans les 128pages constituant Ie format
impose de la collection qui l' accueille. On recommandera done la lecture parallele
du livrequ'elle cosigne avec Raphael Larrere : Du bon usagede la nature. Pourune
philosophie de l'environnement (Paris, Aubier, 1997). La premiere partie de cet
ouvrage fait Ie point sur les notions de nature, d'artifice, d'humanisme et d'autres
apparentees ; elle constitue done une propedeutique indispensable aux questions
debattues dans Les Philosophies de l'environnement.

Jean-Yves GOFF!




