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.ABREV IATIONS

Jusal.s lasers sàrntliche llerke. Neu geordnet aus dem Nachlasse

desse lben ,  gemehr t  du rch  B .R '  Abeken '  Be r l  i n '  1842 -1843 '  10  to -

mes .  (Le  ch i f f r e  roma in  qu i  su i t  l ' ab rév ia t i on  i nd ique  1e  numé-

ro du tome).

Jus t l l s l t i se tesc in t l i che l t e r ke .H i s to r i sch .k r i t i s cheAusgabe . i n

14 Ba-nden.  Mi t  der  UnterstÛtzung der  Stadt  0snabrÛck'  Hrsg '  von

der Akademie der  Wissenschaf ten zu Gôt t ingen'  0 ldenburg et  Ber l in '

l 9 4 3 . 1 4 t o m e s . ( L e c h . i f f r e r o m a i n q u i s u i t . l , a b r é v i a t i o n i n d i q u e

]e numéro du tome).

PatrLotische Ph.antasien ( = Fantaisies Patrio'ëiques )

(Le  ch i f f re  romain  qu i  su i t  PPh ind ique la  par t ie  e t  le  ch i f f re

arabe le  numéro  de  1a  Fanta is ie  dans  la  par t ie '  Par  exemple  :

PPh IV, 24 = Fantaieies Patriotirytes, 4ème partie' 24ëne Fancaistz'

Ein llochenbLatt (= FeuiLLe hebdonadnite) '

Die deutsehe Zuschauerùn (= Ia Spectatriee aLlemande) '

0 snabmickische Ge s chichte

ùsnabmickische Ceschichte. ALLgemeine EinLeit 'ang' Osnabruck' 1758'

f z  :  H K A  X I I ,  1 .

0G2, ' ; :Osnabmickisehe Gesehichte.  Erster  Tei . l .  Ber l in  et  Stet t in '  1780.

fn  :  HKA X I I '  2 .

lsn. It l i tt. : \snabnicken wLtteiLungen' l4itteilungen des Vereins fl ir

G e s c h i c h t e u n d L a n d e s k u n d e v o n O s n a b r Ù c k . 0 s n a b r u c k , 1 8 4 8 , e t c .
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I N T R O D U C T I O N

L 'a t t i t ude  que  Jus tus  Môse r  a  adop tée  à  1 ' éga rd  de  l a  F rance

et  la  p lace qu 'occupent  dans son oeuvre la  pensée et  les le t t res f ran-

c a i s e s  n ' o n t  f a i t  l ' o b i e t  d ' a u c u n e  é t u d e  p a r t i c u l i è r e  i u s q u ' à  c e  j o u r  ( 1 ) .

Le  su je t  ne  manque  pou r tan t  pas  d ' i n té rê t .  Ce  f i l s  de  pa t r i c i ens  qu i  a

app r i s  l e  f r anÇa is  avan t  même d 'a l l e r  à  
' l ' é co le  

es t  un  l ec teu r  ass idu

e t  a t t en t i f  des  éc r i va ins  f r ança i s  de  l ' époque  c lass ique  e t  du  s ièc le

des  Lumiè res  qu ' i l  c i t e  e t  exp lo i t e  f r équen rmen t  dans  ses  réc i t s .  I l  es t

f o r t  b i en  i n fo rmé  des  réa l i t és  cu l t u re l l es ,  soc ia les ,  économiques  e t  po -

f i t iques de notre pays qui  semb' le exercer  une vér i table fasc inat ion sur

son  esp r i t .  Ma is  i I  es t  v ra i  qu 'à  I ' opposé  i 1  se  comp la î t  pa r fo i s  dans

une f rancophobie agressive.  I l  est  l 'un des rares auteurs de sa généra-

t i on  à  avo i r  t r a i t é  l es  F rança i s  d " ' ennemis  hé réd i t a i r es  de  l a  na t i on

a l l emande"  (2 )  e t  à  avo i r  dé l i bé rémen t  re ie té  l es  i déaux  human i ta i res  de

nos phi losophes.  I l  a  largement  contr ibué à former et  à répandre en Al ' le-

magne  l ' image  s té réo typée  du  F ranÇa is  1ége r ,  van i t eux ,  j ou i sseu r  e t  be l -
' I  
i  oueux.

Pou r  beaucoup  de  l ec teu rs  e t  d ' i n te rp rè tes  c ' es t  ce t  aspec t  né -

ga t i f  de  l ' a t t i t ude  de  Môse r  à  1 ' éga rd  de  l a  F rance  qu i  a  p réva1u .  Le

pub l  i c i s te  osnab rucko i s  n ' es t - i l  pas  | ' un  des  p rem ie rs  rep résen tan ts  du

mouvement de réact ion contre le  rat ional isnre des Lumièfes et  contre l 'om-

(1 )  0n  peu t  s i gna le r  deux  ouv rages  qu i  abo rden t  1e  p rob lème  des  rappo r t s
de Môser avec la  France :  ce lu i  de R.  Kayser ,  "Justus l t1ôser  i jber
f ranzôsische und gennanische Fre ihei t " .  In  :  i lon-axai ' ,e j ie  ie l  j : 'z -
n iusgeseLLschaf t  ! , i r  i îL tur  und Geistes leben.  N.F- ,9/1917 '  p .  72 sq.
et  cè lu i  de H.M. t lo l f f ,  "Rousseau,  Môser und der  Kampf gegen das
Rokoko", in : I, lonatshefte frir deutschen unier! ':ch=. l '1adison, 1942,
pp .  113 -125 .  Ma is  l e  o rem ie r  es t  assez  tendanc ieux  e t  l e  second  ne
tra i  te  qu 'un aspect  I  imi  té  du probl  ème.

(? )  pp t t  I I  74 ,  H IG  v ,  p .  273 .
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n ip résen te  i n f l uence  f rança i se  qu i  s ' amorce  en  A l l emagne  ve rs  l e  m i l , i eu
du  XV I I I e  s i èc le  ?  L ' au teu r  de  1 'H i s to i re  d ,Osnabyn tc t  n ' es t - i 1  pas  1 ' un
des  p rem ie rs  à  avo i r  r éconc i l i é  l es  A l l emands  en  quê te  de  l eu r  i den t i t é
na t ' i ona le  avec  Ieu r  p rop re  passé  e t  à  I eu r  avo i r  a i ns i  pe rm is  de  se  I i -
bé re r  de  I ' hégémon ie  cu l t u re l l e  f r ança i se  ?  Dé jà  l es  che fs  de  f i l e  de
' la  jeune générat ion des génies,  Herder  et  Goethe,  ont  par fa i tement  com-
p r i s  1 ' o r i g i n a l i t é  e t  l ' i n t é r ê t  d e  I a  v i s i o n  q u e  l 4 ô s e r ' l e u r  p r o p o s a i t  d e
I ' h i s to i re  na t i ona le .  I l  es t  s i gn i f i ca t i f  que  l ' opuscu le  von  àe - "L t sche t
Ant  und ktnst  qu ' i ls  ont  publ ié  en 1773 et  qui  const i tue en quelque sor-
te leur  mani feste cont ienne,  à côté de contr ibut . ions qui  sont  de leur
p lume ,  un  tex te  s i gné  de  "Mons ieu r  l e  Conse i l l e r  de  Jus t . i ce  l v l ôse r , ' e t
i n t i t u l é  "H i s to i re  a l ' l emande" .  Ce  tex te  rep rend  1a  pa r t i e  l a  p lus  impor -
tante de 1a préface de la  première par t ie  de 1 ' l l is tc ine i tosncbz--r : i :  dont
' l a  p rem iè re  ve rs ion  a  é té  pub l i ée  en  t i r age  l im i t é  en  1768  e t  qu . i  n ' a
t rouvé  d 'écho  que  chez  que lques  savan ts  h i s to r i ens .  Seu l  un  esp r i t  cu -
r ieux et  perspicace corme Herder  a pu découvr i r  ce t résor  ignoré,  en
comprendre l ' in térêt  et  fa i re par tager  son enthousiasme à Goethe d 'abord,
pu i s  à  un  pub l i c  p lus  l a rge .  Au jou rd ,hu i  enco re  beaucoup  de  ge rman is tes
connaissent Môser par le fragrnent publié dans von deutschey Art -.._n: i i-:r-:êt.
Pa r  l a  su i t e ,  l a  ma jo r i t é  des  c r i t i ques  a  adop té  l , op t i que  qu ' imp l  i qua i t
le  choix de Herder .  Si  l 'on excepte les rares ouvrages qui  défendent  la
thèserau demeurant  contestable,  d 'un l r , lôser  I  ibéra i  ,  démocrate,  d isc ip le
de  I  " 'Au fkâ rung"  (3 ) ,  on  cons ta te  que ,  d ' une  man iè re  géné ra le ,  l es  i n te r -
p rè tes  on t  t endance  à  sou l i gne r  dans  l a  pensée  de  l ' éc r i va in  osnab rucko i s
tous  l es  t r a i t s  qu i  l eu r  penne t ten t  de ]e  l ave r  du  soupçon  de  s ,ê t re  com-
p rom is  avec  Ie  ra t i ona l i sme  des  Lumiè res .0n  reconna î t  dans  ce t te  t endan -
ce  I ' un  des  ca rac tè res  d i s t i nc t ' i f s  de  1a  c r i t i que  a l l emande  t rad i t i onne l -

(3 )  Pa rm i  l es  ouv rages  qu i  f on t  de  Môse r  un  l . i bé ra l ,  un  d i sc . i p l e  des  Lu -
m iè res  ou  un  démocra te  on  peu t  c i t e r :  F .A .  K reyss ig ,  , 1 , . . 8 . . , , s : : : se ! . .
Berlin, 1857 ; Ludwig Rupprecht, Jusc-,r.s :!o'êe"s sczaàie :,Lni :,t1.._s-
uittsehaftLich-e Anscnauungen in ihnen VerhCiinis zur lhecz.ia ,-zi
Pnar is  seines Zei taLters.  Stut tgar t "  1892 ;  Hans Baron,  , ,Justus l , lôsers
Ind i v i dua l i t â t sp r i nz ip  i n  se ine r  ge i s tesgesch i ch t l i chen  Bedeu tung ' , .
I n :  i l i s t o { . i s c h e  Z e i t s c k r z j t ,  M u n i c h  e t  B e r l . i n ,  t . 3 0 ,  1 9 2 4 ,  p p . 3 l - 5 7
Wilhehm Spael , "Cormon sense,, oier qesunCez, )lensclenrez.s:and ],,-rc sel:
Ausdr-ek bei iuLstus !.!ôsen. Essen, 1!47.
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t e  q u i ,  d e p u i s  l ' é p o q u e  r o m a n t i q u e  j u s q u ' a u  m i l i e u  d u  X X e  s i è c l e ,  s ' e s t

souvent  montrée rét ' icente à l 'égard de l  " 'Aufk lârung" parce qu 'e11e

croyai t  y  percevoi r  un mouvement d ' inspi rat ion ét rangère et  une forme

de  pensée  peu  compa t i b l e  avec  I ' au then t i que  gén ie  na t i ona l .  Auss i  l a

p lupar t  des cr i t iques,  préférant  ignorer  1a complexi té de la  pensée de

l4ôser ,  se sont- i ls  ef forcés de la  rat tacher à des courants qui  leur  sem-

b la ien t  ê t re  O lus  con fo rmes  à  l ' i dée  qu ' i l s  se  f a i sa ien t  de  1 ' esp r i t  a1 -

lemand.  I ls  ont  essayé de l 'annexer au "Sturn und Drang" ou au romant ls-

me  (4 ) .  I l s  on t  en  fa i t  un  t r ad i t i onna l i s te  e t  un  conse rva teu r  exc lus i -

vement  at taché aux vaieurs du passé (5)  ou un honne du terro i r  bas-saxon

d ,où . i l  au ra i t  t i r é  t ou te  sa  sève  e t  t ou t  son  gén ie  (6 )  ou  enco re  un  na -

(4 )  Les  l i ens  de  Môse r  avec  Ie  "S tu rm-und -Dran9"  on t  é té  sou l i gnés  pa r
Fr iedr ich Buchholz,  "Justus Môsers Gedanken Ûber Erz iehung.  Ein Bei t rag
zur Piidagog'ik der Sturm-und Drangzeit". In : SamnLung uissensehaj=-.
L i che r  e tbe t : t en ,  Langensa l za '  t .  33 ,  1914 ,  p .  1 -11 .  Le  " roman t i sme"
de l4ôser  est  i l ' lust ré-par  1es ouvrages de Pia-Angela Lorenzi ,  Die:1:c-
nonrisehe Geschiehtsattffassung und Justtts Môset. Thèse, Heidelberg'
1958  ;  de  Hans  U l r i ch -Scup in ,  " Jus tus  Môse r  a l s  l ' Jes t f a l e  und  S taa ts -
mann".  In  :  i lest fdLisehe Zei tsehvi f t ,  t .  107,  1958,  pp.  135-152 ;  de
Gustav Adolf Wali, Die St'aatsidee des RationaLisrmts und ]er Ronar't"" ' '
und die staatsphiLosophie Fichtes' Berl in-Grunewaid' 1928 ; de l"laria
Glor ia F laher ty ,  "Jusius Môser :  pre-romant ic  l i terary h is tor ian '
cr i t ic  and theôi is t " ,  in  :  Tradi t ions and t rvnsi t ions,  (sans date) ,
p p . 8 7 - 1 0 4 .

(5 )  t J .  Schmid t , , ' Jus tus  Môse r ,  de r  vo rkâmpfe r  e ines  deu tsch -vô l k i schen
Konservôti inrus" . fn : Konsen)ati\e l lonatsehriit, 191?. Klaus Epstein'
ITte Genesis of Gennn Consensatism. Princeton, 1966. JOachim Streisand,
, ,Geschicht l icheq Denken von der  deutschen .Frûhaufk lârung b is  zur  Klassik l
In : Deutsche Akadenie der ilissenchaften zu Berlin, Schni;'*'en des i':s-
tiaÆ| fùt GeschiehÉe, série | : ALLgeneine und deutsche Geschn,ehte'
t .  22 , 'Be r l i n -Es t ,  1964  (Po in t  de  vuè  marx i s te ,  qu i  f a i t  de  l 4ôse r  

' l  
e

comOl ice des hobereaux westphal iens) .  De nombreux ouvrages soul ignent
que Môser t i re  toutes ses valeurs du passé.

(6 )  BeaucOup  d 'au teu rS  ma io ren t  l ' impo r tance  de  I ' env i ronnemen t  osnab ruc -
kois  ou westphal ien.  c f .  Peter  Klassen,  Justus: ' !dser .  Frankfor t / l '1a in,
1936. Heinz Zimmernann, Staat, Recht und t ' l irtschait bei j i ' ,stus ::ase!',
I éna ,  1933 .  Dé ià  B .R .  Abeken  ava i t  i ns i s té  su r  ce  po in t  en  S ; i  I '  p .  49 .
Même l ' l i lhe lm 0i l they qual i f ie  Môser de "gewal t iger  Autochton" dans
"Das achtzetrnte Jahrhundert  und d ie geschicht l iche h le l t " .  ! t '  :  Sz ' : : )z '
zur Ceschiehte des deutschen Geistes (tJ. 0i lthey, Gesar.r.ei,;e Schttj=e':,
G ô t t i n g e n ,  2 e  é d . ,  1 9 6 ? ,  t .  I I I ,  p . 2 4 8 \ .  D ' a u t r e s ,  o u  p a r f o i s  l e s  m ê -
meS qué précédenment,  vo ient  en Môser un Bas-Al lemand ou un Bas-Saxon
plutôt  qu 'un Al  Iemand.  C'est  Ie  cas de Klassen,  Justr ' -s  ! !dsez ' ,  :p .  : . 'J=. t ,'p. 

147, de'B.R. Abeken, ReLiquien uon Justus ! ' lciser Y.ni :n Eez'"-g :",; --: '-

be r l i n ,  1837 ,  p .  XX IV  e t  p l us  spéc ia lemen t  d 'En l ' i n  Hô l z1e " ,  Jus tus
Môser ûber  Staat  und Fre ihei l " .  In  :  Aus Pci - ix ik  Lnc ieseZzzn:e.
Gedrichtnisscitt ' i ft f i ir Geong von tselou. 8er1 in, 1928, p' 171 '
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t i ona l  i s t e  app l  i qué  à  é l  im ine r  de  l a  soc ié té  a l  l emande  tou t  é iémen t
d ' importat ion ét rangère (7)  et  dési reux de rendre au Saint  Émpire ger-
manique son éclat  et  sa puissance d,antan (8) .  Certa ins ont  même voulu
voi r  en lu i  une sor te de surhonne n ietzschéen,  créateur  puissanr et  so-
' l i ta i re,  

mr l  par  de grandes passions et  v io lenrnent  ooposé au chr is t ian is-
me  e t  aux  va leu rs  de  l a  bou rgeo i s i e  occ iden ta le  éc la i rée  (9 ) .  De  l à  à
en  fa i re  un  ancê t re  du  na t i ona l - soc ia l i sme  i l  ne  res ta i t  p l us  qu ,un  pas
que  que lques  uns  n ' on t  pas  hés i t é  à  f r anch i r  ( , l 0 ) .

La p lupar t  de ces in terprétat ions ne sont  pas tota lement  dénuées
de fondement ;  e l les souf f rent  néanmoins d 'un inconvénient  majeur  :  e l les
surévaluent  indûment  un aspect  réel  mais l imi té de la  pensée de Hôser au
détr iment  des autres et  pèchent  a ins i  par  excès de schémat isat ion eE oe
s imp l i f i ca t i on .  Dans  l a  mesu re  où  e l l es  v i sen t  à  é l im ine r  de  ce t te  pen -
sée tout  ce qui  rappel le  les Lumières dont  e l les présentent  une concep-
t ion par t icu l ièrernent  ét ro i te ,  e l les se heurtent ,  en outre,  à un obsta-
c le  de  ta i l l e  :  e l l es  ne  peuven t  i gno re r ,  en  e f f e t ,  que  Môse r  a  é té ,  pen -

(7)  La tendance nat ional ' is te apparaî t  sur tout  dans les ouvrages de Reinhold
Hofnann,  en par t icu l ier  dans Justus ! , lo 'sen,  Temesvar,  19i i  e t  dans
"Justus Môser,  der  Vater  der  deutschen Volkskunde' , ,  rn :  \sn.  ! " ! ix t . ,
t .  32 ,  1907 ,  pp .  72 -167 .

(8)  Le patr io t isme d 'Empire de Môser est  surévalué par  Erwin sadowski ,
JusaÆ Môser a ls  PoLi t iker .  Thèse,  Kônigsberg,  192, l .

( 9 )  C 'es t  l e .po in t  de  v r l e  de  P .  K Iassen ,  Jus tus  Mdsen ,  op .  c i i .  K lassen
es t  un  d i sc ip le  de . -S te fan -George  e t  de  F r i ed r i ch  Gunào l f .  L ' oppos r_
t ion radicale de Môser à l 'espr i t  des Lumières est  également  for te-
ment soul igné par Bernhardine Fiebig, Justus Môsens 

-staatslehTe.

ï h è s e ,  C o 1 o g n e , 1 9 5 3 .

(10)cf .  Helmut  Merzdorf ,  "Justus Môser" .  rn :  l ta t ionaLsozia l is t ische
Monatshef te,  no 80,  nov.  1936 ;  d.u même, , ,Geschicht l  . iches uno
grundsâtz l iches Rechtsdenken,  dargeste l l t  an Justus Môser.  - in  :
Arehiu ft ir Rechts-und,sozi,aLphiLcsophie, t. 32, 1g3g/39. Raghubat
Nayak, Idee und Gestalt der llationaley,zieh.uno bei J;ts.i:us ]!cler.
Wûrzburg-Aumûhle,  1940.
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dan t  sa  j eunesse ,  un  d i sc ip le  avoué  des  Lumiè res  don t  l ' esp r i t  imp règne

les deux revues moral isantes qu ' i1  a rédigées en 1746 et  1747.  l , lême

lo rsqu ' i l  a  conmencé  à  p rend re  consc ience  de  I ' i n té rê t  du  passé  l oca l

e t  na t i ona l ,  i l  a  con t i nué  au  mo ins  j usqu 'à  l a  ve i l l e  de  l a  gue r re  de

Sept  ans à penser et  à ra isonner selon les cr i tères de l  " 'Aufk lârung".

Pour résoudre cet te contradic t ion,  la  nnjor i té  des cr i t iques a établ i

une coupure t rès net te entre l 'oeuvre de jeunesse et  ce l le  de la  matur i -

té .  I ls  s i tuent  le  début  de cet te matur i té  pendant  1a guerre de Sept  ans,

lorsque Môser se voi t  conf ier  dr importantes responsabi l i tés pol i t iques

dans  l a  pe t i t e  p r i nc ipau té  ecc lés ias t i que  osnab rucko i se  e t  qu ' i l  commen-

ce à rédiger son premier maître-ouvrage, 1'Histoine d')snabmtck. Quant à
' la  première pér iode,  e l le  const i tuera i t  une sor te de jeunesse pro longée

de près de quarante années pendant  laquel le  le  "Môser d 'avant  I ' tôser"  se

serai t  e f forcé de se l ibérer  pro{ressivenrent  de l 'empr ise de ces Lumiè-

res qui  I 'avaient  profondément marqué au départ  et  qui  1 'empêchaient  de

deven' i r  lu i -même. En conséquence,  la  valeur  des oeuvres que Môser a écr i -

tes avant  t760 e i t  appréciée en fonct ion du degré d 'émancipat ' ion dont

e l l es  t émo ignen t  à  l ' éga rd  de  l " 'Au fk là ' r ung " .  Ce i l es  qu i  son t  t r op  mar -
quées  pa r  1 ' esp r i t  du  ra t i ona l i sme  éc la i ré  son t  dép réc iées  ou  nég l i gées .

Les autres sont  reconnues dans la  mesure où e l les annoncent  des concep-

t i ons  p lus  o r i g i na les ,  f ondées  su r  l e  sens  de  l ' h i s to i re  e t  des  réa l i t és

nat ionales ou locales.  C'est  en ver tu de te ls  cr i tères que Bernhard

Rudo l f  Abeken  a  exc lu  de  son  éd i t i on  de  1842 -1843 ,  qu i  se  vou la i t  pou r -

tant complète, une part importante des oeuvres de jeunesse de Môser, se

contentant  de fourn i r  quelques échant i l lons,  dans le  seul  but  de "montrer
cof iment  écnivai t ,  lorsqu' i l  é ta i t  jeune,  I 'honrne que tout  le  monde s 'est

accordé par  la  sui te à considérer  corme l 'un des premiers prosateurs a l -

l enands "  ( , | 1 ) .  Pendan t  p lus  d ' un  s ièc le  l a  c r i t i que  a  rep r i s  l a  t hèse  de

ce dual isme s impl i f icateur  qui  fausse f  image de Môser et  ne rend pas

compte de I 'évolut ion réel le  de | 'horme et  de sa pensée.  Même Kar l  Brandi
qui  a donné une impuls ion nouvel le  aux études môser iennes dans les années

v ' i ng t  e t  qu i  es t  l ' au teu r  d ' une  mag is t ra le  é tude  d 'ensemb ie  su r  l a  v i e  e t

( 1 1 )  s r  x ,  p .  7 0  s q .



- 8 -

I ' o e u v r e  d e  l ' é c r i v a i n  o s n a b r u c k o i s  ( 1 2 ) ,  n ' a  p a s  j u g é  u t i l e  d e  c o r r i -
ger  la  perspect ive manichéenne de ses prédécesseurs.  I l  a f f i rme péremp-

to i rement  que de 1740 à 1756 Môser n 'a fa i t  que reprendre les jdées des

Lunières et  que les oeuvres qu ' i ls  a écr i tes pendant  cet te pér iode ne
mér i tent  d 'êt re ment ionnées que dans la  mesure où e l les servent  de re-
poussoi r  aux oeuvres de la  matur i té  (13) .

Beaucoup d 'auteurs ont  t ra i té  le  problème des rapports  de Môser
avec la  France corme i ls  ont  t ra i té  celu i  de ses rapports  avec I " 'Auf-
k lârung".  Cet te analogie repose sur  un postu lat  t rès s imple :  1a pensée
f rança i se  s ' i den t i f i e ra i t ,  au  XV I I I e  s i èc le ,  à  ce l ' l e  des  Lumiè res  (  14 )  .
I nve rsennn t ,  1 ' esp r i t  de  l " 'Au fk lâ rung"  es t  cons idé ré ,  pou r ' l ' essen t i e l ,

corme un produi t  d ' importat ion f rançaise.0n a donc adopté pour examiner
I ' appo r t  f r ança ' i s  dans  I ' oeuv re  de  l 4ôse r  l e  schéma dua l i s te  que  1 'on
avai t  retenu pour y  déf in i r  la  p lace des Lumières.  En conséquence,  la
thèse la p lus répandue est  la  suivante :  c 'est  sur tout  dans ses oeuvres
de jeunesse que Môser,  qui  a grandi  dans une fami l le  patr ic ienne assez
p ro fondénen t  f r anc i sée ,  a  sub i  l ' i n f ' l uence  de  nos  éc r i va ins  e t  qu ' i 1

s ' es t  l a i ssé  éb lou i r  pa r  l a  cu l t u re  f r ança i se .  Ma is  g râce  à  ses  ac t i v i -
tés professionnel les ent ièrement  consacrées à la  pet i te  patr ie  osnabruc-
ko i se  e t  à  l a  découve r te  du  passé  na t i ona l  e t  l oca l ,  i l  a  réuss i  d ,une
man iè re  exemp la i re  à  se  l i bé re r  de  ce t te  f asc ina t i on  qu 'exe rça i t  su r  l u i
la  France et  à devenir  un authent ique représentant  du génie a l lernand.

(12) Kar'l Brandi, Justus Mdser. GeseLLscltaft und Staat. Munich, 1912. I l
s ' ag i t ,  en  f a i t ,  d ' une  i n t roduc t i on  t r ès  é to f f ée  de  €1  pages  à  une
anthologie de morceaux chois is  des oeuvres de Môser.

(13)  Kar l  Brandi ,  Justua Mdser,  in  :  Pr .eussische Jahrbùcher,  t .227,
cah ie r  1 ,  Be r l i n  1932 ,  p .  57  sq .  K lassen ,  Jus tus  ! \ dse r ,  c t .  e " . t .  e l
Will iam F. Sheldon, The intelLectuaL Detselocnent cf ùt-stits l|ôeer :
the grouth of  a Gerrmn Patr io t .0snabruck,  1970,  sont  les premiers
à  avo i r  r éag i  con t re  ce t t e  d i s t i nc t i on  t r op  p rononcée  en t re  I ' oeuv re
de jeunesse et  l 'oeuvre de matur i té  de Môser.

(14)  Werner Krauss,  "Die f ranzôsische Aufk là ' rung und d ie deutsche Geistes-
wel t .  fz  :  Penspekt iue undProbLene.  Neuwied und Ber l in ,  1965,  p.  123,
a  sou l i gné ,  pou r  1a  dénonce r ,  ce t t e  i den t i f i ca t i on  t r op  s imp l i s te .
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Le  tou rnan t  déc i s i f  se  s i t ue  à  l ' époque  de  l a  gue r re  de  Sep t  ans  e t  du

séjour  à Londres qui  su i t  imnédiatement  la  f in  du conf l i t .  C 'est  donc

très logiquement  dans les deux revues moral isantes de 1746 et  de 1747
que  f  i n f l uence  f rança i se  se  man i fes te  de  l a  man iè re  l a  p lus  éc la tan te .

El le  se fa i t  encore sent i r  p lus ou moins for tement  entre 1748 et  1756,

mais e l le  a été. .peu.à peu supplantée pendant  cet te pér iode par  f  in té-

rêt  cro issant  que 1 'auteur  osnabruckois a mani festé pour  1es réal i tés

loca les ,  pou r  l ' h i s to i re  e t  pou r  ' l es  p rob lèmes  admin i s t ra t i f s  e t  po l  i -

t iques.  Une étape importante dans cet te évoiut ion ou,  p lutôt ,  dans ce

combat l ibérateur, est la Lettre à t4onsleuv, de VoLtaire contenant tn

Essai sun Le Docteur [,lartin Luther et sa Réfornation, publiée en 1750

et  dans laquel le  l4ôser  s 'est  at taqué pour la  première fo is  au représen-

tan t  l e  p ius  p res t i g i eux  du  oh i l osoph i sme  f ranca i s ,  t ou t  en  essayan t

encore de just i f ier  le  Réformateur  dans l 'espr i t  de son adversai re et

de  l ' annexe r  au  p ro f i t  des  Lumiè res .  Ma is  c ' es t  avec  l e  t r a i t é  d 'AyLe -

quin,  en 1761,  le  f ragrnent  de 1 'Ant i -Candide,  ve?s 176?,et  avec la

Eett"e au Vieaire saoogand, achevée la même année, que s'est amorcé le

retournement  décis i f  e t  que l4ôser  a t rouvé déf in i t ivement  la  perspect i -

ve  h i s to r i que  qu i  l u i  a  pe rm is  de  ba t t re  en  b rèche  l ' un i ve rsa l i sme  abs -

t ra i t  e t  in temporel  des Lumières.  Après ce tournant  du début  des années

s o i x a n t e ,  l ' i n t é r ê t  q u ' i 1  a  m a n i f e s t é  à  l ' é g a r d  d e  l a  F r a n c e  s ' e s t  l i m i -

t é  pou r  l ' essen t i e l  à  des  p r i ses  de  pos i t ' i on  dé favo rab les .0n  re lève

encore à 1 'occasion quelques références pos ' i t ives à te l  ou te l  auteur
français. Mais le Tfuité de La Langue et de Littéraktre alLenandes qui

réfute en 1781 les thèses de Frédér ic  I I  de Prusse,  t rop favorables à

l ' éga rd  de  l a  cu l t u re  f r ança i se ,e t  l es  a r t i c l es  con t re - révo lu t i onna i res
qui para'issent dans 1a BerLinische !. lonatssch"-ift entre 1790 et 1794 con-

f innent  déf in i t ivement  la  rupture entre Môser et  la  France.

Tel le  est ,  schémat iquement  résumée,  la  thèse 1a p lus couramment

admise .  E i l e  se  f onde  en  pa r t i e  su r  l es  ré f l ex ions  que  Môse r  a  con f i ées

à  son  am i  F r i ed r i ch  N i co la i  dans  une  l e t t r e  qu ' i 1  1u i  a  ad ressée  l e

17  décembre  1785  e t  dans  l aque l l e  i l  f a i t  l e  b i l an  de  ses  rappo r t s  avec

les  éc r i va ins  f r ança i s  de  l a  man iè re  su i van te :



" J ' a i  f a i t  mes  p rem ' i e r s  exe rc i ces  d ' éco le  d ' ap rès

Mar ivaux,  j 'a i  lu  de bout  en bout  mon Saint -Evremont
( s i c )  o l us  de  d i x  f o i s  e t  t r ava ' i l l é  su r  des  modè les

français ;  mais ces exemples m'ont  rendu t rop subt i l

e t  p resque  po in t i l l eux  en  ma t i è re  de  mora le .  Pa r  l a

s u i t e , j ' a i  é t u d i é  d ' a p r è s  V o l t a i r e  e t  j ' a i  d o n n é  d a n s

sa manière un écr i t  sur  le  caractère de l ' lar t in  Luther

et  sur  sa Réfonne.  Mais je  remarquai  b ientôt  que sa

man iè re  ne  convena i t  qu 'à  l u i  e t  qu ' i l  eû t  f a l I u  se
pénétrer entièrement de son esprit pour se former à

son  exemp le .  Pendan t  que lque  temps  j ' a i  app réc ié  1 ' ab -

bé  Coye r  e t  f i na lemen t ,  c ' es t  Rousseau  qu i  m 'a  en t i è -
remen t  a t t i r é  à  l u i . . . .  f ' l a l g ré  t ou t ,  c ' es t  Mar i vaux
qu i  r es te  i l l e  meos  habu i t  qu i  p r imus  amores ,  mon  v ieux
préféré et  je  n 'a i  pas honte de reconnaî t re que je lu i

'  
do i t  beaucoup . . .  Ma is  ma in tenan t ,  Rousseau  es t  l e  seu l
panni  les Français qui  spectatorem oblectat '  (15) .

Négl igeant  en général  les deux dernières phrases re lat ives à l ' lar ivaux et
à Rousseau,  1es in terprètes ont  pour  la  p lupar t  tendance à donner à la
I i s te  f ou rn ie  pa r  l t l ôse r  dans  ce t te  I e t t r e  à  N i co la î  une  s ign i f i ca t i on
ch rono log ique .  L ' au teu r  osnab rucko i s  au ra i t  p ra t i qué  Mar i vaux  e t  Sa in t -
Evremond à 1 'époque où i l  rédigeai t  ses ar t ic les pour  les deux revues

mora l i san tes ,  i l  ne  se  se ra i t  i n té ressé  à  Vo l t a i r e  qu 'au  momen t  où  i 1

écr iva i t  la  le t t re sur  Luther  et  sur  la  Réforme et  i l  aura i t  é té sédui t
par Rousseau pendant la rédaction de la Lettre au Vtcaire saooyard. Le
prem' ier  à avoi r  in terprété 1e témoignage de Môser dans un sens restr ic-
t ' i f  est  NicolaT lu i -même. Se référant  à la  le t t re du 17 décembre 1785,
i l  sou l i gne  dans  sa  b iog raph ie  de  Môse r  t ou t  l e  p ro f i t  que  l e  j eune  au -
teur  a t i ré  de la  lecture de Saint -Evremond et  des qrands romans de i '1ar i -

vaux  ;  ma is  i l  a j ou te  auss i t ô t  :

(15)  Br iefe,  p.  390.
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" l l  n ' en  demeure  pas  mo ins  que  Môse r  se ra i t  d i f f i c i l e -

men t  devenu  l ' homme qu ' i l  a  é té  pa r  l a  su i t e '  du  morns

co rEne  savan t  e t  come  éc r i va in ,  s ' i l  n ' ava i t  béné f  i c i é

que  de  ce t te  f o rma t i on  f ranÇa ise .0n  l e  vo i t  à  ses  p re -

m ie rs  éc r i t s  qu i  se  s i t uen t  dans  ce t te  pé r i ode  :  l t as -

sai de quelques tabLeaur de noeuns (16)' ses contribu-

t ions à 1a Speetatr iee aLlenanie (17) '  la  t ragédie

d 'Arminius ;  ce sont  des écr i ts  qui  hési tent  tous en-

t re Got tsched et  Mar ivaux.  Les oeuvres qu ' i1  a publ iées

o lus  t a rd  son t  d ' une  tou te  au t re  ve ine .  I I  y  sou f f l e  un

tout  autre espr i t  lon n 'y  t rouve quasiment  p lus de t race

de  sa  p rem iè re  f o rma t i on  qu i  s ' es t  f a i t e  d ' ap rès  des

éc r i va ins  f r ança i s "  (  18 )  .

Dans  l eu r  g rande  ma jo r i t é '  l es  c r i t i ques  on t  rep r i s  l a  t hèse  de  N ico la î

en établ issant  une d is t inct ion t rès net te entre une première pér iode o i l

M6se r ,  enco re  t r op  soumis  à  l ' i n f ' l uence  f ranÇa ise ,  n ' au ra i t  r éd igé  aucu -

ne oeuvre d 'envergure et  une seconde pér iode où '  l ibéré à la  fo is  de

1 'empr i se  de  l " 'Au fk lâ rung"  e t  de  ce l l e  des  F rança i s ,  i I  au ra i t  donné  l e

m e i l l e u r  d e  l u i - m ê m e  ( 1 9 ) .

(16) Versuch einiger GenciLde uon den Sitten unse?er Zeit, titre complet
des ar t ic les édi tés en un volume en 1747 et  que l '1ôser  a rédigés en
1746 pour sa première revue moral isante,  Ein ' lochenbLat t .

(lt) O;e deutsche Zuscluate?tn, t itre de la seconde revue moralisante à la-
quel le  Môser a par t ic ipé en 1747 èt  qui  a paru en un volume en 1748.

(18)  Fr iedr ich Nicolaî ,  Leben Justus ! '468e?8.  s t l  X '  p .  15.

(19)  C'est  peut-et re chez Arnold Laging,  Just" ts  Mdsens Pv 'osa.  Ein 'e s=vz: t : -
L ich-st iL is t ische t ln terntchung.  Thèse,  Kie l ,  1915.  Repr is  dans Js ' - .
M i t t . ,  t .  3 9 ,  1 9 1 6 ,  p p .  1 - 1 4 1 ,  q u e  c e t t e  t È è s e  a p p l i q u é e  a u  d o m a i n e
de la langue,  prend un caractère presque car icatura l  :  "La première
pé r i ode  (du  débu t  j usqu 'en  1760 ) réc r i t  Lag ing ,  es t  p ro fondémen t  mar -
quée par  un refus cro issant  de la  mode f rançaise,  mais I ' lôser  reste
encore mani festement  pr isonnier  de l 'empr ise que cet te mode exerce
su r  l u i .  La  seconde  (de  1760  j usqu 'à  l a  f i n )  abou t i t  à  une  v i c to i re
dé f i n i t i ve  de  l a  l angue  ma te rne l I e ,  t an t  dans  l e  doma ine  de  Ia  t héo -
r i e  l i ngu i s t i que  que  dans  ce lu i  de  l a  p ra t i que  l  i t t é ra i re " .  Werne r
P le i s te f se  mon t re  t ou t  auss i  ca tégo r i que  dans  l ' i n t roduc t i on  qu ' i 1  a
rédigée pour les Br ie1-e:  "La correspondance,  en tant  que témoignage
oe rsônne l  de  l ' évo lu t i on  de  Môse r ,  es t  une  p reuve  v i van te  de  I ' e f f o r t
qu ' i l  a  accompl i  pour  se détachel in tér ieurement  et  extér ieurement  de
I ' esp r i t  f r ança i s ,  de  l a  l angue  f rança i se  e t  des  modè les  f r ança i s "
(p .  xx r ) .
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I l  es t  donc  nonna l  que . l es  au teu rs  qu i  adop ten t  ce  schéma dua l i s -
t e  e t  p l us  pa r t i cu l i è remen t  ceux  qu i  é tud ien t  l ' évo lu t i on  de  l , l ôse r  j us -

qu 'à  l a  rédac t i on  de  1 'H i s to i re  d ,1snabzuck  (?0 )  s ' app l i quen t  à  p réc i se r
l ' impo r tance  de  1 'apoo r t  f r anca i s  dans  l es  oeuv res  de  1a  p rem iè re  pé r i ode .

En  réa l i t é ,  I ' a t t en te  du  l ec teu r  es t  p l u tô t  décue .  A  I ' excep t i on  d ' éc r i t s
come la Lett?e à M. de Voltuire et 1a Lettre ctt rlicainè sar.toyari qui se
prêtent  d 'eux-nÉmes à un cormentai re p lus é1aboré,  les oeuvres de jeunes-

se de Môser ne donnent  l ieu qu 'à des remarques t rès généra1es en ce qui
concerne la p lace qu 'y  occupent  la  pensée et  les le t t res f rançaises.  0n
se contente la  p lupar t  du temps d 'établ i r  une l is te,  au demeurant  incom-
plète ou par fo is  même contestable,  des écr iva ins qui  ont  pu exercer  quel -
que  i n f l uence  sans  p réc i se r  l a  na tu re  ou  i ' impo r tance  de  ce t te  i n f l uence .
Outre les noms déjà indiqués par  Môser lu i -même dans sa le t t re à f l ico la i ,
on re lève les noms de Boi leau,  de La Bruyère et  même, sans que so. i t  four-
n ie la  moindre preuve,  ceux de La Fonta ine et  de Montaigne.  pour  le  res-
te,  on s ignale au passage que c 'est  dans le  doma' ine de la  réf lex ion mora-
' l e  que  I ' appo r t  f r ança i s  a  é té  l e  p lus  cons idé rab le .  N i co la î  es t  enco re
le  p lus  exp l i c i t e  su r ]es  ense ignemen ts  que  l 4ôse r  a  pu  t i r e r  de  l a  l ec -
ture des romans de Mar ivaux.  Après lu i ,  c ,est  Schierbaum qui  fourn. i t
l es  i nd i ca t i ons  l es  p lus  p réc i ses  (21 ) .  r ou t  en  re levan t  dans  l es  deux
revues moral isantes une volonté év idente de réagi r  contre l ,empr ise des
idées et des moeurs françaises, i l  admet que l4ôser y doit beaucoup à
Mar ivaux et  à Saint -Evremond.  I ' ta is  i l  avoue qu ' i i  n ,est  pas en mesure
d 'éva lue r  conc rè temen t  l ' i n f l uence  de  ces  deux  au teu rs  su r ]e  s t y l e  e t
sur  le  fond.  I l  a t t r ibue à saint -Evremond l 'éc lect isme dont  le  jeune pu-
bl ic is te fa i t  preuve dans ses concept ' ions morales et  phi losoph. iques et
l ' i n té rê t  qu ' i 1  man i fes te  pou r  l es  p rob ièmes  d ,es thé t i que  l i t t é ra i re .

(20) Heinrich Schierbaum, Justus Ucjsens SteLlung in det". Liteyc=>,r,s:y1n:.,4n-
gen wàht'end der ersten HëLite âes 78. Jahrhunêerxs. Osnabruck, 1908,
R e p r i s  i n  :  ) s n .  I , t L t t . ,  t .  3 3 ,  1 9 0 8 ,  p p .  1 6 7 - ? 1 6 .
Werner Pleister, Die geist ige EntuickLung JLts,us ). . laseys bis z.a . t !-
fassung dez. "Osnab?Lickischen Gesehichte,,.  Thèse, Gôtt ingen , 19?8.
R e p r i s  i n  :  0 s 7 , .  M i t t . ,  t .  5 0 ,  1 9 2 9 ,  p p .  1 - 8 9 .
Paul Gôttsching, Justtts Môsens EntuickLuna zwn hùLizisten (|.!jsey,s
tuM,f i t lnn 1 7 5 7-l  ? 6 6 ),  Francf ort/ f la i  n, 1 93"5 .

( 2 1 )  H .  S c h i e r b a u m ,  M ô s e n s  S t e l l u n g . , . ,  c p .  c i t . ,  p .  3 3  s q .
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Pour  l e  s t y l e ,  l ' au teu r  des  deux  revues  s ' i nsp i re ra i t  pou r tan t  de  p ré -

férence de la  préc is ion minut ' ieuse de l4ar ivaux.  I l  do i t  sur tout  aux

deux auteurs un cer ta in réal isme,  le  goÛt du déta i l  préc is  dans la

pe in tu re  de  I ' un i ve rs  quo t i d i en  de  1a  bou rgeo i s i e .  Ces  remarques  son t

en général  justes,  mais e l les demanderaient  à êt re complétées et  à êt re

i l lust rées par  des exenples.  w.  sheldon fa i t  également  un bref  b i lan des

jugernents que Môser por te sur  la  France et  les Français dans les deux

revues et  soul igne à iuste t i t re  l 'ambigui té de son at t i tude et  son ad-

m i ra t i on  Oour  Vo l t a i r e  (22 ) .  L ' i n f l uence  de  ce  de rn ie r  se  man i fes te  é94 -
' lement ,  

corme le re lèvent  cer ta ins cr i t ' iques,  dans la  t ragédie d 'Arn i -

n ius oue tout  le  monde s 'accorde à considérer  conne une p ièce d ' inspi ra-

t ion c lass ique f rançaise.  La p lupar t  des in terprètes conf i rment  le  juge-

ment que Môser a porté 1ui-même sur sa LettTe à 1,1. de VoLtaine, en pré-

fé ran t  t ou te fo i s  i ns i s te r  su r  l es  aspec ts  c r i t i ques  de  1 'ouv rage  p lu tô t

oue  su r ]e  so in  é tonnan t  que  l ' au teu r  a  m is  à  l i r e  l es  éc r i t s  de  son  i n -

ter locuteur  et  ceux d 'un cer ta in nombre de théologiens,  d 'h is tor iens et

de phi losophes f rançais.  0n déplore éga. lement  qu 'après avo' i r  rédigé cet-

te défense et  i l lust rat ion de Luther  et  de sa Réforme, I 'auteur  osnabruc-

kois  a i t  cru devo' i r  reveni r  au "sty le ampoulé et  maniéré"  de Mar ivaux

dans son IVaité sur Lee passions et Les inclinations bien équilt'or'ées

(23 )  e t  on  one t  de  s igna le r  ce  qu ' i l  do i t  enco re  aux  mora l i s tes  f r ança i s

dans cet  écr i t .  0n salue dans le  t ra i té  d 'At lequin la  saine réact ion

contre 1e dogmat ' isme got tschédien et  contre les modèles f ranÇais dont  i l

s ' i nsp i re ,  ma is  on  ne  d i t  r i en  du  nombre  impress ionnan t  d ' au teu rs  f r an -

Çais que Môser y  c i te  et  y  explo i te .  0n re lève enf in  que Montesquieu est

cité pour la première fois dans 1a Lett?e au Vicalne sauogand, mais per-

sonne ne précise la  p lace qui  rev ient  à l 'auteur  de 1 'Eipni t  des Lola

dans  l a  po lém ique  qu i  oppose  l ' éc r i va in  a l l emand  à  Rousseau .

(2?) W. She' l  don, The inteLLeetual DezteLopnent oi , lustus ) ' lc iser, oc. :"-; .  ,
p .  3 8  s q .

(23)  H.  Sch ie rbaum,  Mdeers  S te l lung. . . ,  o? .  c i t . ,  p .  38 .  A '  Lag ing ,  ' i i s - " , - - '

Mdsere  Proaa,  op .  c i t . ,  p .  50  sq .  por te  là  même appréc ia t ion  sur  le
s t y l e  d e  c e  t r a i t é .
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Conme on l 'a  déjà suggéré,  la  tentat . ion est  par fo is  for te,  chez
ce r ta ins  c r i t i ques ,  de  m in im ise r  I ' impo r tance  de  I ' i n f l uence  f ranca i se
dans les oeuvres de jeunesse de t4ôser  soi t  en dévalor isant  ces oeuvres.
so i t  en  sou l i gnan t  l es  t r a i t s  qu i  r évè len t  l es  ré t i cences  de  l ' au teu r  à
l 'égard de tout  ce qui  v ' ient  de France.  Cet te tendance aooaraî t  sur tout
dans les appréciat ions qui  sont  por tées sur  les deux revues moral isantes.
0n  l es  qua l i f i e  a lo rs  d " ' exe rc i ces  supe r f i c i e l s ' ,  d ,un , , cava i i e r  à  l a  mo-
de "  qu i  veu t  f a i r e  é ta lage  de  "be l  esp r i t , , ( 24 )  ou  on  n ' y  vo i t  que  1e
p rodu i t  de  " l ec tu res  ma l  ass im i l ées , ' ( 25 ) .  Quan t  à  K lassen ,  i l  r es te  f i -
dèle à sa thèse d 'un Môser qui  aura i t  a f f i rmé son gén. ie dès le  départ  en
es t iman t  que  l es  é lémen ts  " rococo , , ,  c ,es t -à -d i re  f r anÇa is r  QUe  I ' on  peu t
déce le r  dans  ces  feu i l l es  ne  cons t i t uen t  qu ,un  ve rn i s  supe r f i c i e l ,  une
sorte de masque servant  à des f ins pédagogiques et  qu 'en réal . i té  toute
ce t te  en t rep r i se  pub l  i c i s t i gue  es t  d . i r i gée  con t re  1  , hégémon ie  de  I ' es -
pr i t  f rançais (26) .  La médiocr i té  d 'Aynin ius est  dénoncée avec compla i -
Sance et  on pense avoi r  tout  d i t  en présentant  1a p ièce comme un ,At t : -

n i us  f r ança ' r s "  (27 ) .  Auss i  N i co la î  e t  Abeken  on t - i l s  j ugé  i nu t i l e  de
la publ ier  dans leurs édi t ions des oeuvres de Môser.  I ls  ont  conservé,
en  revanche  l a  p ré face  dans  l aque l l e  l ' éc r i va in  osnab rucko i s  déc r i t  pou r
l a  p rem iè re  f o i s  l a  c i v i ' l i sa t i on  de  ses  ancê t res  ge rman iques .  K lassen  sa -
lue dans ce morceau de bravoure et  dans les oeuvres suivantes,  le  t ra i té
latin ,Sar La religion nrystique et popuLaire des anciens Germains et ca:,-
Lois  et  1a Let tne à M. de Vol ta ine,  la  volonté de , 'préserver  1 'hér i tage
du  passé  a l l emand  con t re  l es  i n f l uences  venues  de  l ' 0ues t "  ( zg ) .  De  même,

(24) W. Pleister, Die geistige EnhtickLung Justus Môsers, op. cit., p. 39.

(25) Ludwig B'dte, Justus tldsez'. Ad\ocatus patniae. Francfort/Main et Bonn,, | 9 6 , | ,  p . 4 4 .

(26)  P.  Klassen,  Justus l4dser ,  op.  e i t . ,  p .  23.

(?7) L. Bd.te, Justus Môser. Aduoeatus patri,ae, op. eit., p. 5g.

(28 )  P .  K lassen ,  Jus tus  Mdsen ,  cp .  c i t . ,  p .  50 .
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ple is ter  remarque à propos de la  dern ière de ces oeuvres que le " ieune

sec ré ta i re  de  l a  nob lesse  s ' y  f a i t  I ' avoca t  de  I ' esp r i t  a l l emand  con t re

le  be l  esp r i t  f r ança i s "  (29 ) ,  a l o r s  qu 'en  réa l i t é  l e  p lus  g rand  souc i

de  l , au teu r  es t  de  se  mon t re r  d igne  de  ce t  esp r i t .  0n  f e i n t  d ' i gno re r '

en outre, que dans le traité d'Az.Leqtt)n Môser emprunte une bonne partie

de ses arguments à des écr iva ins f rançais et  qu ' i l  s 'y  montre remarqua-

b lemen t  ave r t i  de  l a  v i e  cu l t u re l l e  e t  l i t t é ra i re  de  no t re  pays  ;  ma is

on  sou l . i gne  l a  p lace  qu ' i ' l  acco rde  aux  éc r i va ins  ang ia i s  qu i  son t  pou r -

tant mo.ins nombreux à y être cités. Le fragment de \ 'Anti-candiie n'a

guère retenu l 'a t tent ion des cormentateurs.  Tandis que sheldon note que

M ô s e r  s , y  e s s a . i e  u n e  n o u v e i l e  f o i s  à  c o p i e r ] e  s t y l e  6 "  y o 1 l 6 i p e  ( 3 0 ) '

K lassen  en  re t i en t  1 ' apo log ie  du  paysan  wes tpha l i en ,  t ype  exemp la i re  de

I ' honme d ,ac t i on  c réa teu r ,  b i en  en rac iné  dans  l e  t e r ro i r ,  don t  l e  réa -
' l isme 

et  I 'expér ience prat ique rendent  vains les ra isonnementS stér i les

des ph. i losophes f rançais (31) .0n in terpréte à peu près dans le  même sens

la Lettre qu Vicaire sauoyatd qui consacrerait le divorce entre l4ôser et

]es Lumières et  qui  met t ra i t  un point  f ina l  à son engouement pour  1a

l i t t é ra tu re  f r ança i se .0n  adne t ,  ce r tes ,  que  su r  l e  f ond  l ' au teu r  a ] l e -

m a n d e s t b i e n p r è s d . a d h é r e r a u x p r i n c . i p e s d e l a r e l i g i o n n a t u r e . l l e s e l o n

le  V i ca i re ,ma is  on  app rouve  avec  i ns i s tance  l e  rep roche  qu ' i l  f a i t  à

Rousseau  d 'avo i r  d i vu lgué  au  g rand  pub l i c  des  vé r i t és  qu i  au ra ien t  dû

res te r  rése rvées  à  que lques  i n i t i és .  c ' es t  donc  avan t  t ou t  un  Môse r  é1 i -

t i s t e ,  dé fenseu r  de  l ' o rd re  é tab1 i  que  l a  re l i g i on  au ra i t  pou r  m iss ion

de préserver  que cer ta inS cr i t iqueS admirent  danS la Let t?e au; l ice i re

saooyard.  Les étonnantes af f in i tés que ses concept ions re l ig ieuses pré-

sentent  aveC cel le  de MonteSquieu sont  to ta lement  passées souS s i lence'

Bien qu.e l ]e a i t  sur tout  re levé,  tout  en essayant  par fo is  de le

m in . im . i se r ,  I ' appo r t  f r ança i s  dans  Ies  éc r i t s  de  l a  p rem iè re  pé r i ode ,  1a

cr i t ique n,a pas tota lement  ignoré cet  apport  dans les oeuvres de la  ma-

t u r i t é .  C ' e s t  a i n s i  q u ' e l l e  a  s i g n a l é  p a r f o i s  I ' i n f l u e n c e  d e  V o l t a i r e  e t

(29)  tJ .  P fe is te r ,  ù ie  ge is t ige  Entu t ick lung Jus t l t s  !4ôsens ,  op '  e i t "  p '69 '

(30) l / .  Sheldon , The intelLectuaL DeueLopment of Ju.stus L!o'se", c2. r-: .  '

o . 6 2 .

(31)  P .  K lassen ,  Jus t t ' t s  l lôser ,  op .  e i t . ,  p .  121 '
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de Montesquieu dans 1 'Histo i re d,2snabarck.  l t la is  les , ind icat ions que
l 'on donne au sujet  de ces deux auteurs manquent  en général  de preci -
s i on .  u l r i ke  B rûnaue r  se  con ten te  de  remarque r  que  ma lg ré  l ' hos t i l  i t é
cons tan te  qu ' i l  a  man i fes tée  à  1 ' éga rd  de  l ' h i s to r i og raph ie  des  Lu rn iè -
res,  Môser a emprunté à Vol ta i re un cer ta in nombre de matér iaux et
d ' i dées  (32 ) .  D 'au t res ,  p l us  p réc i s ,  pensen t  qu , i 1  a  t r ouvé  chez  l , au -
teur  de I 'Essai  s l tn  Les noeups la concept ion d,une h is to i re qui  ne fû;
p lus  s imp iemen t  une  ch ron ique  dynas t i que  e t  l , i dée  d 'une  évo lu t i on
histor ique qui  sera i t  conmandée par  une idée d i rect r ice et  organisée en
grandes pér iodes ayant  chacune leur  s ty le propre (33) .  I l  lu i  devrarr
égaiement  son intérêt  pour  les phénomènes de c iv i l isat ion et  pour  les
réal i tés économiques.  ce sont  là  des domaines qui  ont  été peu explorés
pa r  l ' h i s to r i og raph ie  a l l emande  t rad i t i onne l  l e  e t  don t  t 4ôse r  a  dé jà  t e -
nu compte '  grâce à vol ta i re,  dans la  préface d 'Arn in ius et  dans le  t ra i -
tê sur La neLigion nrgstique et popuLaire des anciens Getnains et Ga..;Lois.
W. Di l they est  le  prem' ier  a avo. i r  esqu. i  ssé un b. i  lan des é1éments que
l 'h is tor ien osnabruckois a empruntés à Montesquieu et  dont  les o lus im-
po r tan ts  son t  l a  no t i on  d " ' esp r i t  géné ra l  d ' une  na t i on "  e t  I ' i n f l uence
du  so l  e t  du  c l ima t  su r  1a  l ég i s l a t i on  (34 ) .  Ma is  Môse r  ' l , au ra i t  

l a rge -
ment  emporté sur  I 'auteur  de 1,Esp?i t  dee Lcis  par  un sens p lus a igu du
c.aractère dynamique et  organique du devenir  h is tor ique.  cet te thèse est
rep r i se  pa r  F r .  Me inecke  qu i  s i gna le  d ' au t res  a f f . i n i t és  om ises  pa r
Di Ï they (35) .  Les rapprochements que ces deux auteurs font  entre Môser

(32)  U l r i ke  Brûnauer ,  Jus tus  Mc jsez , .  Ber l in ,  , |933 ,  p .  ' t6 .

(33) Peter schmidt, studien ùbey, Justus ikôser als l l r jston.:k:er. J: i t  Ger.e;--:
und stmtkE'tr dev' histoxisehen ltlethoée Justus )!ôsers. Gôppingen,
1 9 7 5 ,  p .  3 8 .

(34)  w.  D i l they ,  Das  18 .  Jahnhand,e , t ,nd .  d ie  geseh ich . i l i eke  re l t ,  , r .  -a : . ,p .  2 5 0 .

(35)  Fr iedr ich  Meinecke,  D ie  Ents tehung ies  H is to t i *mts ,  j z  :  F r iedr . i ch
T : ] l g ! f " :  { r ! k 1 , , t .  I I I , ^ M u n i c h , 2 e  é d .  1 9 5 5 ,  e n  p à r t i c u l i e r  p .  3 1 5( g e n e s e  d e s  r o i s )  z  p .  3 2 ?  ( s e n s  d e  l ' i n d i v i d u e l  e t  d e s  c i r c o n s t a n c e s
loca les ) ,  p .  324  (no t i on  de  causa l i t é  dans  l e  doma ine  des  i ns t . i t u -
t i ons - j u r i d i gues ,  économiques  e t  soc ia les ) ,  p .  33q  ( l  i be r tés  ge rma-
n r q u e s ) ,  p . 3 4 8  ( c a u s e s  d e s  i n s t i t u t . i o n s  r e l i g i e u s e s ) .
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e t  Mon tesqu ieu  res ten t  t ou te fo i s ,  ma lg ré  l eu r  i n té rê t  év iden t ,  dans  l e

doma ine  géné ra l  de  1a  ph i l osoph ie  de  I ' h i s to i re .  P lus  récennen t ,

P .  Schmid t  a  é tab l i  une  compara i son  p lus  dé ta i l l ée  e t  p l us  sys téma t i que

(36 ) .  Ma is  son  ca ta logue  des  ressemb lances  qu ' i 1  re lève  es t  t r ès  schéma-

t ique et ,  de surcror ' t ,  incomplet .  I l  accorde,en outre,  t rop d ' importance

aux appréciat ' ions t rès cr i t iques que Môser por te sur  cer ta ines thèses

de Montesquieu dans les notes de 1'Histoit 'e dt)snabr,'Ek et ne voit pas

que ces cr i t iques d iss imulent  une admirat ion profonde et  une dépendance

b ien  p lus  é t ro i t e  qu ' i 1  ne  l e  suppose .  Fo r t  cu r i eusemen t '  ces  t r o i s  au -

teu rs  qu i  on t  p robab lemen t  éc r i t  l es  me i l l eu res  é tudes  su r  l ' oeuv re  h i s -

t o r i que  de  Môse r ,  pa r ' l en t  peu  de  | ' essen t i e l  :  c ' es t  en  I i san t  1 ' 3s9 r : - ;

des  Lo i s  que  I ' h i s to r i en  osnab rucko i s  a  déccuve r t  1 ' an t i qu i t é  ge rman ique

e t  1e  hau t  moyen  âge  ca ro l i ng ien .  L ' appo r t  déc i s i f  de  Mon tesqu ieu  dans

ce  doma ine  a  pou r tan t  é té  s i gna lé  dès  1925  pa r  E rw in  Hô l z l e  (37 )  e t  a

été conf i rmé récennent  par  l 'auteur  suédois Elsa Sjôho1m (38) .  I ' la is  le

p rem ' i e r  au teu r  se  con ten te  de  s igna le r ' l a  f i l i a t i on ,  t and i s  que  1e  se -

cond étudie séparément  les inst i tu t ions germaniques chez l {ontesquieu

puis chez Môser,  sans procéder à une vér i table analyse comparat ive.  Kar l

Brandi  n 'hési te pas à af f i rmer que 1 'Histo ine dt )snabp.ck a vu 1e jour

sous  l e  pama inage  de  Vo l t a i r e  e t  de  Mon tesqu ieu  (39 ) .  Ma is  i l  a j ou te

auss i t ô t  que  c ' es t  à  l ' h i s to r i en  a l l emand  que  rev ien t  l e  mér i t e  "d ' avo i r

su  f a i r e  l e  pas  déc i s i f  qu i  mène  de  I ' o rgue i l  souve ra in  des  Lumiè res  à

I ' h u m i l i t é  d e  l ' é c o l e  h i s t o r i q u e "  ( 4 0 ) .  L ' i n f l u e n c e  d e  R o u s s e a u  s u r  1 ' h i s -

tor iographie môser ienne n 'a guère été examinée.  C'est  encore P'  Schmidt

(35) P. Schmidt, Studien ùber l" ldser als Historiker, o?. eic. '  pp. 32'34.

(37) Erwin Hôlzle, Die Idee einez' al+.gernanischen Ft 'e".hei= tcr : icr"-têsc', ' . : .
Frdgmente aus der Ge schiehte po L iti schen Fv'eih.eit sb e s ;v2 e'-an I z z - -.

Deutschland, EngLand und Frankreich uom 16.-18. Janrh,>.ndez't .  l ' lunich
e t  B e r l  i  n ,  1  9 2 5 .

(38) E' l  sa Sjôholm, Rechtsgesehichte als 'r l issenschaft und' ?cLi '- ik. St '- ;cie' :
zuz. gernanist ischen Trteorie des 79. Jahv'h.undents. Berl in, 1972 (Dé-
ve lo -ppement  sur  Montesqu ieu ,  pp .  14-20  e t  sur  l \ôser ,  pp .  21 '28) .

(39)  Kar l  Brand i ,  GeseLLsehaf t  und Staa t ,  oP.  c i t . ,  p ,  XX.

( 4 0 )  I b i d . ,  p .  X X X I .
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qu i  s i gna le  que  Môse r  pa r tage  l e  pess in r i sme  h i s to r i que  de  l ' au teu r  du
Discouz,s sur L'orùgine et Le fondenent de L,inégalité et qu'i l  lui em-
prunte la  not ion de "contrat  socia l "  sans préciser  toutefo is  comment
l 'écr iva in a l lemand adapte cet te not ion à son propre système de pensée
( 4 1 ) .  c ' e s t  d a n s  u n  m a n u e l  d ' h i s t o i r e  l i t t é r a i r e  q u e  l ' o n  t r o u v e  l , i d é e
for t  in téressante que l 'ant iqui té germanique aurai t  chez Môser a peu
p rès  1a  même s ign i f i ca t i on  que  l , é ta t  de  na tu re  chez  Rousseau  GZ) .

Les in terprétes sont  p lus d iscrets sur  la  p iace qu 'occupent  la
pensée et  les Iet t res f rançaises dans I ,oeuvre du publ ic is te,  sur tout
dans les Fantaisies patniotiqtes. Its ont surtout retenu 1es prises de
pos i t i on  néga t i ves ,  en  pa r t i cu l i e r  ' l es  

c r i t . i ques  qu i  dénoncen t  l ' . i n -
f l uence  né fas te  que  l a  ph i l osoph ie ,  l es  modes  e t  l es  man iè res  f r anca i -
ses  exe rcen t  su r  l â  soc ié té  a l l emande  t rad i t i onne i l e .  I l  n ,es t  pas  tou -
j ou rs  a i sé  de  savo i r  s i  ces  c r i . t i ques  v i sen t  l es  Lumiè res  en  géné ra l  ou
s i  e l l es  s ' ad ressen t  p lus  spéc ia lemen t  au  ph i l osoph i sme  f rança . i s .  Ka r l
Brandi  cro i t  pour tant  avoi r  de bonnes ra isons de penser qu,en dénonÇant
l 'er reur  fata le que comnet tent  les phi losophes en confondant  1e c. i toyen
e t  I ' homme,  l a  ve r tu  c i v i que  e t  l a  cha r i t é  ch ré t i enne ,  I ' au teu r  des
Fantaisies Patriotiqtes songe surtout à Rousseau (43). L,horme d,Etat
osnabruckois se montre généralement  t rès réservé à 1 'égard des idées
soc ia les  e t  po l i t i ques  de  I ' éc r i va in  genevo . i s  (44 ) .  I l  ne  con tesEe  pas
seulement  ses tendances égal i ta i res et  humani ta i res,  mais encore sa con-
cept ion du contrat  socia l  dont  i l  modi f ie  le  contenu en fa. isant  d 'un
l ien personnel  entre indiv idus égaux un l ien " réel"  fondé sur  la  propr . ié-
t é  (45 ) .  C 'es t  à  1 ' époque  de  l a  Révo lu t i on  F rança i se  que  l , hos t i l . i t é  de

(41) P. Schmidt, Sùtdien ùbey' I,Icisen als Histoz"ikey,, op. cit., p. jZ? sq.

(42)  Helmut  de,Boor,  Richard Newald,  Gesehichte den ceutsc 'nen 1. t - !arct : . t ,
M u n i c h ,  1 9 6 7 ,  t . 6 ,  p .  1 4 0 .

(43)  Kar l  Brandi ,  Gesel lschaf t  und Staat .  0p.  c i t . ,  p .  XXI I .

(44)  Bruno Krusch'  "Justus Môser und d ie 0snabrucker  Gesel lschaf t , ' .  r .  :
Osn .  M i t t . ,  t .  34 ,  1910 ,  p .  253  re lève  pou r tan t  qu ' i 1  a r r i ve  à  l . 1ôse r
d 'adop te r  l e  t on  de  Rousseau_quand  i r  s ' i nsu rge  i on t re  res  p ré ten -
t i ons  i n j us t i f i ées  de  l a  nob lesse .

(45 )  Ka r l  B rand i ,  Gese lLseha f t , , r nd  S taa t ,  op .  e i t . ,  p .  XX I I I .
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Môse r  à  l , éga rd  de  Rousseau  a  p r i s  un  tou r  pa r t i cu l i è remen t  v i f .  Pa rm i

]es  c r i t i ques  a l l emands ,  L .  Bâ te  es t  p robab lemen t  l e  seu l  à  avo i r  con -

sacré à ce problène un chapi t re spécia1 dans lequel  i l  se contente néan-

mo ins ,  pou r  I ' essen t ' i e l ,  de  rep rodu i re  que lques  uns  des  passages  1es

p lus  s i gn i f i ca t i f s  des  a r t i c l es  que  Môse r  a  f a i t  pa ra î t r e  en t re  1790  e t

1794 dans \a BerLinische laonatscht' ift (46). Ce sont plutôt des histo-

r iens corme Jacques Droz et  Paul  Godechot  qui  ont  at t i ré  l 'a t tent ion sur

1a p lace que Môser occupe dans le mouvement contre-révolut ionnaire a l le-

mand  (47 ) .  I l s  l e  cons idè ren t  d ' a i l l eu rs  p lu tô t  co f i r ne  un  p récu rseu r  qu i

a été,  avec l 'Angla is  Edmond Burke,  le  maî t re à penser des deux contre-

révolut ionnaires hanovr iens Ernst  Brandes et  August  Wi lhelm Rehberg.

P .  Godecho t  sou l i gne  enco re  à  i us te  t i t r e  l e  réa l i sme  de  l ' homme d 'E ta t

osnab rucko i s  qu i  f a i t  d ' un  f ac teu r  économique ,  l a  p rop r i é té  ru ra le ,  l a

p ierre angula i re de son argumentat iOn contre ies révolut ionnaires f ran-

c a i s  ( 4 8 ) .

Dans  d 'au t res  doma ines  que  ce lu i  de  l a  po l i t i que ,  i l  a r r i ve  ce -

pendant  que la cr i t ique s ignale quelques af f in i tés entre la  pensée de

l ' , |ôser  et  ce l ' l  e  de Rousseau.  0n a vu que H.  M. t lo l f f  consacre un ouvrage

au combat  que leS deux auteurs ont  mené contre la  c iv i l isat ion " rococo"

(49 ) .  C 'es t ,  f o r t  cu r i eusemen t ,  dans  un  ouv rage  qu i  t r a i t e  d ' un  tou t  au -

t re problème, celu i  de Georg Kass sur  Môser et  Goethe,que I 'on t rouve la

l i s t e  l a  p lus  comp lè te  de  ces  a f f i n i t és  (50 ) .  Les  deux  au teu rs  adop ten t

la théor ie du contrat  socia l .  I ls  ont  une préférence pour les Etats de

(46) L. Bâte, Jueas Mëser. Aduocaûts Pattiae, op. cit. '  pp. ?43'?46.

(47) JacqueS Droz, Histoine des doetrines poLitiques en Allenagne. PariS,
1968,  p.  39 sq.  Jacques Godechot ,  h contre ' réuoLut ion (17A9- ie01) ,
P a r i s ,  1 9 6 1 ,  p P .  1 1 6 - 1 1 9 .

(48 )  Nous  avons  éga lemen t  sou l i gné  1 ' ' impo r tance  de  l a  no t i on  de  p rop r i é té
dans l 'argumentat ion contre-révolut ionnaire de Môser dans notre ar-
t i c l e :  "Ùn  adve rsa i re  de  l a  Révo iu t i on  F rança i se  :  Jus tus  l ' l ôse r " '
in : PubLications ùt Centre de rechetehes Relaticns ')nter-a:iontl.es

de  L 'un i z te rs i t é  de  i 4e t z ,  l . 3 '  Me tz ,  1973 '  pp .  32 -101 .

(491 cf .  note 1)  de cet te in t roduct ion.

(50 )  Georg  Kass ,  Mdse r  und  Goe the ,  Be r l i n ,  1909 ,  p .  136  sq . ,  no te  l ) .
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pet i te  d imension.  Tous deux préfèrent  les lo is  coutumières non écr i tes
aux codes écr i ts .  I ls  to lèrent  1es spectac les dans les grands Etats ou
dans  l es  g randes  v i l l es ,  ma is  veu len t  l es  exc lu re  des  De t i t s  cen t res
urbains. Les Lett?es sur La toléranee généraLe qui ont été rédigées pour
la BenLinieche MonatsehrifÉ à partir de 1787 s,inspirent des idées du
Cont"at  sociaL et  reprennent  la  not ion de re l ig ion c iv i le .  La lecture
d'ùnile a profondément influencé 1es conceptions pédagogiques de Môser
(51 ) .  En f i n  l es  deux  au teu rs  son t  p roches  l ' un  de  l , au t re  pa r ' l eu r  apo -
logie de la  nature et  du nature l ,  Ieurs préférences pour le  paysan et
1a v ie rura le.  Cet te l is te t rès é loquente,  qui  sera i t  à  nuancer ou à
compléter  sur  cer ta ins points,  a 1 'avantage de montrer  que mêrne dans le
domainé pol i t ique Môser est  par fo is  p lus proche de Rousseau que ne 1,af -
f innent  1a p lupar t  des in terprètes.

En  ce  qu i  conce rne  Ia  pensée  po l i t i que ,  l a  c r i t i que  s igna le  pa r -
f o i s ,  co rme  pou r  I ' oeuv re  h i s to r i que ,  ma is  dans  une  mo ind re  mesu re ,  I ' i n -
f luence de Montesquieu.  El le  rappel le  que Môser se réfère expl ic i tenrent '
à  

' l "auteur  
de 1 'Espr- i t  des Lois quand i1 dénonce le n ive l lement  socia l

e t  po l i t i que  auque l  abou t i t  l a  1ég i s l a t i on  ra t i ona l i s te  moderne  e t  qu ' i 1
s ' ind ' igne des remarques i roniques que Vol ta i re formule à I 'enconrre de
la prétendue anarchie des dro i ts  coutumiers.  u l r ike Brûnauer établ i t  une
' l is te 

succincte des thèmes que le publ ic is te a empruntés à l r lontesquieu
et  note à ce sujet  qu ' i1  a retenu de préférence cer ta ins é lénents qui
abondent  dans le  sens de son conservat isme (52) .  C,est  une tendance que
Rudol f  v ierhaus note également  dans son ar t ic le  sur  Môser en Al lemagne
dans  l eque l  i l  s ' e f f o r ce  de  dé f i n i r ' l , i dée  que  1es  deux  au teu rs  se  f on t
de  I  ' honneu r  (53 ) .

(51) Dans son introduction à Justus i, lôse", AusgeuàhLte cacagcgisc'ee
Scht i f ten,  Paderborn,  1965,  Heinr ich Kanz réussi t  ce toui  de force
d'exposer les idées pédagogiques de Môser sans c i ter  une sêule fo is'I 
e nom de Rousseau.

(52)  u.  Brûnauer,  Justuq Môser,  op.  e i t . ,  p .  10 (séparat ion des pouvoirs) .
p .  95  sq  (no t i on  d " ' honneu r " )  e t  p .  109  (nos t i t i t é  au  despo t i sme  e t
in terprétat ion conservatr ice de 1a pensée de Montesquieu) .

(53 )  Rudo l f  v i e rhaus ,  " l 4on tesqu ieu  i n  Deu tsch land .  Zu r  Gesch i ch te  se ine r
Wi rkung  a l s  po l i t i s che r  Sch r i f t s te l l e r  im  18 .  Jah rhunde r t , ' .  . - z  :  C : - . - - : -
giwn PhiLosophicun. Studien Joach.znt Rittey' zun ô0. Cebtttsr..c:, Bâ1c
é t  S tu t t ga r t ' ,  1965 ,  pass im  e t  Àn  pa r i . i cu l . i e r  p .  +2 r  i u r -  i ; ; i âée - ; ; ; on -
neur"  chez Môser et  chez Montesqu. ieu.
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I l  es t  un  au t re  p rob lème  qu i  a  que lque fo i s  re tenu  I ' a t t en t ron
d e  l a  c r i t i q u e  :  c ' e s t  c e l u i  d e  l a  p l a c e  q u , i 1  c o n v i e n t  d , a c c o r d e r  à
' l ' in f iuence 

des physiocrates dans 1es concept ions économiques de Môser.
randis qu 'Edmund Richter  af f i rne que dans le  domaine de l 'économie po-
l i t ique I 'auteur  des Fanta is ies patn iot iq , , res est  essent ie l lement  physio-
crate (54)  et  que t , l .  Di l they p lace Môser sur  le  même rang que les grands
physiocrates à cause du réai isme de ses idées économiques (55) ,  Lujo
Brentano conteste qu ' i1  a i t  eu le  moindre rapport  avec cet te école (56) .
Plus prudent ,  Joachim Runge conclut  que Môser approuve les thèses ou
physiocrat isme dans la mesure où e l les soul ignent  f  importance pr . rmor-
d ia le  de  l ' ag r i cu i t u re  pou r  l ' économie  na t i ona le  e t  où  e l l es  réc lamen t
une  amé l i o ra t i on  de  l a  cond i t i on  paysanne ,  ma is  que  pou r ' l e  res te ,  en
pa r t i cu l i e r  en  ce  qu i  conce rne  Ie  co rpo ra t i sme  a r t i sana l  e t  l e  qp rvâoê

i l  les re jet te catégor iquement  (57) .

11  y  au ra i t  peu  de  choses  à  d i re  su r  l es  ré f l ex ions  qu ,on t  i ns -
p ' i rées aux cr i t iques les idées I  i t téra i res et  esthét ' iques du f ,4ôser  oe
la "seconde pér iode",  s ' ' i  I  n 'y  avai t  le  LVai té sur  La Lanqae et  ic  ; . .J-" -
tératu?e aLlemandes que 1 'ôn considère en général  conme I 'expression 1a
p lus  pa r fa i t e  d ' une  sa ine  réac t ' i on  na t i ona le  con t re  l ' hégémon ie  cu l t u -
re l l e  f r anca i se .  comme i l s  I ' on t  f a i t  à  p ropos  du  ph i l osoph i sme ,  ou  en -
core à propos du t ra i té  d, 'Az 'Lequin,  Ia  p lupar t  des cr i t iques s impl i f ient
' le  

débat  en le  réduisant  à une opposi t ion entre la  var iété que le génie
a l l emand  man i fes te  dans  ses  p roduc t i ons  e t  l a  mono ton ie  de  l , esp r . i t  c l as -
s ique  f ranÇa is .  I l s  sou l i gnen t  avec  une  ce r ta ine  comp la i sance  Ies  a f f i -
n i t és  que  Môse r  pe rço i t  en t re  1 ' esp r i t  ang la i s  e t  l , esp r i t  a i l emand  :

(54) Edmund Richter, Justus Môsers Ansehatunaenùber voLks-'-tné i-.Lgender-
ziehung un Zusanvnenhang nit  seiney, Zeit.  Langensalza, ,1909, p. . l0.

(55) } l .  Di l they,-Das 18. Jahrh.und.ert und. die geschichtLich.e . iei-; ,  : : .
c i t . ,  p .  2 5 0 .

(56)  Lu jo  Brentano,  "Jus tus  Môser ,  der  va ter  der  neues ten  preuss ischen
A g r a r r e f o r m ' ' .  f n :  L u j o  B r e n t a n o ,  G e s a n m e L t e  A u f s d t z e ,  l . 1 ,  p .  Z 7 1 .

(57) Joachim Runge, Jultus Môsens Geuerbetheorie und Geuetbeeci, i t i t  i :
F\.it,stbistwn )snabr,;ck in der zueiten HdLite Ces 1g. iaky,r.iniey,=e.
B e r l  i n ,  1 9 6 6 ,  p .  1 4 7 ,



Vo l ta i re  ou  Shakespea re ,  i a rd in  à  1a  f rança i se  ou  i a rd in  à  1 ' ang la i se '

un i f o rm i té  de  l ' a r t  f r ança i s  ou  r i chesse  de  I ' a r t  ge rman ique ,  t e11e  se -

ra i t  f i na lemen t  I ' a l t e rna t i ve  à  l aque l1e  se  rédu i ra i t  I e  déba t .  B ien

rares sont  ceux qui  ont  perçu la  re lat ive modérat ion dont  fa i t  preuve

Môser dans sa défense de la  l i t térature a l lemande et  dans sa cr i t ique

des modèles f rançais.  Le nombre des auteurs f rançais c i tés '  qui  est  pres-

que aussi  important  dans ce t ra i té  que dans les deux revues de jeunesse

ou dans le t ra i té  d 'ArLeqt in et  qui  témoigne une fo is  de p lus de Ia con-

naissance t rès profonde que Môser avai t  de notre l i t térature,  ne susci te

aucun cofimentaire.

Ce  b i l an  des  obse rva t i ons  que  1 'on  peu t  g lane r  dans  l es  ouv rages

c r i t i ques  su r  l a  p lace  qu 'occupe  dans  l 'Oeuv re  de  l t l ôse r ' l a  pensée  e t  l es
' I e t t r es  

f r ança i ses  es t  l o i n  d ' ê t re  nég l i geab le .  t ' l a i s  i l  con f i rme  b ien  l a

tendance  géné ra1e  de  l a  c r i t i que  l o r squ 'e l l e  abo rde  ce t te  ma t i è re  :  on

admet,  par fo iS aveC Certa ineS rét icences et  SanS t rop entrer  dans le  dé-

ta i l ,  que  1 'appo r t  f r ança i s  es t  assez  cons idé rab le  dans  l es  oeuv res  que

Môser a rédigées jusqu'au début  des années soixante.  i l la is  on se p laî t  à

constater  que cel les où cet  apport  est  le  p lus important  sont  les moins

bonnes  e t  que  l es  au t res  n ' on t  d ' i n té rê t  que  dans  l a  mesu re  où  e l l es

t rahissent  de la  par t  de leur  auteur  une volonté év idente de se l ibérer

de  l ' empr i se  f r ança i se .0n  ne  con tes te  pas  1es  emprun ts  que  l e  I ' l ôse r  de

]a  ma tu rn i t é  a  pu  fa i re  çà  e t  l à  dans  ses  oeuv res  d ' h i s to r i en  ou  de  pub l i -

c is te à quelques auteurs f rançais n i  les analogies év identes que sa pen-

sée OréSente aveg la leur .  MaiS on est ime généralement  que ces emprunts

sont  purement  occasionnels et  que ces analogies ne concernent  que quel-

ques thèmes pontuels.  t lême lorsqu'e l le  est  p lus profonds,  f  in f luence

franCaise ne saurai t  J f fecter  la  substance même de l 'oeuvre de la  matu-

r i t é  qu i  se  d i s t i ngue  pa r  son  i r r éduc t i b l e  o r i g i na l i t é .

Les  réac t i ons  de  l a  c r i t i que  son t  pou r tan t  p ' l us  d i ve rs i f i ées  e t

p lus  con t ras tées  qu 'on  au ra i t  pu  l e  suppose r  au  dépa r t .  ce t t e  d i ve rs i t é

et  ces contrastes ref lè tent  b ien les ambigui tés et  les contradic t ions de

la pensée de l iôser  dès qu 'e l le  est  confrontée au problème f ranCais.  La

constatat ion qui  a été fa i te  au début  de ce t ravai l  se t rouve a ins i  con-

f i rmée  :  I ' hos t i l i t é  que  Môse r  a  man i fes tée  à  l ' éga rd  de  ce r ta ins  aspec ts

de  l a  cu l t u re  e t  des  réa l i t és  f r anca i ses  es t  à  l a  rnesu re  de  l a  f asc ina -

t ion que les choses de France ont  exercée sur  son espr i t .  11 a reproché à
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Mar i vaux  de  I ' avo i r  r endu  t rop  sub t ' i l  en  ma t i è re  d ' ana l yse  mora le ,  ma is
' i l  pe rs i s te  à  l a  cons idé re r  j usqu 'à  l a  f i n  de  sa  v ie  comme son  au teu r
préféré.  I l  dénonce en Rousseau I 'auteur  de tous les errements de la  pen-

sée moderne,  mais i l  avoue encore en 1785 que cet  adversai re de toujours

es t  l e  seu l  au teu r  f r anÇa is  qu ' ' i I  p renne  p la i s i r  à  l i r e .  C 'es t  à  Mon tes -

quieu qu ' i l  réserve ses f lèches les p lus acérées dans l 'H is to i re à ' )snc-

bmtek,  mais i l  est  tout  imprégné de la lecture de l 'Espr l t  Ces Lc is .  11

n 'a  j ama is  pa rdonné  à  Vo l t a i r e  d ' avo i r  r i d i cu l  i sé  ses  compa t r i o tes  wes t -

phal ' iens dans Candide,  i l  lu i  reproche d 'avoi r  fa i t  preuve de d i le t tant is-

m dans ses t ravaux h is tor iques,  mais i l  admire en lu i  l 'auteur  dramat i -
que ,  i l  r êve  d ' im i te r  son  ta len t  de  con teu r  e t  de  fa i re ,  comne  1u i ,  du

réc i t  h i s to r i que  une  oeuv re  d ' a r t .  0n  pou r ra i t  p ro longe r ' l a  I i s t e  de  ces

con t rad i c t i ons  :  e l l es  p rouven t  qu ' i ' l  n ' es t  pas  p lus  f ac i l e  de  ce rne r ' l a
pensée de l4ôser  dans le  domaine de ses rapports  avec la  France que dans

la  p lupa r t  des  au t res  doma ines  qu ' i 1  a  abo rdés .  E11es  exp l i quen t  éga1e -

men t  l a  pe rp lex i t é  d ' une  c r i t i que  qu i ,  f au te  de  vou ]o i r  ou  de  pouvo i r

a l ler  au fond des choses,  s 'en est  tenue t rop souvent  aux apparences,  aux

appréciat ions expl ic i tes que l t lôser  a por tées sur  la  France et  les auteurs

f rançais sans examiner  ce que ces appréciat ' ions d iss imula ient .

Le  b i l an  qu i  v i en t  d ' ê t re  esqu i ssé  peu t  néanmo ins  donne r  I ' imp res -

s ion  que  I ' essen t i e l  de  ce  qu ' i l  y  ava i t  à  d i re  su r  l es  rappo r t s  de  i ' l ôse r

avec la  France a déjà été d i t ,  que 1es résul tats  auxquels i1  about i t ,
pou r  d i spa ra tes  qu ' i l s  so ' i en t ,  son t  dé jà  cons idé rab les  e t  qu ' i l  su f f i r a i t

d 'y  met t re quelque ordre et  d 'y  apporter  quelques retouchespour que le

tableau soi t  complet .  I ' l  est  vra i  que 1a p lupar t  des auteurs f ranÇajs qui

ont  pu exercer  quelque inf luence sur  1a pensée de Môser ont  déjà été.  nom-

més et  que b ien souvent ' le  sens dans lequel  cet te in f ' luence s 'est  exercée

a  dé jà  é té  i nd iqué .0n  peu t  a lo rs  se  demander  s i  l ' essen t i e l  du  t r ava i l
qu i  do i t  f a i r e  l ' ob je t  de  ce t te  é tude  n 'a  pas  dé jà  é té  accomp l i .  Au t re -

men t  d i t  :  Que  res te - t - i ]  à  f a i r e  ?

Le chercheur qui aborde le problème des rapports de i,Îôser avec

la France se t rouve p lacé,  au départ ,  dans la  s i tuat ion à la  fo is  rassu-

rante et  oeu enviable de celu i  qui  récol te ce oue d 'autres ont  semé avant
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l u i .  Son  p r i nc ipa l  mér ' i t e  se ra i t  a1o rs  de  concen t re r  son  a t t en t i on  su r
un thème dont  cer ta ins prédecesseurs ont  par fo is  perçu I ' in térêt  sans
pouvo i r  s ' y  a r rê te r ,  pa rce  qu ' i l s  ava ien t  d ' au t res  p rob lèmes  à  résou -

d re .  Ma is  peu t -ê t re  son  t rava i l  ne  se ra i t - i l  pas  t ou t  à  f a i t  i nu t i l e ,
même s ' i l  revenai t  s implement  à fa i re 1a synthèse de ce qui  a déjà été
di t  sur  son sujet .  l t la is  i l  s 'apercevra assez tôt  que sa tâche ne peut
pas  se  l im i t e r  à  ce t  e f f o r t  de  syn thèse .  Les  i nd i ca t i ons  qu ' i l  t r ouve
dans les ouvrages de cr i t ique demandent  d 'abord à êt re explo i tées,  préc i -

sées et  prouvées.  S ' i l  a  appr is  par  exemple que le jeune auteur  des deux
revues npral isantes de 1746 et  de 1747 doi t  beaucoup aux auteurs f rançais
dans  l e  doma ine  de  l a  ré f l ex ion  mora le  e t  que  l es  mora l i s tes  qu i  1 ' on t
inspi ré s 'appel lent  La Bruyère,  I ' far ivaux et  Saint -Evremond,  i l  Iu i  reste
à  dé f i n i r  1a  pa r t  exac te  qu i  r ev ien t  à  chacun  de  ces  au teu rs ,  à  p réc i se r

l es  t hèmes  qu ' i l s  on t  f ou rn i s  à  l ' éc r i va in  a l l emand  e t  à  reche rche r  l es
passages où leul in f luence est  par t icu l ièrement  marquée.  i \ , lôser  leur  a- t - i l
p r i s  seu lemen t  que lques  i dées  ?  0u  s ' es t - i l  éga lemen t  i nsp i ré  de  l eu r
sty le ? Sa dépendance à l 'égard de ses modèles ne va- t -e l1e pas par fo is

beaucoup  p lus ' l o ' i n ,  j usqu 'à  rep rend re  des  fo rmu les ,  des  ph rases ,  vo i re
des passages ent iers de ses sources ? i l  ne suf f i t  pas d 'af f i rmer qu ' ; i r ' -

n in ius est  un drame d ' inspi rat ion f rançaise et  qu 'on y t rouve l 'écho de
cer ta ines idées de Vol ta i re.  I l  reste encore à examiner  ce qui  est  ef fec-
t ivement  d 'or ig ine f rançaise dans la  s t ructure de cet te p ièce,  à vér i f ier
s i  l t l ôse r  s ' i nsp ' i r e  d i rec temen t  de  modè les  f r ança i s  ou  s ' i l  s ' en  t i en t
s implement  aux recet tes que lu i  propose cet  in termédia i re qu 'est  Got tsched,
à  dé f i n i r ,  en f i n ,  avec  que lque  p réc ' i s i on  ce  qu i ,  dans  l es  i dées  po l i t i ques
qu i  y  son t  exposées ,  rev ien t  à  Vo l t a i r e .0n  pou r ra i t  a i ns i  r ep rend re  po in t
pa r  po in t  l es  obse rva t i ons  que  I ' on  a  pu  re leve i  dans  l es  ouv rages  c r i t i -
ques  e t  é tab l i r  une  l i s t e  qu i  se ra i t  assez  l ongue  des  p réc i s i ons  qu ' i l

faudrai t  chaque fo is  y  apporter  et  des preuves dont  i l  faudrai t  les assor-
t i r .  Que veut  d i re exactementMôser quand i l  a f f i rme dans la Let ; re à ) .1.  i :
VoL ta i ye  i ' l  s ' es t  app l i qué  à  im i te r  l a  man iè re  de  son  i n te r l ocu teu r  ?
Conment a-t-i l  lu 1a Profession de foi du r/icaire sauo,gez,a ? Quels sont
' l es  

é lémen ts  qu ' i 1  re t i en t ,  ceux  qu ' i 1  app rouve  e t  ceux  qu ' i l  r e j e t t e  ?
A  l ' a i de  de  que l s  a rgumen ts  l es  re je t t e - t - i l  ?  Que l l e  es t  | a  p lace  qu i
rev ient  à Montesquieu dans cet te argumentat ion ? Quels sont  les é léments
his tor iques et  pol i t ' iques de 1 'Espr" i t  Ces Lois qui  sont  explo i tés dans



1'Histo i re d ' )snabmtek ? Connnent  Môser in terprète- t - i l  les not ions fon-

d a m e n t a l e s  q u ' i 1  t r o u v e  c h e z  M o n t e s q u i e u  :  I ' e s p r i t  d e  l a  l o i ,  l ' e s p r i t

général  d 'une nat ' ion,  Ies d iverses formes de gouvernement  et  leurs or in-

c i pes ,  l a  sépa ra t i on  e t  1 ' équ i l i b re  des  pouvo i r s ,  l es  mécan i smes  de  l a

procédure judic ia i re ? Corment  in tègre- t - i1  dans un système pol i t ique

profondément inégal i ta i re le  contrat  soc ' ia l  dont  Rousseau fa i t  la  base

d 'une  soc ié té  éga l i t a i r e  ?  Ce t te  l i s t e  de  ques t i ons ,  qu i  es t  l o i n  d ' ê t re

exhaust ive,  suf f i t  dé jà à suggérer  que cet te première tâche qui  consis te

à préciser  ou à prouver  ce qui  a déià été d i t ,  pour  modeste qu 'e l le  soi t '

n 'est nul I ement superf' l  ue.

Mais i l  ne suf f i t  pas de préciser  et  de prouver  ce qui  a déià

été af f inné.  I l  faut  encore compléter .  Une lecture,  même curs ive,  des

oeuvres et  de la  correspondance de l4ôSer fa i t  apparaî t re que le tab ' leau

des rapports  que notre auteur  a eus avec la  France et  ses écr iva ins,  te l

qu ' i 1  a  é té  é tab l i  pa r  l a  c r i t ' i que ,  compor te  des  l acunes .  E l l es  son t  dé -

jà nombreuses s i  I 'on s 'en t ient  aux auteurs f rançais qui  ont  été réper-

tor iés.  L ' in f1uence de Saint -Evremond,  par  exemple,  n 'est  pas seulement

déce lab le  dans  l es  deux  revues  de  i eunesse  e t  e l l e  ne  se  l im i t e  nu l l emen t

au  doma ine  de  l a  mora le .  Ce l l e  de  Vo l t a i r e  ne  se  man i fes te  pas  seu lemen t

à 1 'époque des revues rnora l isantes et  même dans les tous premiers vers

qu'a rédigés le  jeune étudiant .  0n peut  se demander s i  1 'enseignement  que
' I 'auteur  

a t i ré  de sa lecture des moral is tes f rançais vers 1746 est  resté

sans  l endema in  ou  s ' i l  a  marqué  du rab lemen t  sa  v i s i on  de  1 'homme.  D i l t hey '

Meinecke et .même P.  Schmidt  sont  lo in d 'avoi r  réper tor ié  tout  ce que

Môser doit à Montesquieu dans 1'Histoire d'1snabtuck qui révèle en même

temps des af f in i tés insoupçonnées avec Rousseau.  La correspondance a été

peu explo i tée.  Les le t t res f rançaises que l lôser  adresse à un gent i lhonrme

osnabruckois,  Johann-Fr iedr ich von dem Bussche,  de 1746 à 1752'  révèlent

que  I ' engouemen t  pou r  l a  cu l t u re  f r ança i se  e t  pou r  1 ' esp r i t  pan i s i en

n 'es t  oas  seu lemen t  un  t ra i t  d i s t i nc t i f  des  deux  revues  mora l  i san tes .

Ce l l es  qu ' i 1  envo ie  ve rs  l e  m i l i eu  des  années  so i xan te  à  son  am i  Thomas

Abbt  fourn ' issent  des renseignements préc ' ieux sur  son at t i tude à l 'égard

de lqontesquieu,  de Rousseau,  d 'Helvet ius ' .de l * taupertu is  et  de b ien d 'au-

t res auteurs encore.  D'une manière générale,  les cni t iques se contentent

de  c i t e r  c i nq  ou  s i x  g rands  noms ,  en  pa r t i cu l i e r  ceux  que  Môse r  c i t e  l u i -

même dans la le t t re à Nicola i  du 17 décembre 1785 ;  mais i ls  passent  sous
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si lence la fouie des autres qui  sont  norrnés dans les deux revues morai . i -
santes, dans le traité d'Az.Lea.uin, dans les Fentaisies ?cr.t lc-.ia:,es et
dans le l\ 'aité su! La Langue et La Littéru,tune al1enanies. ris lgnorent
les h is tor iens f rancais qui  ont  fourn i  les idées et  sur tout  des documents
à I 'auteur  de \ 'His to i re d '0snabm,rcrc.  I ' ls  ne d isent  r ien,  ou peu de cno-
ses '  des voies par  lesquel les Môser a pu découvr . i r  cer ta ins de ces au-
teurs.  A- t - i l  eu toujours un contact  d i rect  avec leurs écr i ts  ? 0u ies
conna î t - i l  pa r  des  i n te rméd ia ' i r es  ?  s ' i l  l es  a  l us ,  I ' a - t - i l  f a r t  dans
]e texte or ig inal  ou par  ie  t ruchement  de quelque t raduct ion ? A quel
moment les a- t - i l  ius ou découverts  ? par  qui  ou par  quels organes de
presse a- t - i l  é té in formé des réal . i tés de notre pays ?

I l  es t  une  ques t i on  qu i  v . i en t  à  1 ' esp r i t  quand  on  cons ta te  l a
pennanence de l ' in térêt  que Môser a mani festé pour  tout  ce qui  venarr
de  F rance  :  commen t  se  f a i t - i l  qu ,un  éc r i va in  qu i  passe  pou r  ê t re  l , un
des champions du patr io t isme cul ture l  ou mêne pol i t ique a l lemand s 'obs-
t i ne  j usqu 'à  i a  f i n  de  sa  v ie  à  l i r e  ou  à  c i t e r  t an t  d ,au teu rs  f r anÇa is
e t  à  se  t en i r  con t i nue l l emen t  à  l , a f f û t  de  l , ac tua l i t é  f r anca . i se  ?  On
peut  admett re,  à la  r igueur,  que le jeune auteur  des revues moral isantes
de  1746  e t  de  1747  se  p l i a i t  a i ns i  aux  ex igences  d ,une  mode  qu i  vou la i t
qu ' i l  n ' y  e t t  de  cu l t u re  va lab le  que  1a  f rança i se .  Ma is  ce t t e  réponse ,
qu i  n ' es t  dé jà  p lus  t ou t  à  f a i t  sa t i s fa i san te  pou r  l a  pé r i ode  des  revues ,
I 'est  encore moins pour cel le  de 1a Let t re à , ! t .  de vol ta i re et  ne l ,est
plus du tout pour celle de l,Histoire d,1snabrwek, des Fantaisies ?crric_
tiques ou du laaité de La Langue et de La Littéruture allenandes où les
références françaises sont pourtant encore nombreuses. cette quest.ion
prouve qu ' i l  ne suf f i t  pas de réper tor ier ,  de préc. iser  et  de compléter ,
ma is  qu r i l  f au t  enco re  exp l i que r  e t  j us t i f i e r .  I l  f au t  exp l i l ue r ,  en  p re_
mie r  l i eu ,  l es  ra i sons  pou r  I esque l l es  un  éc r i va in  qu i  a  passé  sa  v ie  à
lut ter  contre la  f rancomanie de ses compatr io tes a accordé tant  d 'at ten-
t i o n  à  t o u t  c e  q u i  s ' é c r i v a i t  e t  s e  f a i s a i t  d e  I ' a u t r e  c ô t é  d u  R h i n  e t ,
à  f  i nve rse ,  pou rquo i  ce t  homne  qu i  conna i ssa i t  f o r t  b i en  e t  aoo réc ia i t .
t an t  l a  cu l t u re  f r ança . i se  s ' es t  l a i ssé  en t ra îne r  à  des  mouvemen ts  t r ès
v i f s  de  f rancophob ie .  I l  f au t  j us t i f i e r  enco re  ses  cho i x ,  ses  acqu iesce -
ments et  ses refus,  ses synpath ies et  ses ant ipath ies,  expl iquer ,  par
exemp le ,  l a  f aveu r  qu ' i l  man i fes te  à  I ' éga rd  de  l ' abbé  coye r ,  qu i  a  l a i s -
sé peu de t races dans son oeuvre,  et  la  d iscrét ion,  pour  ne pas d. i re la
rése rve ,  qu ' i 1  t émo igne  à  l ' éga rd  de  Mon tesqu ieu ,  qu i  en  a  l a i ssé ,  au
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contra i re,  de nombreuses et  de profondes.  Bref ,  i l  faudra tenter  d 'ex-
p l i que r  l es  amb igu î tés  e t  l es  con t rad i c t i ons  de  son  a t t i t ude  à  1 ,éga rd
de la France en général  et  de cer ta ' ins auteurs f rançais en par t icu l ier .

Ap rès  avo i r  p réc i sé ,  comp lé té  e t  exp l i qué ,  i l  f au t  enco re  t en te r
de corr iger  cer ta ines af f i rmat ions de la  cr i t ique qui  ont  contr ibué à
fausser 1e problème des rapports de l4ôser avec la France. Les deux re-
vues de jeunesse et 1'Histoire dt)snabnÆk en fourniront deux exemples
extrêrnes.  A peu près tous Ies in terprètes,  sauf  Klassen et  Sheldon,  se
sont  p lus à soul igner  la  médiocre qual i té  des deux revues de jeunesse.

0r  i l  suf f i t  de conparer  ces feui l les à la  p lupar t  des product ions con-
temporaines qui  re lèvent  du méne genre pour constater  qu 'e l les se d is-
t i nguen t  p lus  d ' une  fo i s  pa r  l ' o r i g i na l i t é  des  po in t s  de  vue ,  1a  v igueu r
du  t ra i t  e t  pa r  l ' audace  de  l a  ré f l ex ion  mora le ,  po l i t i qùe  e t  es thé t i -
que.  Peut  êt re n 'est -ce pas t rop se hasarder  que de se demander s i  les
a r t i c l es  du  j eune  éc r i va in  ne  do i ven t  pas  ce r ta ines  de  l eu rs  qua l i t és  à
l ' usage  t rès  pe r t i nen t  qu ' i l  a  su  f a i r e  de  ses  l ec tu res  f r ança i ses .  Quan t
à  1 'H i s to i re  d ' ) snabmtck ,  e l l e  passe  pou r  i ' oeuv re  l a  p lus  o r i g i na le ,  1a
p lus  a l l emande  e t  l a  mo ins  marquée  pa r  I ' i n f l uence  f rança i se  que  t i ôse r
a i t  éc r i t e .0n  peu t  se  demander  néanmo ins  s i  ce t  ouv rage  n ,es t  pas  p lus
profondément détern iné par  I 'h is tor iographie f rançaise qu 'on ne 1e suppo-
se couramnent  et  s i  cer ta ins t ra i ts  que l ron t ' ient  oour  oar t icu l ièrement
or ig inaux n 'ont  pas leur  source dans quelque ouvrage f ranca. is .  Ne peut-
on imaginer  que Môser a t rouvé chez Montesquieu,  par  exempie,  cer ta ins
éléments de cetorganic ismedont  on lu i  réserve volont iers la  or imauté ?
Les quest ' ions qui  v iennent  d 'êt re soulevées en suggèrent  une autre qui
es t  p l us  essen t i e l l e  enco re  e t  qu i  conce rne  l ' évo lu t i on  de  l ' éc i i va . i n

. .osnabruckois et  de sa pensée :  ne conv ' ient- i l  pas de dépasser le  schéma-
t isme de la d is t inct ion habi tuel lement  admise entre un Môser t r . ibuta i re
des Français au début  de sa carr ière,  d 'une par t ,  e t  d 'un Môser qui  au-
ra i t  a t t e i n t  sa  p le ine  mesu re  en  se  

' l i bé ran t  
de  1 ' empr i se  f r anca i se ,

d ' au t re  pa r t  ?  I l  es t  v ra ' i  que  1a  p lace  de  l a  F rance  es t  b i en  p lus  év . i -
dente dans cer ta ines oeuvres de jeunesse où Môser ne cherche pas à d. iss i -
muler  son engouement pour  les ie t t res f rançaises que dans les oeuvres de
la matur i té  où i l  se montre beaucoup p lus d iScret  sur  ses sympath. ies et
sur  ses sources.  l ' la is  n 'a- t -on pas t rop souvent  confondu ce qu, i l  d i t  e t
ce  qu ' i l  f a i t  ?  Ne  s ' es t -on  pas  con ten té  de  rnesu re r  l ' imoo r tance  de  I ' i n -
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f l uence  f ranca i se  aux  ré fé rences  exp l i c i t es  qu ' i l  f a i sa i t  à  no t re  pays

ou à nos auteurs ? Les apparences sont  par fo is  t rompeuses et  peuvent

fausser  la  réal i té .  Les af f in i tés les p lus profondes ne sont  pas forcé-

men t  ce l l es  qu i  son t  avouées  pa r  1 ' au teu r .  0n  n ' a ime  pas  tou jou rs  recon -

na î t re  ses  de t tes  :  p l us  e l l es  son t ' impo r tan tes ,  p l us  on  se  mon t re  d i s -

cret  sur  leur  importance.  I l  ar r ive aussi  que I 'on se montre p lus sévère

à  1 'éga rd  de  ceux  auxque l s  on  do i t  l e  p lus  qu 'à  l ' éga rd  de  ceux  auxque l s

o n  d o i t  m o i n s .  C ' e s t  a i n s i  q u e  I ' o n  l o u e  I ' a b b é  C o y e r  e t  q u e  l ' o n  c r i t i -

que Montesquieu. Seul un examen rigoureux des sources permettra de rec-

t i f ier  des perspect ives que Môser a par fo is  lu i -même contr ibué à fausser

et  de corr iger  éventuel lement  le  schéma d 'évolut ion proposé par  1a majo-

r i t é  des  c r i t i ques .

Les  tâches  qu i  v i ennen t  d ' ê t re  dé f i n i es  e t  l es  ques t i ons  qu i

v iennent  d 'êt re soulevées suggèrent  déjà ies méthodes qu ' i l  conviendra

d 'app l i que r .  I 1  appa ra î t ,  en  p rem ie r  l i eu ,  qu 'on  ne  sau ra i t  se  l im i t e r

à réper tor ier  des " in f luences".  Les temps sont  révolus où cer ta ins cr i -

t i ques  f rança i s ,  an imés  d 'un  zè le  pa t r i o t i que  qu i  n ' ava i t  r i en  à  env ie r

à celu i  de leurs homologues a l lemands,  croyaient  pouvoir  démontrer  qu 'au

XVI I I e  s i èc le  t ou te  p roduc t i on  de  l ' esp r i t  qu i_  eû t  que lque  va leu r  en

A l l emagne  é ta i t  l e  résu l t a t  d ' une  im i ta t i on  f i dè le  des  modè les  f r anÇa is
(58) .  Les progrès des études comparées et  de la  théor ie de la  récept ion

ont  permis de découvr i r  la  nature t rès var iée des rapports  qui  peuvent

s 'établ i r  entre auteurs,  écoles et  courants de pensée et  montré que 1a
gannn de ces rapports  ne se l imi te pas à la  s imple dépendance ou à la

récept ion passive.  I l  faut  ten ' i r  compte de la  personnal i té  de 1 'auteur ,

de son système de pensée,  de son envi ronnement,  de son époque,  de la  t ra-

d i t i o n  n a t ' i o n a l e  o u  l o c a i e  d a n s  1 a q u e 1 1 e  s ' i n s c r i t  s o n  a c t i v i t é  d ' é c r i -

va in ,  des  cou ran ts  de  pensée  auxque l s  i l  pa r t i c i pe .0n  ne  se  hasa rde ra

donc  pas  à  démon t re r  qu 'une  fo i s  de  p lus  l a  c r i t i que  a l l emande  dans  son

ensenb le  a  co rm is ,  dans  l e  cas  de  Môse r ,  I ' e r reu r  de  con fé re r  l e  l abe l

(58) Louis Reynaud, Histoire générale de 7.' inlLuenee ircnçatse zn i.-;--e-
magne .  2ème éd . ,  Pa r i s ,  1915 .  Ouv rage  pa r t i a l ,  ma is  impor tan t  e t
t rès sol  idement  in formé.
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de  I ' au then t ' i c i t é  ge rman ique  à  un  au teu r  qu i  dev ra i t  I e  me i l l eu r  de  sa

product ion à ses maî t res f rançais.  Même s i  cet te erreur  a été ef fect i -

vement  cormise sur  cer ta ins points préc is ,  on s 'ef forcera d 'examiner

aussi  object ivement  que possib le une composante de la  pensée de l ' îôser

qui  n 'en exclut  probablement  pas d 'autres qui  ont  été tout  aussi  déci -

s ives.  P ' lu tôt  que de rédui re l ' in térêt  réel  de notre auteur '  cet te étu-

de  dev ra i t  con t r i bue r  à  l e  s i t ue r  dans  l es  cou ran ts  i n te l l ec tue l s  qu i

on t  marqué  l 'A l l emagne  e t  I 'Eu rope  de  son  s ' i èc le  e t  à  f a i r e  resso r t i r

son incontestable or ig inal  i té .

Ensu i t e ,  l e  b i l an  auque l  on  se  p ropose  d 'abou t i r  ex ige  que  1 'on

ne s 'en t ienne pas aux passages où l 'écr iva in osnabruckois se réfère

expl ic i tement  à la  France ou aux oeuvres qui  promettent  d 'emblée une am-

ple moisson,  comme c 'est  le  cas de 1a Let t re à i , lonsieut 'de VoLta iv 'e .  11

faut  s 'a t tendre à t rouver  des indicat ions in téressantes dans les endroi ts

les p ius inat tendus.  Môser ne fac i l i te  pas touiours la  tâche du.  chercheur.

Corme la p lupar t  de ses contemporain5,  i1  manque par fo is  de r igueur dans

I ' i nd i ca t i on  de  ses  ré fé rences .  Ce i l es  qu ' i l  donne ,  même dans  un  ouv rage

de caractère sc ient i f ique corme I ' .His to i re d '1snabrwck,  sont  par fo is  in-

comp lè tes .  A i l l eu rs ,  i l  se  con ten te  d ' i nd ique r  l e  nom de  1 'au teu r  auque l

i l  se  ré fè re  sans  fou rn i r  d ' au t res  p réc i s i ons .  Pa r fo i s  i l  ome t  d ' i nd ique r

sa  sou rce .  I l  I u i  a r r i ve  même d 'oub l i e r  d ' ave r t i r  qu ' i l  c i t e .  0n  peu t  1e

prendre en f lagrant  dél i t  de p lagiat ,  sur tout  dans ses oeuvres de jeunes-

se .  l l  es t  oassé  ma î t re  dans  ce t  a r t  de  l ' a l l us ion  e t  de  l a  d i ss imu la t i on

que Klassen apprécie tant  chez lu i .  0n peut  même avancer que,  d 'une rna-

n iè re  géné ra le ,  i l  f a i t  p reuve  d 'une  é tonnan te  d ' i s c ré t i on  quand  i l  s ' i ns -

p i re des Français.  C 'est  par fo is  dans les passages qui  concernent  les

problèmes les p lus fondamentaux qu ' i l  succombe 1e p lus a isément  à la  ten-

tat ion d 'ef facer  toute t race de ses sources.  C'est  en général  sur  les au-

teurs auxquels i1  doi t  le  p lus,  comme l t lar ivaux ou l4ontesquieu,  qu ' i1  se

mon t re  l e  p lus  d i sc re t .  I l  a r r i ve  éga lemen t  que  f  i dée  qu ' i 1  a  emprun tée
' l u i  

so i t  devenue  s i  f am i l i è re  e t  qu ' i l  en  a  t e l l emen t  f a i t  son  p rop re

b ien  qu ' i l  n ' a  p ius  consc ience  d 'avo i r  emprun té .  Dans  ce  cas ,  l a  p rudence

est  de r igueur,  car  i l  est  quasiment  impossib le de fa i re le  départ  entre

l ' emprun t  év ' i den t  e t  1 ' ana log ie  f o r t u i t e .

Un  b i l an  auss i  p réc i s  e t  auss i  comp le t  que  poss ib le  ex ige ra  donc

une lecture at tent ive des oeuvres de l ' ' lôser  et  de ses sources f ranÇaises.
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L'enquête ne pourra pas se l im' i ter  aux écr i ts  qui  ont  été ef feccrvement
publ iés '  mais e l le  devra teni r  compte également  de la  correspondance o i r
l ' au teu r  s ' exp r ime  pa r fo i s  p lus  l i b remen t  que  dans  l es  t r avaux  des t i nés
au grand publ ic  et  des docunents posthunes qui  peuvent  fourn i r  des ren-
seignenents préc ieux,  parce que les t races des emprunts n,y sont  pas en-
core toutes ef facées.  s i  l 'on veut  dépasser le  s tade des appréciat ions
généraies ou des s imples analogies,  une comparaison serrée des écr i ts  de' l ' au teu r  

a l l emand  e t  des  oeuv res  f r anca i ses  qu i  on t  pu  f  i nsp i re r  s ' im -
pose.  cet te méthode devra i t  pemett re de re lever  des ressemblances éton-
nantes dans les formules employées,  ressemblances qui  vont  souvent  de
pa i r  avec  l a  s im i l i t ude  des  i dées  que  ces  fo r rnu les  exp r imen t .  s ' i l  ex -
p lo i te  ses sources f rançaises dans les par t ies les p lus inat tenoues de
son oeuvre '  Môser prend par fo is  aussi  ses idées et  ses thèmes dans les
passages  l es  p lus  i na t t endus  des  tex tes  f r ança i s  qu ' i l  a  1us .  I 1  opè re
un choix et  le  thème qui  lu i  semble important  n 'est  pas forcément  celu i
qu i  es t  impo r tan t  dans  l ' o r i g i na l .  ce  son t  l es  de rn ie rs  chap . i t r es  de  l a
v ie de Manianne,  ceux qui  content  l 'h is to i re de rerv i re et  qu 'on a long- .
tenps considérés corrne apocryphes,  qui  l , . in téressent  le  p lus.  Dans
1 'En iLe  de  Rousseau  i l  s ' a r rê te  à  t e l l e  ou  te l l e  no te  qu i  n ,a  que  t rès
peu  de  rappo r t  avec  l ' exposé  pédagog ique ,  ma is  qu i  l u i  f ou rn i t  l , a rqu -
ment  dont  i l  a  besoin pour  étayer  sa propre démonstrat ion.

I l  appa ra î t  a i ns i  que  1a  conna i ssance  du  con tex te  dans  l eque l
s ' i n tèg re  1 ' emprun t  que  Môse r  f a i t  à  ses  sou rces  f ranÇa ises  es t  d ' une
importance capi ta le.0n ne peut  étudier  les rapports  de | .1ôser  et  de la
France sans se référer  à I  'ensemble de la  v ie et  de l 'oeuvre de norre
auteur .  Ses c i ta t ions,  ses a l lus ions,  ses emprunts,  sont  rarement  gra-
tu i ts .  I ls  ont ,  en généra ' I ,  une fonct . ion b ien déterminée dans l ,argu-
mentat ion t rès r igoureuse à laquel le  recourt  cet  horme de lo i  qui  est
passé  ma l t re  dans  l ' a r t  de  l a  p la ido i r i e ,  de  l a  démons t ra t . i on  ou  ou
réqu i s i t o i r e .  I ' l s  s ' i n tèg ren t  l og iquemen t  ou ,  pou r  rep rend re  l a  t e rm . i no -
Iogie de la  cr i t ique a l lemande,  organiquenent  dans son système de pensée
qu i ,  de  son  cô té ,  ne  peu t  pas  ê t re  i so lé  de  1 ' expé r i ence  pe rsonne l l e  de
I ' au teu r ,  du  m i l i eu  dans  l eque l  i l  a  vécu , .  des  s t ruc tu res  soc ia les  e t  de' l a  

s i t ua t i on  po l i t i que  du  te r r i t o i r e  qu ' i 1  a  adn in i s t ré ,  des  g randes  é ta -
pes  de  sa  ca r r i è re  d ' éc r i va in  e t  d ,homme d 'E ta t  e t  des  ob jec t i f s  qu , i 1  a
poursuiv isdans son oeuvre et  dans son act ion pol i t ique.  La nécess. i té  de
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se  ré fé re r  au  con tex te  i n te l l ec tue l ,  b i og raph ique  e t  soc io -oo l i t i que

comporte,  cer tes,  un r isque :  un t ravai l  qu i  devra i t  ê t re consacré aux

rapports que Môser a entretenus avec la France peut se transformer en

une  monograph ie  su r ' l a  v i e  e t  l ' oeuv re  de  Môse r .  Ce  r i sque  n 'a  pas  é té

tota lement  écar té et  i l  a  été couru sc ierment  parce que Môser est  un

au teu r  enco re  re la t i vemen t  Deu  connu  du  pub l i c  f r ança i s  e t  qu ' i l  n ' es t

peut-êt re pas inut i le  de proposer une vue d 'ensemble de l 'homme et  de

son oeuvre avant  d 'en aborder  quelque aspect  par t icu l ier .  Mais cet  in-

d ispensable at tent ' ion au contexte g lobal  a un autre avantage :  e l le  per-

nret  de mieux mesurer  i ' importance exacte de 1 'apport  f rançais dans la

pensée  de  Môse r  e t  d ' en  p réc i se r ' l a  s i gn i f i ca t i on .  La  mé thode  re tenue

re jo in t  a i ns i  ce  souc i  d ' exp l i que r  l es  phénomènes  de  récep t i on  qu i  cons -

t i t ue  l ' un  des  aspec ts  essen t i e l s  de  ce  t rava i l .

Ce  souc i  de  cohé rence  i us t i f i e  l e  p lan  ch rono log ique  qu i  a  é té

retenu.  La démarche chronologique n 'exc lut ,  cer tes,  pas tout  à fa i t  les

r i sques  de  red i t es  qu 'au ra i t  imp l i qués  un  p lan  l og ique  qu i  au ra i t  cons i s -

té à étudier  les problèmes par  thèmes ou par  auteurs.  l " la is  e l le  permet

de suivre pas à pas notre auteur  dans sa confrontat ' ion avec la  réal i té

et  la  pensée f rançaises,  de re lever ,  pér iode par  pér iode,  oeuvre par

oeuvre,  les thèmes et  les auteurs qui  ont  retenu son at tent ' ion,  de t ra-

ce r  l a  cou rbe  de  l ' évo lu t i on  de  ses  réac t i ons  à  1 ' éga rd  de  l a  F rance  e t

de la  met t re en rapport  avec cel le  de son évolut ion générale.  El le  of f re

en  ou t re  l a  poss ib i l i t é  d ' une  ana l yse  p lus  f i ne  qu i  t i enne  compte  de

toutes ces références occasionnel les qui  aura ient  d i f f ic i lement  t rouvé
' leur  p lace dans un exposé purement  log ique.  Mais cet te enquête chronolo-

g ique ne sera pas poursuiv ie iusqu'à la  f in  de la  carr ière de Môser.  El le

s 'arrêtera à la  f in  des années soixante,  lorsque notre duteur  publ i -e la

première vers ion de 1 'Ei6to i "e d ' )s t tabmtck et  qu ' i l  comnence à rédiger

pour la  FeuiLLe d 'annonces osnabmckoise les ar t ic les dont  i l  rassemble-

ra la  p lus grande par t ie  sous le  t i t re  de Fanta is ies Patr ic t icues.  Cet te

coupu re  a  I ' i nconvén ien t  d ' exc lu re  du  champ d ' i nves t i ga t i on  l a  ma jeu re

pa r t i e  de  l ' oeuv re  du  pub l i c i s te  e t  ses  éc r i t s  con t re - révo lu t i onna i res .

Hais c 'est  déjà dans 1 'Histo i re d ' )snabntck,  qui  est  à la  fo is  un ouvra-

ge  d 'é rud i t i on  h i s to r i que  e t  de  ré f ' l ex ion  po l i t i que ,  que  Môse r  é labo re

les cr i tères qui  détennineront  tout  son système de pensée u l tér ieur  et

qu ' i1  esquisse presque tous les grands thèmes qu' i l  développera dans ses
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ar t i c l es  de  pub l i c i s te .  P lu tô t  que  de  p ropose r  une  é tude  exhaus t i ve  de
ces  a r t i c l es  e t  de  r i sque r  a ins i  de  répé te r  ce  qu i  a  dé jà  é té  d i t  à  p ro -
pos du maî t re-ouvrage d 'h is to i re,  i l  est  peut-êt re préférab1e de par ler
par  ant ic ipat ion des Fanta is ies Patr io t iques en re levant  dans l ' ï is - ,c i re
d '1snabmtck,  chaque fo is  que I 'occasion s 'en présentera,  les thèmes qui

se ron t  déve loppés  que lques  années  p lus  t a rd .0n  espè re  pouvo i r  p ropose r .

a ins i  une vue suf f isanrnent  complète de l 'oeuvre de matur i té  du oubl ic is-
te osnabruckois pour  que le lecteur  puisse reconnaî t re la  p lace qu 'y  oc-
cupent  la  pensée et  les le t t res f rancaises.  Une conclus ion un peu p lus

étof fée penîet t ra,  à la  f in  du dernier  chapi t re qui  est  consacré à l ' ; i " - -
to i re d '1enabmtck,  d 'esquisser  un tableau général  des concept ions pol i -

t iques que Mi iser  expose dans ses ar t ' ic les et  d 'y  in tégrer  cer ta ins thè-
mes importants pour  notre sujet  qui  n 'aura ient  pas pu êt re évoqués aupa-
ravan t .0n  peu t  d i re  qu 'en  1768 ,  l o r squ ' i l  es t  non rné  ré fé renda i re  e t
qu ' i 1  assume en  fa i t  l a  responsab i l i t é  de  I ' adm in i s t ra t i on  osnab rucko i se ,
Môse r  a  f i xé  I es  t r a i t s  essen t i e l s  de  sa  pensée  qu i  n ' évo lue ra  p lus  guè re .

La  nouveau té  rés ide ra  dans  l es  app l i ca t i ons  p ra t i ques  qu ' i 1  l e ra  des  p r i n -
c ipes é laborés au cours des années soixante en essayant  d 'apporter  des
solut ions aux problèmes concrets qu ' i l  aura à af f ronter  corme homme d 'Etat .
Cela est  vra i  aussi  de ses ar t ic les contre-révolut ionnaires du début  des
années quatre-v ingt-d ix .  C 'est  en par tant  de son expér ience locale et  en
recourant  aux cr i tères avec lesquels i l  avai t  procédé à 1a cr i t ique du
ph i l osoph i sme  des  Lum ' i è res  qu ' i l  s ' e f f o r ce ra ,  avec  p lus  ou  mo ins  de
bonheur,  de répondre au déf i  que représente pour le  t radi t ionnal  is te
qu ' i I  es t  l a  Révo iu t i on  F rança i se .

La  coupu re  de  1768  se  j us t i f i e  enco re  s i  I ' on  cons idè re  l ' impo r -

tance qu 'ont  pr ise respect ivement  aux d: i f férentes étapes de l 'évolut ion
inte l lectuel ' le  de t ' lôser  les grands auteurs f rançais qui  ont  eu une in-
f ' luence déterminante sur  sa pensée.  Selon Sheldon,  qui  a probablement

p roposé  l e  p lan  l e  p lus  conva incan t ,  on  peu t  d i s t i ngue r  t r o i s  g randes
pé r i odes  dans  l a  v i e  de  l ' éc r i va in  osnab rucko i s  :  1a  p rem iè re ,  ce l l e  de
1a jeunesse,  va de 1720 à 1747 et  se caractér ise par  la  prédominance
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d 'une "Wel  tanschauung" ,  C 'un système de pensée marqué par  1 e mora l  i  sme

e t  I ' un i ve rsa l i sme  des  Lumiè res .  La  seconde ,  qu i  va  de  1748  j usqu 'à

l 'achèvement  de la  première par t ie  de 1 'Histo i re d. ' )snabrtc(  et  à la

créat ion de 1a FeuiLLe dtannonces osnabntckoisa,  c 'est -à-d i re jusqu'en

1766,  correspond à la  découverte de la  d imension h is tor ique et  à la

rédact ion du mai t re-ouvrage d 'h is to i re.  Môser adopte pendant  cet te pé-

r iode un système de pensée où prédominent  les préoccupat ions nat ionales

et  h is tor iques.  Quant  à la  t ro is ième pér ' iode,  c 'est  ce l ïe des Fanvais ies

Patr io t iquea,du publ ic is te qu ' i  t radui t  dans ses ar t ic les les réf lex ions

que  l u i  i nsp i ren t  l es  p rob lèmes  po l i t i ques  l ocaux .  S i  l ' on  examine  ce t te

évolution en tenant compte des rapports que lt lôser a eus avec la pensée

et  les le t t res f rançaises,  on pourra i t  d i re,  en schémat isant  quelque peu,

que la première pér iode est  dominée par  l ' in f luence de l . lar ivaux,  de

Saint -Evremond et  de Vol ta i re,  que la seconde se p lace sous le  s igne de

Rousseau et  de Montesquieu et  que ce sont  encore ces deux derniers au-

teurs qui  1 'emportent  au cours de la  t ro is ième pér iode.  Pour le  sujet  au-

quei  est  consacrée cet te étude,  cet te t ro is ième phase n 'apportera i t  donc

r ien de substant ie l lement  nouveau.  C'est  la  manière d 'aborder  les thèmes

qui  change,  mais les thànes restent  à peu près les mêmes.  Le resserrement

de  l ' espace  à  exp lo re r  en t ra îne  tou te fo i s  l a  nécess i t é  d ' a f f i ne r  l e  p lan

proposé par  Sheldon en fonct ' ion du sujet  qui  doi t  ê t re t ra i té  :  Môser et

] a  F rance .0n  conse rve ra  1a  p rem iè re  pé r i ode ,  à  l aque l l e  son t  consac rés
' les 

t ro is  premiers chapi t res qui  t ra i tent  respect ivement  des années de

fornat ion,  des débuts de Môser dans la  v ie act ive et  de l 'apport  f rançais

dans les deux revues de jeunesse.  Les deux feui l les moral isantes const i -

tuent  l 'essent ie l  de la  product ion l i t téra i re du jeune Môser.  Comme l 'ont

rnontré Klassen et  Sheldon,  le  mépr is  dans lequel  les t ient  la  p lupar t  des

c r i t i ques  es t  i n j us t i f i é .  E l  l es  mér i t en t  qu 'on  l es  é tud ie  pou r  e l l es -

mêrnes,  dans le  second chapi t re,  avant  d 'examiner ,  dans le  t ro is ième, la

p lace  qu ' y  t i ennen t  l es  éc r i va ins  f r ança i s ,  en  pa r t i cu l i e r  l es  t r o i s

écr iva ins qui  ont  marqué l4ôser  depuis sa pr ime jeunesse et  qui  sont  b ien

les  p lus  i n f l uen ts  j usqu 'en  1747 :  Mar i vaux ,  Sa in t -Ev remond  e t  Vo l t a i r e .

La seconde pér iode déf in ie par  Sheldon devra êt re subdiv isée.  De 1747
jusqu 'à  l a  ve i l l e  de  1a  gue r re  de  Sep t  ans ,  se  cons t i t ue  une  pé r i ode  i n -

t e r m é d i a i r e  :  d ' u n  c ô t é  l ' e s p r i t  u n i v e r s a l i s t e  e t  m o r a l i s a n t  e t  I ' i n f l u -

ence des moral is tes f rançais se font  encore sent i r  dans cer ta ines oeuvres,

tandis que dans d 'autres Môser par t  à la  découverte de la  d imension na-
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t i ona le  e t  h i s to r i que .  Ma is  ce t t e  évo lu t i on  n ' exc lu t  pas  un  i n té rê t
t r ès  v i f  pou r  Vo l t a i r e  qu i  passe  au  p rem ie r  p lan  au tou r  de  1750 .  Ce t te
pé r i ode  i n te rméd ia i re  f a i t  l ' ob je t  du  chap i t r e  qua t re .  Pendan t  1a  gue r -
re de Sept  ans et  jusqu'en 1766,  Môser rédige des ouvrages qui  conf i r -
men t  b ien  l es  qua l i f i ca t i f s  de  "na t ' i ona l "  e t  d " ' h ' i s t o r i aue , '  que  She ldon
confère à la  "Wel tanschauung" qu. i  s 'é labore au cours de toute la  seconde
pé r iode ,  de  1748  à  1756 .  Ma is  une  d i s t i nc t i on  s , impose .  Au  débu t  des
années soixante,  i l  écr i t  des oeuvres de volume re lat ivement  modeste qui
sont  consacrées,  à première vue,  à des probièmes esthét iques ou théolo-
g iques,  mais où se dessine progressivement  cet te pensée pol i t ique qui
lui manquait encore. Le fragment de 1'Anti-CandiCe nontre que Voitaire
con t i nue  à  1e  p réoccupe r ,  ma is  l ' ' i n t é rê t  c ro i ssan t  pou r  1es  thèmes  po l i -
t ' iques I 'amène à se tourner  vers Rousseau et ,  déjà,vers Montesquieu.
Ce t te  é labo ra t i on  d ' une  pensée  po i i t i que  e t  ce  passage  de  Vo l t a i r e  à
Rousseau et  à Montesguieu font  l 'ob jet  du chapi t re c inq.  Au moment où i l
achève ces écrits du début des années soixante, l4ôser cornnence à rédiger
1 'Histo i re d ' )snabmtck,  ouvrage où n 'apparaî t  pas seulement  cet te d imen-
s ion  h i s to r i qùe  e t  na t i ona le  qu ' y  reconna i t  She ldon ,  ma is  où  s ,a f f i nne
cet te préoccupat ion pol i t ique qui  prend de p lus en p lus de p lace oans
la  v i e  de  l 4ôse r .  Auss i  n ' es t - i l  pas  su rp renan t  de  cons ta te r  une  mod i f i -
ca t i on  de  l a  h ié ra rch ie  des  au teu rs  f r ança i s .  auxque l s  l , éc r i va in  osna -
bruckois recourt  en pr ior i té .  Tandis que Vol ta i re est  re légué au seconcl
p lan,  l lontesquieu passe au premier  rang et  d is tance Rousseau qui  cont . i -
nue toutefo is  à jouer  un rô le important  et  à susci ter  des réact ions con-
t radic to i res.  En résumé, les t ro is  premiers chapi t res sont  consacrés à
]a  pé r i ode  de  j eunesse ,  dominée  pa r ' l es  deux  revues  mora l i san tes  où  s ' im -
posent  les noms de Mar ivaux,  de Saint -Evremond et ,  à  un degré un peu motn-
d re ,  ce lu i  de  Vo l t a i r e .  Le  qua t r i ème  chap i t r e  essa ie  de  fa i re  l e  b i l an
de  l a  pé r i ode  i n te rméd ia i re  qu i  va  de  1748  à  , | 755 ,  qu i  es t  ca rac té r i sée
par 1a découverte du passé nat ional  et  que marque,  du point  de vue du
rappo r t  avec  l es  l e t t r es  f r ança i ses ,  l a  p rédominance  de  Vo l t a i r e .  Les
cinquième et  s ix ième chapi t res sont  consacrés aux oeuvres que i \ iôser  a ré-
d igées pendant  la  guerre de Sept  ans,  au début  des années soixanle ou
qu ' i l  a  achevées  dans  l es  années  qu i  on t  i nméd ia temen t  su i v i  l a  f i n  du
con f l i t  e t  dans  l esque l l es  s ' é l abo re  une  pensée  à  l a  f o . i s  h i s to r i que  e t
po1 i t ique marquée par  ' l  ' in f luence de l r lontesquieu et  de Rousseau-



- J f -

cet te étude devra i t  pennet t re d 'amél  iorer  
' la  

connaissance d 'un

auteur  qui  ne compte peut  êt re pas parmi  les p lus grands d 'un s ' ièc le s i

r i che  en  ta len ts  excep t i onne l s ,  ma is  qu i  a  néanmo ins  i oué  un  rô le  cons i -

dé rab le  dans  I ' h i s to i re  de  l a  pensée  e t  des  l e t t r es  de  son  pays  e t  qu i

a  exe rcé ,  pa r ' l ' o r i g i na l i t é  de  ses  concep t i ons '  pa r ' l ' é tendue  des  domat -

nes  qu ' i l  a  abo rdés  e t  pa r  l ' i ncon tes tab le  qua i i t é  de  son  éc r i t u re ,  une

inf luence profonde sur  des générat ions de penseurs et  d 'écpivains a l le-

mands.

Un te l  t ravai t  peut- i l  apporter  également  une contr ibut ion à

l ,étude de la  récept ion de 1a pensée et  des le t t res f rançaises en Al le-

magne  au  xv l I I e  s i èc le  ?  A  p rem ' i è re  vue ,  I ' en t rep r i se  peu t  semb le r  ha -

sa rdeuse  :  e l l e  p ré tend  t i r e r  des  conc lus ions  géné ra ies  d ' un  cas  pa r t i -

cu l i e r  qu i  es t  assez  excep t i onne l ,  pu i squ 'e l1e  po r te  su r  un  pa t r i o te  qu i

S,est  ef forcé de met t re un f re in à 1 'engouement de SeS contemporains pour

tou t  ce  qu i  vena . i t  de  F rance .0n  se ra i t  donc  en  d ro i t  d ' es t imer  que

1 'exemp le  es t  ma l  cho i s i  e t  assez  peu  pe r t i nen t .  L ' expé r i ence  mér i t e  pou r -

tant  d 'êt re tentée,  ne sera i t -ce que pour rappeler  que l rempr ise f rançai -

se  su r  l a  v i e  i n te l I ec tue l l e ,  po l i t ' i que  e t  économique  a l l emande  se  heu r -

t a i t  au  XV I I I e  s i èc le ,  dès  avan t  1750 ,  à  des  rés i s tances  cons idé rab les  e t

que ,  dans  l a  mesu re  où  e l l e  res ta i t  ma lg ré  t ou t  t r ès  f o r t e ,  i I  n ' é ta i t

Das  fac i ' l e  de  s ,en  I i bé re r .  t 4a i s  peu t -ê t re  es t - i I  pe rm ' i  s  d ' a l  l e r  au -de là

de ces considérat ions purement  négat ives.  Le cas de i4ôser  of f re un dou-

b le  i n té rê t .  I l  es t ,  en  p rem ie r  l i eu ,  i n té ressan t  pa r  son  o r i g i na l i t é  mê-

me .  P lus  l es  obs tac les  auxque l s  se  heu r ten t  l es  i n f l uences  é t rangè res  son t

nombreux et  importants,  p lus Ie processus de réact ion mér i te  I 'a t tent ion

du chercheur.  Le cas d 'un auteur  qui  adopte sans rés is tance notable les

cr i tères que lu i  fourn issent  les modèles ét rangers n 'of f re guère de ma-

t ière à la  réf lex. ion.  t l  en va autrement  d 'un écr iva in cornme Môser qui

sai t  fa i re preuve d,espr . i t  cr i t ique et  de d iscernement ,  re ieter  ou ac-

qu iesce r  se lon  l es  c i r cons tances ,  ass ' im i l e r  ce  qu ' i l  emprun te  pou r  en

fa i re son b. ien propre.  Le cas de l4ôser  est  in téressant ,  en second 1 ieu,

parce que cet  auteur  est  assez représentat i f  de la  c lasse moyenne a l le-

mande,  de cet te bourgeois ie cul t ivée qui  s 'abandonne moins à la  f ranco-

man ie  que  l es  m i l i eux  a r i s toc ra t i ques ,  ma is  qu i  ne  pa r tage  pas  I ' i nd i f -

férence que les gens modestes,  pet i ts  fonct ionnaires '  pei ts  conmerÇants '

ar t isans et  paysans,  mani festent  pour  les réal i tés ét rangères en généra1
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e t  pou r  l es  réa l i t és  f r anca i ses  en  pa r t i cu l  i e r .  L ' a t t i t ude  des  éc r i va ins
de  p rem ie r  rang  à  1 ' éga rd  de  l a  F rance ,  ce l l e  d ' uh  Goe the ,  d ' un  Sch i l l e r
d 'un Kant ,  par  exemple,  n 'est  pas forcément  aussi  exempla i re.  I ls  savent
également  accepter  ou re jeter  ce que les nat ions vois ines leur  proposent ,
ma is  i ' l s  l e  f on t  au  p ro f i t  d ' une  oeuv re  e t  d ' une  pensée  don t  1 ' enve rgu re
e t  l a  s i gn i f i ca t i on  un i ve rse l l e  f on t  éc la te r  l e  cad re  pu remen t  na t i ona l .
I l s  f on t  pa r t i e  d ' une  é l i t e  de  1 ' esp r i t  qu i  cons t i t ue  une  en t i t é  au tono -
me dans le corps de la  nat ion.  Par  leur  notor iété rnême, i ls  t rouvent  au-
d ience auprès des puissants du jour  et  i ls  sont  p lus ou mo. ins coupés du
peuple,  des pet i ts  bourgeois,  dont  l ,hor izon se l imi te aux remparts du
bourg nata l ,  des ar t isans qui  restent  pr isonn' iers de leurs pré jugés cor-
porat i fs  ou des paysans qui  sont  enchaînés à leur  g lèbe.  D,autres,  qui
sont  moins grands ou qui  conservent  la  marque de leur  or ig ine modeste,
conme Heinr ich Leopold l . lagner,  Chr is t ian Danie l  Fr iedr ich Schubart ,
u l r ich Brâker ,  sont  t rop enracinés dans leur  prov ince ou dans Ie m. i ] ieu
popula i re pour  dépasser le  s tade du refus ou de l ' ind i f férence.  l . , |ôser  se
t ient ,  au contra i re,  dans une zône intermédia i re.  I l  est  bourgeo. is ,  mais
i1  se  p lace ,  dans  l ' éche l l e  soc ia le  de  l a  bou rgeo i s i e ,  au  deg ré  supé r i eu r ,
ce lu i  du  pa t r i c i a t  cu l t i vé .  I l  es t  assez  en rac iné  dans  son  te r ro i r ,  d ' où
i l  est  peu sor t ' i r  pour  par tager  1es préoccupat ions et  cer ta ines ét ro i tes-
ses des couches p lus modestes de la  populat ion.  Ses act iv i tés profession-
ne l l es  1 ' ob l i gen t  d ' a i l l eu rs  à  ga rde r  l e  con tac t  avec  Ies  p lus  humb les
co rme  avec  l es  p lus  pu i ssan ts .  E l l es  l ' abso rben t  t r op  pou r  qu , . i 1  pu i sse
se consacrer  ent ièrement  à son t ravai l  d 'écr iva in et  pour  qu, i1  se sente
membre à par t  ent ière de 1a républ ique des le t t res.  Mais i l  s ,est  auss. i
suf f isanment  f rot té au monde des grands,  ce lu i  des grands espr i ts ,  comme
LessinE qu' i l  a  souvent  rencontré,  Goethe avec lequel  i l  a  corrêspondu
par le  t ruchement  de sa f i ]1e,  Jeanne von voigts,  et  ce lu i  des granos oe
la  po l i t i que ,  co rme  l e  ro i  d 'Ang le te r re  Georges  I I I ,  qu i  I ' a  reçu  à  sa
cour de Londres,  et  Joseph I I ,  avec 1eque1 . i l  a  débat tu du problème du
se rvage ,  pou r  échappe r  aux  i nconvén ien ts  d ' un  p rov inc ia l i sme  é t ro i t .  pa r

sa s i tuat ion in termédia i re entre l 'espr i t  cosmopol i te  des Lumières et
1 ' esp r i t  p rov inc ia l i s te  de  l a  ma jo r i t é  des  A l l emands  de  son  temps ,  en t re
les  g rands  de  I ' esp r i t ,  du  pouvo i r  e t  de  l a  f o r t une ,  p lus  sens ib les  aux
séduc t i ons  de  l a  mode  e t  de  l , esp r i t  f r anÇa is  e t  l a  masse  de  ses  conc i -
toyens englués dans un quot id ien prosaîque et  méf iants à i ,égard de tout
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ce  qu i  n ' es t  pas  de  " chez  eux " ,  pa r  l es  l i ens  cons tan ts  e t  d i r ec t s  qu ' i l

a  entretenus avec les uns et  les autres,  l t tôser  est  un représentant  typ i -

que et  un por te-parole qual i f ié  de 1 'Al lemagne profonde dont  i l  expr ime

les  asp i ra t i ons ,  l es  goû ts  e t  l es  conv i c t i ons .  Ce  qu ' i 1  d i t  e t  éc r i t  de
' l a  

F rance  e t  des  F rança i s ,  ce  qu ' i l  adm i re  ou  c r i t i que  chez  eux ,  c ' es t ,
pour  une grande par t ie ,  ce qu 'en pense la "major i té  s i lencieuse" de ses

compatriotes.

.  Son cas,  lo in d 'êt re aberrant ,  est  donc p lutôt  exempla i re.  Entre-
prendre une étude sur  Môser et  la  France,  c 'est  donc b ien contr ibuer  à

esqu i sse r  ou  à  comp lé te r  I ' h i s to i re  de  l a  récep t i on  de  l a  pensée  e t  des

le t t r es  f r anÇa ises  en  A l l emagne  au  XV I I I e  s i èc le .  En t rep r i se  pass ionnan te

s i  e l l e  penne t  I ' examen  d 'un  cas  pa r t i cu l i è remen t  pe r t i nen t  du  d ia logue

souven t  d i f f i c i l e  en t re  l es  deux  cu l t u res  e t  s i  e l l e  abou t i t  à  une  dé f i -

n i t ion un peu p ius préc ise du génie qui  est  propre à chacun des deux peu-

ples et  à des comparaisons qui  a ident  à mieux comprendre ce qui  les sépa-
re et ce qui 1 es rapproche I
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CHAPITRE I

LES ANNEES DE FORI'IATION.A LA DECOUVTRTT DE LA

LITTERATURE ET OE LA CIVILISATION FRANCAISES

Justus l *1ôser  a passé les v ingt  premières années de sa v ie à

Osnabruck.  Jusqu'à 1 'âge de douze ans i l  n 'a  probablement  pas f réquen-

té  d ' éco le .  Co rme  i l  é ta i t  de  cou tume  à  l ' époque  dans  l es  m i l i eux  a i -

sés de la  noblesse et  de la  haute bourgeois ie,  sa première format ion a

été assurée par  ses parents,  secondés par  des précepteurs.  I l  a  pour-

su i v i  ensu i t e ,  j usqu 'en  1740 ,  des  é tudes  seconda i res  au  1ycée  n run i c i pa l

d 'Osnab ruck ,  au  v ieux  "Ra tgymnas ium" ,  don t  I ' accès  é ta i t  r ése rvé  aux
f i l s  de  1a  bou rgeo i s ' i e  p ro tes tan te  l oca le .  Ap rès  y  avo i r  ob tenu  l e

bacca lau réa t ,  I ' i ôse r  a  qu i t t é  sa  v i l ' l e  na ta le  pou r  a l l e r  é tud ie r  l e

d r o i t  e t  l ' h i s t o i r e  à  l ' U n i v e r s i t é  d ' I é n a ,  p u i s  à  c e l l e  d e  G ô t t i n g e n .

Pendant  ces t ro is  années d 'études supér ieures i l  a  acquis les connais-

sances  i nd i spensab les  à  I ' exe rc i ce  de  1a  p ro fess ion  d ' homme de  l o i  à

l aque l l e  ses  o r i g ' i nes  f an i l i a l es  l e  des t i na ien t  e t  l es  p rem ie rs  é lémen ts
qu i  nou r r i r on t  p lus  t a rd  sa  ré f l ex ion  d ' h i s to r i en .  Accesso i remen t  i l

s ' e s t  i n i t i é ,  p a r  g o û t  p e r s o n n e l ,  t a n d i s  q u ' i 1  é t a i t  à  l é n a ,  à  l a  p h i l o -

sophie rat ional is te de Chr is t ian Wol f f  e t ,  pendant  son bref  sé jour  à

Gôt t ingen,  à ia  l i t térature a l  lemande contemporaine.
A première vue,  i l  resta i t  peu de p lace dans cet te format ion

qu ' i 1  a  reçue  au  foye r  pa te rne l ,  au  l ycée  e t  à  l 'Un i ve rs i t é  pou r  une

in i t ia t ion à la  cul ture f rançaise.  Or ' ig ' ina i res du Brandebourg,  protes-

tan ts . conva incus ,  t héo log iens  ou  ho f imes  de ]o i  dévoues  à ' l a  cause  de  l a
Maison de Hanovre,  les Môser mani festa ient  peu de sympathie pour  1a mo-

na rch ie  f r ança i se  e t  pou r  son  a l l i é ,  l 'E lec teu r  de  Co logne ,  C lémen t -
Auguste,  qui  devient  pr ince-évêque d 'Osnabruck en 1728,  hui t  ans après
' l a  

na i ssance  de  Jus tus .  Ma is ,  é tab l i s  dans  l a  cap i t a l e  de  l 'Evêché  c je -
pu i s  deux  géné ra t i ons ,  i l s  on t  réuss i , g râce  au  p res t i ge  que  l eu r  con fè -

rent  leur  format ion univers i ta i re et  leurs t ravaux érudi ts ,  aux charges
' importantes qu ' i ls  occupent  dans la  Ci té et  à des a l I iances avantageuses

avec  d 'anc iennes  e t  i l l us t res  f am i  l l es  osnab rucko i ses ,  à  s ' i n tég re r
par fa i tement  au patr ic ia t  local .  Aussi  ont- i ls  adopté les moeurs de ce
patr ic ia t  pour  lequel  Ia  prat ique de la  langue et  des le t t res f rançai -



ses  e t  l ' im i t a t i on  des  modes  pa r i s i ennes  cons t i t uen t  l e  s i gne  l e  p lus

éloquent  de d is t inct ion et  de promot ion socia le.  Comme les fenmes de
la  hau te -soc ié té  bou rgeo i se  semb len t  avo i r  é té  p lus  sens ib les  que  l es
hormes aux séduct ions de Ia cul ture f rançaise,  i l  n 'est  pas étonnant
que Justus Môser a i t  reçu sa première in i t ia t ion à la  langue et  à la
l i t térature f rançaises de sa mère,  lect r ice passionnée de nos ôuteurs
c lass iques et  de nos ronanciers contemporains,  tandis que son père,

f onc t i onna i re  aus tè re  e t  j u r i s te  é rud i t , t en ta i t  d ' éve i l l e r  son  i n té rê t
pour le  dro i t  e t  1 'h is to i re,  deux domaines p lus conformes que les bel -
l es - l e t t r es  que  l a  t r ad i t i on  f am i  l i a l e .  L ' i n i t i a t i on  ma te rne l l e  a  t ou -
tefo is  été âssez poussée pour susci ter  chez l ,adolescent  un goût  préco-

ce pour des auteurs corme Mar ivaux, ,  Saint -Evrernond et  Vol ta i re.  Cet te
prem' ière in i t ia t ion a été complétée au 1ycée où l 'enseignement  du f ran-

ça i s  n ' é ta i t  pas  nég l i gé ,  sans  revê t i r  t ou te fo i s  l a  même impor tance  que
l ' é tude  de  l a  l angue  e t  des  au teu rs  l a t i ns  ou  même que  l a  ph i l osoph ie  de
Leibniz et  de Wol f f .  Les 

' langues 
et  les le t t res ét rangères modernes

n 'ava ien t  en  revanche  pas  d ro i t  de  c i t é  à  I 'Un i ve rs i t é .  Les  é tudes  de
d ro i t  e t  d ' h i s to i re  gue  Môse r  a  su i v i es  à  l éna  e t  à  Gô t t i ngen  pouva ien t
tout  au p lus préparer  1e jeune étudiant  à l i re ,  beaucoup p lus tard,  1es
oeuvres de l4ontesquieu et  les ouvrages h is tor iques de Vol ta i re.  L ' in té-
rê t  qu ' i l  man i fes te  à  l éna  pou r ' l e  sys tème  wo l f f i en  l e  f am i l i a r i se  avec
une pensée et  une méthode qui  doivent  beaucoup à Descarte i  e t  à Bayle et
qui  lu i  fourn issentquelques uns des arguments avec lesquels i l  combat t ra
le scept ic isme métaphysique du phi losophisme f rançais.  En at tendant ,
c ' es t  l a  concep t i on  vo l t a i r i enne  du  pouvo i r  po l i t i que  qu i  i nsp i re  ses
premiers vers,  composés en l 'honneur de Frédér ic  I I  de Prusse,et  c ,est
la  Î radi t ion fami l ia le qui  expl ique les accents f rancophobes d6 cet  es-
sa i  poé t i que .  A  Gô t t i ngen ,  c ' es t  1a  f réquen ta t i on  de  l a  Soc ié té  a l l e -
mande,  marquée par  l 'espr i t  de la  réforme got tschédienne,  p lus que I 'en-
seignement  de ses professeurs,  qui  ranime son intérêt  pour  les le t t res
et ,  à  t ravers le  débat  qui  oppose Got tsched aux Suisses,  pour  1es au-
teu rs  f r ança i s  qu i  f on t  I ' ob je t  de  l a  cé lèb re  que re l l e .  Les  poèmes  de
ci rconstance qu ' i l  écr i t  pour  la  Société a l lemande ne permettent  guère
de  mesu re r  l es  p rog rès  qu ' i l  a  accomp l i s  pa r  l e  b ia i s  des  concep t i ons
got tschédiennes dans le  donraine de la  l i t térature f rança. ise :  s , i ls  sont
b ien conformes aux préceptes du réformateur  de Leipz ig par  leur  forma-
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l i sme  e t  pa r  l a  pauv re té  de  l ' i nsp i ra t i on ,  i l s  t r adu i sen t  su r tou t  un

loyai isme envers la  Couronne bni tannique qui  va de pai r  avec une hos-

t i l i t é  réso lue  à  l ' éga rd  de  l a  po l i t i que  f rança i se .

Lorsqu' i l  rev ient  à Osnabruck,  Môser a cependant  suf f isamment

étof fé ses connaissances non seulement  en h is to i re,  en dro i t  e t  en phi -

losophie,  mais encore en f rançais pour  pouvoir  se fa i re l ' ' in ter ' locuteur

apprécié d 'une ar is tocrat ie  profondément f rancisée et  pour  se révéler ,

dans les revues morales auxquel les i l  apporte sa contr ibut ion,  un con-

naisseur incomparable des le t t res et  de la  cul ture f rançaises.
*

* *
Né le 14 décembre 1720, Justus î '1ôser est le second enfant de

Jean-Zachar ie Môser,  fonct ionnaire au serv ice du pr ince-évêque,  et  de

Rég ina  Ger t rude  E l ve r fe ld ,  f i l  l e  du  bou rguemes t re  d 'Osnab ruck  (1 ) .  B ien
que ses fonct ions soient  encore modestes en 1720,  1e père de notre au-

teur  fa i t  déjà par t ie  de cet te haute bourgeois ie protestante qui  cons-

t i t ue  l e  "pa t r i c i a t  savan t "  de  l a  cap i t a l e  de  l a  p r i nc ipau té  ép i scopa le .

Les Môser ne comptent  toutefo is  pas panni  les p lus anciennes fa-

m i l l es  osnab rucko i ses .  I l s  ne  son t  pas  b {es tpha l i ens  d ' o r i g i ne ,  ma is  i l s

v i ennen t  du  Nord -Es t  de  l 'A l l emagne ,  de  l 'E lec to ra t  de  B randebou rg .  Le
premier  ascendant  connu,  Georges Môser,  le  t r isa ieul  de Justus,  a vécu

à Brandebourg au tournant  du XVIème et  du XVIIème s ièc le (2) .  Ces or ig i -

nes brandebourgeoises peuvent  contr ibuer  à expl iquer  cer ta ins t ra ' i ts  que
' l 'on 

ret rouve chez 1a p lupar t  des horrnes de cet te l ignée :  1e r igor isme

mora l  e t  r e l i g i eux ,  l e  respec t  de  l ' au to r i t é  e t  de  I 'E ta t ,  l e  sens  du

devoir ,  l 'acharnement  au t ravai l ,  une austér i té  qui  peut  conf iner  à Ia

(1)  Les parents de Justus l ' lôser  ont  eu onze enfants,  dont  deux sont  morts
en bas âge et  deux autres avant  d 'avoi r  at te int  la  v ingt ième année,
La  tab le  généa log ique  de  l a  f an i l l e  Môse r  se  t r ouve  en  s t l  X ,  p .  134 .
Nicola i  en donne un commentai re succinct  dans sa b iographie c le lv lôser
Str '  X,  p.  6.  Ces renseignements sont  complétés par  Justus Fr iedr ich
Gijnther Lodtmann, GeneaLogie der Môseraehen FardLie. Osnabruck,
1856 .  Les  t ravaux  p lus  récen ts  de  Schoe l l e r ,  Ha ro ld  e t  R .  Gôs1 ing ,
"Zur  Ahnenl is te Justus I ' iôsers.Ergânzungen".  In  :  )Bn.  Mi t t . ,  t .  58
(1959 ) ,  pp .  391 -397 ,  de  Schu l t ze ,  Ka r l -Egbe r t ,  t i t r e  i den t i que .  : r  :
osn.  M1, t t . ,  I .  59 (1960),  pp.  L24-129 et  de Seeberg-E1verfe1d,  nrême
t l t re.  Ib id. ,  p ,  128- l?9 n 'apportent  pas de modi f icat ions substan-
t i e l l es  à  ces  i nd i ca t i ons  o lus  anc iennes .

(2)  Les dates exactes de la  naissance et  de la  mort  de Georges i ' lôser  ne
sont  oas connues.



- 4 1  -

dureté et  une sympathie,mani feste chez le  jeune Môser,  pour  la  dynast ie
de  Ho l renzo l l e rn .  Ces  t ra i t s  se ra ien t  à  nuance r  se lon  l es  cas ,  n ra i s  i l s
ne permettent  pas de présager une ouver ture par t icu l ière à la  cul ture
e t  à  l ' esp r i t  f r ança i s .  Le  f i l s  de  Georges ,  1 ' a r r i è re -g rand -pè re  de
Justus,  Zachar ie,  est  né à Brandebourg en 1601 et  a enseigné au lycée
de l . lagdebourg.  Chassépar les Impér ' iaux lors du sac de la  v i l le  en 1631,
i l  s ' es t  r é fug ié  à  Hambourg  où  i l  a  vécu  j usqu 'à  sa  mor t ,  en  1682 .  C 'es t
son  f i l s  Jean  gu i  a  é té  l e  p rem ie r  a  s ' é tab l i r  à  0snab ruck  où  i l  a  é té
normé en 1688 prédicateur  pr inc ipal  à l 'ég l ise protestante de Sainte-
Mar ie.  Lorsque Justus I ' lôser  voi t  le  jour ,  les s iens ne sont  donc 0sna-
bruckois gue depuis deux générat ions.  En t rente ans i ls  ont  toutefo is
réuss i  à  s ' imp lan te r  so l i demen t  dans  l a  hau te  soc ié té  bou rgeo i se  d ,Osna -
bruck grâce au prest ige que leur  confèrent  leurs charges et  grâce à
' l eu rs  

a l l i ances  avec  d 'anc iennes  e t  r i ches  fam i l l es  de  l a  v i l l e .  La  f em-
me de Jean,  1e grand-père de Justus Môser,est  la  f i l le  d,un docteur  en
droi t  qui  avai t  épousé une fef l rne d 'or ig ine noble,  Régine Mar ie von
Lenge rken .  La  mère  de  Môse r  es t  i s sue  d 'une  fam i l l e  qu i  es t  é tab l i e  à
Osnabruck depuis c inq générat ions au moins et  dont  les membres ont  tou-
jours occupé les premières p laces dans la  magist rature urbaine.  I l  en
se ra  de  mêrne  de  l a  f e r rne  de  l ' au teu r ,  hé r i t i è re ,  e l l e  auss i ,  de  I ' une
des  p lus  anc iennes  fan i l l es  pa t r i c i ennes  de  l a  v i l l e .

S i  l e s  M ô s e r  o n t  p u  a i n s i  s ' a l l i e r  s a n s  d i f f i c u l t é s  a u x  m e i I l e u r e s
fan i  l l es  bou rgeo i ses  d ' 0snab ruck ,  c ' es t  qu ,eux -mêmes  appa r t i ennen t  depu i s
le XVIème s ièc le aux couches supér ieures de la  bourgeois ie et  que leur
s i t ua t i on  soc ia le  s ' es t  r égu l i è remen t  amé l i o rée  d 'une  géné ra t i on  à  I ' au -
t re .0n  sa i t  peu  de  choses  de  I ' ancê t re  b randebou rgeo i s ,  Geo rges ,  s i non
qu' i l  é ta i t  déjà un "bourgeois considéré et ,  de surcroî t ,  membre du
c o n s e i l  d e  l a  v i l l e  é l e c t o r a l e  d e  B r a n d e b o u r g , , ( 3 ) .  S o n  f i l s  Z a c h a r i e  a

( 3 )  J . F . G .  L o d t m a n n ,  o p .  e i t . ,  p .  3 . L o d t m a n n  1 e  q u a i i f i e  d e ' , R a t h s v e r -
wandter" .
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été professeur de seconde ("Konrektor")  à l ' lagdebour9,  puis  au

"Johanneum" de Hambourg,  l 'un des établ issements secondaires les p lus

p res t i g i eux  du  Sa ' i n t -Emp i re  (4 ) .  Son  f i l s  Jean  a  i naugu ré  sa  ca r r i è re

de prédicateur  à HatËourg où i l  a  exercé pendant  t ro is  ans.  Sa nomina-

t i on  au  pos te  de  p rem ie r  p réd i ca teu r  à  1a  pa ro i sse  Sa in te -Mar ie  d ' 0s -

nab ruck ,  l a  p lus  impor tan te  de  l a  v i l l e ,  cons t i t ue  une  i ncon tes tab le

pronot ion et  fa i t  de lu i  I 'un des d igni ta i . res les p lus respectés du

clergé protestant  local .  Quant  à Jean-Zachar ie,  le  père de Justus Môser,

i l  n 'est  encore qu 'un modeste fonct ionnaire au moment de la  naissance

de son f i ls .  I l  a  hér i té  de ses parents une confor table demeure bât ie

au  coeu r  de  l a  v i e i l ' l e  c i t é ,  en  f ace  de  l 'Hô te l  de  V i l l e  où  fu t  s i gné
' le  

t ra i té  de Westphal ie  et  à deux pas de Sainte-Mar ie,  où les l ' lôser

ont  leur  banc réservé et  où i ls  seront  tous enterrés '  I l  achètera,  fa i t

assez  ra re  à  l ' époque ;  une  seconde  ma ison  à  l bu rg ,  I ' anc ienne  rés idence

des évêques d 'Osnabruck,  où le  pr ince-évêque protestant  Ernest-Auguste I I ,

le  nonrne juge cantonai  ( "Gograf" )  en !123 (5) .  I l  sera promu douze ans

p lus  t a rd ,  en  1731 ,  p rem ie r  conse i l l e r  à  l a  Chance l l e r i e  du  te r r i t o i r e

e t  p rem ie r  conse i l l e r  du  Cons i s to i re  p ro tes tan t  pa r ' l ' évêque  ca thô l i que

Clément-Auguste. Ces deux organismes sont des rouages importants cle

I ' adn in i s t ra t i on  t e r r i t o r i a l e  (6 ) .  Le  f a i t  que  l ' évêque  ca tho l i que  a i t

conf ié  la  prem' ière de ces deux charges à un protestant  qui  avai t  les fa-

veu rs  de  son  p rédécesseu r ,  peu t  s ' exp l i que r  pa r  I ' ob l i ga t i on  qu i  é ta i t

f a i t e  à  I ' au to r i t é  de  respec te r  l es  règ les  de  1a  pa r i t é  con fess ionne l l e '

I l  a  pr is  sa ret ra i te 'avec le  t i t re  de professeur émér ' i te ,  ce qui
lu i  a  permis de conserver  un t ra i tement  for t  confor table de mi l le
marks  auxque l s  s ' a j ou ta ien t  340  marks  d ' i ndemn i té  de  rés idence '  C f '
J .F .G .  Lod tmènn ,  oP t .  e i t . ,  p .  3 .

I l  ne  semb le  pas  que  l es  Môse r  a ien t  qu i t t é  0snab ruck  à  l ' occas ion
de cet te promot ion.  La maison d ' Iburg leur  servai t  donc uniquement
de "rés i  dence secondai  re"  .

La  Chance l l e r i e  s ' appe l l e  "Land -und  Jus t i zkanz le i "  e t  équ i vau t  à
une sor te de secrétar iat  généra ' l  de l 'aûnin is t rat ion et  de la  iust i -
ce  t e r r i t o r i a l e .  Le  Cons i s to i re  a  é té  c réé  pa r ]e  t r a i t é  de  Wes tpha -
l ie  pour  exercer  un pouvoir  de jur id ic t ion et  de contrô le sur  toutes
les  a f f a i r es  conce rnan t  l ' ég l i se  e t  l es  éco les  p ro tes tan tes  de  l 'Evê -
ché  ( c f .  l i .  she ldon ,  op .  e i t . ,  p .  14 ,  no te  4 ) .

( 4 )

|  ( ' l

t o ,
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Mais i l  est  probable que le souverain a i t  également  voulu récompenser
les mér i tes d 'un fonct ionnaire consciencieux et  compétent .  La preuve
qu' i l  appréc ' ia i t  e f fect ivenent  les qual i tés de ce serv i teur  ponctuel
de  l 'E ta t ,  c ' es t  qu ' i l  l , a  no r rné  d i rec teu r  de  l a  Chance l l e r i e  e t  du
Cons i s to i re  en  1756 ,  à  l a  ve i l l e  de  l a  gue r re  de  Sep t  Ans .  A  pa r t i r  de
cet te date Jean-Zachar ie occupe I 'un des postes 1es p lus importants de
l ' adm in i s t ra t i on  t e r r i t o r i a l e  don t  i l  d i r i ge  l e  sec ré ta r i a t  géné ra l ,
tandis que la d i rect ion du Consisto i re fa i t  de lu i  le  personnage le
plus important  de I 'ég1ise protestante d,0snabruck après l 'évêque.  Ses
fonct ions lu i  va lent  la  réputat ion d 'êt re "un homne d 'Etat  t rès act i f
e t  t rès considéré dans tout  le  terr . i to i re"  (7) .  Seul  son f i ls  Justus
le dépassera encore par  f  inrpor tance des fonct ions qu ' i l  assumeFà,pdF
l ' i n f ' l uence  po l i t i que  qu ' i I  exe rce ra  à  l , i n té r i eu r  e t  au -de là  des  f ron -
t i è res  du  te r r i t o i r e  osnab rucko i s  e t ,  en f i n ,  pa r ' l a  renommée  que  l u i
assureront  ses écr i ts .

Les Môser sont  f iers de leurs or . ig ines et  de la  considérat . ion
que leur  valent  les mér i tes qu ' i1s se sont  acquis depuis c inq généra-
t ions au serv ice de l 'Etat  et  de la  cormunauté publ igue en tant  que ma-
gis t rats  munic ipaux,  ensei  gnants,  ecc lés i  ast iques et  admini  s t rateurs.
0éjà l 'ar r ière-grand-père,  Zachar ie,  le  professeur du ' ,Johanneum,,  de
Hambourg ,  ava i t  ce  sens  de  1a  respec tab i l i t é  bou rgeo i se .  C ,es t  l u i  qu i
a  i naugu ré  l a  B ib le  de  fam i l l e  qu i  s ' es t  t r ansm ise  de  géné ra t i on  en  gé -
nérat ion jusqu'à Justus.  Sur  les pages de garde,  réservées à la  cnro-
n ique  fan i l i a l e ,  i 1  a  i nsc r i t  l e  non  de  son  pè re ,  Geo rges ,  en  p réc i san t
que c 'éta i t  "un bourgeois respectable '  (6) .  cet te Bib le de farn i  l  le  mon-

(7)  l l ico la l ,  Leben Jushts Môsere,  op.  c i t . ,  SW, g.  13 :  "Ein im Lande
sehr angesehener und âusserst thâtiger Geschâftsman.

(8 )  "E in  vo rnehmer_  B i j r ge r  dase lbs t " .  La  B ib le  de  fam i l l e  des  l j ôse r  es r
conse rvée  au  Musée .mun ic ipa l  d ' 0snab ruck .  Les  de rn iè res  pages  b lan -
ches ont  été rempl ies par  le  père de Justus Môser qui  y  â icrupuleu_
sement  noté que " le  samedi  14 décembre de l 'an 1720 (sôrr )  f . i ls  éta i t
n é  I e  m a t i n  à  h u i t  h e u r e s  m o i n s  l e  q u a r t , , e t  q u ' i l  , , à v a i i  é t é  o a p i i _
sé le  20 du même mois en 1 'égl ise Sainte- l ' lar ie , '  Cf  .  l , l  .  Sheldon,  op.
c i t . ,  p , 1 3 .  A u  s u j e t  d e  c e t t e  B i b i e  d e  f a m i l l e ,  c f .  a u s s i  l e  i r a L -
ment  autobiographique de Môser rapporté par  Nicolaî  dans sa o iogrÉ-
ph ie ,  S i l  X ,  p .  6 .
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t re  que  l e  sens  de  1a  respec tab i l i t é  bou rgeo i se  va  de  pa i r  avec  ce lu i

de la  t radi t ion protestante lu thér ' ienne.  Le protestant isme des i ' lôser

n 'es t  pas  pu remen t  f o rme l .  I l  r epose  su r  des  conv i c t i ons  re l i g i euses

sincères et  se t radui t  par fo is  par  une p iété profonde.  L 'arr ière-grand-

père Zachar iea fa i t  des études de théologie à Wit temberg,  un deshauts

l ieux du protestant isme luthér ien.  l té  dans un s ièc le ingrat  où un es-

p r i t  r e l i g i eux  ava i t  de  f o r tes  ra i sons  de  cons idé re r  l e  monde  d ' i c i -

bas corrne une val lée de lannes,  i l  a  connu de douloureuses épreuves
qu ' i l  a  endu rées  avec  l a  cons tance  d 'un  ch ré t i en  conva incu  (9 ) .  Sa  fo i

se t radui tencore dans quelques ouvrages de p iété qui  sont  tous impré-

gnés  de  I ' esp r i t  du  l u thé ran i sme  p r im i t ' i f  ( 10 ) .  Son  f i l s  Jean  é ta i t

théologien de son état .  I l  a  également  séiourné à Wit temberg après

avo i r  é tud ' i é  1a  théo log ie  à  Le ipz ' i g .  Mo ins  doux  e t  mo ins  rés igné  que

son père,  ce représentant  par fa i t  de I 'or thodoxie lu thér ' ienne s 'est

s i gna lé  pa r  son  zè le  apos to l i que  e t  pa r  son  i n t rans igeance  doc t r i na le .

Prédicateur  de ta lent  au tempérament  combat i f ,  i l  s 'est  souvent  la issé

entraîner  par  sa fougue en s 'at taquant  dans ses sern lons aux "papistes"

dont  i l  supporta i t  mal  la  présence à Osnabruck et  en prenant  à par t ie ,

(9)  Après avoi r  perdu le t ro is ième de ses s ix  enfants que lu i  a  déjà'  
donnés sa seconde ferme,  une pet i te  f i l le  de deux ans,  i1  écr i t
dans  l a  B ib le :  "Que  D ieu  mon  Se igneu r  a i t  p i t ' i é  de  son  âme  e t
qu ' i 1  v ' i enne  b ien tô t  à  mon  secou rs ,  à  mo i  auss i ,  son  v ieux  pè re ,
qui  sq is  s i  las de la  v ie,  que ie su ' i 's  prêt  à d i re,  conrne El ie  :
' iC '  est  assez,  Seigneur !  Accuei  l  le  mon 'âme auprès de to i  l  "  Vo i  c i
j ' a i  pe rdu  t ro i s  en fan ts  à  l a  su i t e  !  Ma is  c ' es t  I e  Se igneu r  qu i
i ' a  v o u l u  a i n s i ,  l u i  q u i  e s t  d a n s  I ' é t e r n i t é .  Q u ' i l  l e u r  d o n n e  à
tous  l a  douce  pa i x  de  l a  t ombe  e t  à  mo i  e t  à  t ous  ses  f i dè les '  au
moment où i l  lu i  p la i ra,  une abondante descendance'  Amen !  Amen l ' '
Lod tmann  t  op .  c i t . ,  p .  5 .  Ce t te  l ass i t ude  qu i  n ' exc lu t  n i  l a  con -
f i ance ,  n i  j ' espé rance ,  s ' exp r ime  enco re  dans  l es  ve rs  que  Zacha r j e
a ima i t  r épé te r  dans  ses  v ieux  j ou rs ,  a l o r s  qu ' i 1  asp i ra i t  à  l a  mor t
"Kdmt doch mein Er lôser /Hole Deinen/  a l ten Môser r . "  ( Ih id. ,  p .  4)
La  p ié té ,  on  1e  vo i t ,  n ' exc lu t  pas  un  ce r ta in  humour  que  nous  re -
t rouverons chez l 'ar r ière-pet i t - f i  ls .

( 10 )  En  pa r t i cu l i e r l e  t ex te  d ' un  sennon  de  î l oë1 ,  p rononcé  à  Hambourg
en 1632,  au cours de la  première année d 'ex i l  e t  la  t raduct ion la-
t i ne  d ' un  poème g rec  consac ré  à  l a  Pass ion  se lon  Sa in t  Jean .
(Lod tmann ,  op .  e i t . ,  P .  4 ) .
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dans  des  con t rove rses  pub i i ques ,  l es  Jésu i t es  de  Ia  v i l l e .  I l  n .a  pas
davantage épargné ses coré l ig ionnaires :  son in t ransigeance lu i  a  va-
l u  que lques  ennu i s  de  1a  pa r t  des  au to r i t és  mun ic ipa les  don t  i l  ava i t
v ivernent  cr i t iqué le  comportement  dans l ,un de ses sermons (11) .  I l  a
rédigé un nombre considérable d 'ouvrages de théologie ou d,éd. i f icat ion
re l ig ieuse où la  polémique t ient  une p lace importante (12) .  peut-êt re

Justus Î ' lôser  doi t - i l  à  son grand-père son intérêt  pour ' l 'é loquence sa-
crée,  dont  cer ta ins maî t res f rançais,  corme Fléchier , l . lass i l lon ou. le
calv in is te Jacques Saur in,ne lu i  sont  pas inconnus,  et  son goût  pour
1a polémique où la passion et  l 'agressiv ' i té  nature l les sont  tempérées,
à  l a  d i f f é rence  de  ce  qu i  se  passa i t  chez  son  a ieu l ,  pa r  l , humour ,  1a
cou r to i s i e  e t  l e  sens  de  1a  d ip loma t i e  (13 ) .  I l  semb le  néanmo ins  que  ce
r i go r i sme  re l ' i g i eux  i nsp i ré  de  l a  p lus  pu re  t r ad i t i on  l u thé r i enne  ne  se
soi t  pas t ransmis au-delà des grands-parents de Justus.  Jean-Zachar ie.
né  en  1690 ,  à  l ' aube  du  S ièc le  des  Lumiè res ,  don t  i l  a  sub i  l , i n f l uence ,
éta i t  déjà tenu,  en tant  gue haut  fonct ionnaire d 'un Etat  b iconfession-
ne l , ' de  se  mon t re r  p lus  conc i l i an t  e t  p l us  t o l é ran t  que  son  pè re .  I l  a
a ins i  donné  I ' exemp le  à  son  f i l s  chez  qu i  1a  to lé rance  tend  à  p rend re
la fonne d 'un déisme rat ional is te et  te inté de quelque sec?t ic isme et
que  l es  re i i g i ons  é tab l i es  i n té resse ron t  dans  l a  mesu re  cù  e l l es  se r -
ven t  l ' o rd re  po l i t i que  e t  soc ia l .  Le  pè re  e t  l e  f i l s  on t  t endance  à  j u -
ge r  des  choses  de  l a  re l i g i on  mo ins  sous l ' ang le  de  l a  t héo log ie  que  sous

(11 )  J .F .0 .  Lod tmann ,  op .  c i t . ,  p .  6 .

(12)  Ib id.0n peut  re lever ,  entre autres,  une ' ,d isputat ion, ,  sur  la  natu-
re -du  Pa rad i s '  une  au t re  su r  I ' au then t i c i t é  des  Ec r i t u res ,  une  t ro . i -
s ième sur  les Prophètes de I 'Ancien Testament  et  un recuei l  oe oouze
sennons  su r  Ab raham p rononcés  à  I ' occas ion  d ' une  re t ra i t e  sp i r i t ue l -' le.

(13)  U. l  nombre important  de ses ouvrages ou de ses ar t ic les ont  été
écr i ts  pour  réfuter  les thèses d iun adversai re réel  ou imaqina. i re.
Ma is  ses  po lém iques  ne  se  l im i t en t  pas  à  1a  con t rove rse  re i i g i euse ,
b ien  qu ' i l  ne -  déda igne  pas  y  recou r i r  pa r fo i s ,  comme le  p rouùen t  1â
Lett?e à M. de voLtaire contenant un essai sttt Le cez,act'ène àt Dz,.
I'lartin Luther et sa Réfornation, 1a Lett?e à t!. Le vicaire savoTcrà,
la Lettte à M. Aaz.on Mendez da Costa, grund Rabbin d,iJtreeh-", {t-t --z
passage -facile de La secte pharisienne à La neLigion ehrétienne ou
encore la  Let tne au Père J.K.  de t / . . .  au sujet  Cu py,enien:as:_L ' - , j
contsient de faire -p9ur préparen L,union de 1,,EgLise éuangéi--:L.e z=
de L'Eglise cathoLique.
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ce lu i  du  d ro i t  e t  de  l a  ra i son  d 'E ta t  ( 14 ) .  I l  n ' en  demeure  pas  mo ins

que Jean-Zachar ie est  resté f idè le à la  t radi t ion protestante fami l ja-

l e .  S i  ses  f onc t i ons  à  l a  Chance l l e r i e  l u i  imposen t  une  ce r ta ine  rése r -

ve ,  sa  qua l i t é  de  conse i l l e r  pu i s  de  d i rec teu r  du  Cons i s to i re  t e r r i t o -

r ia l  lu i  a  souvent  permis de défendre les dro i ts  de la  par t ' ie  réformée

de 1a populat ion contre les revendicat ions et  les empiétements du c ler-

gé cathol ique.  Ses sJf inpath ies,  tout  coûme cel ]es de son f i ls ,  a l la ient

manifestement à la Maison de Hanovre et aux princes-évêques qui en

éta ient  issus.  Ceux-c i  le  savaient  b ' ien qui  considéra ient  les Môser,

père et  f i ls ,  corme leurs a l l iés contre l 'évêque cathol ique Clément-

Auguste et  contre le  c lergé romain du chapi t re-cathédrale (15) .  Bien

que sa ferveur  re l ig ieuse fût  moins év idente que cel le  de ses pères,

Jean-Zachar ie ne s 'est  pour tant  pas contenté d 'êt re un bon fonct ionnai-

re  de  I ' i ns t i t u t i on  ecc lés ias t i que  l u thé r i enne .  I l  a  con t i nué  à  remp l i r

avec le  mêrp respect  des t radi t ions re l ig ieuses fami l ia les que ses pré-

décesseu rs  l es  pages  b lanches  de  Ia  B ib le  de ' f am ' i I l e  e t  i l  a  pa r t i c i pé

act ivement  à la  v ie de la  cormunauté paroiss ia le de Sainte-Mar ie dont

i l  é ta i t  conse i l l e r  de  fab r i que .  Auss i  J .F .G .  Lod tmann  n 'hés i t e - t - i l

pas à le  présenter  corme un honrne"t rès st r ic t  en mat ière de re l ig ion"

( l e1 .
Ces bourgeois protestants,  imprégnés de la  not ion lu thér ' ienne

de  "Be ru f " ,  on t  un  sens  t rès  déve loppé  du  devo i r  d ' é ta t  qu ' i 1s  remp l i s -

sen t  d ' au tan t  p lus  sc rupu leusemen t  qu ' i 1s  son t  f onc t i onna i res  e t  qu ' i 1s

ôn t ,  à  ce  t i t r e ,  une  voca t i on  p r i v i l ég iée  de  se rv i t eu rs  de  l a  co l l ec t i -

( 14 )  Abo rdée  de  ce  po in t  de  vue ,  l a  ré f l ex ion  re l i g i euse  occupe  néanmo ins
une p lace respectable dans I 'oeuvre de Justus Môser,  corme ie montre
déjà la  l is te des textes c i tés à la  note précédente.  La le t t re au
Grand Rabbin Aaron l4endez da Costa défend même la doctr ine chrét ien-
ne  avec  une  conv i c t i on  qu i  su rp rend  de  1a  pa r t  d ' un  esp r i t  enc l i n
au scept ic isme.

(15) cr. à ce sujet B. Krusch, Justtts Môser und die )snabv+ieker GeseLL'
sehaf t ,  op.  s i t . ,  p .  257 sq.

( 1 6 )  J . F . G .  L o d t m a n n ,  o p .  e i t . ,  p . 7  :  " e r  w a r  . . .  s t r e n g  r e l i g i ô s " .
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v i t é  (17 ) .  Tous  on t  f a i t  des  é tudes  un i ve rs i t a i r es  e t  se  son t  acou i s
l es  t i t r es  qu i  l es  hab i l i t a i en t  p le inemen t  à  exe rce r  l eu rs  f onc t i ons .
Zachar ie et  son f i ls  Jean éta ient  maî t res en phi losophie.  Jean-Zachar. ie
a  doub lemen t  i nnové  :  i l  a  dé la i ssé  l a  t héo log ie  e t  l a  ph i l osoph ie
pour le  dro i t  e t  i l  a  fa ' i t  une par t ie  de ses études à 1 'ét ranger,  à
l 'Un i ve rs i t é  ho l l anda i se  de  Leyde ,  pu i s  à  ce l l e  de  Harde rwyck  où  i l
a  soutenu un doctorat  en dro i t .  I l  est  de tous les Môser celu i  c tu. i  a
ob tenu  l e  g rade  un i ve rs i t a i r e  1e  p lus  é levé .  Ses  f i l s ,  Jus tus  e t  Jean -
Zachar ie,  ont  encore innové à leur  manière en revenant  de l ,Univers. i té
sans avoi r  acquis de d ip lômes.  Mais tandis que le premier  s 'est  assuré
une format ion sér ieuse pendant  les t ro is  années qu ' i l  a  passées à léna
et  à Gôt t ingen et  qu ' i l  a  compensé le défaut  de d ip lôme par  son inte l -
l i gence ,  pa r  son  expé r ' i ence  e t  sa  consc ience  p ro fess ionne l l e ,  l e  se -
cond,  personnage fantasque et  instab ' le  (18) ,  a abandonné ses études
de  d ro i t  e t  de  ch im ie  e t  r enoncé  à  l a  t hèse  qu ' i l  s , app rê ta i t  à  sou te -
n i r  en  Ho l l ande  pou r  se  consac re r  à  l , a l ch im ie  e t  pou r  a l l e r  cou r i r
l ' aven tu re  à  T r i po l i  où  i l  espé ra i t  découv r i r  l a  p ie r re  ph i l osopha le .

Les Môser ont  encore accru le  prest ige que leur  vala i t  leur  passage à
l 'Un i ve rs i t é  en  pub l i an t  des  ouv rages  d ,é rud i t i on .  Zacha r i e  s ' es t
acquis un cer ta in renom non seulement  par  ses l ivres de p iété,  ma. is
encore par  quelques t ravaux phi losophiques (19) .  Par  ses écr i ts  théo-
logiques Jean passai t  auprès de ses contemporains pour ' ,un homme t rès

(17)  Cet te haute conscience professionnel le  ne les empêche pourtant  pas
d'user  de leur  in f luence pour p ' lacer  leurs proches ou leurs proté-
gés  dans  l ' adm in i s t ra t i on .  Le  népo t i sme ,  qu i  es t  l , une  des  ta res .
du patr ic ia t  osnabruckois,  est  également  entré dans les moeurs cnez' les 

Môser.  B.  Krusch,  op.  c i t . ,  passim, en donne quelques exemples
éloquents et  la  correspondance de Môser est  t rès révélat r ice à ce
su je t .

(18)  Sur  le  f rère de Justus Môser,  Jean-Zachar ie ( I726-L767),  ses aven-
tu res  a f r i ca ines ,  sa  pass ion  de  I ' a l ch im ie ,  son  re tou r  à  Osnab ruck
où son_père le  fa i t  nof imer gref f ier  à la  Cour cr iminel le  en 1762,
C f .  J .F .G .  Lod tmann ,  op .  c i t .  p .  9  sq .  e t  B .  K rusch ,  op .  c i t . ,
p .  288  sq .

(19 )  I l  a  pub l i é ,  en t re  au t res ,  en  1625 ,  une  an tho log ie  de  tex tes  g recs
de  P la ton  e t  d 'A r i s to te  accompagnés  d ,une  t raduc t i on  l a t i ne ,  i r ava i  I
peu  o r i g i na l  ,  ma is  qu ' i  t émo igne  d 'uneso l i de  é rud i t i one td ,unebonne
connaissance des Iangues anciennes.  C. /3.  J .F,G.  Lodtmann ,  op.  c i t . ,
o .  4 .
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é rud i t "  ( 20 ) .  Ma is  c ' es t  p robab lemen t  1e  pè re  de  Jus tus  Môse r  qu i  a

p rodu i t  l es  t r avaux  l es  p lus  d ignes  d 'a t t en t i on .  I 1  a  su r tou t  réd i -

gé toute Ia par t ie  consacrée à I 'Evêché d '0snabruck dans l 'énorme

et  important  ouvrage que le jur is te de Gôt t ingen,  Got t f r ied J.  f lascov '

a publ ié  en 1738 sur  le  dro i t  local  dans le  Ouché de Hanovre et  dans

les  t e r r i t o i r es  sa te l l i t es  d ' 0snab ruck  e t  de  H i l deshe im  (21 ) .  Ce t te

étude a fa i t  date en Al lemagne,  car  e ' l le  est  1 'une des premières à

avoi r  abordé le problène des dro i ts  locaux.  La contr ibut ion de Jean-

Zachar ie,  qui  ne comprend pas moins de quinze chapi t res,  présente

une  va leu r  sc ien t i f i que  i ncon tes tab le .  E l l e  cons t i t ue  une  i n i t i a t i 0n

sol ide et  for t  inst ruct ive à l 'é tude des or ig ines et  du système du

droi t  coutumier  osnabruckois auquel  son f i ls  accordera toute son at-

tent ion (?2) .  Par  ce t ravai l  e t  quelques autres,  de moindre importan-

ce ,  Jean -Zacha r i e  s ' es t  acqu i s  une  so l i de  répu ta t i on  d ' é rud i t ,  en  pa r -

t i cu l i e r  dans  l e  doma ine  de  l a  i u r i sp rudence  (23 ) .  A ins i  l es  Môse r

ont- i ls  contr ibué,  chacun à sa manière et  se lon ses compétences,  à
' l 'é laborat ion de cet te cul ture bourgeoise qui  se const i tue dans la

prem' ière moi t ié  du XVII lène s ièc le.  Mais par  leurs ouvrages savants '

p resque  tous  réd igés  en  l a t i n ,  i l s  r es ten t  f i dè les  à  l a  f o i s  à  l a  t r a '

d i t ion érudi te de l 'âge baroque,  dont  Zachar ie et  Jean sont  encore

d 'au then t i ques  rep résen tan ts ,  e t  à  I ' esp r i t  aus tè re  des  p ionn ie rs  de

l " 'Au fk lâ rung"qu i  r e fusen t  t ou te  cu l t u re  g ra tu i t e .  I l s  n ' adme t ten t

que  1es  oeuv res  de  l ' esp r i t  qu i  peuven t  se rv i r  à  l ' éd i f i ca t i on  re l i -

g i euse  e t  mora le  ou  à  I ' amé l i o ra t i on  de  l a  compé tence  p ro fess ionne l l e .

Justus Môser sera le  premier  à innover dans ce domaine en s ' in téres-

(20)  Ib id.  p.  6.

(21) Gottfried M. Mascov, Notitth Juris et Judieomn Btunsttico-
Lunebutg ensiconwn, aeee s sit no titia Jut'ù_s _0 snabmt-g en sis et - i1i7. ce -

sieneis ad uan au.ditomn Gôttingen, 1738. Gottfried est ]e frè-
re de l 'h is tor ien Johann von l i lascov.  La contr ibut ion de J. -2.
Môser,  pp.  169-417.  I ' l  ex is te un manuscr i t  a l lemand de cet te con-
t r ibut ion à la  Bib l io thèque Univers i ta i re de Gôt t ingen.

(22) Peter Schmidt, Mdeen aLs Histor-iker, op. cit., P. ?.

(23 )  J .F .G .  Lod t rnann ,  op .  e i t . ,  9 .  7 .
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san t  aux  be l l es - l e t t r es  e t  à  I ' es thé t i que  e t  en  p rodu i san t  l u i -même
des  oeuv res  l i t t é ra i res  e t  d rama t ' i ques .  I l  es t  v ra i  qu , i 1  au ra  t en -
dance  à  reven i r  à  l a  t r ad i t i on  f am i l i a l e  dans  ses  t ravôux  d ,h . i s to r i en .
t ' la is  1 'érudi t ion n 'étouf fera jarnais 1e goût  des le t t res et  des ar ts
qui  se développera chez lu i  dès l 'adolescence au contact  des auteurs
françai s .

C 'est  en grande par t ie  grâce à leur  format ion univers i ta i re que
les  Môse r  on t  pu  s ' assu re r  une  pos i t i on  so l i de  au  se in  de  ce  o ra t i c i a t
" savan t "  osnab rucko i s  qu i  cons t i t ue  l ' é l i t e  de  l a  bou rgeo i s i e  dans  l a
cap i t a l e  de  l 'Evêché  e t  qu i  t end ,  depu i s  l e  débu t  du  s ièc le ,  à  sup -
planter ,  dans la  h iérarchie socia le,  1a bourgeois ie corrnerçante et  ar-
t isanale.  un fossé quasi  in f ranchissable sépare encore cet te f ract ion
supé r i eu re  de  l a  bou rgeo i s i e  de  l ' a r i s toc ra t i e  nob i l i a i r e  (24 ) .  Ma is
' la  

soi f  de d igni té et  le  goût  du prest . ige poussent  ces patr ic iens à
calquer  leur  mode de v ie sur  celu i  de la  noblesse.  Les l . lôser  ne font
pas except ion.  I l  suf f i t  d 'ouvr i r  les deux revues moral isantes de Môser
pour s 'apercevoi r  que 1e jeune auteur  est  par fa i tement  au couranr  oes
moeurs  a r i s toc ra t i ques  e t  qu ' i l  f a i t  pa r t i e  d ,un  m i l i eu  qu . i  man i fes te
une cer ta ine cornpla isance pour les modes,  les goûts et  les lo is i rs  de' la  

noblesse.  Dans leur  dési r  de se hausser  au n iveau du modèle ar is to-
crat ique,  ces pôtr ic iens ne perdent  toutefo is  pas le  sens de la  t radi -
t ion et  des ver tus bourgeoises.  Dans sa première revue moral isante,  la
Feui l le  hebdomadaire,  l ' lôser  présente le  tableau idéal  d 'une bonne fa-
m i l l e  bou rgeo i se  (25 ) .  I l  es t  t r ès  v ra i semb lab le  qu , i l  a  p r j s  pou r  mo-

(2a)  Le ton déférent ,  proche de l 'obséquios i té,  que le jeune secréta i re
de la noblesse Justus l4ôser  adopte quand i l  s 'adre ise à son ami,
]e baron Jean-Frédér ic  von dem Bussche prouve que.vers le  mi . l ieu
du  XV I I I ème  s ièc le  même l , an r i t i é  n ,abo l i t  pas  i es  d i s tances  qu i
sépa ren t  un  bou rgeo i s ,  f û t - i l  pa t r i c i en ,  d ,un  nob le ,  f û t - i i  un  rno_
deste gent i lhorrne-campagnard.  Lorsqu, i  1  d i r igera en fa i t ,  p lus
tard,  le  gouvernement  de l ,Evêché,  Môser res iera toujour i  lubor-
donné  à  deux  m in i s t res -nob res  qu i ,  en  d ro i t ,  son t  l e i  seu l s  à  pou -
vo i r  exe rce r  l , au to r i t é .

(25 )  l i '  ?6  du  29  j u i n  1746 .  HKA I ,  p .  143  sq .



- f , U -

dè le ,  en  l e  mod i f i an t  que lque  peu ,  l e  f oye r  de  ses  pa ren ts  (26 ) .  Ce t te

fam i l l e  de  fonc t i onna i res  v i t  à  l a  campagne ,  un  peu  à  l a  man iè re  de

ces  gen t i l shon rmes - fe rm ie rs  don t  l ' au teu r  gé ra i t  l es  b iens .  E l1e  j ou i t

d 'une a isance confor table et  d ispose d 'une domest ic i té  re lat ivement

nonbreuse.  Les parents s 'occupent  de près de l 'éducat ion de leurs en-

fants,  qui  sont  sous la  garde d 'un précepteur .  Les lo is i rs  ne sont  pas

nég l i gés  :  à  l a  ve i l l ée  on  l i t  l es  oeuv res  l i t t é ra i res  d ' au teu rs  a l l e -

mands ,  ang la i s  ou  f rança i s .  Ma is  on  s ' app l i que  à  p ra t i que r  l es  ve r tus

bourgeoises de t ravai l ,  d 'économie,  de f rugal i té  et  de p iété.  La maî-

t resse de maison reste avant  tout  ménagère et  mère de fami l le .  El le  ne dé-

daigne pas des 'occuper des pet i ts  déta i ls  du ménage,  exerce sur  les do-

mest iques une ôutor i té  sour iante mais fenne,  survei l le  leurs repas '  par

souc i  d ' économie ,  e t  s ' assu re  qu ' i l s  r éc i t en t  l a  p r i è re  commune  avan t

d 'a l ler  se coucher.  Tout  le  monde se ]ève tôt ,  les domest iques à quatre

heures et  les maî t res à c inq.  Les repas sont  f rugaux,  à base de pain,

de v in et  de beurre.  Le café est  le  seul  luxe to léré.  Les act iv i tés

cu l t u re l l es  ne  do i ven t  pas  nu i re  à  l ' exe rc i ce  des  tâches  quo t i d i ennes .

L 'accompl issement  scrupuleux des fonct ions auxquel les on est  dest iné

pa r  l a  P rov idence  res te  l a  cond i t i on  p r imord ia le  d ' une  v ie  ca lme  e t

heureuse (27) .  La tâche pr inc ipale du précepteur  est  d 'enseigner le  ca-

téchisme aux enfants.  Les l ivres sont  réservés aux longues vei l lées

d 'h i ve r .  C 'es t  l e  mar i  qu i  f a i t  l a  l ec tu re  à  hau te  vo i x ,  t and i s  que  sa

fenme l 'écoute sans déla isser  ses t ravaux de couture,  ce qui  lu i  per-

met  de se rendre encore ut i le  tout  en se cul t ivant  et  en se délassant '

Ce texte nous fourn i t  quelques renseignenents sur  l 'éducat ion

que Justus l r lôser  a reçue de ses.parents,  en par t icu l ier  de sa mère,

Regine Gert rude.  0ans le  passage c i té ,  c 'est  en ef fet  ]a  mère,  et  non

(26 )  C 'es t  ce  que  pense  éga lemen t  | , l .  She ldon ,  op .  e i t . ,  p .  39 'Au  mo-
men t  où  i 1  réd ige  ce  tex te ,  Môse r  es t  enco re  cé l i ba ta i re '  I l  va
se mar ier  quatre mois p lus tard,  le  25 octobre 1746.  Aux souvenirs
d 'en fance  peuven t  donc  se  mê le r  l es  dés i r s  d ' un  j eune  f i ancé  qu i
songe au foyer  qu ' i l  va b ientôt  fonder.

(27 )  HKA I ,  p .  144 .
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' l e  p récep teu r ,  qu i  s ' e f f o r ce  d , i ncu lque r  à  sa  f . i I l e  que lques  no t i ons
de  f rança i s  que  I ' en fan t  ass im i l e  f o r t  b i en  tou t  en  t r i co tan t  (2g ) .  O r
Nicola i  nous présente dans sa b iographie la  mère de Môser comme I 'une
de ces bonnes ménagères westphal iennes qui  font  de i ,entret ien de leur
foye r  l e  bu t  p r i nc ipa l  de  l eu r  v i e  (29 ) .  C 'es t  d ' abo rd  dans  ce t  eso r i t
qu 'e l l e  a  éduqué  ses  en fan ts  (30 ) .  ' ,Ma i s ,  a j ou te  auss i t ô t  N i co la i ,  e ' l 1e
a ima i t  l a  l angue  f rança i se  e t  e l l e  y  a  i n i t i é  ses  f i l s  dès  l eu r  j eune
âge" (31) .  Le jeune Môser a dt  se montrer  d 'autant  p lus récept i f  à  cet-
t e  i n i t i a t i on  ma te rne l l e  qu , i l  é ta i t  man i fes temen t  doué  pou r  l , é tude
des langues étrangères,  corme le prouve une anecdote qu ' i l  rapporte
lu i -même dans deux de ses f ragments autobiographiques (32) .  I l  y  racon-
te  qu ' i l  a  f ondé  à  l ' âge  de  douze  ans  avec  ses  am is ,  E rns t  Augus t
Bert l ing et  Car j  Gerhard Wi lhelm Lodtmann (33)  une société savante
pour laquel le  1es jeunes garçons avaient  inventé une langue et  une grem-
ma i re  de  l eu r  p rop re  c ru .  Be r t l i ng  en  ava i t  é tab l i  l e  l ex ique ,  t and . i s

(28 )  I b i d , ,  p .  L47 .  I c i ,  c ,es t  une  f . i l l e  e t  non  un  ga rçon  qu i  béné f i c i e
de l 'enseignement  maternel .  A une époque où le i  éù,abl issements sco-
Ia i res  pou r  j eunes  f i l l es  é ta ien t  enco re  t r ès  ra res ,  c ,é ta i t  l e  cas
1e  p lus  cou ran t .  Ec r i van t  dans  une  revue  mora l i san te  qu i  se  do i t
d ' abo rde r  auss i  l es  p rob lèmes  d ,éduca t . i on ,  Môse r  env i sage  l a  s i t ua -
t i on ' l a .p lus  f r équen te .  I l  adap te  su r  ce  po in t ,  conme su r  d ' au t res ,
son  expé r i ence  pe rsonne l l e  aux  beso . i ns  de  son  pub l i c .  Ma is  r i en
n' in terd i t  de supposer,  comme va le conf i rmer ie  témoignage de r i ico-
1gi ,  que chez les l ' lôser  la  mère se préoccupai t  également  âe l 'éduca-
t i o n  d e  s e s  f i l s .

(29) F. lt l  icol ai, Leben Justus Mdsers, op'. eit., Sn X, p. 10.

GO) fb id.  Le pet i t  Môser a idai t  vo lont iers sa mère dans les t ravaux ou
ménage.  Cf .  \e  f ragment  autobiographique Str  X,  p.  7.

(3 I )  I b i d - :  "Abe r  s i e  l i eb te  d ie  f r anzôs i sche  Sp rache ,  und  w ies  i h re
Sôhne auch von Jugend dazu an, ' .

( 32 )  S l ' 1 .  X ,  p .  9 .e t  p .  88 .  En  p lus  de  sa  Iangue  ma te rne l l e  e t  du  l a t i n ,
Môse r  p ra t i que ra  cou ranmen t  l e  f r ança i i ,  I ' ang la i s  e t  l e  née r l anda i s
e t  l i r a  l ' i t a l i e n  e t  l e  s u é d o i s .

(33)  car l  G. . ! '1 .  Lodtmann (1720-1755) est  le  grand-onc1e du J.F.G.  Lodtmann
qu i  a ' r econs t i t ué  1a  généa log ie  de  l a  i am i l l e  I ' t ôse r  e t  1e  co r respon -
dan t  p r i v i 1ég ié  de  Môse r  au  débu t  des  années  qua ran te .  I l  es t  I ' au -
ler f  9 :un ouvrage d 'h is to i re locare,  ies Monwtentaosnabm.rgensia (1253)
dont  1 'Histo i re d '1snabmæk devai t  const i tuer  in . i t ia lemeni  re p"ôton- '
gemenf .
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que  Môse r  réd igea i t  l e  j ou rna l  savan t  (34 ) .  Ces  d i ve r t i ssemen ts  l i n -

gu i s t i ques  n 'é ta ien t  pas  du  goû t  du  p ro fesseu r  de  s i x i ème  qu i  ob l i gea ,

sous la  menace de la t r ique,  les enfants à revenir  à leur  langue ma-

ternel ' le .  Ce maî t re peu compréhensi f  n 'encourageai t  guère les ta lents

de ses jeunes é lèves qui  aura ient  a imé qu' i l  v înt  au devant  de leur

besoin de nouveauté en les encourageant  à écr i re en hébreu ou en ara-

be  (35 ) .  I ' l  n l app réc ia i t  pas  davan tage  qu ' i 1s  réd igeassen t  en  ve rs  l es

thèmes  l a t i ns  qu ' i l  l eu r  donna i t  en  devo i r  ( 36 ) .  Ce t te  anecdo te  ne

montre pas seulement  I ' in térêt  que le jeune Môser mani festa i t  pour  les

langues ,  ma is  e l  l e  révè le  auss i  I ' é tonnan te  f ac i  l i t é  avec  l aque l  l e  i  1

u s a i t  d e  c e l l e s  q u ' i l  c o n n a i s s a i t  d é j à ,  c o n r n e  l e  l a t i n . 0 n  i g n o r e  t o u -

te fo i s  s i  l es  1eçons  ma te rne l l es  l u i  on t  pe rm is  de  man ie r  dès  1 ' âge  de

douze  ans  l a  l angue  de  Vo l t a i r e  avec  au tan t  d ' a i sance  que  ce11e  de

C icé ron  (37 ) .0n  peu t  suppose r  du  mo ins  qu 'e l l es  on t  é té  su f f i sammen t

e f f i caces  pou r  donne r  à  l ' ado lescen t  l e  goû t  e t  1a  poss ib i l i t é  de  l i r e

quelques auteurs f rançais dans le  texte.  I l  semble b ien,  en ef fet ,  que
' I  
a  mère de t ' lôser  ne se lo i t  pas contentée d ' inculquer  à son f i ls  quel -

ques  rud imen ts  de  l a  l angue ,  ma is  qu 'e l l e  l ' a i t  éga lemen t  i n i t i é  à  l a
' l i t t é ra tu re  

f r ança i se .  N i co la i  1e  suggè re  l o r squ ' i l  c i t e  dans  l e  passa -

ge  de  sa  b iog raph ie  qu ' i l  consac re  à  Reg ina  Ger t rude  un  ex t ra i t  de  l a

l e t t r e  du  17  décembre  1785  où  l u l ôse r  l u i  con f i e  qu ' i I  " a  f a i t  ( ses )  p re -

(34)  Peut-êt re peut-on d iscerner  dans cet te act iv i té  le  germe précoce
d 'une  voca t i on  de  oub l i c i s te .

(35 )  s r  X ,  p .  88 .

(36) rbid.

(37)  Les premiers documents qui  nous permettent  de juger  de la  qual i té
du  f rança i s  de  l ' ' i ô se r  son t  p lus  t a rd i f s ,  pu i squ ' i l s  da ten t  de  1 ' épo -
que  où  i l  es t  dé jà  é tud ian t .  I l  s ' ag i t  de  deux  l e t t r es .  La  p rem iè re ,
datée du 13 janvier  1742 et  adressée à un ami osnabruckois inconnu,
est  rédigée en la t in  mais cont ient  un assez long post-scr iptum en
français (Br ief le ,  p.  6) .  La seconde,  envoyée le 12 ju in 1743 de
Gôtt ingen à son ami C.G.W. Lodtmann,  est  ent ièrement  écr i te  en f ran-
çals  (a?tefe,  p.10) .  Toutes les autres le t t res que l " lôser  a écr i tes
jusqu'en 1743,  du moins ce]  les qui  nous sont  connues,  sont  rédigées
e n  I a t i n .
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mie rs  exe rc i ces  d ' éco le  d ' ap rès  Mar i vaux  e t  gu , ( i l )  a . l u  e t  r e l u  Sa in t -
Ev remond  p lus  de  d i x  f o i s "  ( 38 ) .  L ' au teu r  de  l a  l e t t r e  p réc . i se  l u i -même
plus lo in,  corme ne manquera pas de le  re lever  son b iographe,  qu ' i l

s 'est  moins in téressé,  pendant  sa jeunesse,  au théâtre de Mar ivaux qu,à

"ses  deux  romans  qu i  se  t r ouva ien t ,  à  l ' époque  où  ( i 1 )  f r équen ta i t  l , é -
cole,  entre les mains de tous les amateurs"  (39) .  I l  est  vra i  que

les  f o rmu les  que  Môse r  emp lo ie  pou r  i nd ique r ' l , époque  à  l aque l l e  i t  a
cormencé à pratiquer Marivaux et Saint-Evremond manquent de précision.
Les "premiers exerc'ices d'école" peuvent tout aussi bien se rapporter
aux premiers essais l ittéraires du jeune auteur des revues d.e 1746 et de
L747 qu'aux t ravaux scola ' i res que1e lycéen accompl issai t  sous la  d i rec-
t ion de sa mère ou de ses maî t res (40) .  L,autre foynule ( ' ,à  1,époque où
je  f r équen ta i s  l ' éco le " )  es t  p ' l us  p réc i se .  E l l e  suggè re  que  I ' ado lescen t
a découvert  les deux romôns de Mar ivaux a lors qu, . i1  f réquenta i t  déjà 1e
1ycée.  Cet te hypothèse est  la  p lus vra isemblable,  car  on voi t  mal  un
bambin de moins de douze ans prendre p la is i r  à  la  lecture de la  v ie d.e
Ih"'bnne ou du Payean pan)enu et plus mal encore des parents mettre entre
les ma' ins d 'un jeqne enfant  des ouvrages qui  sont ,  en fa i t ,  dest inés à

(38)  5[ ,  X,  p.  13.  Pour la  le t t re de Môser,  déjà c i tée dans notre in t ro-
duct ion,  c f .  Br iefe,  p"  290.  Nicolaî  écr i t ,  aussi tôt  après avoi r
par lé de l ' in térêt  que la mère de Mi iser  por ta. i t  à  la  langue f rançai -
se  e t  de  l r i n i t i a t i on  qu 'e l l e  a  donnée  à  ses  f i l s  :  " I n  se inem
Schreiben an mich (= la  le t t re de Mi iser  ind iquée en référence)
ber ichtet  erselbst ,  dass er  se ine ersten Schul i jbungen nach l4ar ivaux
gemacht ,  und damals seinen St .  Evremont  (s ic)  mehr a ls  zehnrnal
durchgelesen habe".  I l  semble donc établ i r  un 

' l ien 
d. i rect  entre l ' . i -

n i t ia t ion maternel le  à la  langue f rançaise et  1a prédi lect ion du
jeune Môser pour Marivaux et pour Saint-Evremond.

(39)  Br- ie fe, .p.391 :  "se ine beiden Romane,  d ie in  me. inen Schul jahren in
al ler  Di le t tanten Hânden waren, , .  Môser est ime superf lu  de préciser
le t i t re  des deux romans de Mar ivaux :  i l  ne peut  s 'ag. i r  que de la
vie de Mavbnne et du Pagsan pan)enu, les seuls qui fussent connus en
Allemagne à cette époque (cf. Jacques Lacant, I i lariuquz en AlLemccne.
K ' l . i ncks ieck ,  Pa r i s ,  1975 .  t .  |  :  L taecue iL ,  p .337 ) .  La  remarque  de
Môser conf i r rne le  succès dont  les deux oeuvres bénéf . ic ia ient  dans
les pays a l lemands vers 1740.

(40)  C'est  préc isément  à propos des deux revues mora ' l isantes,  dont  i l  ne
pense p lus grand b ien,  que le v ieux Môser par le de Mar ivaux et  de
Saint -Evremond dans sa le t t re à Nicolaî  de décembre 1785.
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des adul tes ou,  à 1a r igueur,  à de grands adolescents.  Mais l4ôser  ne d i t

pas  s i  c ' es t  sa  mère  ou  l ' un  de  ses  ma î t res  du  l ycée  qu i  I ' a  i n i t i é  à  l a

lecture de l i lar ivaux.  Ce déta i l  peut  sembler  superf lu .  i l  n 'est  toutefo is

pas sans in térêt ,  s i  l 'on adnet  que les premières impressions qu 'un en-

fant  ou un adolescent  peut  recevoi r  des s iens sont  ce l les qui  le  marquent

]e p lus profondément.  Nicolaî  doi t  ê t re t rès proche de la vér i té  lors-

qu ' i l  é tab l i t  un  l i en  d i rec t ,  ma is  peu t  ê t re  i nsu f f i sa f lmen t  exp l i c i t é ,

en t re  deux  fa i t s  b ien  é tab l i s  :  l ' i n i t i a t i on  p récoce  de  Môse r  à  l a  l an -

gue française par sa mère et ses premiers contacts avec les oeuvres de

Saint-Evremond et les deux romans de Marivaux dès la période des études

secondaires,  c 'est -à-d i re au p lus tard avant  1740.

Si nous en somnes réduits aux hypothèses en ce qui concerne les

ra i sons  qu i  au to r i sen t  N i co la î  à  é tab l i r  ce  l i en ,  nous  d i sposons  tou te -

fo is  d 'un document  qui  semble a l ler  dans le  sens de son témoignage.  Ce

document est  préc isément  I 'ar t ic le  du v ingt-s ix ième numéro de 1a FeuiLLe

hebdonadaire où Môser fait appel à ses souvenirs d'enfance et où i l. nous

montre une mère enseignant  les premiers é léments de la  langue f rançaise

à  sa  f i l l e .  C 'es t  ce t t e  mère ,au teu r  f i c t i f  de ' l ' a r t i c l e ,  qu i  r acon te  com-

ment  se passaient  les ve ' i l lées fami I ia les :  "Je couds et  mon mar i ,  lors-

qu ' i 1  a  achevé  son  t rava i l ,  me  l i t  que lques  ex t ra i t s  des  oeuv res  d 'Ev re -

mond,  de Boi leau,  de Pope,  de Vol ta i re,  des Epî t res d iverses,  des oeuvres

de Hagedorn,  1es prem' iers Diver t issements,  du Paisan (s ic)  parvenu,  de

Mar ianne,  de Pamela ou de quelques autres ouvrages d 'espr i t "  (41) .  Cet te

(41)  HKA I ,  p .  147 :  " Ich nâhe,  und mein Mann,  wenn er  se ine Arbei t  getan,
l ieset-mir  aus dem Evremond,  aus den Boi leau,  aus dem Popen,  aus dem
Voltaire, aus den Epitres diverses, aus den Hagedorn, aus den ersten
Belust igungen,  aus dem Paisan parvenu,  aus der  Mar ianne,  aus der  Pa-
mele und aus andern sinnseichen Schriften etwas vor" . Les Epitres
diuereee etu dee afiets &tffércnts sont de Georg Ludw'ig von Bar, gen-
t i l honme osnab rucko i s  e t  am i  de  l a  f am i l l e  Môse r .  E l l es  on t  é té  pu -
b l iées en 1740 à Londres et  ont  va lu à leur  auteur  d 'êt re considéré
pa r  W ie land  co rme  " l e  me i l l eu r  poè te  f r ança i s  pa rm i  l es  A l l emands " .
Les ùùsentissqnents sont les Belustigangen des Verstund'es und des
Ititzèe, un périod'ique à succès que Johann Joachim Schwabe a publié de
1741 à 1745. Les "premiers" ùioertiesqenÉs désignent probablement
les cahiers quj  ont  paru avônt  janv ' ier  1743,  date à laquel le  Schwabe
a rompu avec Got tscheddont  i l  é ta i t  jusqu'a lors le  d isc ip le.  ( t r ' .
Jijrgen Hilke, Litera?ieche Zeitsehrtften des XVLE. Jahmtnderts
(1668-1.789). t. n RepertovLrun. Metzler, Stuttgart, 1978, pp. 18-24.
l " lôser  juge superf ' lu  d ' ind iquer  le  t i t re  exact  et  le  nom des auteurs
d 'oeuv res  qu ' i 1  es t ime  pa r fa i t emen t  connues  de  son  pub l i c .  C 'es t  une
preuve supplémentai re de la  vogue dont  bénéf ic ia ient  en Al lemagne,
quelques années à peine après leur parution, la Vie de lLarianr-e, et
\e Pagean pan)enu de l ' larivaux tout corme 1a Poneh de Richardson.
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' l i s t e  
f o r t  i ns t ruc t i ve  con f i rme  I ' i n té rê t  que  1 'on  nou r r i ssa i t  chez  l es

l t lôser  pour  les bel ' les- le t t res et  en par t icu l  ier  pour  ' l  a  ] i t térature
f rançaise qui  y  est  t rès honorablement  représentée.  El le  appel le  toute-
fo is  quelques réserves.  I l  est ,  en ef fet ,  exc lu que lv lôser  a i t  découvert
tous les auteurs et toutes les oeuvres qu,.i1 norme chez ses parents
avant de qu'itter osnabruck en 1740. s' i l  a pu effectivement y entendre
par ler  de Saint -Evremond,  de Bo. i leau,  de Vol ta i re et  de Hagedorn et  s ' i l
a encore pu prendre connaissance ,rin extremis,', avant son départ, des
Epi tnee d iuerees de von Bar,  parues en 1740,  i l  n 'a  pas pu l i re ]es Dl-
ueriissenente oe schwabe avant 1741 ni 1a panela de Richardson avant
L742. Des deux romans de l ' larivaux, l 'adolescent a peut-être eu entre les
mains le Pagean pan)enu qui a été édité pour ' la première fois de 1734 à
1735 et  les hui t  prern ières par t ies de \a v ie de Mar- tanne dont  l 'éd. i t ion
s 'échelonne de 1728 à 1738.  l la is  ies t ro is  dern ières par t ies de l ,ouvra-
ge,  ce l les dont  i l  s ' inspi re le  p lus abondanîment  dans ses deux revues
mora l i san tes ,  n ' on t  é té  rn i ses  en  ven te  qu 'en  1742 ,  a lo rs  qu ' i l  é tud ia i t
déjà à Iéna (42)" La l iste de la FeuiLLe hebdonadai.r,e ne correspond donc
pas tout  à fa i t  à  ]a réal i té .  I l  est  p lutôt  probable que Môser,  se con-
formant à un usage courant dans les revues moralisantes, a voulu recom-
mander à ses lecteurs un choix d 'auteurs et  d 'ouvrages qui  lu i  para is-
saient  êt re d ignes de ' leur  in térêt  et  qu ' i1  a aJ 'outé aux noms et  aux t i -
t res gue ses parents,  en par t icu l ier  sa mère,  ava. ient  pu lu i  suggérer
avant  1740,  quelques autres qu, . i l  a  découverts  p lus tard,  pendant  son
séjour  à l 'Univers i té  ou même après son retour  à 0snabruck,  entre 1743
et  la  rédact ion de sa première feui l ' le ,  en 1746.  I l  n 'en deneure pas
moins que cet te l is te préc ise et  corrobore le  témoignage de Nicola i  :
c 'est  auprès de ses parents que Môser s 'est  in i t ié  t rès tôt  à la  l i t té-
rature f rançaise.  sa mère ne s 'est  pas contentée de lu i  ense. igner  notre
langue,  mais e l le  a dû encore I 'encourager à par fa i re sa connaissance de

(42)  Pour la  chronologie de ces deux romans de Mar ivaux nous nous réfé-
rons aux indicat ions données par  Frédér ic  Delof f re dans ses in t ro-
duct ions à l 'éd i t ion de la  v ie de l Iar tanne (Garnier ,  par . i  s ,  1957)
et  à cel le  du pagaan pan)emt (Garnier ,  par is ,  1959).
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cer ta ins auteurs c lass iques f rançais,  conme Boi leau et  Saint -Evremond'

qu. i  devaient  êt re étud ' iés au lycée,  et  lu i  fa i re apprécier ,  vers Ia

f in  des années t rente,  des écr iva ins contemporains,  corrne vol ta i re et

M a r i v a u x , q u i n e d e v a i e n t g u è r e s e p r a t i q u e r e n c l a s s e . P a r l a s u . i t e '

Môser a probablement  complété lu i -même 1 'apport  maternel  et  scola i re

jusqu'à l 'époque où i l  a  réd ' igé ses revues moral isantes qui  témoignent

de l 'étendue de ses connaissances dans le domaine des lettres françai-

ses.  Ce qui  peut  êt re tenu pour cer ta in,  c 'est  que c 'est  sur tout  sa

mère qui  a évei l lé  son intérêt  pour  notre cul ture et  que l ' in f luence

maternel le  a dû êt re déterminante sur  ce point .  In f luence d 'autant  p lus

d é t e r r n i n a n t e q u e l e j e u n e g a r ç o n s e s e n t a i t p r o c h e d e s a m è r e è l a q u e l -

]e l 'un issaient  des l iens af fect i fs  t rès profonds t  (a3) '

L e s r a p p o r l s q u . i l a e u s a v e c s o n p è r e s e m b l e n t a v o . i r é t é ' d u

moins au départ ,  beaucoup p lus d is tants.  ce fonct ionnaire austère et

scrupuleux à l ,espr i t  "sévère et  s t r ic t "  (44)  ne devai t  guère par tager '

contrairernent à ce que l{ôser suggère dans son article de 1a FeuiLLe heb-

dormdaire,1es goûts de sa ferme par  les bel lés- le t t res en général  et

pou r  l a  t i t t é ra tu re  f r ança i se  en  pa r t i cu l i e r .  B ien  qu ' i l  f û t  d ' o rd ina i re

par fa i tement  maî t re de lu i -même, i l  é ta i t  v io lent  de tempérament  (45) .

Son f i ls  d iss imula i t ,  de son côté,  une nature passionnée sous un f legme

apparent  (46) .  Dans ces condi t ions,  les tensions et  ]es conf . l i ts  entre

f f i en t sau tob iog raph !9u9Môser .éc r i t , enpa r l an t'  - '  
Oà' iu i -mâne à là  t ro is . ième personnè :  " I l  é ta i t ,  d isa i t -on,  l 'enfant

.f,e"i Oè-i" nÈrè, le bon garçon qui 1a secondait dans les travaux du

ménage" (s t t  X,  P.  7)  .  .

(44)  C'est  a ins i  que 1e qual i f ie  l { ino ld StÛhle dans son l lvre uebet  i4c iser
' ' 

)"à seî'ne veidienetà une vaterLand. 0snabruck, 1798' p' 16 sq'

(45 )  J .F .G .  Lod tmann ,  oP .  e i t - ,  P .  7 .

(46)  Fragment  autobiograPl leue,  s i l - | ,  p '86 :  "La nature m'a donné tout
' - '  

; u i i é - l e  qu , i r  mË tâ t t â i t - oe  f l egme  pou r  con ten i r  l a  v i vac i t é  des

sen t imen ts  que  t i i n i p i . en t  t ous  i es  ob ie t s , . ( : " ) :  En -soc ié té '  même

iôiiq"À ie nie tiouvà'en compagnie de mès meilleurs amis, mon flegme

mÀ protèie des emportements fâcheux de mon coeur". Ce trait de carac-

îa"â é iù i ique,  pour  une bonne par t ,  1 ' ' importance que.Môser a at t r i -

ùùee pf i rs  tarà aui  p iss ions et" le  peu de 'crédi t  qu ' i1  a.accordé à des

i,i iehes ro"arr'àu iniiosoptriqugl. qui prétendent soumettre le compor-

iÉment  ind ' iv ' iduei  e i  soèia i  Od t ' t rdnme à l 'un ique autor i té  de la  ra i -

son.  0n co.p"enà mieux a lors sa méf iance à l 'égard du rat ional isme des
tùmiCiés-èt '  set -eî to i ts  pour  réhabi  l i ter  des passions,  corrne 1 'honneur
àu  l , i ns t i nc t  àe -p ràp r i e té ,e t  pou r  j us t i f i e r  d ' anc iennes  cou tumes  qu i

oèrrnet ta ient  aui  io i les- inàiv ibuat i iés de s 'af f i rmer,  comme 1e "dro i t
du  po inq " .
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l e  pè re  e t  l e  f i t sdevena ien t  i név i t ab les  (47 ) .  t . l s  ne  son t  p robab remen t
pas ét rangers à la  fugue gue l 'adorescent  a fa i te  dans sa quatorz ième
ou quinz ièrne année,  à la  sui te d 'une faute vénie| re gu, i r  avai t  com. i -
se  (48 ) .  L ' i n f ' l uence  que  l e  conse i l l e r  de  l a  chance l l e r i e  a  exe rcée
sur son f i ls  est  pour tant  indéniable,  mais e l le  est  de nature moins af_
fect ive et  prus in te l rectuel le  gue cer le qu 'a pu avo. i r  ra mère et  ete
a porté sur des domaines quj relevaient directement des préoccupations
professionnel les et  sc ient i f iques de Jean-Zachar ie,  c ,est -à_d. i re sur
]e  d ro i t  e t  l ' h i s to i re .  E ]  ] e  es t  p robab lemen t  à ' l  , o r i g i ne  de  l , i dée  que
I 'adolescent  a eue,  dans sa seiz iàne année,  de const i tuer  une sor te de
cour de just ice solennel ' lement  appelée , ,societas Crescens, ,  (49) .  Cet te
cur ieuse société comporta i t  toute une h iérarchie de magist rats ,  d,auxi -
l ia ' i res de just ice et  d 'avocats.  Justus Môser,  qui  devai t  déjà connaî-
t re quelque peu le monde des t r ibunaux par  son père,  en est  ]e  prés i_
dent .  I l  fa i t  preuve d 'un in térêt  man. i feste pour  le  dro i t  e t  pour  la
procédure et  manie avec autant  d 'a isance que le rat in  re s ty le t rès par_
t icu l ier  de la  chancel ter ie  dont  on ret rouvera la  marque dans cer ta ins

(47)  Ces tensions sont  soul ignées par  t , l .  Sheldon,  op.  e i t . ,  p .  15.
(+8)  

| f : . les. . f ragments.autobiographiques sn x,  pp.6 sq.et  pp.  g6-g9.
'Justus Môser avai t  conçu ie bro jet  de se re idre a 'nmstèiàan pour s ,yembarquer à dest inat ion aes inoéi  or ientate i .  i r -u Ë" ià 'p 'Ënoant  quer_ques jours dans res environs oe nunstèi Jù-i i  ; 'pir i l iË T! vie d,unevagabonde et de quelques sordats èn-rupture.de ban, puis i r  est re-y9nu. i Iburg où sa mère, preveïue-far te précepteur et par un eccré-siast ique de Munster,  ei ! '  venue re'cÀerinËr.  

- i Ià i i i i i .  
[e ' '  sembre pasavoir  eu de sui tes t iop.fâctreui.s-pÀr" ie- iéui"- i rsrài ." iu i  r , . r tmieux résigné à sa conàit ion àè-i i is-oe-pair ic ien Ëinuo", ]â.ois qr"son frère cadet,  Jean-Zacharie.  rqai i  e1rà-;évèi; ' .h; ; îà; ; ;  un soûtde l 'aventure et une tendance a t ;ant iconro*i ;"- ï ; î  piËià"ont,oun,ses é*i ts 

" t  
dT:, :gl  existence, pi"  Ài i rài , i : i - î "al- i . i i làË, 0.,  ro"_mes moins spectaculaires, et  pouitânt assez inattenoràl ]-ôn peut ci-ter comne exempre re réci t  haut en coureur-qu, i i - i l i ; ï ; r ; '1es Fan_taisies patriotiqtes d,une nuit pusièà,-rà"1-oË ,ài'ierï' iri à Londresen L763'64' dans'une taverne oé f,Ànàiànts (Das GLûek <iet, tsettLerHKA IV ,  p .  55  sg . l

(49 ] ,  c , f . , s r  X ,_p .  gg :q : , -annexe no  2 ,  le  résumé du document  in t i tu lé  :uProtocol rum- judici  àre soc' ietat i i  ô iescent. is,  scr iptum ab ErnestoAugusto Bert l  ingl  io, ' .



de  ses  éc r i t s  (50 ) .  Les  séances  c ie  l a  cou r  on t  dû  l u i  f ou rn i r  I ' occa -

s ion de fa i re valo ' i r  ses ta lents précoces c i 'orateur .  Déta i l  in téres-

sant r ]es statuts imposent aux membres de la société une cot' isation

qui  est  f ixée en l iards,  v ' ie i l le  monnaie f rançaise peu courante en

Allemagne, ce qu.i tendrait à confinner que ces jeunes gens de bonne fa-

mi l le  éta ient  au courant  des menus déta i ' ls  de-  la .v ie quot id ienne en

France.

L ' ' in f luence paternel ' le  ne s 'est  toutefo is  pas l im' i tée à ces

jeux d 'ado' lescents.  Conme i l  ar r ive f réquerment ,  e l le  s 'est  fa i te  p lus

sens ib le  e t  p l us  e f f i cace  au  seu i1  de  l ' âge  adu l t e ,  ve rs  l a  v i ng t i ème

année, quand le jeune honme a cormencé à songer à son avenir profes-

s ionnel  et  à prendre goût  aux débats in te l lectuels .  C 'est  à l 'époque où
' i l  achève  ses  é tudes  seconda i res  e t  où  i 1  s ' app rê te  à  pa r t i r  à  l 'Un i -

vers i té  que Môser se met  à mani fester  quelque intérêt  pour  ]es act iv i -

tés de son père,  qui  ne demandai t  cer ta inement  pas mieux que de I ' in-

t rodui re dans l 'un ' ivers complexe des sc iences iur id iques.  Dans une let -

tre qu'i l  adresse à son ami Car'l Gerhard t, l. Lodtmann en août 1740'

quelques semaines avant  de se rendre à léna (51) ,  i  l  rapporte,  non sans

quelque fierté, que son père a échangé une longue et abondante corres-

pondance avec le ministre hanovrien Adolph Gerlach von l ' lÛnchhausen (SZ1

(50 )  Poy r ' l ' i n f l uence  de  l a  l angue  des  chance l l e r i es  su r  l e  s t y l e  de' 
î4ii ier nous renvoyonS à I 'ouvrage d'Arnold Laging' Justus Ikisers Pv'osa
op .  e i t . ,  p .  55  sq .

(5L)  Bmeie,  p.  3.  Cet te le t t re,  sur  laquel ]e nous aurons à revenir ,  est' 
entièremênt rédigée en latin. Lodtmann avait quitté gsnabruck depuis
que' lques mois pour  fa i re des études de dro i t  à  l 'Un ' ivers i té  de Mar-
Uour j .  L ' exemp le  de ' l ' am i ,  qu i  dev iend ra  p ro fesseu r -de  d ro i t  à
t te lmi tedt  en iZSl ,  a  cer ta inement  contr ibué à st imuler  I ' in térêt  de
Môse r  pou r  l es  d i sc ip l i nes  j u r i d i ques .

(52)  A.G.  von Mt inchhausen (1688-1770) éta i t  m' in is t re de 1 'Electeur  de
Hanovre deouis 1723.  I1 est  le  fondateur  de l 'un ivers i té  de Gôt t ingen
où Môser étudiera à par t i r  de l 'automne 1742.  Les deux Môser,  père et
fi ls, ont eu des rapports personnels avec cet horane d'Etat de grande
envergure,  ouver t  à 1 'espr i t  des Lumières.
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au sujet  d 'un probrème jur id ique dont  i i  débat ta i t  avec d,éminents ju-
. is tes de Hanovre et  de cei le ,  en par t icur ier  avec Georg David st rube
(53) .  ce térnoignage prouve que le consei l ler  de la  chancel . ler ie  avar t
jugé opportun de met t re son f i rs  au courant  de ces débats.  Le jeune
candidat  bachel ier  a déjà suf f isarment  t i ré  prof i t  de cet te in i t ia t ion
paternel le  pour  pouvoir  s 'entreteni r  avec Lodtmann,  dans la  même ret t re,
des savantes polémiques qui  opposent  au sujet  d 'une quest ion de dro i t
c iv i l  romain deux i l rust res professeurs de dro i t  de wurzbourg et  de
Marbourg (54) .

Mais l ' in f luence de Jean-Zachar ie sur  la  format ion in te.Hectuer-
]e de son f i rs  a pr is  des formes p lus préc ' ises encore.  Er ]e est  à r ,o-
r ig ine de l ' in térêt  que ceru i -c i  mani festera pour re dro i t  coutumier  ro-
ca l .  Le  co l l abo ra teu r  de  Go t t f r i ed  M .  Mascov  é ta i t  pa r t i cu r i è remen t  b ien
placé pour or ienter  ra réf ' lex ion dt r  fu tur  auteur  de l , r i is to iz ,e dtastna-
bmrck sur  ce terra in.  Oans une ret t re qu, i1  envoie à son f i rs  à Gôt t in-
gen'  en ju in 1743,  i l  1u i  suggère de préparer  une thèse sur . les dro i ts
de succession des fsrnes dans les f ie fs  d 'osnabruck et  i l  lu i  procr . igue
des  conse i l s  su r ]a  man iè re  d ' abo rde r  ce  su je t  ( 55 ) .  t - a  t hèse  n ,a  j ama is
vu  l e  j ou r ,  ma is ]es  conse i r s  pa te r îe rs  n ' en  se ron t  pas  oub l i és  pou r  au -
tant. Môser s'en souviendra dans son Histoire dtosnabnÆk et dans cer-
tains articles des Fantaisiee patn'iotiques qui sont consacrés aux droits

(53)  9 . :0 .  s t rube (1694-1776) ,  ju r i s te  e t  pubr ic is te  hanovr ien ,  es ! ,  avecMôser ,  .un .précurseur  de .  i  ' ècore  du-àrô i t  n is iô " i tË-à i  iËrâno.  r rs 'est intéressé à.ra ju. isprudence, aux coutumes'germanifùes et i tadmirait r4onresquieu àuquei rt a iôniacre oes iitiàrËi"Ëiàiieu* oans1es Hovtôoerechen GeL.ehhe" l"zàrgài. ,,91 ,l ,u guère écrit, remarque_
:- i ] ,  à notre époque.d'ouvrase de ia qual i te Je'àÀiui- ; ; ; - i .  présidentMontesquieu a publ ié sou-s lé t i t re dè-l ,esi ; t ; i " ; ; " ; .1;  i repr is oansG. D. Strube, Nebenetunden,. .  t .  V- (  i i66);- ; .  

-àe5-lq.  
j  l "  r . l ,n,  est passans intérêt d" l9!" !  que. irôser a àpp"ié 'a-èonni i i iË' i " i 's ln père unauteur qui doi t  beaucoup à r ' iontesquiàu et dont. i l  d irà 1e-prus grandbien dans sa préface à f ii istoirà-à;0;""irù;i"rriin'ii ir,"pl ++ étX I I '  n .  5 8 ) .

(541 Brtefe, p.  2.

(55) tsn-efe, p.  10 sc. 0étai l  révélateur :  arors que toutes res rettres queJustus Môser a écr i tes entre .1 'ui i iet  t iqo gt ' iàcià, iùiË i iËs . ,  quisont  pub l iées  dans . ie  recue i r -de  Be ins  e t  p re i i iÀ r , - ; ;n ; 'ËËr i tes  enla t in  ou  en  f rança. is , -ce l le  de  ion-pË""  es t  réd igée en  a l lemand.  Lela t in  n 'appara î t 'que ' tô isqu ' i i  i ;âs i i ' de  p réc iser  des  no t . ions  de  dro i tùiais Jean-zacharie.rerrnine pa" ia-iôrrùie-;oÀi.-à,.iJàrliJilZrr", vater,,ggl .prouve qu' i r  n 'échappe bas t t taiè;ent à ra mode des termes franci_
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success i f s  des  hé r i t i è res  nob les  (56 ) .  D 'une  man iè re  p lus  géné ra1e ,

1es problèmes re lat i fs  à la  propr iété rura le et  aux dro i ts  d 'hér i tage

compteront parmi les thèmes majeurs de ses travaux historiques et ju-

ri di ques .

Les parents semblent  avoi r  été les seuls membres de l 'entourage

irnÉdiat  à avoi r  contr ibué à la  format ion in te l lectuel le  du jeune i4ôser
(57) .  Leur  apport  respect i f  est  considérable,  b ien qu ' i l  ne se soi t  pas

exercé dans le mâne sens. Tandis que sa mère a été ]a première à lui

fa i re découvr i r  la  langue et  la  l i t térature f rançaises,  son père 1 'a

i n i t i é  aux  d i sc ip l i nes  j u r i d i ques  e t  h i s to r i ques ,  e t  p l us  pa r t ' i cu l i è re -

men t  à  I ' h i s to i re  du  d ro i t  l oca1 ,  un  doma ine  qu i ,  à  p rem iè re  vue ,  n ' 3 -

vai t  que peu de rapports  avec la  cul ture f rançaise.  Les b iographes s 'ac-

cordent  à reconnaî t re que l ' îôser  a reçu des s iens "une éducat ion soignée"
(58) ,  en précisant  par fo is  que cet te éducat ion éta i t  tout  à fa i t  confor-

me au goût  du temps,  ce qui  impl ique nécessai rement ,  dès 
' lors qu ' i l  s 'a-

g i t  du  pa t r i c i a t  cu l t i vé  d 'Osnab ruck ,  une  so l i de  i n i t i a t i on  à  l a  l angue

et  à la  cul ture f rançaises (59) .  Certa ins vont  mêne jusqu'à af f i rmer que

( 5 6 )  d f . ,  p a r  e x e m p l e  H M  V I I , P P h . 5 2 ,  p .  1 ô 0  s q .  e t  P P h , 5 3 ,  p .  1 9 6  s q .

(57)  0ans 1es passages autobiographiques où i1  par ' le  de sa fugue,  Môser
fa i t  p l us ieu rs  f o i s  a l l us ion  à  son  p récep teu r ,  qu ' i 1  appe l  l e  " I n fo r -
ma to r " ,  se lon  1 ' usage  répandu  dans  l es  m i l i eux  bou rgeo i s  du  XV I I l ème
s ièc le  (1es  nob les  I ' appe la ien t  p lus  vo lon t i e r s  "Ho fme is te r " ) . 0n
peu t  donc  ten i r  pou r  ce r ta in  qu ' i l  a  béné f i c i é  de  l ' ass i s tance  d 'un
précepteur  jusqu'à sa quinz ièrne année au moins,  a lors qu ' i l  f réquen-
ta i t  déjà le  lycée depuis deux ou t ro is  ans.  Mais nous ne d isposons

.  d 'aucun renseignement  préc is  sur  la  personnal i té  n i  sur  les fonct ions
exactes de ce mal t re.  t ' tôser  a sur tout  retenu de lu i  ou ' i I  s 'est  em-
p ressé  d 'a l l e r1e  dénonce r  aup rès  du  pè re  e t  qu ' i l  es t  pa r t i  à  1a
recherche du fugi t i f .  0n peut  supposer que sa compétence ne se l imi-
ta i t  pas,  corrne cel ]e du précepteur  dont  i1  est  quest ion dans le
vingt-sixième numéro de 1a FeuiLLe hebdonad.aire, à 1 'enseignement de
la lecture et  du catéch' isme.  Mais nous ignorons s ' i l  savai t  le  f ran-
ç a i s  e t  s ' i I  l e  f a i s a i t  p r a t i q u e r  à  s o n  é l è v e .

(58) Par exemple Karl Brandi, GeseLLschaft ur1d, Staat, op, ait., P. V.

(59)  Ib id.  "Eine sorgfâ l t ige Erz iehung nach der  Mode".
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l î ôse r  a  g rand i  dans  un  m i l i eu  de  cu l t u re  f r ança i se  (60 ) .  D ,au t res  enco re
pensent  que cet te format ion selon le  goût  du temps a t rouvé son pro lon-
gement  normal  au gymnase d 'Osnabruck où la  préd. i1ect ion du jeune patr . i -
c ien pour la  langue et  la  l i t térature f rança. ises aurai t  t rouvé une nour-
r i t u re  nouve l  l e  (61 ) .

0n sai t  peu de choses,  à vra i  d i re,de la  manière dont  1e f rançais
éta i t  enseigné au gyrnnase.  Créé à 1,époque de la Réforme par  un d isc ip le
de Luther ,  le  v ieux "Ratsgymnasium" est  un établ issement  réservé aux en-
fants de la  bourgeois ie protestante d,Osnabruck.  L,enseignement  et  les
mé thodes  pédagog iques  n 'on t  guè re  évo lué  depu i s  l e  XV Ième  s ièc le  e t  s , i ns -
p i rent  encore des idéaux humanistes du fondateur  (62) .  t_a mat ière pr . inc i -
pale est  le  la t in  et  les maî t res s 'ef forcent  de former leurs é lèves aux
p rocédés  de  l a  rhé to r i que  c lass ique  e t  à  l a  p ra t i que  d ,une , ' l a t i n . i t é  é lé -
gan te  se lon  1 ' esp r i t  de  l r i e l anch ton  (63 ) .  Tou t  comme dans  l es  co l l èges  de
Jésui tes,  on y organise des représentat ions de drames rédigés en la t in
et  des joutes orato i res.  Le jeune I ' lôser  est  p lus ieurs fo is  monté sur

(60)  P.  Klassen,  Justue t |ëse! ,  op.  e i t . ,  p .  ZO: , ,E ine f ranzôsische
B i  l dungswe l t " .

( 61 )  H .  Sch ie rbaum,  l i c i se r  S te l l ung . . , ,  op ,e i t . ,  p .  B .

(62)  Les qrqsfarnmes des enseignements i ispensés au lycée d,0snabruck
ont  été étudiés par  H.  Schierbaum,. f t , .sâ, .s  i !ësez, ,  op.  c ie, .  p .  6 so.
et par l,J. Pleister, d-zrsi?..s lr lôsere geistige Enh,tickLung,' ôp. cit ' .,
p .  I  s q .

(63)  l . l  .  P le is ter ,  ib i t i . ,  p .  L3.
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les p lanches poi r r  teni r ,  par  exemple,  le  rô le de l '1e lanchton (64)  ou

pou r  f a i r e  va lo i r  ses  t a l en ts  d ' o ra teu r  (65 ) .  Les  ma î t res '  p resque

tous théolog. iens de fonnat ion,sont  peu ouver ts  aux d isc ip l ines moder-

nes  e t  aux  réa l i t és  du  monde  con tempora in  (66 ) .  L ' a i r  du  t emps  ava i t

pou r tan t  f i n i  pa r  péné t re r  dans  l e  v i e i l  é tab l i ssemen t  :  on  y  ense igna i t
' l a  ph i l osoph . i e  de  wo l f f  e t  1a  l angue  e t  l a  l i t t é ra tu re  f r ança i ses  (67 ) .

11 est  peu probable que l ,enseignement  du f rança' is ,  dont  le  contenu ne

(64)  Les thèmes b ib l iques ou b iographiques chers aux Jésui tes éta ient' - ' i à ruen t  
remp lacés  pa r  des  su ie t s  emprun tés  à  l ' h i s to i re  de  1a  Ré fo r -

me.  Les établ issemànts seconàaires protestants a l lemands,  comme le
, 'Ratsgymnasium,,  d,osnabruck,  ne sont  pas sans rappeler  les col lèges
Oe,:é i i r i tes ou d,0rator iens qui  ont  formé un grand nombre de nos au-
teurs du xvI I Ième s ièc1e,  à cornmencer par  Vol ta i re et  par  l ' lontesquieu '
ce  de rn ie r  a  é tud ié  chez  l es  o ra to r i ens  de  Ju i l l y  où  I ' ense ignemen t
por ta i t  en pr ior i té ,  corme à osnabruck,  sur  le  la t in  et  sur  la  langue
maternel le . 'Mais 1e f rançais étant  répandu dans toute la  bonne socié-
ià  européenne,  les Pères-préféra ' ient  remplacer- la . langue étrangère
pa r  1e  g rec .  Éou r  l e  res te ,  l e  co l l ège  de  Ju i l l y  é ta i t ,  comme beau -
toup d 'établ issements ecclés iast iques du même genre '  du moins en
Frahce ,  p lus  moderne  d 'esp r i t  que  l es  co11èges  a l l emands  i ssus  de  l a
Ré fo rmé . ' 0n  y  ense igna i t  i a  géog raph ie ,  1 ' h i s to i re  e t  l es  ma thémat i -
q u e s  e t  l ' o n - i n i t i a i t  l e s  é l è v e i  a u  d e s s i n ,  à  l a  m u s i q u e ,  à  l ' é q u i t a -
i iÀn  e t  même à  l a  danse .  0e  tou tes  ces  ma t i è res ,  seu les  l ' h i s to i re  e l
ia  ru i iqre semblent  avoi r  f iguré au programme du "Ratsgymnasium".  I l
es t  v ra i  que  Ju i l 1y  accue i l l à i t  une  c l i en tè le  p lus  a r i s toc ra t ' i que  que
ies gytnnades a l lemânds et  ressembla i t  autant  à une "Ri t terakademie"
q r r i a ' - un  cà i i ege  de  t yPe  c lass ique .  Su r -  l e  co l  l è9e -de  Ju i  l  l v  à  l ' épo -

dre o i ,  Montesiu ieu y-êta i t  é lève,  cy- .  Robert  Shakleton,  I lontesquiet .
àiàg""pn"" cit ique'. Version française de Jean Loiseau. Grenoble,
L977 ,  p .  L4 .

(65)  Môser soul igne lu i -mâne ses dons orato i res précoces-  dans l 'un de
ses f ragmenis autobiographiques :  " . . .  on I 'admira i t  conme une excel -
lent  orâteur  qui  savai t  t rouver  assez de mat ière pour teni r  un d is-
cou rs  de  deux  heu res .  Su r  ce  chap i t r e  i l  dépassa i t ,  d i t - on ,  t ous  l es
é lèves  de  son  âge" ' ( s r  x ,  p '  7  sc ' ) Lç  f u tu r  avoca t  sau ra  exp lo i t e r
ses ta lents non-seuÎement  dans ses p la idoi r ies '  mais encore dans son
oeuv re  de  pub l i c i s te .

(66 )  Ces  l acunes  son t  sou l i gnées  pa r  L .  B 'd te ,  J ,  I ' lÔse r ,  oç t '  c - i x ' ,  p ' 31 '
Les  é1èves  fa i sa ien t  ob l i ga to ' i r emen t  pa r t i e  de  l a  cho ra le  e t  deva ien t
assis ter  aux enterrements où i ls  chanta ient  en robe noi re,  0n les
éduquai t  comme s ' i ls  devaient  tous devenir  pasteurs.

(67)  L,enseignement  de ces deux d isc ip l ines est  conf i rmé par  la  p lupar t
des  b iog raphes '  en  pa r t i cu l i e r  pa r  H .  Sch ie rbaum 'K .  B rand i  e t  l ' / '
P l e i s t e r .
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nous est  pas connu,  comportat  l 'é tude des auteurs les p lus récents.  Les
préférences des maî t res devaient  êt re assez proches de cel les oe
Gottsched et  s 'or ienter  vers les écr iva ins du s ièc le précédent  dont  le
sty ie et  l 'espr i t  correspondaient  mieux à leur  goût  de ra rhétor ique,
à leurs concept ions humanistes et  c lass ic isantes et  à leurs préoccupa-
t ions pédagogiques.  Parmi  les oeuvres contemporaines i ls  pouvaient  tout
au  p lus  re ten i r  l es  t r agéd ies  de  Vo l t a i r e  que  l , on  p laça i t  vo lon t i e r s
en Al lemagne au-dessus de cel les de cornei i le  et  de Racine.  Quant  à
Mar ivaux,  i l  ne devai t  pas avoi r  p lus de crédi t  auprès d,eux qu 'auprès
de Got tsched (68)  et  ce que l 'on savai t  déjà de ses romans n,éta i t  quère
propre à séduire ces austères théologiens.

Môser a- t - i l  f réquenté un autre établ issement  avant  d 'entrer  au
gymnase en L732 ? Dans un f ragment  autobiographique i l  fa i t  a l lus ion à
1 " ' éco le  du  chan t re "  (69 )  où  i 1  pouva i t  s ' adonne r  en  tou te  l i be r té  avec
ses  am is  à  sa  pass ion  des  l angues  imag ina i res .  s ,ag i t - . i l  d ,une  éco le  du
premier  degré ou d 'un s imple cours de chant  et  d ' . inst ruct . ion re l ig ieuse ?
Nous  n 'en  savons  r i en .  Ma is  ce  que  nous  savons ,  c ,es t  qu ,à  pa r t i r  de
1732 le bon "Kantor"  a été rempracé par  ce maî t re du gymnase qui  n,a i -
mai t  n i  les langues imaginai res n i  les thèmes lat ins en vers et  qui  ma-
n ia i t  s i  vo lon t i e r s  1a  t r i que .  Môse r  semb le  avo i r  ép rouvé  p lus  de  sympa-
th ie pour  son professeur de première,  re recteur  Kôcher,qui  a su l ' in té-
resse r  à  l ' h i s to i re ,  à  l a  ph i rosoph ie  e t  aux  déba ts  t héo log iques  du
temps  (70 ) .  L ' i n f l uence  de  ce  ma î t re  exp r i que  p robab lemen t  I , i n té rê t

(68)  Sur  l 'a t t i tude réservée de Got tsched à 1 'égard de Mar ivaux,  c , - .Jacques Lacant, Mariuau.x en ALLenagne, op.'ait., t. I, J. iOl sq.
(69)  St l  X,  p.  88 :  ' ,Di .e Schule des Kantors, , .

(70)  W. Ple is ter ,  J .  Mëse?sgeist igeÊntuick lung,  op.  e i t . ,  p .  7.  L lôserpar le encore en L74z avec.déférence oe Kôéher 'dans sâ iè t t re a unami inconnu (Br iefe,  p.  6) .
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q u ' i l  p o r t e  à  1 a  p h i l o s o p h i e  w o l f f i e n n e  s u r  l a q u e l l e  i 1  e s t  c a p a b l e  d e

disser ter  for t  savamnent  a lors qu ' i1  est  encore lycéen et  qu ' i l  se pré-

pare à passer  son baccalauréat  (71) .  I l  a  lu  1 'Histo i re de La p ic- i - rcsa-

phie uolffiewte el le ReqæiL et eætraits des ée?its polëniques relctifs

à La philoaophie uoLffienne de Kar'l Gijnther Ludovici (72). 11 a proba-

b lenen t  peu  p ra t . i qué  wo l f f  dans  I ' o r i g i na l ,  ma ' i s  i l  a  au  mo ins  é tud ié

les passages les plus importants de 1a Ltorale et de la Métqhysique

dans les ouvrages de Ludovic i  ou dans quelque anthologie (73) .

Dans sa le t t re du 16 août  i740 à c.  G.  W. Lodtmann i l  prend mani feste-

ment  par t i  pour  wol f f  contre ses adversai res,  dont  i l  dénonce 1a fut i -

l i t é  e t  l a  mauva i se  fo i  ( 74 ) .  Les  ob iec t i ons  des  théo log iens  o r thodoxes

qui  accusent  le  maî t re à penser de l " 'Aufk lârung" a l lemande d 'avoi r

adopté des thèses athées ou spinozis tes ne l 'émeuvent  guère (75) .

Mais i l  est  in téressant  de constater  que déià à cet te époque son adhé-

s ion  à  l a  "ph i l osoph ie  nouve l l e "  ne  va  pas  sans  que lques  rése rves  (76 ) '

S ' i l  ne  p réc i se  guè re  l es  sc rupu les  que  semb le  1u i  i nsp i re r ]a  doc t r i ne

morale du maî t re,  i l  s 'a t tarde p lus longuement aux obiect ions que soulè-

ve  sa  mé taphys ique .  c ' es t  a ' i ns i  qu ' i 1  admet  d i f f i c i l emen t  l a  t héo r i e  de

( 7 1 )  D a n s  l a  l e t t r e  à  C .  G .  | r J .  L o d t m a n n  d u  1 6  a o û t  L 7 4 0  ( B r t e f e '  p p ' 3 - 5 ) ''  
Tous  1es  rense. ignements  que nous  possédons sur  I 'a t t i tude  de  M6ser  à
l 'égard  de  l lo l f f  vers  1740 sont  t i rés  de  ce t te  le t t re .

(72) Kar't G. Ludovici, Ausfilll?Licher Enttrurf einer ooLLstimâigen it'stcn"'e' 
der t'lolffischen PhiLosophie. L-eipzig, L736/37 et SarnLwtg unà Aus-

ziige dei Stneitsehri ften ûegen &! l'/oL ffis chen Philo sophie . Lê i pz i g'

1737 /38.

(73) k. Pleister (J. !4ëaerc geistige Entt't ickLung, op' cit" p' 13) et.' - '  'J: Sheldon itne tntetLeâtuL bettelopnent of J, M., op' cit ' , p' 19)
pensen t  que '1e  bache l i e r  ne  conna i ssa i t  t , l l o l f f  que  de .seconde  ma in .
bans sa ie t t re à Lodtmann,Môser donne pourtant  des références t rès
p iéc i ses  qu i  t end ra ien t  à  p rouve r  qu ' i l  a  p ra t i qué  l r { o l f f  dans  l e
texte.

(74)  Br iefe,  p.  3 sq.

(75 )  l b i d . ,  p .  4 .

(76 )  I b i d . ,  Môse r  pa r ' l e  de  "nova  ph i l osoph ia "  pou r  dés igne r  
' l a  ph i l oso -

ph ie  de  Wo l f f .  B ien  qu 'e l l e  ne  semb le  avo i r  aucune  s ign i f i ca t i on  pé -
j o ra t i ve ,  ce t t e  f o rmu le  annonce  ce l l e  de  "ph i l osoph ie  à  l a  mode"
("neumodische Phi losophie")  que I '  auteur  des Fania is ies ?etn icxr ,c . , .z :s
u t i  l i se ra  souven t  pou r  dés igne r  e t  c r i t i que r  l a  ph i l osoph ie  ra t i ona -' | is te 

et  humani ta i re des Lumières.
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I ' ha rnon ie  p réé tab l i e  qu i  pos tu le  un  pa ra l l é l i sme  r i gou reux  en t re  des
sensat ions psychiques et  des phénomènes physiques pourtant  to ta lement
i ndépendan ts  l es  uns  des  au t res  e t  gu ' i l  s ' i nsu rge  à  I ' i dée  qu ,en  ve r tu
de  ce t te  t héo r i e  l ' esp r i t  huma in  pu i sse  avo i r  consc ience  des  réa l i t és
sans avoi r  de contact  avec l 'un ivers extér ieur  (77) .  on devine déjà' l 'empir isne 

et  le  bon sens d 'un auteur  qui  condamnera les errements de
1a pensée spéculat ive et  théor igue au nom de la prat ique et  de l ,expé-
r ience.  Le jeune bachel ier  doute également  que notre monde soi t  néces-
sai rement  le  mei ' l ' leur  des mondes possib les.  Dieu a for t  b ien pu créer ,
ob jec te - t - i l ,  d ' au t res  mondes  qu i  son t  me i l l eu rs  que  l e  nô t re  (7g ) .  Le
réal isme de Môser tempère,  sans le  récuser  tota lement ,  l ,opt imisme du
disc ip le de Leibniz .  0n notera que ce sont  préc isément  deux thèses que
WoTff  a empruntées à I 'auteur  de la  MonadoLogie qu, i l  conteste.  I l
accep te '  en  revanche ,  t ou t  l e  res te ,  en  pa r t i cu l i e r  l e  ra t i ona l i sme  oue
1a  ph i l osoph ie  wo l f f i enne  a  pu i sé  dans  l a  t r ad i t . i on  f r ança i se  de  l ' éco le
car tés ienne.  Plus tard i1  adoptera des posi t ions tout  à fa i t  inverses :
l 'auteur de 1'Anti-cqndide défendra la théodicée leibnizienne contre le
pessimisme métaphysique de vol ta i re (79)  et  i l  ré int rodu. i ra par t . ie l le-
men t  l a  no t i on  d ' hannon ie  p réé tab l i e  dans  sa  ph i l osoph ie  de  I , h . i s to i re ,
ma is  i l  r écuse ra  l e  ra t i ona l i sme  ca r tés ien .

A ces lectures phi losophiques Môser en a joute d 'autres qui  témoi-
gnent  de ses préoccupat ions stubieuses et  qui  démentent  quelque peu

(77)  nta.

(78 ' )  Ib id. ,  p .  4 sq.

(79) Le fragment de 1'Antilodide
été rédigé au début des années

(sr  X,  pp.  252-?64) a probablement
so i xan te .
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ce t te  image  de  l ' é l ève  peu  ass idu  qu ' i l  a  vou lu  donne r  p lus  t a rd  de

lu i -mêne  (80 ) .0n  es t  su rp r i s  oe  I ' aus té r ' i t é  des  l ec tu res  que  s ' impose

ce t  ado lescen t .  Ce  ne  son t  qu 'ouv rages  é rud i t s  de  ph i l osoph ie ,  d ' h i s -

t o i r e  e t  de  sc ience  po l i t i que .0n  ne  t rouve  pas  t race  de  l i v res  f r an -

ça i s  dans  ce t te  savan te  co i l ec t i on  (81 ) .  L ' imp ress ion  dom ' i nan te  es t

ou 'à  l a  ve i l l e  de  se  rend re  à  I 'Un i ve rs i t é  l e  l ycéen  es t  p l us  sens ib le

à l ' in f luence qu 'exercent  sur ]u i  son père et  des maî t res comre Kôcher

qu'aux préoccupat ions l i t téra i res que s 'ef force de lu i  fa i re pôr tager

sa mère.  Le bachel ier  s tudieux,  soucieux de préparer  sa future car l ière

d 'admin i s t ra teu r  e t  d ' ho rme  de  l o i , semb le  l ' empor te r  su r  l ' ama teu r  des
'lettres 

et des arts. Cette tegdance se man'ifeste dans le cahier de no-

tes qu ' i1  inaugure avant  mâne de qui t ter  Osnabruck,  en septembre 1740'

(80)  Fragment  autobiographique,  Si l  X,  p.  7.  Môser se vante d 'avoi r  été
.  un è ' lève peu appi iqué qui  préféra i t  gr imper aux arbres pour y  cuei l -

l i r  des f ru i ts  p lutôt  que de rester  ass is  devant  un I ivre.  Le mépr is
des connaissances purenent  l iv resques que I 'auteur  de Fanta is ies
Patriotiques partagera avec 1e Rousseau pédagogue de 1'EniLe s'ex-
prime égàlement dans \e Carnen heroîcwn que le ieune bachelier a
conposé-au monent de quitter le lycée, en août 1740. Le texte de ce
prem' ier  essai  poét ique,  rédigé,  connne i l  se doi t ,  en la t in '  a  été
ierdu.  Mais le  prograf ime scola i re de ] 'année 1740 que K.  Brandi  a
pu consul ter  avant  la  seconde guerre mondia le dans les archives du
i'Ratsgymnasium" fait mention de ce Catmen hetotcwn que le candidat
bachei ier  Justus Môser devai t  réc i ter  le  iour  de son départ  et  dans
leque l  i l  se  p roposa i t  de  dénonce r ' l ' éno rme  masse  de  l i v res  qu i  en -
combre le  monde l i t téra i re de son temps'  (K.  Brandi ,  GeseiL '  u .
s toat ,  op.  c i t . ,  p .  I I ,  note 1) .  Môser reconnaî t  toutefo is  dans son
fragment  autobiographique qu ' i1  apprenai t  p lus v i te  que d 'autres et
qu ' i 1  sava i t  t i r e r  p l us  de  p ro f i t  du 'peu  qu ' i l  ava i t  app r i s .

(81)  W. Ple is ter  (J .  Mësersgeist igeEnt t t iek lung,  op.  e i t , ,  p .  9)  a re-
t rouvé  une  l i s t e  de  l i v res  don t  Môse r  a  f a i t  1 ' acqu i s i t i on  en t re
1736  e t  1739 .0n  y  t r ouve ,  en t re  au t res ' l es  CoLLoques  d 'E rasme ,  l e
Prince de Machiavel , 1es Itaités poLitiques uar' iës de Boxhorn et,
seul ouvrage ayant un caractère plus Iittéraire, les l! '?,rits A.tt ia.u.es
d ' A u l u - G e I  l e .



et  auquel  i l  donne le t i t re  t rès s igni f icat i f  d 'Eceerpta iur i i icc (g?) .
A  l a  f i n  d e s  é t u d e s  s e c o n d a i r e s ,  c ' e s t  d o n c , l , i n t é r ê t  p o u r . l a

ph i l osoph ie ,  pou r  l ' h i s to i re  e t  pou r  l e  d ro i t  qu . i  semb le  p réva lo i r .  Ma is
Jus tus  Môse r  n ' es t  pas  seu lemen t  un  é rud i t  en  he rbe .  I l  n ,a  ce r ta rnemen t
pas  oub l i é  l es  au teu rs  f r ança i s  qu ' i l  a  p ra t i qués  chez  l u i  e t  au  l ycée
et  dont  cer ta ins n 'ont  pu lu i  ê t re connus qu 'à la  f in  des années Èrente.
Mar ivaux et  sa int -Evremond,  qui  lu i  sont  déjà assez fami l iers,  ont  é lar-
gi son horizon et lui ont fourni 1es moyens de se garder contre les
excès  de  l ' é rud i t i on  pédan te .  N i co la i  sou l . i gne  avec  i ns i s tance  ce  po in t .
Après avoi r  c i té  le  passage de la le t t re du 17 décembre l7g5 dans laquel-
]e Môser reconnaî t  l ' in f luence pr imordia le que les deux auteurs ont  exer-
cée sur lu i  pendant  sa jeunesse,  i l  a joute ces réf lex ions for t  suggest i -
ves :

"Quant  on compare la  manière d,écr . i re  de ces deux écr i -
va ins f rançais et  leur  connaissance du monde au savoi r
d ' éco le  ma l  dég ross . i  qu i  passa i t  a l o r s  en  A l l emagne
pour le  seul  vra i  savoi r ,  on concevra sans d i f f icu l té
qu'un jeune homme qui  a pr is  tant  de goût  à les f réquen_
te r  qu ' i l  l es  a  re lus  p lus ieu rs  f o i s ,  a i t  r appo r té  de

(82) Eæeezpta Jur'idica tub diuinint^rinis atspieio cornpiLata a Justo
Môsero 1.740.  ls  ikL.  sept_ (s taatsarchiv-  Osnabruc 'k  Rep.  5g A.  xxI ) .
W. P leister (J. Mo'sens Qeistige Enù,tickZung, op.- cit, ' ,-p.-f S) 

"i i 'le  premier  à avoi r  examiné de prus pres céi  i 'n teressâhi  oôèument
manuscr i t - -qui  fgurn i t  des indicat ions for t  révélat r ices sur  l ,évolu-
tion de Môser au cours des années quarante et même au-oeià. r_es
soixante-d ix  prq ' !qFl  pages,  qui  ont  probabrement  été rempt iÀs pen-
dant  les années dtétudes univers i ta i res,  sont  exc lus ivement  consa-
c rées  au  d ro i t .  Les  no tes  su r  I ' anc ien  d ro i t  a l l emano  da ien t  ce r ta i -
nemen t  de  1 ' époque  où  l ' é tud ian t  p répa ra i t  sa  t hèse .  n  pà i l i r  oespages  qua t re -v ing t ,  l a  ma t i è re  se  d i ve rs i f i e  :  l es  no te i  po r ten t
s u r  l a  t h é o l o g i e ,  I ' h i s t o i r e  e t  l a  p o l i t i q u e  f i s c a l e  d à i  l À u u e " a , n ,
osnab rucko i s .0n  re lève  en  pa r t i cu l i e r  de  nombreux  ex t ra i t s  des  oeu -
v res  de  Tac i t e  (pp .  101 -105 ) .  pu i s  ce  son t  l es  ré f t ex ions  i r r  l a  mo-
ra le  e t  su r  l a  l i t t é ra tu re  qu i  I ' empor ten t .  on  t r ouùe , -a -cô te  de  no -
tes sur  I 'h is to i re.galante,  des remarques sur  des tern ies f rançais
corme "arn i t ié , , ,  ' ,p la i re, , ,  

"générosi té ' ;  e t  même une c i ta t ion Oè Saint -
Evremond" cet te évolut ion côrrespond à-r ,épogue ôr  ùt i iÀ i  

"Ëaige 
, . ,

deux revues moral iSantes.  0n t rouve enf in  
'deS 

noteS sur  le  personna_
ge  d 'A r l equ in  e t  des  esqu i sses  des t i nées  au  t ra i t é  su r  l e  èomiquegrotesque de 1761.  Les "Excerpta, '  se sont  donc f ina lement  t ransformésen  un  s imp le  cah ie r  de  b rou i | l on  don t  Môse r  s ,es t  i e r v i  j usqu 'à  raf i n  des  années  so i xan te .



- 5 8 -

' l 'Un i ve rs i t é ,  ou  acqu i s  auss i t ô t  ap rès  son  re tou r ,  des

idées  b ien  p lus  c l a i r es  su r  l a  d i f f é rence  en t re  l a  sa -

gesse  d 'éco le  e t  l a  vé r i t ab le  v i e  huma ine  que  ma in t

de ses professeurs for t  savants n 'en purent  jamais ac-

quér ' i r .  I l  faut  songer,  en outre,  que dans sa pr ime

jeunesse Mi jser  ne s 'est  pas formé d 'après les p ièces

dramat iques,  t rop subt i les de Mar ivaux,  mais d 'après ses

deux romans,  corrne i l  ressor t  de la  le t t re qui  v ient

d 'êt re c i tée.  0r ,  par  ' les 
s i tuat ions extrêmement in té-

ressantes et  par  les caractères s i  vra is  et  s i  dël ica-

tement  nuancés qu 'on y t rouve,  ces romans témoignent

abondamment d 'une juste connaissance des hommes et  d 'une
'  ph i l osoph ie  t r ès  soup ie  de  l a  v i e  qu i  p rend  e t  j uge  1es

ho rmes  te l s  qu ' i l s  son t  e t  peuven t  ê t re ,a lo rs  que  1a

sagesse d 'école,  entêtée dans ses pr inc ipes et  dépour-

vue d 'expér ' ience,  ne prête d 'habi tude aucune at tent ion

à  ce t  ôspec t '  ( 83 ) .

Le  j ugemen t  de  l l i co la î  s ' app l i que  mo ins  au  bache l i e r  f r a i s  émou-

lu  qu 'au  j eune  hon rme  qu i v i en t  d ' acheve r  ses  é tudes  e t  qu i  s ' app rê te  à

(83)  s r  X ,  p .  13  sq .
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en t re r  dans  l a  v i e  p ro fess ionne l l e .  I 1  s ,appu . i e  essen t i e l l emen t  su r  l a
let t re du 17 décembre 1785 dont  les termes assez ambigus,  comme on a pu
le constater ,  ne perynet tent  guère d 'établ i r  avec quelque exact i tude la
pér iode à laquel le  Môser a découvert  Mar ivaux et  sa int -Evremond.  Ma. is
des formules conme "dès ses prem' ières années' ,  ( , ,schon in seinen f r i ihen
Jahren")  ou "dans sa pr ime jeunesse" ( " in  seiner  f r i ihen Jugend' , )  e t  1e
fa i t  que cet te expér ience l i t téra i re soi t  rapportée dans le  passage con-
sacré à la  mère ne la issent  p laner  aucun doute sur  I 'op in ion du b. iogra-
phe.  Nicola i  est  convaincu que Môser a lu  les deux auteurs f rançais
avant  de qui t ter  osnabruck et  qu ' i l  a  su déjà t i rer  assez de prof i t  de
ces lectures pour pouvoir  se protéger contre res dangers d,un ' ,savoi r
d ' éco le  ma l  dég ross ' i " .  L ' a t t i t ude  c r i t i que  don t  f a i t  p reuve  , l e  

bache l i e r
à l 'égard des hypothèses res p lus contestabres de ra métaphysique wol f -
f ienne avant  même la f in  de ses études seconda. i res tendrai t  à  conf i rmer
ce t te  l i be r té  d ' esp r i t  p récocemen t  acqu i se  au  con tac t  de  1a , ' ph i l osoph ie
p lus  soup le  de  l a  v i e , , de  Mar . i vaux .

ce que nous savons des t ro is  années que r r rôser  a passées à r 'un i -
vers i té  donne pourtant  à supposer que 1es leçons qu, i l  a  pu. isées chez
les  éc r i va ins  f r ança i s  n ' on t  guè re  po r té  de  f ru i t s .  A  l éna ,  où  i l  sé -
journe de 1740 à L742,  i l  ne s 'écar te pas d,un pouce de la voie érudi te
dans  l aque l t e  i l  s ' es t  engagé  oèJ  ta  f i n  de  ses  é tudes  seconda i res .  ues
signes d 'un in térêt  quelconque pour res ret t res et  ra cur ture f rança. i -
ses  son t  ra res .  Le  d ro i t ,  l ' h i s to i re  e t  1a  ph i l osoph ie  semb len t  l , abso r_
be r  t o ta lemen t .  c ' es t  enco re  au  d ro i t  e t  à  l , h i s to . i r e  qu ' i r  consac re
I ' essen t i e l  de  ses  e f f o r t s  pendan t  l es  deux  semes t res  qu , i l  passe  oe
I ' au tomne  1742  j usqu 'à  I a  f i n  de  r ' année  1743  à  r ' un i ve rs i t é  de  Gô t t i ngen
Ma is  une  évo lu t i on  s ' amorce :  i l  abandonne  l a  ph i i osoph ie  au  p ro f i t  des
bel les- let t res.  l . lo l f f  cède la p lace à Got tsched dont  l ,é tudiant  f réquen-
te les d isc ip les à ra société a i lemande qui  v ient  d 'êt re créée.  r . rôser ,
qui  se découvre une vocat ion de poète,  y  l . i t  ses premiers vers.  ces pq6-



mes de c i rconstance ne débordent  toutefo is  pas de sympathie pour  1a

France et  on y chercherai t  en vain quelque t race de l 'espr i t  de Mar ivaux

ou de Saint -Evremond.

Quand Môser arr ive à léna,  en octobre 1740'  1 'Univers i té  qui  dé-

pend  enco re  de  Ia  P russe  es t  à  I a  ve i I l e  de  passe r  sous  I ' au to r i t é  du

gouvernement  de Saxe-tJeimar (84) .  l ' la is  e l le  reste marquée par  I 'espr i t

p russ ien  e t  c ' es t  p robab lemen t  l ' une  des  ra i sons  pou r  l esque l l es  i ean -

Zachar ie y  a envoyé son f i ls  qui  ne manguera pas de proclamer son admi-

rat ion pour le  nouveau ro i ,  Frédér ic  I I ,dans un poème rédigé à la  f in

de  son  sé jou r .  D 'au t res  ra i sons  peuven t  exp l i que r1e  cho i x  de  ce t  é ta -

b l issement  supér ' ieur  qui  n 'est  pas encore,  corme i l  le  deviendra à la

f i n  du  s ièc le ,  I ' un  des  p lus  répu tés  d 'A l l emagne  e t  que  l ' on  cons idè re ,

vers 1740,  corme l " 'Univers i té  des pauvres" ,  l " 'Univers ' i tas pauperum"

(85 ) .  Les  A l l emands  du  Nord ,  en  pa r t i cu l i e r  l es  Bas -Saxons  e t  l es  vJes t -

phal iens,J sont  nombreux et  suf f isanment  b ien organisés pour c i ter  en

just ' ice le  v ice-recteur  qui  a t ra i té  l 'un de leurs compatr io tes de

" rus t re  saxon"  (86 ) .  En f i n ,  1 ' ense ignemen t  qu i  y  es t  d i spensé  rése rve

une  p lace  p r i v i l ég iée  au  d ro i t ,  à  l ' h i s to i re  e t  à  l a  t héb log ie .  Ces

o r i en ta t i ons  son t  à  l a  f o i s  du  goû t  du  pè re  e t  de  ce lu i  du  f i l s '  Tand i s

que  I ' un  songe  su r tou t  à  l ' h ' i s t o i r e  e t  au  d ro i t ,  l e  second  compte  b ien

pou rsu i v re  l ' é tude  de  1a  ph i l osoph ie  à  l aque l l e  von t  ses  p ré fé rences  (67 ) '

(8a)  Le changement d 'autor i té  tuté la i re se fera en 1741,  pendant  le  sé-
jour de tlôser à léna.

(85)  L.  Bâte,  . I : .  Mëeer,  op.  at ' t . ,  p .  35.  Môser ne fa i t  toutefo is  pas par- . .
t ie  des étudiants pauvres.  Un sout ien f inancier  paternel  assez con-
for table lu i  permet de se passer  d 'une bourse.  0e ce point  de vue,
sa  ca r r i è re  es tud ian t i ne  ressemb le  b ien  p lus  à  ce l l e  de  Goe the  qu 'à
ce l l e  de  Less ing  ou  de  Jean -Pau l  R i ch te r .

(86)  Bnefe,  p.  6.

(87 )  L ' é tude  s imu l tanée  de  ces  d i sc ' i p l i nes  n ' é ta i t  nu l ' l emen t  i ncompa t i b l e
L 'h i s to i re ,  cons idé rée  comne  une  sc ience  aux i l i a i r e  du  d ro i t ,  é ta i t
ense ignée  pa r  l es  j u r i s tes .  Quan t  à  l a  ph i i osoph ie ,  e l l e  i n te rvena i t
à  I a  f o i s  dans  | ' é tude  de  l a  t héo log ie  e t  dans  ce l l e  du  d ro i t .



La let t re à l 'ami  Lodtmann du 5 févr ier  L74z dénent  une fo is  de p lus
I ' image de l 'é tudiant  peu studieux que cer ta ins commentateurs ont  vou-
l u  acc réd i t e r  ( 88 ) .  E i l e  es t ,  conme ce l l e  d ' aoû t  1240 ,  réd igée  en  l a -
t in ,  ce qui  prouve déjà de 1a par t  de son auteur  l , in tent ion de se
ranger parmi  les "savants, , ,  I l  est  vra. i  qu ' i l  y  est  peu quest ion de
d ro i t  e t  d ' h i s to i re .  Môse1  y  f a i t  - s imp lemen t  a l l us ion  à  deux  d i sse r ta -
t i ons  j u r i d j gues  su r ]e  rég ine  des  con t ra t s  qu ' i l  a l ues  e t  qu , i l  app ré -
c ie  dans  l a  mesu re  où  e l l es  s ' i nsp i ren t  des  " l um iè res  de  l a  j u r i sp ru -
dence"  (89 ) .0n  dev ine  dans  ce t te  app réc ia t i on  I ' i n f l uence  du  pè re .  p l us
tard '  Môser préférera également  la  jur isprudence et  le  dro i t  coutumier
au dro i t  romain et  aux systèmes jur id iques t rop rat ionnels.  Bien qu ' i l
n ' en  pa r l e  pas  dans  sa  l e t t r e ,  on  sa i t  en  ou t re  qu ' i l  a  l u  a t t en t i ve_
ment le conrpendiwn juris oe wolfgang Adam Lauterbach, un classique de
la  l i t t é ra tu re  j u r i d i gue  du  xv l l ème  s ièc le  qu i  se rva i t  enco re  de  manue l
de base dans de nombreuses facul tés de dro i t  (90) .  C,est  dans ce manuel
qu ' i l  a  pu i sé  l es  bases  de  ses  conna i ssances  j u r i d i ques  géné ra les ,  en
pa r t i cu l i e r  ce l l es  de  d ro i t  r oma in .  I l  con t i nue ra  à  l e  consu l t e r  l onq -
temps  enco re  ap rès  avo i r  qu i t t é  l ,Un i ve rs i t é  (91 ) .

(88 )  En  pa r t i cu l i e r  P .  K lassen ,J .  M i ) sez ,  op .  c i t . ,  p .  ZO.  La  l e t t r e  à
Lodtmann : Briefe, pp. 7-9.

(89)  Ib id. ,  p .  9.

(90) r. A. Lafterbaehii cornpendim juris, bne,issinri,s uerbis sed. or,plis-
sita sensu et aLlegationibus tmittersan fere natez4atn jur-is exhibens...
T l i b i ngen ,  1679 .  Lau te rbach  es t  l , un  des -ph i rosophes  d i  d ro i t  r es
plus renonmés du xv l Ièrne s ièc le.  I l  a  étudié la ' récept ion du dro i t.  romain en Al lemagne.  c t .  \ '  ar t ic le  d 'Eisenhart  dans ÀLLgem. Deutseize
??oSo. ,  t .  XVI I I , .  pp.  75-78.  L,exempla i re copieusement  ânnoté que
Môser possédai t  de cet .ouvrage est  conservé â ta g iot io thèque Muni-
c i pa le  d 'Osnab ruck ,  ma is  i l  n ' es t  pas  ca ta logué .

(91)  Dans la- toute première le t t re qu ' i l  adresse à Thomas Abbt ,  en ma. i
L76?, . i l  se présente t rès modestement  comme un ' ,obscur  ju i is te qui
ne quitte pas son lantterbach (Brte|e, p. lf3)
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I l  n ' es t  guè re  ques t i on  des  é tudes  d 'h i s to i re  dans  l a  l e t t r e  à

Lodtmann.  Môser y  norme inc idernment  Burkhard Got th.Struve et  qual i f ie

de ' , cé lèb re , , ce  p ro fesseu r  de  d ro i t  qu i  es t  mor t  depu i s  1738 ,  ma is  don t
' I ' in f luenCe marque encore profOndément I 'enseignement  d ispensé par  Ses

d i sc . i p l es  à  I éna  (92 ) .  Pa rm i  ceux -c i  i l  y  a  c .  G .  Bude r  don t  i l  su i t

ass idûment  les cours.  Professeur de dro i t  féodal  et  const i tu t ionnel ,

Buder s 'ef force,  cof ime son maî t re,  de fa i re le  l ien entre l 'h is to i re et .

l e  d ro i t  en  me t tan t  l , accen t  su r ' l ' h i s to i re  du  sa in t  Emp i re  (93 ) .  I l

d ispense aux étudiants débutants un cours général  d 'h is to i re et  de mé-

thodologie en s 'appuyant  sur  le  manuel  de Georg Chr is t ian Gebauer,

1'Esquisse d,wte histoi"e détaiLLée des pt'inaipau.û Etats europëens dont'

Môser possédai t  un exempla i re aussi  so igneusement annoté que celu i  de

son Inuterbaeh (94) .  I1  est  d i f f ic i le  de mesurer  l ' in f luence que Buder

a exercée sur  son audi teur  osnabruckois et  de d i re s ' i i  a  contr ibué à

évei l ler  chez celu i -c i  une vocat ion d 'h is to l ien.  Son enseignement ,  cgm-

me celu i  qui  se prat . ique en dro i t ,  reste assez scola i re au n iveau des

premiers semestres d,études ;  i1  so l l ic i te  la  mémoire p lus que 1a ré-

f ]ex ion et  por te sur tout  sur  l 'h is to i re dynast ique et  sur  les grands

événements pol i t iques,  sur  les "s taatsakt ionen" selon la  t radi t ion de
' l 'h is toniographie d 'avant  les Lumières.  C'est  préc isément  cet te forme

d,his to i re que l - lôser  récusera.  Mais i l  a  incontestablement  é1argi  sa

cu l t u re  j u r i d i que  e t  h i s to r i que  à  I éna .  L ' ense ignemen t  de  Bude r ,  s i  sco -

l a i r e  f Û t - i l ,  a  p u  l u i  d o n n e r  l ' i d é e  d ' é t u d i e r  l ' é v o l u t i o n  d e  l ' A I l e m a g n e

et  de sa province nata le à t ravers les inst i tu t ions et  le  préparer  a ins i

(92)  Br ie fe ,  p .  9 .  Môser  posséda i t  p lus ieurs  ouvrages  de  St ruve ,  en  par -
'  

t i c u i i é r ' d e u x  d e  s e s  q u a t r e  a b r é g é s  d e  l ' h i s t o i r e  d u  S a i n t - E m p i r e
dont  . i  I  exp lo . i te ra  p lus  ta rd  cer ta ins  é léments  dans  son i i i s to i t 'e

c i ' l snabntck .  Cf  .  P ,  Schmid t ,  Wset  aLs  H is to r iker ,  cp '  c i t ' ,  p '  3  sq '

(%)  fb id . .  e t  H .  Sch ie rbaum,  J .  I ' i ë le?s  SteL lung" ' ,  oP 'c i t ' ,  P '  l0 '

(94) GeOrg Christian Gebauer,_ Gnndri-ss. zu einen wnstimaLichen iiistcrie'  '  
d"; i tormelneten Etttopdisehen staaten. Leipzig, 1733. L'exemplaire
de F lôser  se  t rouve au  Musée mun ic ipa l  d 'Osnabruck '



-  / 5

à  l i r e  e t  à  ass im i l e r  Mon tesqu ieu .  L ,h i s to i re  des  g rands  E ta t s  eu ropéens
I ' o r i en te  ve rs  ce t t e  h i s to i re  un i ve rse l l e  que  l es  h i s to r i ens  des  Lumiè -
res ,  don t  Vo l t a i r e ,  on t  vo lOn t i e rS  p ra t i quée .  MôSer  s , y  i n té reSSera  SanS
jama is  s ' engage r  dans  ce t te  vo ie  :  i l  se  con ten te ra  d ' y  pu i se r  des  é lé -
ments qui  lu i  permett ront  d 'établ i r  de f ructueuses comparaisons.

5 i  l ' é tud ian t  d ' r éna  a  é té  un  é rève  p ius  app l i qué  e t  p rus  ass i c ru
qu 'on  ne  l ' adme t  d ' o rd ina i re ,  i l  ne  f a i t  pou r tan t  pas  de  dou te  que  c .es [
su r tou t  pou r  p ' l a i r e  à  son  pè re  qu ' i 1  s ,es t  p l ongé  dans  l es  manuers  de
Lauterbach et  de Gebauer.  La le t t re qu, . i l  envoie à Lodtmann le 5 févr ier
1742,  a lors qu ' i l  entame le quatr ième et  dern ier  semestre de son séjour
à léna,  montre que ses préférences personnelres vont  à ra phi losophie
ou,p lus préc isément ,  à la  metaphysique te l ie  que la concevaient  cer ta ins
théologiens de cet te époque.  I l  n 'est  prat iquement  quest ion que de cela
dans cet te le t t re.  Les théologiens sont  lég ion à Iéna.  par t isans de
wol f f  e t  or thodoxes ou p iét is tes s,y  l iv rent  des combats acharnés et  v i -
dent  leurs querel les au cours de controverses publ iques où les adversôi_
res  s ' a f f r on ten t  j usqu 'à  l a  l im i t e  de  l ' épu i semen t  phys ique  (95 ) .  Un
certa in J .  Moser, -  lu thér ien de st r ic te observance,  accuse le Doyen de 1a
Facul té de dro i t  e t  de phi losophie,Joachim Georg Dar jes,  d,avoi r  commis
un sacr i lège en ayant  eu l 'audace d 'appl iquer  le  système de wo' l f f  à  la
théologie.  Dar jes se voi t  obl  igé de se just i f ier  et  de défendre son
honneur bafoué ;  mais i l  te  fa i t  sur  un ton p la isant  que 1e jeune Môser
apprécie v ivenent  et  qu ' i1  oppose à la  manière pédante de cer ta ins théo-
logiens de Marbourg dont  Lodtmann sui t  res cours (96) .  Notre étudiant
n 'a ime guère 1a pédanter ie.  peut-êt re est-ce là  le  f ru i t  de ses ]ectures
f rança i ses  gu i  1 ' on tp rémun i  con t re  l e  " savo i r  d ,éco re  ma l  dég ross i , , ,  Ma-
ni festement ,  toutes ces po1émiques I 'amusent  et  i l  lu i  importe p lus d,en
rappo r te r  l es  pé r i pé t i es  que  d 'abo rde r ]e  f ond  du  déba t .  I l  n ' a  Eou te -
fo i s  r i en  ren ié  des  conv i c t i ons  wo l f f i ennes  qu , i l  p ro fessa . i t  dé jà  au  mo-
ment  de qui t ter  Ie  lycée d '0snabruck.  cer ta ines rét icences c i ,autrefo is

(95) Briefe, p, 8.

(96)  Ib id. ,  p .  7 ss.
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senblent  même avoi r  été oubl iées.  Non seulement  Môser prend dé1ibéré-

ment  par t . i  pour ' les wol f f iens,  t ra i te  d" 'avor ton"  ce néophyte de Moser

qui  a eu le  f ront  de s,at taquer au Doyen Dar jes,  mais i1  va même jus-

qu ,à  reg re t t e r  que  ce lu i - c i  n ,a i t  pas  f i dè lemen t  su i v i  t j o l f f  dans  sa

dé f i n i t . i on  du  me i l l eu r  des  mondes  poss ib les .  I l  f a i t  peu  de  cas  des  o r -

thodoxes et manifeste mêne quelque sympathie pour un ieune assistant de

phi losophie qui  défend sur  le  problème de la dest inée éternel le  de l 'âme

des thèses pour]e moins suspectes (97) .  Môser est  assurément  p lus phi -

losophe que théologien et  i l  appel le  de ses voeux une h is to i re de la

phi losophie qu. i  devra i t  corpter  au moins d ix  tomes et  qui  sera i t  d 'un

i rmense prof i t  pour  les sc iences (98) .  Mais la  mei l leure preuve et

oeut-êt re aussi  la  cause de cet  engouement pour  t l lo l f f  est  l 'admirat ion

qu , i 1  man i fes te  pou r  son  p ro fesseu r  de  ph i l osoph ie ,  Johann  Pe te r  Reuch in '

un wol f f ien convaincu dont  i l  su i t  ass idûment  les cours et  dont  i l  a  dé-

jà lu ,  af f i rme-t - i '1 ,  t ro is  fo is  le  manuel  de métaphys ' ique (99) '

ces préoccupat ions d 'ordre iur id ique,  h is tor ique et  métaphysique

serùlent  êt re for t  é lo ' ignées de la  l i t térature,  de la  cul ture f rançaise '

de Mar ivaux et  de Saint  Evremond.  Mais i l  n 'est  pas sans importance que

ce futur  adversai re du rat ional isme des Lumières et  du phi losophisme

français a i t  é té dans sa jeunesse un par t isan convaincu des p lus rat io-

na l i s tes  des  ph i l osophes  a l l emands ,  d ' un  penseu r  qu i  s ' es t  f o rmé  à  l ' é -

co le  de  oesca r tes  e t  de  Bay1e .  C 'es t  une  f i l i a t i on  qu 'en  fa i t  i l  ne  re -

n iera jamais tota lement  et  qui  1 'empêchera d 'abonder dans le  sens des

jeunes génies des années soixante-d ix .  I l  récusera,  cer tes,  1e rat iona-
' l . isme 

déduct i f  qu i  par t  de pr inc ipes abstra i ts  posés a pr ior i  ;  mais

dans toute l ,oeuvre de Môser,  de 1a grande f resque h is tor ique au cour t

artiCle de \a FeuiLLe d.'qtnonces osnabtuekoise, les leçonS puisées dans

I 'h is to i re et  dans l 'expér ' ience seront  toujours exposées selon les rè-

g leS d 'une logique r igoureuse qui  ne fa i t  aucune cgncession au sent iment

( 9 7 )  B * t e f e ,  P . 8 .

Q8) rb id.0n notera que 1e futur  h is tor ien semble déià préférer  1 'exposé
histor ique,  fû t -ée celu i  des systèmes phi losophiques,  à l 'é tude d 'un
sys tème  

' dé ie rm iné .  
C 'es t  e f f ec t i vemen t  pa r -1e  b ia i s  -oe  l ' h i s to i re

àË-ta p l r i losoph. ie que les c i isc ip les de 1n1ol f f  ont  été amenés à s ' ' in-
'  

t é resse r  à  I ' h i s to r i og raPh ie .

(99 )  I b i d . ,  p .  9 .
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ou au prophét isme rhapsodique des générat ions préromant iques.  Quant
aux  l eçons  de  I ' h i s to i re  e t  de  l ' expé r i ence ,  i l  f au t  b . i en  admer r re
qu'e l1es ressembleront  par fo is  à s ,y  méprendre aux pr inc ipes a pr ior i
de l. lolff.

Ma is  l e  j eune  Môse r  n ' es t  pas  p rus  p r i sonn ie r  d ,un  sys tème  que
ne le sera l 'honme mûr.  A la  f in  de sa longue let t re à Lodtmann.  i r
f a i t  une  a l l us ion  à  A lb rech t  von  Ha l l e r  qu i  ense igne  | ' ana tom ie ,  l a  ch i -
rurg ie et  la  botanique à Gôt t ingen depuis 1736 ( lo0) .  Apparemment cet te
a l l us ion  es t  peu  s ign i f i ca t i ve .  Ha l l e r  v i en t  d ,épouse r  en  t ro i s i èmes
noces la f i l le  d 'un professeur de médecine de Gôt t ingen.  ce sont  là  de
ces événements qui  susci tent  depuis toujours l , in térêt  des étudiants
autant  que les grands débats in te i lectuels .  La nouver le pourra i t  for t
b i en  donne r  l i eu  à  que iques  p la i san te r i es .  I l  n ,en  es t  pou r tan t  r i en .
Môse r  co rmen te  l e  f a i t  avec  beaucoup  de  b ienve i . l l ance .0n  peu t  en  dédu i -
re  qu 'au  débu t  de  I ' année  l l 4?  i 1  s , i n té resse  dé jà  à  ce  qu i  se  gasse  à
Gô t t i ngen ,  qu , i l  conna î t  dé jà  Ha l l e r  e t  qu , i l  ép rouve  de . l a  sympa th ie
pour l 'écr iva in bernois.  cet te syrpath ie est  révélat r ice.  Hai ler  esr
l 'adversai re de wol f f  e t  de Got tsched.  i l  récuse 1e système phi losophi-
gue c lu prenier  en tant  que défenseur des sc iences expér imentares ( r01)
et  le  formal isme c lass ic isant  du second en tant  que par t isan des con-
cep t i ons  l i t t é ra i res  de  Bodmer  e t  de  B re i t i nge r .  L ' é tud ian t  d , réna  es t -
i l  dé jà au courant  des posi t ions de Hal ' rer  ? I r  aura b ientôt
l 'occasion de s ' in i t ier  p lus amplenent ,  à la  société a l ' lemande de Gôt t . in_
gen '  . aux  po lém iques  qu i  opposen t  Go t t sched  aux  su i sses .  Ma is . i r  es t  s i -
gn i f i ca t i f  qu ' i l  nonme,  avan t  d ' avo i r  f a i t  l a  mo ind re  a l l us ion  au  ré fo r_
ma teu r  de  Le ipz ig ,  l e  p lus  i l l us t re  des  pa r t i sans  des  Zu r i cho i s  qu . i  de_
viendra en L747 son auteur  a l lemand préféré (102) .  0n ne saurai t  toute_
fo is  voi r  dans cet te s impre a| lus ion ra preuve que t4ôser  a pr is  dès r74z
le  pa r t i  des  su i sses  e t  qu ' i r  pa r tage  reu rs  rése rves  à  l , éga rd  d ,un  mo-

(100) rbid..

(101) cr. H. M. wolff , Die tleltanecr@ilng der d.eutsehen AufkLdmtng,M u n i c h , 1 9 4 9 ,  p . , l 5 4 .

(102 )  Môse r  c i t e  souven t  Ha l l e r . en  exe rgue  dans  ra  seconde  de  ses  revuesmorat isantes , La spectat,iee aLleâotæ. cr.-HriÀ-il-ppl-sô!, iog et314 .
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dè le  c l ass ique  f rança i s  qu i  se ra i t  exc lus i f  de  t ou t  au t re  modè le  (103 ) .

Ce  que  pouva i t  ê t re  son  a t t i t ude  à  1 ' éga rd  de  l a  F rance  à  l a  f i n

de son séiour  à léna nous est  suggéré par  un long poème de quatorze

s t rophes  qu ' i l  a  composé  en  i ' honneu r  de  F rédé r i c  I I  de  P russe ,  à  I ' oc -

casion de la  paix  de Breslau et  qui  por te le  t i t re  cérémonieux de :  ra

sage ex col)rogeus gouùemement de sa Ma;jeeté RoyaLe de Pmtsse et de san

ALtesBe L,ELecteur de Erqtdeboutg, Frédérùc, ehanté par M. 0. Riese (L04).

cet  hormage au ro i  de Prusse n 'est  nul lement  déplacé à léna où règne en-

core,  conme nous l ,avons déjà s ignalé,  un espr i t  t rès favorable à la  mo-

narchie des Hohenzol lern.  Le ieune poète ins is te moins sur  1es prouesses

guerr ières du monarque que sur  ses qual i tés de régent  sage et  paci f ique'

souc ieux  d ,assu re r  l e  bonheu r  de  son  peup le  e t  de  p romouvo i r ] e  p roErès

des ar ts  et  des sc iences.  Ce por t ra i t  du bon monarque s ' inspi re probable-

men t  de  l a  t r ad i t i on  des  "m i ro i r s  des  p r i nces " ,  ma is  une  i n f l uence  des

concep t i ons  po l i t i ques  de  vo l t a i r e ,  qu i  ne  ménagea i t  pas  ses  é1oges  au

ro j -ph l l osophe  avan t  1751 ,  n ,es t  pas  à  exc lu re .  B ien  qu ' i l  n ' en  a i t  f a i t

I ' acqu i s i t i on  qu 'en  1749  (105 ) ,  i ' l  n ' es t  pas  imposs ib le  que  Môse r  a i t

(103)  Conrne on pourra. le  constater  p lus lo in,  l4ôser  n 'a jamais.adopté de
pos i t i on  t r anchée  face  à  l a  que re l l e  qu i  opposa i t  l es  Su i sses  à
bot tsched.  Les premiers n 'éta ient  au derneurant  pas fondamentalement
hos t i l es  à  t ou t  ce  qu i  vena i t  de  F rance .  Ha l l e r  su i va i t  de  p rès
l ' ac tua l i t é  l i t t é ra i re  f r ança i se  qu ' i 1  a  con rnen tée  en  c r i t i que  pa r -
fo is  sévère,mais nuancé et  àver t i ,  pendant  de longues années dans les

' d1ttingisehen GeLeieten Anzeigen.

(1041 Die ueiee und. tqf"e Regiem,ng Seine? KônigLichen MaiestëtinPv'eusser- 
md Chwfrtusfli;hen ùpeilazrcht zu Bna.denbury Fviedrichs besungen
oon M. 0- .  Riese.  Le poème niest  reprodui t  n i  en sh 'n i  en HKA'  C'est
Car ' l  Schi iddekopf  qui  I 'a  réédi té pour  ]a prem' ière fo is-dans son
Avant-Propoi à l,édition du Traitë sur La Loque et La Littér'atz'te
aLLetnande-e, in : Deutsche LitterattsdenknaLe ries 18' u' 79' iai*-
h tmde t t s ,  i o l  .  L?2 ,  Be r l i n ,  1902 ,  pp .  X -X I I I .  l ' l ous  c i t ons  d ' ap rès
ce t te  éd . i t i on .  L ,o r i g i na l  du  poème se  t rouve  à  I a  B .U .  de  Gô t t ' i ngen .
c.  schùddehopf  a prouvé que Môser a rédigé ces vers aussi tôt  après
1a  s igna tu re  du  t i a i t é  de  pa i x  de  B res lau  (28  i u i l l e t  1742 ) '  a l o r s
qu ' i l  t e rm ina i t  ses  é tudes  à  l éna ,e t  non  à  Gô t t i ngen ,  avan t  d ' en t re r
à  l a  Soc ié té  a l l emande .  comme l ' on t  supposé  ce r ta ins  commen ta teu rs .
Le  poè te  s i gne  de  1 'anag ra rme  "M.0 .  R iese l ' ,  a l l us ion ,à  sa  t a i I l e
excàp t i onne l l e  ( ' i  t  dépassa i t  deux  mè t res ) .  L ' o r i g i na l  po r te  l a
remarque manuscr i te  :  "L 'auteur  est  Monsieur  Môser (SchÛddekopf '
r b i d . :  p .  X ) .  La  pa i x  sépa rée  de  B res lau  consac ra i t  l a  v i c to i re
de Frédér ic  I I  sur  Mar ie-Thérèse et  lu i  assurai t  la  possession de
l a  S i l é s i e .

(105 )  P .  Schmid t ,  Mdse r  aLs  H is to r i ke r ,  op .  c i t . ,  P .28 ,  no te  118 .



a ,

déjà ]u en L74? 1 'Ant i 'MachiaueL que le futur  Frédér. ic  I I  a  rédigé en
1739  e t  que  Vo l t a i r e  a  re lu ,  p ré facé  e t  pub l i é  à  La  Haye ,  en  1740 .  Oans
son t ra i té ,  le  pr ince royal  de prusse reproche au théor ic ien i ta l ien de
n'avoi r  proposé que des règles empir . iques de gouvernement  sans avorr  su
dégage r  au  p réa lab re  une  ph i l osoph ie  po l i t j gue  qu i  pû t  f ou rn i r  i es  bases
mora les  de  l , a r t  de  gouve rne r .  s ' i nsp i ran t  des  i dées  de  Locke ,  i l  déve -
l oppe  une  théo r i e  con t rac tue l l e  de  l ,E ta t  qu . i  f a i t  de  l a  soc ié té  c i v i l e
une union dest inée,  à r 'or ig ine,  à assurer  la  protect ion réc iproque cres
groupes fami l iaux et  sociaux pr imi t i fs .  En ver tu de ce contrat  or ig inel ,
la  miss ion première de l 'Etat  moderne est  de garant i r  le  b ien-être et
la  protect ion des sujets.  Quant  au souverain,  i1  n,est ,  se lon une formu-
]e que Frédér ' ic  I I  reprendra p lus tard en ra modi f iant  à peine,  que le
premier  magist rat  de I 'Etat  (106) .  Dans sa préface pour l ,Ant i - l iachiave-- ,
vo l t a i r e  s ' emp lo ie  su r tou t  à  c r i t i que r  l a  p ré face  e t  l a  t r aduc t i on
d 'Ame lo t  de  l a  Houssaye  qu i  s ' é ta i t  app l i qué  à  p rouve r  que  res  i dées  de
l4ach iave l  n ' é ta ien t  pas  con t ra i res  aux  p r i nc . i pes  de  l ' é th ique  ch ré t i en -
ne.  I l  oppose au t raducteur  de 16g3 res 1eçons de ver tu gue le prrnce
royal  donne dans sa réfutat ion,  des reçons qui  "mér i tent  d 'êt re cei les
de  tous  l es  ro i s ,  e t  peuven t  ê t re  l a  sou rce  du  bonheu r  des  honmes , , ( ro7 ) .
" c ' es t  un  bonheu r ,  a j ou te - t - i l ,  pou r  l e  gen re  huma in  qu ,en f i n  ra  ve r tu
a i t  é té  m ieux  o rnée  que  1e  v i ce "  ( l 0g ) .  En  conc rus ion ,  i r  exp r . ime  1a
c o n v i c t i o n  q u e ' , l e  g r a n d  h o r m e ,  d o n t  ( i l  e s t )  1 , é d i t e u r  ( . . . )  s e r a  c i t é
à  j ama is  pa r  t ous  ceux  qu i  a imeron t  l a  ra i son  e t  l a  j us t i ce , , ( 109 ) .  La

(106) Machiavel , Le Pzl.nce,et _Frédéric rr, Anti-î,rachiaueL ou Eæctrer. :..,t tPr incet t  de lûaehiauel ,  édi té par  Raimond Naves.  par is ,  1949.  cet teéd i t i on  con t i en t  éga remen t  ra ' p ré fàÉe  d 'Ame lo t  oe  ta -Èoussaye  qu ia t radui t  1e pr ince en 1693.  vol ta i re avai t  fa i t  i rJ . i rè"- ra t ra-duc t i on  d 'Amero t  en  rega rd  de  ra  ré fu ta t i on  de  r reaè r i c - i r .

(107)  Vol ta i re,  Préface pour l ,Ant i -MàehianteL,  La Haye,  2e éd.  1740.Ci té par  René pomeau,  La pol i t iq te de vâLta i re ' .  Éu" i r , - igà: ,  p .  69.
(L08)  Ib id. ,  p .  70.

(109)  Ib id. ,  p .  7L.
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pot i t ique réal is te et  cynique du ro i  a  déià dément i  les pro jets  géné-

reux du pr ince au moment où vol ta i re publ ie  1 'Ant i -Mach. iauel .  La paix

sépa rée  de  B res lau  es t  p réc i sémen t  l ' i l l us t ra t i on  é loquen te  du  mach la -

vé ] i sme  de  F rédé r ' i c  I I .  Ma is  Môse r  ne  s ' en  souc ie  pas  p lus  que  Vo l t a i r e .

Pou r  l u i ,  l e  j eune  souve ra in  n ' es t  pas  l e  conqué ran t  cyn ique ,  ma is  l e

p r i nce  don t  " l ' au to r i t é  assu re  l ' équ i l i b re  de  1 'A l l emagne  e t  qu i  se

préoccupe d 'en garant i r ,  à  la  fo is  en père,  en ro i  e t  en héros,  la  paix

e t  l e  b ien -ê t re "  (110 ) .  Co rme  pou r  Vo l t a i r e ,  l a  " sagesse " ,  avec  1aque11e

le ro i  gouverne doi t  à  coup sûr  rendre le  pays et  le  peuple heureux (111) .

I l  n 'est  pas seulement  le  héros qui  se couvrede g lo i re sur  les champs de

ba ta i l l e ,  ma is  enco re  1e  p r i nce  éc la i ré  qu i  a l l i e  1 " ' esp r i t "  au  " cou ra -

ge "  (112 ) .  C 'es t  f i na lenen t  une  ve r tu  t ou te  pac i f i que ,  l a  "douceu r "  avec

laquel le  Frédér ic  exerce son autor i té  que Môser met  en valeur ,  donnant

a ins i  du  ro i  une  image  i déa l i sée  qu i  es t  con fo rme  à  ce l l e  de  Vo l t a i r e

( i13) .  Au l ieu de s 'at tarder  aux combats,  le  souverain préfère se consa-

c re r  aux  oeuv res  de  pa i x :  son  [esp r i t  qu i  ve i ] l e  sans  re lâche  au  p res -

t i ge  e t  à  l , honneu r  de  ses  E ta t s ,  s ' es te rnp iesséd 'é leve r  1a  d i v i ne  Be r l ' i n '

à  laquel le  Rome et  Tyr  ont  prêté leur  magni f icence,  au rang d 'un pet i t

un i ve rs ' , .  A ins i  I a  v i 1 l e ,  , , sé jou r  de  tan t  de  p r i nces , , ,  ne  1e  céde ra - t -e l l e

b ientôt  p lus "n i  en rang n i  en préséance à des univers p lus grands" (114) .

L ,é1oge  du  p r i nce -bâ t i sseu r  qu i  embe l l i t  sa  cap i t a l e  es t  enco re  dans

l ' esp r i t  de  Vo l t a i i e ,  t ou t  co rune  l ' i déa l  du  souve ra in  qu i  f a i t  de  sa

cour un centre de rayonnement cul ture l  où s 'épanouissent  les ar ts  et  les

(110 )  Ed . ' sch t i ddekop f l  p .  x ,  l è re  s t rophe . :  " . . .  de r0u  j e t z td ie  deu tsche' - - - '  
ùè f t l  I n  ' i h rem G le i chgew ' i ch te  l enkes t , /  Zug le i ch  a l s  Va te r '  Kôn ig '
He ld , /  Au fdessenRuh  und  Woh l fah r t  denkes t  ;  . . . "

(LLL)  Ib id. . ,  3ème st rophe :  "Die t i | le isshei t  womit  du regierest  /  Muss'  
f r e i l i ch  Land  und  Vo l ck  beg l 'Ùcken . "

OLù  Ib id . ,  p .  X I I , 8ème  s t rophe .  L ' esp r i t  es t  appe lé  " | ' l i t z " '  une  no t i on
qu i  r appe l l e  

' l a  
" ra i son "  van tée  pa r  Vo l t a i r e .

(L l3 )  . b i d . ,  p .  x I I I , l l ème  s t rophe  :  " [ ) i e  San f tmu th  womi t  du  reg ie res t . . " '

, l - L4 \  
r b id . ,  p .  X I I ,  l 2ème  s t rophe  :  " . ' .  De in  Ge is t ,  de r  t âg l . i ch  wach t  /' - -  ' '  
F ' ù ; l é i hé r  

- i i aà ièn  
G ianz 'und  Eh re ,  /  L i es  g le i ch  das  gô t t l i che

Ber ' l in ,  /  
-Dèm 

Rom und Tyrus Pracht  ver l iehen /  Zu e iner  k le inen
l r€ l t  er t ieben. /  So v ie ler  Fûrsten Aufenthal t  /  l , lacht ,  dass es grôssern
Wel ten bald,  /  Nicht  inehr  dar f  Rang und Vorzug geben" '
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sc iences  (115 ) .

I l  es t  t ou te fo i s  un  po in t  su r  l eque l  l ' é tud ian t  d ' i éna  s ,éca r te
de  son  modè le  f r ança i s . .Dans  I ' esp r i t  de  vo l t a i r e ,  l e  cas  oe  F rédé r i c  I I
est  in téressant  parce que res ver tus du souverain prussien ont  une va-
leur  universel le  et  peuvent  êt re données en exemple à tous les ro is  de
la terre.  Ant ic ipant  sur  un patr io t isme prussophi le  qui  se mani festera
chez bon nombre d'Arlemands au monent de la guerre de sept ans, Môser
fa i t  du ro i  de Prusse un héros a| lemand.  I r  a  déjà vanté dans ia  t ro i -
s ième st rophe le "père,  le  ro i  e t  le  héros ' ,  qui  assure l 'équi r ibre de
I 'A l lemagne,  sous-entendant  probablement  a ins. i  que cet  équi l ibre éta i t
menacé  pa r  l a  t r ès  ca tho l i que  Mar ie - rhé rèse  d ,Au t r i che .  Ma is  i l  va  p lus
lo in .  Lo rsqu ' i l  f a i t ,  dans  ra  douz ième  s t rophe ,  l , é l oge  de  ra  v i i l e  de
B e r l i n  q u i  n ' a u r a  b i e n t ô t  p i u s . i e n  à  e n v i e r  à , ' d e s  u n i v e r s  p l u s  g r a n d s , , ,
i l  songe  peu t€ t re  à  v i enne ,  ma is  b ien  p lus  enco re  à  pa r i s  e t  à  ve rsa i l -' les.  

Aussi  ne faut- i1  pas s 'étonner de voi r  le  jeune poète af f i rmer oans
l ' é ]an  de  son  en thous iasme  que  l ' éc la t  de  l a  cou r  de  po tsdam l , empor re
su r  ce lu i  de  l a  cou r .de  F rance  (116 ) "  o ' emb lée ,  ! [ ôse r  se  range  pa rm i  res
promoteurs du mouvement patriotique allemand qui, conme Gle.im, ou même
Gottsched,  se tournent  vers Ia prusse,  dont  i ls  at tendent  , le  

renouveau
cu l t u re l  e t  po l i t i que  qu i  r es  r i bé re ra  de  l ' empr i se  f r ança i se .  Ma is
c 'est  aux auteurs f rançais gue ces patr io tes empruntent  les valeurs oui
feront  la  grandeur de |Al lemagne rénovée par  ra prusse.  randis que
Gottsched entreprend depuis les années v.ingt une réforme des 

,lettres

a l l emandes  à  l ' a i de  des  no rmes  que  l u i  p ropose  l e  c l ass i c i sme  du  s ièc le
de  Lou i s  x IV ,  l e  j eune  Môse r  rêve  d 'un  souve ra in  a l l emand  qu i  se ra i t
paré de toutes les ver tus qui  d is t inguent  le  monarque écla i ré selon
vol ta i re et  se lon son ami et  admiraterJr ,  le  pr ince royal  de prusse.
Pou r  l e  f ond ,  l e  j eune  poè te  adop te  I i déa r  po l i t i que  vo r ta i r i en .  pou r
1a  fo rme ,  i l  es t  p robab le .qu ' i 1  s ' es t  i nsp i ré  d ' un  poè te  a i l emand ,
chr is t ian Gi inther ,  dont  t 'é loquence pathét ique et  le  s ty le métaphor ique
re lèven t  davan tage  de  l a  t r ad i t i on  ba roque  que  du  c lass i c i sme  de

1 . . . \  a  .  '

\ L L 2  t  r O L d , .  ,

\ L L O )  r b L d . .

l3ème strophe.

"Oe in  Ho f  dem F rank re i chs  p rach t  n i ch t  g l e i ch t , ,
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B o i l e a u  ( 1 1 7 ) .

C e p o è m e à 1 a g . | o i r e d e F r é d é r . i c I I r é s u m e p a r f a i t e m e n t l , a t t i -

tude que Môser adopte à l 'égard de la  France à la  f in  de son séjour  à

Iéna.  c 'est  une at t i tude ambiguë que nous ret rouverons à toutes les

étapes de la  carr ière de notre auteur .  F i ls  de patr ic iens formé par  une

mère imprégnée de cul ture f rançaise,  i l  semble avoi r  presque tota lement

oubl . ié  Mar ivaux et  Saint - tvremond pour se tourner  vers le  dro i t  e t
' I ' h i s to i re .  

I i  se  consac re  en  mênE temps  à  une  d i sc ip l i ne  don t  t an t

d 'univers ' i ta i res a l lemands de son temps font  leur  pass ' ion :  1a métaphy-

s ique .  I 1  se  range  du  cô té  du  p lus  a l ' l emand  des  mé taphys i c i ens '  ch r i s t ' i an

Wol f f ,  dont  i l  ignore probablernent  qu ' i ' l  do i t  beaucoup à Bayle et  à

oescar tes.  L 'espr i t  des moral is tes f rançais se mani feste toutefo is ,  t rès

discrètement ,  quand i1 se gausse de 1a pédanter ie de ses maî t res.  I l

écr i t  ses premiers vers à la  g lo i re d 'une Prusse dont  i l  veut  étendre

l ' . i n f l uence  su r  t ou te  1 ,A11e rnagne  e t  don t  l a  cou r  se ra i t  des t i née  à

l ,emporter  sur  ce l le  de versai l les.  Mais pour  chanter  1a grandeur de

Frédé r i c  I I ,  i l  s ' i nsp i re  des  i déaux  po l i t ' i ques  e t  un i ve rsa l i s tes  de

Vol  ta i  re.

Quan t  à  l a  l angue  de  Vo l t a i r e ,  i ' l  ne  semb le  guè re  s ' en  se rv i r  à

cet te époque.  I1 préfère écr i re ses le t t res en la t in ,  se lon la  t radi t ion

des érudi ts  a l lemands.  Le seul  document  qui  nous soi t  resté et  qui  rap-

pe11e  que  l , é tud ian t  d , I éna  a  app r i s  l e  f r ança i s  chez  l u i  e t  au  1ycée '

est  le  post-scr iptum qu, ' i ]  a joute à la  le t t re la t ine adressée à un ami

(1 i7 )  H .  Sch ie rbaum,  J .  Mëse?e  S teL lung . . . ,  oP .  ? t "  p '  15 '  Le  c r i t i que'-- 
compare le premier poème de Î ' lôser à un poème_composé par Gijnther
sur  un thèmè analogue au début  du s ièc le "en l 'honneur de la  paix
conc lue  en  1718  en l re  Sa  Ma jes té  1 'Empereu r  Roma in  e t  l a  Sub ] ime
Èorte ' , .  L ,hypothèse de Schierbaum est  conf i rmée par  t4ôser  

' lu i -

même qui  éc i i t  a  Nicolaî ,  le  6 août  1778 :  "J 'a i  commencé à r imer
alors 'que Gi jnther  éta i t  notre héros"  (Br ie ie,  P.  31q) '  Le ieune
Môser ionnaissai t  Gi jn ther  dont  les oeuvres avaient  été publ  iées en
1739  e t  en  L742 .  I l  l u i  consac re ra  un  a r t i c l e  é log ieux  dans  l a
FeuiLLe hebd.onadsLte, en 1745 (HKA I, p' 95).
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inconnu  en  j anv ie r  1742  ( l 1g ) .  Ma is  ce  f r ança i s - rà  n ,es t  guè re  conva in -
can t  !  I l  im i t e  assez  ma lad ro i t emen t  l a  rhé to r i que  de  vo l t a i r e .  à  mo ins
que  ce  so i t  ce l l e  de  sa in t -Ev remond ,  e t  i l  b r i l l e  pa r  un  nombre  impres_
s ionnan t  d ' i nco r rec t i ons  e t  pa r  une  o r thog raphe  des  p lus  f an ta i s i s tes .
I l  es t  p robab le  que  Môse r  a  peu  p ra t i qué  l e  f r ança i s  à  l éna  ê t  qu , . i r  n ' a
pas rencontré à l  " 'un ivers i té  des pauvres ' ,  beaucoup de maî t res ou de
cond i sc ip les  avec  l esque l s  i l  au ra i t  pu  s ,en t re ten i r  ou  co r respond re
dans  l a  l angue  de  Vo l t a i r e .

Les choses ne changeront apparamnent guère à Gôttingen où rvlôser
s ' i nsc r i t  en  oc tob re  L742 .  L ,un i ve rs i t é  de  Gô t t i ngen  v ien t  d ,ê t re  c réée
en 1734 par  le  min is t re hanovr ien A.  G.  von l r r i inchhausen avec l ,assent i -
men t  e t  l . appu i  f i nanc ie r  de  George  I i ,  r o i  d ,Ang re te r re  e t  E rec reu r  de
Hanov re  (119 ) .  Les  fonda teu rs  nou r r i ssa ien t  I ' amb i t i on  d ,en  fa . i r e  ra
mei  l  leure univers i  té  a l  lemande,  un établ  issement  d,enseignement  supér ieur
résolument  tourné vers res d isc ip l ines modernes et  vers la  v ie prat ique.
I l s  on t  réuss i  à  év i t e r  dès  te  dépa r t  que  l a  t héo log ie  ne  dev ienne  l a
disc ip l ine prépondérante et  i rs  ont  favor isé re déveroppement du dro i t ,

( I I 8 )  Bz , te fe :  p . . 6  sq .  :  up .S .  Mr .  Lenge rke  fa i t  son  comp l im(en t ) ,  e tc ' e ( s ) t  l u i  qg !  ê t - ra  cause  que  ée t te  t e t i . é - vo rs  ! " . â ' iËno r .  r i'  
! g l d ' pu i squ ' i 1  p ré tend  de  vous  avo i r  vu  e t  pa r ré  à  son  i e tou rd 'Osnabruck où i l  a  été a i lé  pour  ranger ses af fa i res.  I ' r  me I ,adi t  que vous et iés retourné dà Jene.  i i  tàr i  u i . r ,  i r ipô ié que ceraso i t  v ra i ,  que  vous  a iés  u  des  ra i sons  o ien  pesàn ie ;Ë ; ; -  n ' ê t repas  venu  pa r l e r  à .un  am i .qu . i  Vous  a ime ,  Vous  e r i i rÀ ,  E i -qu i  s ,au_ro i t  f a i t  un  mér i t e  pa r t i cu r i e r  pou r  vous  témo ignà i ' avàc -que t te
rend resse  i r  so i t  vo t re  am i  e t  se rv i t eu r , , ( cop iË  i i t i e " i r à  oe  ruve rs ion  donnée  pa r  Be . i ns  e t  p l e i s te r ) .

( 119 )  1737  es t  I ' année  o f f i c i e l l e  de  Ia  f onda t i on .  Ma . i s  von  t r l i i nchhausen
ava i t . f a i t  o rgan i se r  des  cou rs  dès  1734 .  po r .  i ;À i i i ô r l à  àe  l un . i _versité de Gôttingen, cf. G. von Sell",.p?? c"o"g_Àigu"i 

-;;ni,tensi_

k i t  zu Cât t ingen 123?-1gA?.  Gôt t ingen,  rv . l r .
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de l ,h is to i re et  des sc iences exactes (120) .  Des professeurs renommés,

conme les jur is tes et  h is tor iens,  Georg chr is t ian Gebauer et  Fr iedr ich

D a v i d H . d b e r l i n , l e p h i . l o l o g u e J o h a n n M a t t h i a s G e s n e r e t ] e m é d e c i n e t

natura l is te Albrecht  von Hal ler  ont  rap ' idement  répondu à leur  appel '

C o r m e à l é n a , c e s o n t p o u r t a n t e n c o r e l e s j u r i s t e s q u i s e r é s e r v e n t . l e

dro i t  d ,enseigner 1es sc iences h is tor iques.  Mais dès 1a première 9éné-

rat ion de professeurs,  le  n iveau de cet  enseignement  est  mei l leur  que

dans  l es  au t res  Un i ve rs i t és  a l l emandes .  c ' es t  à  Gô t t i ngen  que  1 'h i s to i re

va acguér i r  progressivenent  le  s tatut  d 'une sc ience autonome qui  ne sera

p lus  l a  s . i r np le  aux i l . i a i r e  du  d ro i t  ( 121 )  e t  qu i  se ra  i l l us t rée  dans  Ia

seconde mo. i t ié  du s ièc le par  des h is tor iens cof ine Gat terer ,  Schlôzer '

sp i t t ler  et  Heeren.  En chois issant  de poursuivre ses études à Gôt t ingen'

Môser accorde ses préférences à une univers i té  jeune et  dynamique où i1

pourra nr ieux se préparer  à sa carr ière d 'adminis t rateur  et  d 'homme de

]o i  et  qui  dépend d 'un Etat  avec lequel  l 'Evêché d '0snabruck a depuis

longtemps des f iens ét ro i ts .  Les rapports  personnels qu.e son père entre-

i ient  avec von Mi jnchhausen I 'ont  cer ta inement  encouragé dans ce choix '

En  s , i ns ta l l an t  à  Gô t t i ngen ,  i l  se  rapp roche  en f i n  de  sa  v i l l e  na ta le

qui  n 'est  qu 'à deux iours de voyage'  ce qui  est  peu'  pour  l 'époque'

L a p o u r s u i t e d e s é t u d e s d e d r o i t e t d , h i s t o . i r e r e s t e s o n o b j e c .

t i f  p r i nc ipa l .  Au  dépa r t ,  1 ' ense ignemen t  i u r i d i que  qu ' i 1  reço i t  d i f f è re

peu de celu i  qu, . i  I  a  suiv i  à  Iéna :  le  manuel  de base reste le corpenai ; ' r

jur is  de Lauterbach.  ce n 'est  qu 'au second et  dern ier  semestre c le son

( 1 æ ) 0 f f i h i e d e i r | ô s e r , N i c o l a i n o t e q u e ' ' G ô t t . i n g e n é t a . i t d é -
"-- '  i t ' i  èàt ie-Ëpoiue (en L742-1743),  surtout dans le domaine des

i i i "n .e ,  i r " iO ique i ,  des t . inée  à-àeven i r  essent ie l lement ,  sous  la
iùtéi iè ai  plud prévoyant des homnes d'Etat (= von I ' l i jnchhausen) '
un établ isSeineni b 'enséignement supér ' ieur or ienté vers 1e monde
réel "  .  (srr '  x,  p.  12) .

(121)  P .  Schmid t ,  J .  ! ' l ôse? aLs  H is to r ike? '  op '  c i t ' , ,9 '  6  e t .Kur t  Hunger '
. .D ie  Gôt t inger  H is to r iker . , .  |n  z  Areh i l l  f i l r  Ku l in ,u ,gesch ich . te .2S
(1938) ,  P .  108.
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sé jou r  à  Gô t t i ngen  qu ' i 1  s ' i n té resse  au  d ro i t  cou tum ie r  f éoda l  de  sa
province.  I l  envoie en ju in 1743 à son f idè le ami Lodtmann une let t re
pour lu i  demander quelques conseirs  (Lzz l .  t r  so i l ic i te  en même temps
l ' av i s  de  son  pè re  qu i  ne  peu t  qu 'app rouve r  re  p ro je t  de  son  f . i l s  ( 123 ) .
Mais,  en horrne de bon sens,  re consei | rer  de ra chancelrer . ie  osnabruckoi -
se]u i  demande de ne pas agi r  avec précip i ta t ion.  I r  est  encore orématu-
ré,  pense-t - i l ,  de songer à une thèse et  d, in terrompre par  un t ravai l  de
ce genre le  cours nornal  des études.  I l  lu i  suggère néanmoins de prépa-
rer  un ouvrage sur  la  succession des fenmes dans les f ie fs  et  lu i  donne
quelques consei ls  t rès per t inents sur  ce sujet .  c ,est  une mat . ière que 1e
col laborateur  de G.  M. Mascov connaî t  b ien et  qu, i1  aborde,  comme son
f i ls  le  fera p lus tard,  dans une perspect ' ive h. is tor . ique,  en s,ef forçant
de  dégage r  l es  causes  po l i t i ques  l oca les  qu j  exp r i quen t  l ' o r i g i ne  e t  r , é -
volut ion d 'une coutume qui  peut  sembrer  aberrante à première vue (124) .
En  che rchan t  à  dé f i n i r  r ' r esp r i t  de  ra  ro i , , ,  Jean -Zacha r i e  p répa re  son
f i l s  à  l i r e  Mon tesqu ieu .0n  t rouve  dé jà  dans  res  ré f t ex ions  du  pè re  un
aspect  fondarnenta l  de la  phi losophie h is tor ique de I 'auteur  de l , t i is tc i_
re dt )snobnÆk. L 'évorut ion du dro i t  de succession des fermes dans.res
f i e f s  s ' exp l i gue ,  en  e f f e t ,  pa r ' l es  gue r res  :  l es  vassaux  e t  l es  o f f i _
c iers des grands seigneurs ont  refusé de suivre leurs suzerains à l ,é_
tranger tant  gue ceux-c i  ne leur  ont  pas donné l ,assurance qu,en cas de
décès les f i l les pourra ient  succéder au mêrne t . i t re  que res f . i rs  (125) .
En accro issant  la  dépendance du suzerain à I ,égard de ses vassaux,  res

(122) Let t re du 12 ju in 
- !743,  Bz- iefe,  p.  rg. -Let t re rédigée en f rançais.Môse r  y  éc r i t  :  " J ' i r a i  u i en iô i  â  we tz ta r ,  e t  oàns " i è  i ô tou r . i e  mefera i  docteur  ic i  (=,  à Gôt t ingen).  r " ra o isôui i t iàn-ur iu JàL,"  ooi . tl es  f i e f s  d 'Osnab ruck .  s i  r u  i a i i  enco "e  que rques  ma t i è i às  resque r -l e s . y  e n t r e n t ,  T u  m e  f e r a s  u n  p l a i s i r  o i e r i  s i i g ù r i Ë ; - à ; ; .  r e s  c o m -mun i quer,, .

(123)  Let t re de Jean-Zachar ie-Môser du rg ju in L743,  Bz, ie fe,  p.  I0  sq.Sur cet te le t t re,  rédigée en a l lemanà,  ef .  supta.
(124)  t -a lo i  f ranque excluai t  au. .départ  les femmes de la succession desf i e f s .  C ,es t  un  ?9 i1 t  qye . t {on lesqu iÀu  examine ra  avec  i e  p lus  g randso in  dans  1 'Esp r * i t  des  Lo i s ,  en  pa r t i cu l i e r  àu -U iv "À  i ù t i t ,  . nup .

(L25)  Bnefe,  p.  11.
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guerres de conquête créent  de nouveaux rapports  de force qui  obl igent

Ie maî t re à fa i re des concessions à des subordonnés qui  éta ient  à l 'o-

r ig ine ent ièrement  sous sa coupe.  cet te "d ia lect ique du maî t re et  de

l , eSC lave "  dOn t  Môse r  f e ra  I ' un  des  p r i nc ipaux  resso r t s  de  l ' évo lu t i on

histor ique est  donc déià esquissée dans la  le t t re du Consei l ler '

- - - r r  Ma is  avan t  de  se  p longe r  dans  l e  d ro i t  cou tum ie r  l oca l ,  Môse r

a suiv i  à  Gôt t ingen des cours d 'h is to i re générale qui  lu i  ont  permis

d,approfondir  ses connaissances du passé a l lemand et  européen.  Dans ce

domaine,  coûme darns celu i  du dro i t ,  1 'enseignement  d ispensé à Iéna t rou-

ve son pro longement nature l  à l 'Univers i té  hanovr ienne puisque l 'é tudiant

retrouve Sur leS bordS de la Leine Gebauer dont 1'Esqui71e d'"'tne hisxa".'re

aétailLée des princtpans, Etats eutopée7ls avait Servi de base au cours de

Buder,  L,enseignement  de Gebauer,  corme celu i  des autres h iStor iens que

Môser a f réquentés à Gôt t ' ingen,  a été généralement  déprécié par  la  cr i -

t ique (126) .  0n a sur tout  reproché à l 'auteur  de 1 'Esquisse,  qui  éta i t

j u r . i s t e  avan t  d ' ê t re  h i s to r i en ,  d ' avo i r  cons idé ré  l ' h i s to i re  comme un

agréab1e passe- temps qui  devai t  seprat ' iqudr  1 'après-midi  a lors que la

mat inée éta i t  réservée aux choses sér ieuses,  c 'est -à-d i re au dro i t  (127) .

Peter  Schmidt  s 'e f force de nuancer ce iugement  t rop négat i f  (128) .  I l

rappel le  for t  opportunément  que Gebauer est  l 'un des prem' iers maî t res à

avo i r  p l acé  l ' h i s to i re  au  même rang  que  l e  d ro i t  e t  à  l ' avo i r  cons idé rée

corme ' r ' l , inst runent  pr inc ipal  d 'un savoi r  approfondi" ,  comme " le champ

où peut  s 'exercer  Ia ra ison humaine" '  cof i l Îe  "une maî t resse de v ie"  et

co rme , , ' l a  me i l l eu re  i n t roduc t i on  à  l ' a r t  de  gouve rne r "  (129 ) .  Ce  son t  l à

(L26) Cf .  Ferd inand Frensdorf f  dans son ar t ic le  sur  Gebauer dans la'  
ALLg.  Deutsche Biogr . ,  t .  VI I I '  pp.  449-452 et  l 'J .  P le is ter '
J. Mësene EnùtiekLwtg. , '  op- cit. '  p. 23 sq.

(127)  F.  Frendsdorf f ,  Gebauet ,  op-  a i t - ,  p .  450.

(128)  P.  Schmidt ,  J .  I4ëser  aLs Histo?iker '  op. .c i t ' ,  p '  7  sq '

(L?g)  Ib id. .  P.  schmidt  c i te  des formules que Gebauer emplo ie dans la'  
Préface à son Esqaisse '  respect ivement  P.  5,  P '  9 '  p '  l l  e t  13
e t  p .  1 5 .
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des  concep t i ons  qu i  ne  pouva ien t  qu 'encou rage r  l es  é tud ian ts  à  s ' i n té -
resser  aux études h is tor iques et  que l ,auteur  de I ' i i is to iye atcsnabrtek
n 'oub l i e ra  pas .  0 ' une  man iè re  p rus  p réc i se ,  Gebauer  a  f a i t  su r  ra  Ger , -
rmnie de ïac i te un cours dont  r , rôser  possédai t  un exempla i re ( r30) .
L ' oeuv re  de  l ' h i s to r i en  l a t i n  se ra  p lus  t a rd  au  cen t re  du  déba t  que
susci teront  chez l 'écr iva in osnabruckois les réf lex ions de Montesquieu
su r  1 ' an t i qu i t é  ge rman ique .  Quan tà  I ' h i s to i re  a l l emande ,  e l l e  é ta i t
traitée par Johann David Kôhler dont Môser possédait ie Réswné apprciott-
di de Lthiatoi?e de L'ûrpirc allqncnd depuis ses débuts, sous Louis 7-e
Geananique' iusqutà La pai.a de Bade (131). si |apport de Kôhrer sembre
avo i r  é té  modes te ,  ce lu f  d ' un  au t re  p ro fesseu r  d ,h i s to i re ,  J .  J .  schmauss
a été probablement  beaucoup p lus décis i f .  ce maî t re éta i t  apprécié non
seulement  pour  l 'é tendue de ses connaissances,  mais encore pour ses qua-
l i t és  pédagog iques  e t  pou r  son  ap t i t ude  à  t i r e r ] es  conséquences  p ra t i -
ques  de  son  ense ignemen t  (132 ) .  I l  exce l l a i t  dans  l , é tude  du  d ro i t  cons -
t i tu t ionne. l ,  une branche des sc iences jur id iques à laquel le  Môser accor-
dera une at tent ion toute par t icu l ière,  et  i l  avai t  le  sens de la  com-
p lex i t é  des  p rocessus  h i s to r i ques  qu , i l  s , e f f o r ça i t  de  sa i s i r  dans  l eu r
g lobal i té  et  de présenter  en dégageant  la  cohérence des enchaînements.
Schmauss est  probablement  avec Gebauer ]e maî t re qui  a le  p lus ef f . icace-
ment contribué à orienter [{ôser dans des voies qui lu.i permettront de
dépasse r  1 ' h i s to r i og raph ie  t r ad i t i onne l l e  e t  de  t i r e r  p ro f i t  de  l a  . l ec -

ture des grands h is tor iens f rançais des Lumières,  en par t icu l ier  de
Vol ta i re et  de l tontesquieu.

(130) rbu.

(131) Joh. D. Kôhler, 
_! 'untzgefasste_und qnlyd.Lnche Deutsche Reich-sçesei: ici : : .

uon Anfang nyit Luciuigen tien leutschen bis aui'den baiisdzln ù,ieiet:.
L e i p z i g  e t  F r a n c f o r t t  \ 7 3 7 .  B i e n  q u , i r  f û t  t Ë  s e u r - n i i i o " i e n  a  p a r tent iè re  de  l 'un ivers i té  e t  qu ' i r  occupât  une-c t rà i re  à i t i i s io i "e  unr -verse l le ,  Kôhrer  se  spéc ia l i sa i t  sur tou t  dans  la  cnronotôô ie  e t  dansla  numismar ique,  une d isc ip r ine  dans  raquÀi îà  p rorÀ.  àËr i i i  s ,acqué-r i r  plus tard une certaine notor. iété .  c i .  F.-wetàie,- ; jJË. o.Kôhler. t ln ." ALL7. Deutaehe Biogr., t. XVt , p6. qlZ-ill .

(132) G. von Selle, Die Geo"g-August tJniuez,sitët zu Gëtt ingen, cp. ei; . ,p .  5 4  s o .
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Ce t  i n té rê t  acc ru  pou r  I ' h i s to i re  exp l i que  p robab lemen t  que
' l ' é tud ian t  a i t  dé ]a i ssé  1a  mé taphys ique  qu i  t ena i t  t an t  de  p lace  dans

ses  ac t i v i t és  i n te l l ec tue l l es  à  I éna .  l . l a i s  pas  p lus  qu 'au  cou rs  des

premiers semestres d,études,  i1  ne se sent  en mesure de se consacrer

exc lus i vemen t  aux  aus tè res  d i sc ip l i nes  j u r i d i ques  e t  h i s to r i ques .  son

tempérament  passionné et  imaginat i f  a  besoin de compensat ions.  ce l les

que lu j  avaient  apportées à Iéna ]a phi losophie et  la  métaphysique ne
' l u i  

su f f i sen t  p lus .  C 'es t  l a  l i t t é ra tu re  e t  p l us  spéc ia lemen t  l a  poés ie '

p lus conforrne à son goût  du concret ,  qui  vont  maintenant  sol l ic ' i ter  son

in té rê t .  La  voca t i on  l i t t é ra i re  qu 'ava i t  éve i l l ée  sa  mère  e t  qu i  ne

s,éta i t  concrét isée jusqu,en L742 que par  deux poèmes,  1e carnen héroi -

c tn  du  j eune  bache l i e r  e t  l ' ode  en  I ' honneu r  de  F rédé r i c  I I ,  va  pouvo i r

se  déve loppe r  ma in tenan t  sans  v ra imen t  s ' épanou i r ,  danS  l e  cad re  de  l a

Soc ié té  a l l emande  dans  l aque l l e  l e  j eune  pa t r i c i en  es t  adm is  dès  j anv ie r

1743  (133 ) .  La  Soc ié té  a l l emande  es t  l ' une  des  i ns t i t u t i ons  l es  p lus

p res t i g i euses  e t  l es  p lus  dynamiques  de  1a  j eune  Un ive rs i t é  (134 ) .  E l l e

s ' i nsp i re ,  pou r  l a  f o rme  e t  pou r  ' l ' e sp r i t ,  de  ce l  l e  que  Go t t sched  ava i t

fondée à Leipz ig,  dès L727,  avec la  col laborat ion de Johann Fr iedr ich

(133 )  0n  peu t  s ' é tonne r  qu 'un  j eune  é tud ian t  qu i  n ' en  es t  enco re  qu 'au .
début  de sa t ro is ième année d 'études ô i t  é té admis dans cet te so-
c ié té  t r ès  f e rmée  qu i  r éun i ssa i t  l ' é l i t e  des  un i ve rs i t a i r es  e t  qu i
comptai t  de nombreux ar is tocrates parmi  ses membres.  Môser n 'avai t

.pour tant  pas encore fa i t  ses preuves dans le  domaine sc ient i f ique
e t  l i t t é ra i re  e t  n ' ava i t  enco re  r i en  p rodu i t ,  à  pa r t  l e  poème en
l ' honneu r  de  F rédé r i c  I I . 0n  peu t  suppose r  que  ce  son t  ses  o r i g i nes
pa t r i c i ennes ,  l es  re la t i ons  pa te rne l l es  avec  l a  hau te -admin i s t ra t i on
hanov r i enne  e t  l a  ce r t i t ude  que  ce  f i l s  de  hau t  f onc t i onna i re  é ta i t
p rom is  à  un  b r i l l an t  aven i r  qu i  l u i  on t  ouve r t  1es  po r tes  de  l a  So -
c iété a l lemande de Gôt t ingen.

(134 )  L ' h i s to i re  de  ce t te  i ns t i t u t i on  a  é té  é tud iée  pa r  Pau l  0 t t o '  " 0 i e
Deutsche Gesel ' lschaf t  in  Gôt t ingen (1738-1758)" . . .1n i  Forschur 'gzn
zur neue?en Litetututgesohichte-, éd. par Franz Muncker, t. Vil,
M u n i c h , 1 8 9 8 .
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l ' îay ( i35) .  Entre les années t rente et  c inquante les d. isc ip les du n:aî_
t re  l e i pz igo i s  on t  c réé  des  succu rsa les  de  l a  ma ison -mère  dans  l es
pr inc ipaux centres univers i ta i res a l lemands pour propager ses concep-
t i ons  l i t t é ra i res ,  impose r  l a  p ra t i que  du  hau t -a l l emand  e t  f a i r e  con -
naî t re les règles qui  devaient  rendre à la  l i t térature a l lemande sa or-
gni té perdue.  ce l le  de Gôt t ingen a été fondée en 1739 par  le  phi lo logue
Johann Matth ias Gesner,  ancien d isc ip le de 6ot tsched.  Les pr inc. ipes
got tschéciens y sont  respectés corrme ai l leurs.  Le fondateur  ex ige avarrr
tout  des membres de Ia société qu, i ls  adoptent  l ,usage du haut-a] lemand
( l :e1.  | .u  Société a l remande de Gôt t ingen présente toutefo is  une par t i -
cu la r i t é  qu i  l a  d i s t i ngue  de  ra  p lupa r t  des  i ns t i t u t i ons  s im i ra i res  :
e l le  compte parmi  ses membres des Suisses dont  le  p lus i | rust re est
A lb rech t  von  Ha l i e r .  ce t t e  pa r t i cu la r i t é  es t  d , impor tance ,  à  une  époque
où la rupture entre Got tsched et  res suisses,  Bodmer et  Bre i t inger ,  est
déjà consonmée. Bien qu ' i l  ne soi t  pas un par t isan incondi t ionner des
deux  c r i t i ques  zu r i cho i s ,  Ha r l e r  pa r tage  r , essen t i e r  de  l eu rs  conce ' -
t ions et  se range de leur  côté par  sympathie et  par  af f in i té  nature l le
(137).  Dans une inst i tu t ion qui  se réc lame de Got tsched,  . i1  fa i t  ores-

(135 )  Jusqu 'en  L727 '  1a  soc ié té  a i l emande  de  Le ipz ig  s ' appe ra i t  , , soc ié té
poé t i que  de  Le ipz ig " .  Go t t sched  en  é ta i i - rË -p ie i i àË i i ' i e i u i s  t 7zo .Le réformateur  le ipz igois  just i f ie  ce changer i rent  de nom iun,  uneAnnonce (Naehtleht ciiée pàr Gustav waniekl cott"ài"o-inà a.r.ndeutsche Lite?dtu? seiner Zeit. leipzig, tôSi, p:-Cti.-iT y souti_gne  1e  rô re  cu r tu re r  p rédominan t  oe  te iÉz ig  oôn l  r ; un i và rs i t é  p res_
t i g i euse  e t  r es_Fo i res  a t t i r en t  r es  l e t i i é i  e i  i es  i n i e i i àc tue ts  oet 'u tes les prov inces a i lemandes.  c ,est  dans ce c"Àrsài -quà res d ia_lectes a l lemands peuvent  se fondre jusqu'à ce que iè-àesà;"  iËt i . " -langue a l lemande commune,  re haut-a i rer iànJ,  

-qui -àe; ; . -à i ;à  
prat i -guée par  tous les écr iva ins_des pays germaniques.  0n sai t  que

Gottsched se proposai t  de rénover ia  ianguà è i - iàr -1" ; ; ;às anenran_des .  B ien  qu ' i r  conse i l r e  aux  au teu rs  a r i emands  àé  s ; iÀ ip l "e r ,  dansun  p rem ie r  t emps ,  de  l , exemp le  des  q rands  c tass ique i  f r à l ça i s ,  sesambi t ions sont  essent ie l  lement  patr io t iques

(136) c f .  les s tatuts de la  société a l lemande de Gôt t ingen sont  reprodui ts
dans  Pau l  O t to ,  op .  a i t . ,  pg .  9_23 .

(137)  Sur le  rô le de Hal ler  à la  Soc. ié té a l . lernande de Gôt t . inqen et  surta  pa r t  qu ' i r  a  p r i : g  à  ra  que reue  en i rÀ  eÀ t i i cÀàà -à i ' iËs  su i sses ,on  peu t  consu r te r  l . i n t roduc t i on  que  Ludw ig  l t i r ze i  u - "eo iôee  pôu . - '
son édi t ion des poèmes de Halrer  i  l ,Lbteeht  ucn i !a?.Lez,s Gàcichxe,éd. par L. Hirzer . rn : BibLiothek tiLterer schriftstelLer,- .-ev.
Sclaeiz  und i iznes Grenzgebietes,  t .  I I I ,  Frauenfâ ld,  lgg2,  p.CXIX so.
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que  f i gu re  d ,opposan t .  sa  p résence 'à  l a  soc ié té  a l l emande  de  Gô t t i ngen

p rouve  néanmo ins  que  l e  con f l i t  qu i  dom ine  l a  v i e  l i t t é ra i re  a l l emande

au  cou rs  du  second  qua r t  du  xv I I I ème  s ièc le  n ' a  pas  p r i s  pa r tou t  ce

tou r  a igu  qu ' i I  ava i t  p r i s  à  Le ipz ig  e t  à  Zu r i ch  (138 ) '  A  Gô t t i ngen

les posi t ions sont  moins t ranchées et  la  cohabi tat ion des deux par t is

en conf ' l i t  reste encore possib le.

P o u r u n j e u n e é t u d i a n t q u . i c o n n a l t m i e u x t r | a r . i v a u x e t S a i n t -

tvremond que les auteurs a l lemands,  cet te s i tuat ion présente des avan-

tages  cons idé rab les  :  e l l e  l u i  pe rme t  d ' emb lée  de  s ' i n i t i e r  de  l a  ma-

nière la  p lus concrète aux grands courants l i t téra i res de 1 'Al lemagne

de  son  temps .  11  n ' es t  guè re  poss ib le  de  mesu re r  I ' i n f l uence  que  ce t te

in i t i a t i on  a  eue  dans  l ' i nméd ia t  su r  sa  f o rma t i on  i n te l l ec tue l l e '  Les

témo ignages  son t  ra res  e t  I ' on  sa i t  que  Môse r  n ' a  pas  su i v i  t r ès  ass i -

dûment  les séances organisées par  la  Société (139) '  I l  est  toutefo is

u n p o i n t s u r . l e q u e l o n a . l a c e r t i t u d e q u , i l a a d o p t é d è s l e d é p a r t l e s

idées de Got tsched :  c ,est  ce lu i  de 1a 1angue.  Dans les réf lex ions

qu, i l  soumet à ses confrères au suiet  des comptes rendus des séances

du premier  t r . imestre 1743 (140) ,  i l  formule des av is  souvent  cr i t iques

sur  1 'établ issement  des procès-verbaux et  sur  
' les 

t ravaux rédigés par

f f i o ! ! t c h q 9 . a u x S u i s s e s e 5 t a u t a n t u n e q u e r e 1 l e
de  pe rsonnes  qu iun  con f l i t  d ' i dées .  Suscep t ' i b l e  e t  au to r i t a i r e '
GÀt iscneO suppor ie mal  la  contradic t ion '  Sur  1e fond'  les d iver-
gences concernent  p lus les.moyens que 1es f inS.  Les in tent ions des

Su isses  son t  . u i i i ' pà t r i o t i quês  que  ce l1es  du  c l i t i que  l e i pz igo i s  :

i i s -uèu fàn t ' co rnne  1u i ,  r e l eve r ]e  n i veau  de  l a  l i L té ra -
ture a l lernanAe.  À Zur icn corme à Leipz ig,  on soumet- la  l i t térature
à  l , au to r i t é  de  l a  ra i son ,  on  l a  me t  au  se rv i ce  de  l ' éd i f i ca t i on
m o r a l e , o n r e c o r m a n d e . l , i m i t a t i o n f i d è l e d e ] a n a t u r e e t o n S ' . i n .
téresse ar" oeuuiàs àu Moyen-Age' cf' Pierre Grappin ' La chéctie

du génie dans Le ptéclassîcisné aLLenanâ, cp' cit" p' 23 sq'

(139)  P.  Ot to remargue s implement  que. l '1ôser  "s 'exerçai t  avec appl icat ion
'  

à  f a i r e  des  ve rs ,  b i èn  qu ,à  l a  l ongue  l es  séances  l u i  a i en t  pa ru

i rof  longr"s,  cà, i rè iâ  d iorue le  n|mbre considérable d 'amendes qu ' i l

à  àh pàvË" pôur ses absences" (op '  e i t '  '  p '  39) '

(l4Ql Her,rn Mësere eingesandtea Bedenken ùber das Tagebuch..u.or àer j'uartal-

"'-' 
'JZ-ir-nrt""g 

""il,iihài 
ne"iahiind 1etertl 17$. laul Gôttsching a

découvert le manuscrit dé ce document au Musée Goethe de Francfort

Ài  àn.  résumé le contenu dans son ouvrage i ; .  l :ësers in t , ick i tng
zun htbLizisten' aP. eit., P. 42 sq'
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]es  membres  de  l a  soc ié té .  I l  se  mon t re  t r ès  ex igean t  su r ]a  qua l i t é
de  l a  l angue  e t  f a i t  a i ns i  p reuve  d 'un  pu r i sme  qu i  es t  t ou t  à  f a i t
conforme à r 'espr i t  de la  réforme got tschéd. ienne.  ce pur . isme peut  sur-
p rend re  de  1a  pa r t  d ' un  au teu r  qu i  a  peu  p ra t i qué  l a  l i t t é ra tu re  a i l e -
mande jusqu'à cet te date,  qui  rédige ses le t t res en la t . in  ou en f ran_
ça i s  e t  qu i  se  f e ra  p lus  t a rd  I ' a rden t  dé fenseu r  d ,une  l angue  p lus  po_
pula i re,  p lus imagée et  p lus concrète.  ce document  prouve du moins
l ' in térêt  t rès v i f  que Môser a mani festé dès le  début  de sa carr ière
d 'éc r i va ' i n  pou r  sa  l angue  ma te rne l l e  e t  l a  pa r t  ac t . i ve  qu , i l  a  p r i se
aux  t ravaux  l i ngu i s t i ques  de  l a  Soc ié té  a l l emande .  Ma is  l , i n f . l uence  de
Gottsched ne s 'est  probablennnt  pas l imi tée au domaine de l ,expression.
I l  suf f i t  d 'ouvr i r  les deux revues de L746 et  de L747 pour constater
que l 'ancien étudiant  de Gôt t ingen connaî t  non seulement  les granos
pr inc ipes de l 'esthét ique got tschéd. ienne,  mais encore les sources f ran_
ça i ses  don t  e l l e  s ' i nsp i re .  Les  au teu rs  du  S ièc le  de  Lou . i s  X IV ,  Bo i l eau ,
La ,B ruyè re ,  co rne i l l e  e t  Mor iè re ,  l u i  son t  f am i r i e r s .  I r  es t  ma té r i e l r e -
men t  i nposs ib le  qu ' i r  n ' a i t  abo rdé  ra . rec tu re  de  ces  éc r i va ins ,  e t  de
tan t  d ' au t res  enco re ,  qu ,ap rès  son  re tou r  de  l , un i ve rs i t é .  Les  d . i sc ip les
et  amis de Got tsched qu ' i r  a  rencontrés à ra société a i lemande |ont
sans  nu l  dou te  i nc i t é  dès  1743  à  re r i r e  1es  c iass iques  f rança i s  don t  i l
avai t  déjà acquis quelque connaissance à osnabruck et  à en découvr . i r
d 'autres qui  ont  ra issé des t races dans res deux revues moral isantes et
dans  ses  éc r i t s  de  ra  f i n  des  années  qua ran te  (141 ) .  Ma is  r , i n f l uence
got tschédienne a dû êt re contrebarancée par  cei les des Suisses.  Môser
a for t  probablement  rencontré Hal ler  aux séances de la  société a l leman_
de (1a2) et  i l  n 'est  cer ta inement  pas resté insensib le au rayonnement

(141 )  c ' es t  dans  ce  sens  que  1 'on  peu t  i n te rp ré te r  ra  remarque  de  p .
K tassen  ( . r . , ëse r ,  

l p . c i t . ,  p .  z0 )  ,  a  eù i i i r ge ; - i , ù ; ; ; - r à  se ra . i rformé ru i -même en découvrant  èe qué ta cr i tu"â 'àô làn- t . ràr ,  , . .n
pa r t i cu l i e r  r a  f r ança i se " ,  pouva i t  t u i  p ropôsé r -àe - ;ô rÀ iâ ' e t  oemei I I eur',

( L42 )  C 'es t . ce -que  suppose .H .  Sch ie rbaum (J ,  Mëse rs  S teL lung . . . ,  cp .  3 ; r . .p :  14 ) .  sch ie rbaum s 'appu ie  su r  une  re t t r e  que  Ha l re r  a  ac t resséebien p lus tard,  re 1r  décembre 1756,  à eoàmË"-el -oani  iaq 'uerre i rfa i t  a l lus ion à r ' rôser  :  "A ra demanÉe de M. Môser,  anci i ) -é- ,uc ian;à G<i . t t ingen,  j ,a i  écr i t  à  H.  p.  Hamburger .  Mais jé  Joùié qu.  sonp ro je t  pu i sse  u9 ] . i  l "  i oT r " . . ! g  p ro je t - conce rne  i ne  éà i i i àn  . o r -p lète des " r r r innes 'dnger i 'des débuis j rsqu 'en t5o0 à raquei le  ù iôserf i n i r a  e f f ec t i vemen t  pa r  renonce r .  t a  l e t t r e  de  Ha l l e r  se  t r ouvedans  L .  H i r ze l ,  A .  uon  EaL leys  Ge i i àh "ce ,  c t .  c i t . ,  p .  346 .



qu 'exe rça i t  su r  son  en tou rage  ce t te  f o r t e  pe rsonna l i t é  (143 ) '  I l  a  l u

ses oeuvres lyr iques dont  le  s ty le se reconnaî t  dans que' lques uns des

poèmes qu, i1 a composés à Gôt t ingen et  i1  le  c i tera f réquerment  dans

ses  deux  revues  de  j eunesse .  son  admi ra t i on  pou r  Ha l l e r  ne  fa ib l i r a  i a -

mais,  puisqu' i l  écr i ra encore en 1781 dans son Tra i té sut  ia  1-engue ex

La L i t té lature aLLemotd,es:  "Hal ler  a été notre premier  poète" '  Avant

Ha l l e r  nous  n ,av ions  que  des  fa i seu rs  de  ve rs "  (144 ) .0n  no te ,  en  ou t re '

que dans ses deux revues i1  développe des concept ions esthét iques qui ,

sans re jo indre tota lement  cel les des Suisses,  bat tent  en brêche le for-

mal . isme de Got tsched sur  
' lequel  i1  fa i t  quelques remarques i roniques

(145).  I l  y  fa i t  également  de f réquentes références à des auteurs an-

g la i s ,  en  pa r t i cu l i e r  à  Pope ,  à  M i l t on  e t  à  R i cha rdson  don t  i l  r ecom-

mande,  nous le  savons,  1a PaneLa à ses lecteurs '  ce qui  tendrai t  à  prou-

ver  que son goût  pour  1es auteurs f rançais qui  ont  1es préférences du

maît re de Le. ipz ig n,exclut  nul lement  quelque sympathie pour  1es écr i -

va ins  d ,ou t re -Manche ,  qu i  susc i t a i en t  l ' adm i ra t i on  des  Zu r i cho i s .  ces
. indices p lutôt  contradic to i res ne permettent  pas de conclure que dès

1743  Môse r  a  f a i t  son  cho i x  e t  qu ' i 1  a  p r i s  réso lumen t  pa r t i  pou r  l ' un

ou l 'autre des deux canps.  I l  n 'y  a aucune ra ison de supposer que son

at t i tude a été p lus t ranchée à Gôt t ingen que t ro is  ou quatre ans p lus

ta rd .  Jusqu 'à  l a  ve i l l e  de  l a  gue r re  de  Sep t  ans  e t  même iusqu 'à  l a  ré -

dact ion de \a Défense dtArLequin,  en 1761,  où i l  a  pr is  pour  la  première

fo is  ouver ternent  posi t ion contre Got tsched,  i l  a  adopté une at t i tude in-

(143 )  H .  Sch ie rbaum,  I b i d . ,  p .  12  i nd ique  que  Ha l l e r  "donna i t  l e  t on "  à
' la  

Société a l lemande de Gôt t ingen.

(L441 ueber die deuteehe spraehe urui Litez'atur, ed. schijddekopf, cp. cr;.,
o .  22  :  "Ha l l e r  wa rd -unse r  e rs te r  D i ch te r  ( . . . )  I ' l i r  ha t t en  vo r
Hal  ler  nur  Versemacher" .

( f 4 5 )  c J " .  e n  p a r t i c u l i e r  H K A  I ,  p .  2 4 8 ,  p .  2 5 8  S Q . ,  P .  ? 5 5 ,  p . 2 9 1  e t
p .  343 .
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te rméd ia i re ,  à  m i - chemin  en t re  ce  de rn ie r  e t ' l es  su i sses  (116 ) .  0n  peu t
admett re qu 'au départ  l ' in f ' luence de Got tsched l ,a  emporté à Gôt t ingen,
corme le prouvent  les préférences que l ,é tudiant  a man. i festées pour le
hau t -a l l emand  e t  l ' amp leu r  de  ses  l ec tu res  f r ança i ses .  Quan t  aux  su . i sses ,
i l s  l u i  on t  penn i s ,  pa r  re  t r uchemen t  de  r - ra i re r ,  d ' assoup r i r  que rque  peu
la r ig id ' i té  du système got tschédien et  i rs  ru i  ont  apporté ce supprément
for t  modeste,  d ' imaginôt ion et  de l iber té d, . invent ion que réc lama. i t  son
tempéranent d, arti ste.

car  poète,  Môser r 'a  été à Gôt t ingen.  c 'est  même sa product . ion
lyr ique,  p lus que ses observat ions sur  I 'apt i tude de ses confrères à ma-
n ie r  l a  l angue  a l l emande ,  qu i  j us t i f i en t  sa  p résence  à  ra  Soc ié té  a re -
mande'  Dans les observat ions qu ' i l  adresse au pr intemps de l ,année 1743
aux membres de 1a compagnie se t rouvent  également  des remarques sur  ra
r ime,  un problème sur  lequel  i  l  rev iendra dans ses revues .
A  l a  t héo r i e  i l  a  j o i n t  r a  p ra t i que .  De  j anv ie r  1743  j usqu 'à  son  dépa r t
de  Gô t t i ngen ,  i l  a  composé  au  mo ins  s i x  p ièces  qu ' i 1  a  rues  au  cou rs  des
séances de la  Soc. ié té.  Ces odes,  composées dans Ie goût  du temps,  ne
peuvent  guère êt re considérées corme le f ru i t  d ,un authent ique ta lent
poét ique.  Nais ce sont  des documents qui  nous in téressent  à un double

(146 )  H . .Sch ie rbaum ( ,1 .  Mëse ts  S teLLung . . . ,  op .  c i t . ,  p .15 )  résume ce r rea t t i t ude  de  l a  man iè re  su i van te  i  " Jusq i r ' à  r , avénemèn i  oà -Less ingqu i , . pa r  l a  c l a r t é  de  ses  ra i sonnemen ts  e t  t a  pà r i i nôncÀ-0 .  sescr i t iques,  a or ienté ra r i t térature a i lemandÀ iàni  ààl -voies nou-ver les,  res concepr ' ions r i t téra i res et  esthéi iq ; ; ;  àà-Nt i ] " ' .  ontosci  l  lé  entre Got tsched,  Boi  1eau,  Racine,  iô i . " i i i . , -sa i i i -Ev"emono
e t  Mar i vaux ,  d ' une  pa r t ,  e t  l es  Su i sses , ' de  I ' au t re i .  j cn ie rUaum
sou l i gne  à  j us te  t i t r e  l . ac t i on  de  Less ing  qu i - i - nàn - tàJ i . r "n t
ébranré déf in i t ivernent  l ,autor i té  de Got t ic t ièd,  ,â i i  au i i i  cerredes  su i sses .  ce  qu i  peu t  su rp rend re ,  c ,es t  de  vo i r ' l e  c r i t i que  p1a -
cer  côte à côte Got tsched et  Mar ivaux,  ator i -què te i .àr iÀ. ,  .orreI ' a  mon t ré  J .  Lacan t  (op .  c t t . ,  p .  iOg  sq . ) ,  j ; às t - t 5 r : - o r " ,  mon t rét rès  rése rvé  à  1 ' éga rd  i u  second .  r i i co ra i :  â ' pÀ r i - è t "à - i l i àux  sa i s iles nuances rorsqui i r  a f f i rme que dans ses oeuvres de jeunesse i . iôserse  s i t ue ' , en t re  Go t t sched  e t  l i a r i vaux , '  ( s f f  X ,  p .  lS i - ; "À i ï s  i t  ou_b l i e  l e s  s u i s s e s , q u i  n e  l ' i n t é r e s s e n t  9 u è r e . ' E n  r à i t , ' F t a i i v a u x ,  a i n -
! - r  que saint -Evremond et  vor ta i re,  poui  ia- t "àôeoie, 'on i 'permis aMôser de dépasser le  problème ou énôix entre Got tsched et  res Suis-s e s .
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t i t r e .  E l l es  con f i rmen t ,  d ,une  pa r t ,  f  image  d 'un  l î ôse r  soumis  à  des

in f l uences  mu l t i p l es ,  à  l a  f o i s  souc ieux  de  respec te r  l es  règ1es  de  l a

poé t i que  se lon  Go t t sched  e t  sens ib le  aux  é lans  p lus  spon tanés  d 'un

Ha l l e r  ou  d ,un  G i i n the r .  ce r ta ines  d ' en t re  e l l es  nous  révè1en t ,  d ' au t re

par t ,  un jeune patr io te dont  l 'admirat ion pour les le t t res f rançaises

n,exclut  nul lernent  une f rancophobie encore p lus résolument  af f ichée que

dans  l , ode  à  F rédé r i c  I I .  La  P lupa r t  des  c r i t i ques  sou l i gnen t  dans  ces

e x e r c i c e s p o é t i q u e s . l . i n f . l u e n c e d e G i j n t h e r q u , . i . l s d é c e l a i e n t d é j à d a n s

le poème d, Iéna (1a7) .  Ce rapprochement peut  Surprendre,  car  i1  n 'y  a

guère de point conrnun entre la poésie de circonstance du jeune [1ôser'

où  l ' on  che rche ra i t  en  va in  l a  t r ace  d 'une  émo t i on  pe rsonne l l e ,  e t  l e

l y r i sme  t rès  d i rec t  d ' un  poè te  qu i  f a i t  éc la te r ]e  cad re  des  conven -

t ions poét iques du tenps et  qui  reste par fo is  t rès proche des sources

popula i res (148) .  Le Gi jnther  auquel  songent  les cr i t iques est  p lutôt
' l , au teu r  qu i  s ,e f f o r ça i t ,  sans  y  réuss i r ,  d ' ob ten i r  un  emp lo i  de  poè te

de cour en composant des odes emphat' iques à la gloire des grands de ce

monde.  C,est  probablgr lent  à cet te poésie de c i rconstance que pense Kai l

v iëtor ' lorsqu, i l  a t t r ibue à l ' ' in f luence de Gi inther  quelques uns des

tra i ts  qui  caractér isent  le  lyr isme de l 'é tudiant  de Gôt t ingen :  la  cé-

lébrat . ion des grands et  des puissants dans le  s ty le af fecté des poètes

de  cou r ,  l es  a l l us ions  à  | a  my tho log ie  an t i que  qu i  pe rme t ten t  l ' hype r -

bo le ,  l ' exa l t a t i on  g rand i l oquen te  e t  pa thé t i que  des  ve r tus  du  souve ra in ,

(147) En part' iculier | lJ. Pleister, J' !"lësere geistige Entuicklung^" " 
op'

' ' " '  

" i t i ,  
p . -àg iq .  et  Kar l  V iëtor ,  Geschiehte der  deutsehen 0de'

Mun ich ,  1923 ,  P .  87 .

(148)  Mi jser  a éprouvé une adnirat ion incontestable pour  ce poète maudi t '
' -  - ' i l ; i  

a - t i âSe  de  v ing t -hu i t  ans ,  en  1723 ,  ap rès -avo i r  mené .une  ex i s -
iÀnce p"ssâUlement  âgi tée,  en marge de la  société bourgeoise de son
temps . ' l l  1u i  consac ie ra  un  a r t ' i c i e  é log ieux  dans  l a  Feu iLLe  hec i c -
Â iaL i "n ,  en  1746  (HKA I ,  p .  95 ) '  Ce t te  sympa th ie  peu t - s ' exp l i que r

ù ; . l "  goû t  assez 'p récoée  que  Môse r  a  man i fes té  pou r  1a  poés ie  d ' i ns -

i i ra t ion popula i re et  par-ses synpath ies secrètes pour des hornmes
qu ,une  g rânde  pass ion  bu  l ' amou i  de  l ' aven tu re  condamna i t  à  une  v ie
peu coniorme aux pr inc ipes de 1 'éth ique bourgeoise '
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l ' a l l égo r i e  qu i  se r t  à  t r adu i re  res  i dées  abs t ra i t es  e t  r a  soumiss ion
dévote du poète ( l+s; .  g .  s ty le pathét ique est  par t icu l . ièrement  sensi -
ble dans 1'0de pnobataire où sont d,écr-its Les d.ésoz,tites que prouoque,l.,
actueLLernent Les gaennee en ALlenagne (150) tandis que ra tendance hé-
ro ique se mani feste davantage dans I 'ode composée à I 'occasion de ] ,an-
n iversai re du cornte Reuss (151)  et  dans cei le  qui  sarue ra promot ion de
Gesne rau r "angde  rec teu r  (152 ) .  C 'es t  dans  ce t te  de rn iè re  p ièce  que  I , i n -
f l uence  de  Ha l l e r  v i en t  s ' a j ou te r  à  ce l . l e  de  G i j n the r  (153 ) .  Ce  s t y l e
emphat igue paraî t  d ,autant  p lus déplacé que les personnages qui  font
I ' ob je t  de  l a  cé léb ra t i on  ne  son t  n i  souve ra ins  n i  p r i nces ,  ma is  des
professeurs ou des membres de la  Société a l lemande (154).  I l  n ,y  a guère
que  l 'Ode  p roba to i re ,  qu i  a  pou r  t hème  les  ma lheu rs  de  r ,A l remagne ,  e t
l ' 0de  composée  à  l ' occas ion  de  l a  v i c to i re  que  Georges  I I  a  rempor tée
su r  l es  F rança i s  à  De t t i ngen  l e  27  j u i n  1743  (155 )  qu i  peuven t  à  t a  r i _

(149 )  K .  V ië to r ,  op .  e i t . ,  p .  g7 .

(l5Q) Probeode, darinnen d2e..qe-ggru,liltigen wiegsunz,uhen in Deutsc-rtlaniuorgeste lLt  uerden.  Edi té à Gôt t ingen en iz+: .  g .or i i ron- 'conservé
aux  A rch i ves  d 'E ta t  d ' osnab ruck .  c i t a t i ons  chez  , { .  p re i s te r ,  cp .e i t . ,  p .  30 .

(LSL) Jub.eLode.composée pour r 'anniversai re du comte Heinr ich Reuss,  pré-s ident  d 'honneur de ra société a| lemande oe et i t i in tânl 'L ' ianniuer_
sai re du comte a été cérébré au cours d,une séance sorennei le  de raSociété,  le  18 mars 1743.  Les_quatre pages du texte or i f inat ,  qui  aé té  impr imé ,se  t rouven t  a  t a  g iu t .  un ! v ] -oe -oô ; ; î ; ; ; : ' " '

(152)  Rappelons gue Johann Matth ias Gesner éta i t  le  prés ident  de ra So-c ié té  a l l emande . . l l oag  I  e té  compà iée  en  j u i l r è t  i ZaJ .  L ;o r i g . i na . lse  t r ouve  à  ra  B ib r .  un i v .  de  Gô l t i ngen .  c i t a t i on i  cÀez -w .  p re i s te r ,
op .  a i t . ,  e .  27 .

(153 )  H .  sch ie rbaum (J .  Môsez ' s  s teLLLmg. . . ,  op .  c i t . ,  p .16 )  c ro i t  pouvo i ry  déce le r  I  , i n f l uence  oe  Ha l i â i . "  
- - - '

(154)  Nous avons normé le comte Reuss et  le  recteur  Gesner.  une t ro is ièmeode '  r éd igée  dans . re  même.s t y re_pompeux ,  sa rue  r ' en t rée  de  t ro i sn.uveaux membres à ra société.  Ei le  a été édi tée en t iq : -à r ,univer_si té de Gôt t ingen pour la  sociéré a| remande.  c i ia i ion i  lnà,  * .P le i s te r ,  op . -a i t ' . ,  p .  àg . - -

(155) cf. infra.
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gueu r  j us t i f i e r  un  ton  p lus  so lenne l .  Ma is  c ' es t  f a i r e  beaucoup  de  cas

de ce lyrisme très factice que de le mettre au même rang que 1es pro-

duct ions d,authent ' iques poètes comme Hal ler  et  Gi in ther  (156) .  Pourquoi

ne pas admettre que Môser est, dans ce domaine corme dans d'autres, un

bon é lève de Got tsched ? Le maî t re éta i t  professeur de poèsie à Leipz ig

et  i l  é ta i t  tenu de composer,  à l 'occasion de cer ta ins événements of f i ' -

c ie ls ,  des poèmes dont  la  p lupar t  ont  été réunis sous le  t i t re  de Chanxs

hércùques et honorif iquee (157). Corme celle de t ' lôser, cette production

es t  f a i t e ,  pou r ' l ' essen t i e l ,  de  poés ies  de  c i r cons tance  des t i nées  à  cé -

l éb re r  l es  hau ts  f a i t s  pa r  l esque l s  se  son t  i l l us t rés  1es  p r i nces  ou  l es

g rands  de  ce  monde  ( i 58 ) .  F idè le  à  ses  p r i nc ' i pes ,  1e  p ro fesseu r  d ' é l o -

quence  de  I ' un i ve rs . i t é  de  Le ipz ig  sac r i f i e  mo ins  que  son  d i sc ip le  de

Gô t t i ngen  à  une  emphase  enco re  i nsp i rée .du ' l y r i sme  de  cou r  de  l ' è re

ba roque  e t . i I  sou l i gne  avec  p lus  d ' i ns i s tance  Ia  f onc t i on  mora le  e t

éducatr ice de 1a poésie.  Mais cela ne l 'empêche pas de recoul i r  f réquem-

men t  à  l ' a l l égo r i e  qu i  s ' acco rde  m ieux  à  son  ra t i ona l i sme  que  l es  amb i -

gr j î tés du sty le rnétaphor i {u-e.  I l  reste f idè le à Ia nranière des poètes

de  cou r ,  des  Can i t z ,  Besse r ,  Kôn ig  e t  Neuk i r ch ,  qu i  r écusen t '  à  l ' aube

des Lumières,  le  man. iér isme baroque mais cont inuent  à penser que 1a

(156 )  Môse r  a  reconnu  p lus  t a rd  qu ' i 1 .n ' ava i t  aucune  voca t i on  poé t i que  e t
que ses vers n 'avaient  pas-grande va ' leur .  Dans une let t re au poète

Âugust  Fr iedr ich.Urs inus i l  admet t rès modestement  que-"cof ime r i -
rà i i ieur i  

' l  
se 's i tue-dans le moyen-âge de 1a poésie a l lemande"

(B?iefe, p. 287)

(157) Helden-und EhrenLiedet. Johann Joachim schwabe a publié les poèmes
'  

de Got tsched en 1736.  L 'édi t ion comporte quatre tomes dont  t ro is
sont  des recuei  1 s  d 'Odes.

(158 )  Go t t sched ,  don t  I ' ho r i zon  es t  p l us  vas te  e t  l es  re la t i ons  p lus

étendues que cel les du jeune patr ic ' ien osnabruckois,  cé lèbre dans
ses odes ie  tsar  Pierre- le-Grand,  l 'empereur  Char les VI . -et '  comme
i; iuài i -aeia ià i t  g i in tner ,  1e pr lnce Çysène de savoie.  r4ais  ses
é loqes  s ' aà ressen t  en  p r i o r i t é , comme i l - se  do i t  pou r -un  p ro fesseu r

àà - ï ;Ùn iuà rs i l e  Oe  Le ibz ig ,  aux  p r i nces  de  l a  Saxe  é lec to ra le .  C 'es t
àinsi qu,un poème héror'què et al 1égo.ique, Le concour.s ies teru,s
(De? l ie t ts t?ei t  der  T\4enden\ , -composé à l 'occasion de I 'annlversal -
re  ou  ro i  de  saxe ,  l u i - a  va lu  ] e  p rem ie r  p r i x  de  l a  soc ié té  a l l eman-
de de Leipz ig én |ZZA (Cf .  H.  de g-ooi  et  R.  Newald,  Geschichie àer

deutsehen L i teratw,  Mun' ich,  1965,  t .  V,  p '  487) .
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poés ie  reço i t  du  p r i nce  qu 'e l1e  do i t  se rv i r  sa  m iss ion  e t  sa  j us t i f . i ca -
t i on  (159 ) .  c ' es t ,  en  f a i t ,  ce t t e  t r ad i t i on  que  Môse r  pe rpé tue  à  un  n i -
veau p lus modeste.  Aussi  est - i ]  permis de se demander s i  un cer ta in nom_
bre des t ra i ts  dont  Viëtor  at t r ibue la patern i té à Gi jn ther ,  en par t icu_' l ier  

une cer ta ine af fectat ion dans le  s ty le,  les références mythorogiques
e t  1a  p réd i l ec t i on  pou r  I ' a l l égo r i e ,  ne  t r ouven t  pas  p lu tô t  l eu r  o r i g i ne
chez Got tsched.0n sai t  enf in  que Dour re professeur de Leipz ig la  poésie
est ,  comne 1 'oeuvre l i t téra i re en général ,  le  produi t  de règles r lgoureu-
sement  déf in ies qui  font  peu de p lace à f , inspi rat ion spontanée.  0r  r ien
n 'es t  p l us  régu l i e r ,  p l us  cod i f i é  e t  mo ins  spon tané  que  res  odes  du  j eune
Môser chez qui  l 'habi le té à manier  res recet tes recorrnandées par  les ma-
nue l s  de  poé t i que  t i en t  l ' i eu  d ' i nsp i ra t i on .  I l  es t  p robab le  qu ' i l  es t  a1 ré
chercher la sienne dans l,Essai drun ort poétique erit ique poun Les
ALLenæd'  de Got tsched,  dont  ra société a i lemande de Gôt t ingen se devai t
c l e  posséde r  un  exemp la i re .  ce  qu 'on  sa i t  d ,une  man iè re  ce r ta ine ,  c ,es t
qu'iI a consulté l 'Art poétique d'gp117 el 1e Dietion oio" t i"es rines de
Hi jbner ,  deux ouvrages dont  on fa isa i t  grand cas à Leipz ig (160) .

Le sent iment  patr io t ique qui  s 'expr ime dans cer ta. ines des ooes
du jeune Môser peut  égarement  s ' inspi rer  de Iexempre de Got tsched.
Dans ses p ièces,  le  poète de Leipz ig chante avant  tout  la  g lo i re de sou_
verains a l lemands.  son ode à I 'empereur  char les v l  r .évère même un cer-
tain pat.iotisme d'Empire. Des poèmes corme l,ELoge de La Germanie (L6!)
et 1t0de soLennelle à La gLoire de La confession d.tAugsbou,g (162) rerè-

(159)  Ibnd. ,  p .  488.

(160)  } { .  P le is ter ,  J .  Mësere ge, is t ige Enâ, t ick lung. . . ,  op.  a l t . ,  p .3L.
Mart  i  n  0pi  tz  et .  Tobi  as Hi ibner-  s '  inspi  rent  ians-  te i r "s-ôru.ug. ,  0 . ,concept ions poét iques de la  p lé iade.  Le second u i "àor i i  en 162?
.1es  ouvnages  de  0u  Ba r tas .  Les  ve rs  re  p iùs - i àuu . ; ; - ; ; i i i i e ,  pu , "I t lôser  dans ses odes sont  I 'arexandr. in  e i  re t rét rameire iàmoiqueque les poètes ar ' remands ont  emprunté dès ie  xùi iÈrè-s ia i ie  u' leurs 

modèles f rançais

(l6L) Lob Gernætiens (I7ZB).

(L62) JubeLode atf die Augsburger Konfession (1730).
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vent  de I 'espr i t  patr io t ' ique de Certa ins poètes baroques conme Moscherosch

ou empruntent  leurs thèmes à la  l i t térature mi l i tante du temps de Luther .

Ce  son t  l à  des  t rad i t i ons  dans  l esque l l es  Môse r ,  I ' hé r i t i e r  d ' une  v ie i l l e

farn i l te  protestante dévouée au serv ice de l 'Etat ,  se Sent  par fa i tement  à

l 'a ise.  Dès Ie départ ,  dans l '1de pnobato i re,  ce patr io t isme revêt  une

cOlOrat iOn net tement  ant i f rançaiSe.  LA FranCe n 'eSt ,  cer tes,  paS la Seule

responsable des malheurs passés et  présents de la  patr ie  a l lemande :

"Al lemagne at t r is tée,  tu  peux soupirer '

Car  amis et  ennemis te déla issent '

Eux qu'i de tes riantes campagnes

Dévastées font  des déser ts"  (163) .

Conrne p lus tard,  pendant  la  guerre de Sept  ans,  Môser n 'épargne pas les

"am is " ,  I a  P russe  e t  l 'Au t r i che  qu i  son t  imp l i c i t emen t  v i sés '  Ma is  I a

France a dro i t  à  une ment ion spécia le :

Tu  (=  1 'A l  l emagne)  l angu i s

sans  espo i r .

l a  f é l on ie  des  F ranca i s

]es raneaux des cyPrès"  (164) .

"Tes ef for ts  sont  va ins.

Ton sang courroucé Par
Ne  peu t  que  mu l t i p l i e r

oub l i an t  que  F rédé r i c  I I  po r te  une  l ou rde  responsab i l i t é  dans  l e  déc len -

chement  des guerres s i lés iennes,  le  poète reprend un thème qu'avaient

déjà développé ses prédecesseurs au xVI Ièrne s ièc le,  lorsque la monarchie

f rançaise s 'employai t  à  dresser  les pr inces a l lemands les uns contre les

autres pour pouvoir  mieux les dominer .  cent  ans après 1es t ra i tés de

Hestphal ' ie  le  souvenir  des ruses de la  d ip lomat ie f rançaise n 'est  pas en-

core effacé des mémoires allemandes. Le poème de Môser ]e prouve, puis-

I  (1")  * ,  beode,  l l  .  P le is ter ,  op.  ?t - ,  P: .39 :  "Betr r . ib tes Deutschl  and,
seufze nur '  /  Da Feind und Freund D' ich ver lassen'  /  Die Deine
reizend schône Flur  /  In  e ine t { i is tenei  verhehren".

(164)  fuobeode,  ib id.  :  "umsonst  !  Du lechzest  sonder Ï rost ,  /  Oein Blut
auf  Frankre ichs L is t  erbost ,  /  Vermehrt  nur  d ie Zypressenzweige" ' "



qu ' i I  f a i t  exp l i c i t emen t  a | rus ion  à  1a  gue r re  de  r ren te  ans ,  ap rès
avo i r  dénoncé  l a  po l i t i que  t rop  hab i l e  des  ro i s  de  F rance  :

, ,La maison abandonnée de Germanie
S,est  ef fondrée sous la  cendre et  l ,épouvante
Come cent  ans aupôravant , ,  (165) .

Le poène se termine par  un appel  à Georges I I  d ,Angleterre qui  est  in-
v i t é  à  ven i r  dé fend re  l a  j us te  cause  de  l ,A l l emagne  humi l . i ée  e t  dé la i s -
sée.  A [éna,  ancienne univers i té  prussienne,  Môser a rendu horrnage à
Frédér ic  I I .  I ' l  est  nature l  qu ' i i  se tourne maintenant  vers le  protec-
teu r  de  l ' un i ve rs i t é  de  Gô t t i ngen ,  1e  ro i  d 'Ang le te r re  qu i  es t  auss i  l e
souverain du Hanovre et  le  neveu de l 'ancien pr ince-évêque protestant
d 'osnabruck,  Ernest-Auguste I I .  Les Môser gardent ,  comme une bonne oar-
t i e  de  l ' a r i s toc ra t i e  e t  de  l a  bou rgeo i s i e  p ro tes tan tes  de  l ,Evêché ,  . l a

nosta ig ie du temps où un pr ince de ra Maison de Brunswick-Lunebourg ré-
gna i t  su r  l eu r  pays  e t  i l s  saven t  qu 'à  l a  mor t  du  successeu r  ca tho l i que ,
c ]émen t -Augus te ,  c ' es t  à  nouveau  un  Hanov r . i en ,  a l l i é  à  l a  Ma ison  d ,An -
gleterre,  qui  reprendra sa p lace sur  le  t rône ép. iscopal .  Jean-Zachar ie
a  p lus  d ' am is  e t  d ' a l l i és  à  Hanov re  qu ,à  Bonn .  I l  n ,es t  donc  pas  é ton -
nant  que son f i ls  proc lame son at tachement  à un souverain dont  i l  se
considère conme le sujet  et  le  serv. i teur  potent ie l .

I l  le  proc lame avec prus de convict ion encore dans r 'ode qui  est
ent ièrement  consacrée à la  louange du souvera. in  br i tann. ique i  Les justes
antes de Sa I'|a;jesté Royale de Gsinde-Bz,etagne et de Son Altesse Le Gnanc
Electeut de Hanoure, Geonges rr, chæûées @r nom d.e La société alLemanie

(165) Pnobeode,  ib id. :  "Germaniens ver .waistes Haus /  Brach s inkend unterAsch und Graus /  so wie vor  hundert  Jahren zusa*nen; .  ôn notera rerecou rs  ca rac té r i s t i que  à  l ' a l l égo r i e  :  l a  German ie  es t  pe rsonn i_
f i ée ,  co rme  1 'A r l emagne  dans  res ' ve rs  p récéoÀn i i ,  à t -e i tË -p "eno
les  t r a i t s  de  l a  mèrà  qu i  p l eu re  su r  sa  ma ison  dévas tée .
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de Gi)tt ingen pat Justtts Aëser (L66). Ce long poème de quatre-vingt-six

quatra ins,  rédigé en a lexandr ins a s ix  accents for ts  conformément aux

règ les  f i xées  pa r  Op i t z  e t  r ep r i ses  pa r  Go t t sched ,  s ' i nsp i re  pou r  1a

fo rme  de  l , exemp1e  f rança i s ,  comme les  p récéden ts  (157 ) .  Ma is  i l  t r ah i t '

pou r  l e  f ond ,  une  hos t i l i t é  réso lue  à  1 ' éga rd  de  l a  F rance  qu i  va  de

pa. i r  avec un patr io t isme qui  conf fne à la  teutomanie.  La France n 'y  est

jamais expl . ic . i tement  normée.  L 'événement qui  a inspi ré le  poète '  la  ba-

ta i t l e  de  De t t i ngen ,  ne  l a i sse  cependan t  p lane r  aucun  dou te  su r  l ' i den -

t i t é  de  l , , , ennemi , , qu i  v i en t  d ' essuye r  une  dé fa i t e  a t t endue  e t  mér i t ée '

I l  est  s . ign ' i f icat i f  que Môser salue en Georges I I  moins le  souverain

b r i t ann . i que  que  l e  p r i nce  a l l emand .  Dans  l a  nu i t  qu i  symbo l i se  I a  dé -

t resse  de  l 'A l l emagne , . l e  poè te  c ro i t  en t revo i r  un  rayon  de  l um iè re  e t

i l  se  demande  s . i  c ,es t  Mars ,  A rm in ius  ou  Gu i l l aume  qu i  v i en t  ( 168 ) .  Re -

ffi"qeiglen -wgffen seiner Kôni4lichen r,laiestat in
' 

CrosâbrLtattnien und ChurffinstLiehen ù'eehl'aucht zu Hannoue?'
àLL"gi ai" Andern, besungen in Nqnln der Deutschen GeselLsch'aft in

GTttïngen oon Justus Mëset- L'original, imprimé chez Hager' se
t rouve -à  l a  B i ' o l .  un i v .  de  G i j t t i ngen  e t  n ' a  pas  p lus  é té  rééd i t é
quà tes autres poème! que Môser a composés à^cette époque. 0n en
iiàrue toutefo.i! de larges extraits dans A. Sauer, Der Gôttinçer
ùichterbund.. ln : iQfuse:lmete deutsehe National-Litera'tur, t' 49/L'
Sà"f in ,  1886,  p.  IV et  dans s, r '  X,  pp.  L?3- l?4 '  Nous c i tons d 'après
éàt te âern ie ie édi t ion.  Môser a composé ce poème à l 'occasion de
ià v ic to i re que Georges I I  a  remportée sur  les Français à get t ingen'

|à à i - ju in- t7Cg,et  i i  l ,a  réc i té ' ,  conane Abeken 1e rappel le  au dé-
bùt  du- f ragment  c i té  en sr  x ,  au cours d,une séance publ ique de 1a

Société a l iemande de Gôt t ingén,  réunie le  17 septembre 1743'  pour

Ëè ieù "à "  l , ann i ve rsa i re  de  i a  f onda t i on  de  l a  "Georg ia .Augus ta " .
Les c i rconstances confèrent  donc aux vers 'du poète,  qui  par le au
nom de ses coni ré"è i  e i  qui  t radui t  probablement  1e sent iment  géné-

ra l  des  menbres  Oe  ta  So i i e té ,  I a  va leu r  d ' un  documen t  o f f i c i e l .

( 167 )  Le  ton  pa thé t i que  qu 'adop te  1 ' 99 !eY f  n ' es t  pas  sans  rappe le r  l e' - -  ' i t y t e  
d â  G i j n t n e r ,  i e l  q u e  l e  d é f i n i t  V i ë t o r ;  m a i s  1 ' e m p h a s e  e t

i tÉxcès dans la  louange fera ient  p lutôt  songer à une car icature
du modèle.  n.  icn ié iuâin Gt .  uase' rs  l teLLunr" ' , .aP'  e i t ' ,  p '  L4)
i ro. i t  pouvoi r  ièconnaî t re dans les vers de ce poème " la d igni té - - .
sub l imà  e t  l es  images  co lo rées  de  Ha l ' l e r " .  I l  semb le  pou r tan t  d i f f i -
c i le  de t rouver  dais  cet te accumulat ion d 'a l1égor ies abstra i tes une
image qui  so i t  d igne de I 'auteur  des ALpes'

(168)  St l  X,  p.  123.  Gui  l laume désigne probablement  Gui l  laume d 'orange.
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c o n n a i s s a n t  e n f i n  I ' a p p a r i t i o n ,  i l  s ' é c r i e :  , , N o n  I  N o n  I  c ' e s t  G e o r g e s ,
Le Gernain qui  v ient ,  vo i t  e t  va inct"  (169) .  Dans cet te hyperbo.re auda-
c ieuse ,  Môse r  p lace  "Georges ,  1e  Genna in , ' au -dessus  du  d ieu  de  1a  gue r re
des Roma' ins,  d 'un souverain qui  a profondénent  marqué r 'h is to. i re d,An-
g le te r re  e t  même au -dessus  d 'A rm in ius ,  qu i  n ' i nca rne  pas  enco re  pou r  l u i ,
c . rme ce sera le  cas quelques années p lus tard,  les p lus hautes ver tus
du génie a l lernand.  I1 préfère associer  le  nom du souverain hanovr ien à
celu i  .du générai  romain Genf lanicus,  i l  lust rant  probaDlement  a insr  a sa
man iè re ,  l a  t héo r i e ,  ense ignée  pa r  ses  ma î t reS ,  de  l a ' , t r ans la t i o  Im-
per i i " ,  du pouvoir  impér ia l  que les empereurs a l iemands ne t iennenE Das
de leurs ancêtres germaniques,  mais des enpereurs romains.  Mais ce oa-
t r io t isme d 'Empire revêt  une forme peu or thodoxe,  pu. isque le bénéf ic ia i re
c lu t ransfer t  des pouvoirs  n 'est  pas,  cornme re veut  la  doctr ine c lass ique,
1 'Empereu r  é1u ,  en  l ' occu r rence  re  Habsbou rg  d 'Au t r . i che ,  ma is  l ,E rec teu r
de Hanovre.  ce dernier  s , rest  acquis le  dro. i t  de por ter  ce t i t re  parce
q u ' i 1  a  r é t a b l i ,  s e r o n  M ô s e r ,  r ' é q u i l i b r e  d e  r a  b a r a n c e  q u e  r a , , f o r c e
e t  l a  ruse "  ava ien t  f a i t  penche r  du  cô té  de , , l , i n j us t i ce ' ,  ( 170 ) .  La  ruse
éta i t  déjà.1 'at t r ibut  des Français dans Iode probato ine.  Ic i ,  i ls  sont
accusés de surcroî t  de met t re la  force au serv ice d,une cause in juste.
Ma is  i l  su f f i t  que  Ie  pu i ssan t  j us t i c i e r  qu 'es t  Geo rges  I I  se  monr re
pou r  que  l ' équ i l i b re  so i t  r é tab r i  e t  que  l , i n j us t i ce  so i t  r épa rée .  Le
poète compare le  ro i  au d ieu de la  mer :  Neptune,  dont  la  voix  terr ibre
apaise la  tempête dévastat r ice :

"C 'es t  a i ns i  Se igneu r ,

Lorsque f  in just ice,

Lo rsque ,  l o i n  de  to i ,
rouges et  s i f f lantes

que tu ag ' is ,  quand des ennemis
prétent ieux se déchaîent ,

la  ruset t  ta  mort  cherchent  à se
repaî t re de tes amis,

les ennemis iancent  les f lammes
de  Ieu rs  éc la i r s

(L69) rb id. :  "Nein r  Nein I  Germanicus Georg kornnt ,  s ieht  und s iegt , , .
I f !^ : l_ t : l ] ]9nyt  1es or is ines sernraniques ou rot  à,Ànt leterre,
' anc len  e reve  du .gymnèse  d 'osnab ruck  ne  peu t  s ' empêche i  de  fa i rea l l us ion ,  ne  se ra i i - ce  que  pa r  des  j eux  oê  mo ts ,  aux  géné raux  ro -mains César et  Germanicus.

(170) rbid.
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qui  répandent  impunément à t ravers le  monde ia bra ise
e t  1 a  m o r t "  ( 1 7 1 ) .

Ces vers préc isent  f  image que le ieune poète et  probablement  aussi  ses

audi teurs se font  de la  France et  les sent iments que cel le-c i  leur  ins-

p i re.  A la  ruse s 'a ioute 1 'orguei l  prétent ieux,  un t ra i t  que l4ôser  évo-

quera souvent  lorsqu, i l  par lera des Français.  Quant  à Ia force qui  ser t
' l , i n j us t i ce ,  

e l l e  es t  déc r i t e  ce t t e  f o i s - c ' i ,  en  des  te rmes  qu i  sou l i -

gnent vigoureusement ses effets mortels et dévastateurs. Pour beaucoup

d,Al lenands l , in tervent ion des armées f rançaises reste touiours un

f1éau qui  peut  se comparer  à un catac lysme nature l  et  que seul  un sou-

vera in doué de pouvoirs  quasi  surnature ls  peut  maî t r iser '  Môser ne se

contente pas de p lacer  Georges I I  au-dessus de Mars et  de 1a comparer  à

Nep tune ,  ma is  i l  l e  no r , rme  enco re  l e  " sauveu r  des  A l l emands "  (172 ) '  La

f l a t t e r i e  se ra i t  bana le  s i  l ' au teu r  ne  cho i s i ssa i t  pou r  1 ' exp r imer  1e

te rme  de , ,He . i | and , , ,  hab i t ue l l emen t  rése rvé  au  ch r i s t . 0n  peu t  me t t re  ce

choix au compte de ces exagérat ions auxquel les se l ivre un ieune poète

emporté par  1 'é1an de son é loquence et  par  son zèle de bon et  loya1 su-

jet .  La t ransposi t ion est  néanmoins s igni f icat ive :  le  gr :and-père et

l ,ar r ière-grand-père de Môser aura ient  sans nul  doute considéré cet

Ùsageabusi f  du terme de' ,Hei land" corrne un sacr i1ège.  Le dernier  re je-

ton  de  ce t te  p ieuse  l i gnée  ne  vo i t ,  quan t  à  l u i ,  p l us  aucun  i nconvén ien t

à  me t t re  su r  l e  même p lan  l e  $ less ie  e t  un  ro i .  Pou r ' l e  d i sc ip le  des  Lu -

mières,  l ,Etat  et  ]a  Ci té terrestre revêtent  autant  d ' importance que la

re l i g i on  e t  l a  C i t é  de  D ieu .

( l 7L )  I b ïd . : ' , 5o ,  He r r  I  ve r fâh rs t  auch  0u  ;  wenn  s to l ze  Fe inde  rasen ,  /
wenn Unrechi ,  L iSt  und Tod nach Deinen Freunden grasen,  /_wenn dor t
de r  Fe inde  B i i t z  i n  ro then  F lanmen  z i sch t '  /  und  unges t ra f t  d i e
t l l le l t  mi t  Gtuth und Tod vermischt" .  ces images,  comme cel les de la
t e m p ê t e , p e u v e n t r a p p e l e r , à l a r i g u e u r , l e s t y l e d e H a ' l l e r l o r s -
qu ' i l  déc r i t  l a  na tu re  en  co lè re  dans  l es  A lpes .

( I72)  Ib id. ,  p .  L24 :  "Der Oeulschen Hei land".



L 'ode  à  Georges  I I  a  va lu  à  son  au teu r  une  ce r ta ine  cé réb r i t é  :
on coûrnence à par ler  de lu i  au-delà des murs de la  société a l lemancle
de Gôt t ingen et  de ra "Georgia Augusta ' ,  ( r73) .  ce début  de cérébr i té
peu t  s ' exp l i que r  pa r  l es  t a l en t s  d ,un  au teu r  qu i  a  su  p rouve r  son  hab i_' le té 

à manipuler  les formes convent ionnel les du lyr isme que l ,on appré-
c ia i t  à  1 ' époque .  Ma is  c ' es t  su r tou t  l e  f ond  qu j  a  dû  re ten i r  l , a t t en_
t ion des contemporains.  A la  f in  de ses études supér ieures,  a lors qu, i r
entre dans sa v ingt- t ro is ièrne année,  Môser réussi t  à  se fa i re l , in ter-
prète de la  p lus grande par t ie  de la  pet i te  nobresse et  de la  bourgeoi-
s i e  cu l t i vée  de  l 'A l l emagne  du  Nord  don t  i l  t r adu i t ,  avec  que ique  em-
phase,  mais assez f idè1ement,  les cra intes et  les aspi rat ions.  comme
1a  p lupa r t  de  ses  con tempora ins  i ssus  du  même m i r i eu  que  ru i ,  i r  es t' imp régné  de  cu l t u re  f r ança i se .  I l  a  app r i s  l e  f r ança i s  pou r  a ins i  d i r e
au  be rceau .  A  pe ine  ado rescen t ,  i r  a  l u  res  ouv rages  f rança i s  qu ,aucun
ho rme  d 'esp r i t  n ' a  re  d ro i t  d ' i gno re r .  I l  pa r tage  l es  p ré fé rences  de
Gottsched pour les auteurs du Grand s ièc le et  peut-êt re aussi  pour  vor-
ta i re.  I t  y  a joute des auteurs que le censeur de Leipz ig rechigne à
inscr i re sur  la  l is te des lectures qu, i . l  recormande,  comme l , iar ivaux et
saint -Evremond.  Sur  le  p lan cur turer  Môser est  donc ent ièrement  acquis
à la  France,  comre la prupart  de ses contemporains cur t ivés.  Mais cera

.ne  I ' empêche  pas  d ,ê t re  pa t r i o te .  I l  l , es t  d ,abo rd  à  l a  man iè re  de
Gottsched en défendant  à la  Soc- iété a l . lemande de Gôt t ingen,  succursale
de  ce l l e  de  Le ipz ig ,  l ' usage  d 'un  hau t -a i l emand  qu i  do i t  deven i r  r a
langue comrune de tous les écr iva ins a l lemands et  le  support  d,une r i t -
térature nat ionale.  comne Got tsched i l  compose dans le s ty le convent ion-
nel  d 'un lyr isme qui  se veut  f idè le aux règles édictées par  les auteurs

(173) une recension anonyne de 1756 cro i t  pouvoi r  reconrnander l ,auteurdu Traité sur Les passions et inelinàtio"s ar:"i-ili"ltLnan", pu-
b l i é  l a  même année ,  en  rappe ran t  qu ' i r  a  compà te -à r i r à i à i l  ' oo .à .Georges  I I  :  " L ' au teu r  bà  ce  t rd r te . . .  es t  r e  Sec ré ta . i r e  J .  Môse rb ien  connu  dans  res  m i r i eux  r i t t é ra i res  depu . i s  t a  ua ta i t tÀ  oeDettingen. -(!n z -a:yttngisehe 4t1ze2eey uan' gelehrtei io"nàr, t. II,1756 ,  p .  989 ) .  La . re rna rque  semb le  i i d i que r  que  c ,es t  su r tou t  l , es -p r i t  pa t r i o t i que  de  t , ode  qu i  a  r rap fe - iÈs  i è i t à r " l - oË - j iËpoque .
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de  l a  P lé iade  e t  r evues  pa r  Op i t z  ou  à  ce l l es  de  Bo i l eau '  r evues  pa r

son  d i sc ip le  de  Le ipz ig ,  des  odes  à  1a  g lo i re  de  l 'A l l emagne  e t  des

p r i nces  a l l emands .  A  Le ipz ig ,  à  l a  f o i s  ca r re fou r  i n te ra l l emand  e t
. in ternat . ional ,  on ne se contente pas de chanter  1a g lo i re des souve-

ra. ins saxons,  mais on rend aussi  hormage au chef  du Saint  Empire germa-

nique et  même au tsar  de Russie.  A léna,  où I 'on se sent  p lus modeste-

ment  t r ibuta i re de la  Prusse,  lv lôser  fa i t  1 'é loge de la  pol i t ique f ré-

dé r i c i enne  e t  i l  l e  f a i t  avec  d ' au tan t  p lus  de  conv i c t i on  qu ' i l  c ro i t

r eConna î t re  danS  l e  i eune  rO i  l ' i nCarna t i on  du  souve ra in  se lon  l ' i déa l

du  ph i l osoph i sme  vo l t a i r i en .  A  Gô t t i ngen ,  i l  me t  sa  p lume  au  se rv i ce

du ro i  d,Angleterre,  qui  règne sur ]e Hanovre et  dont  la  Maison a des

d ro i t s  su r  l ,Evêché  d ,osnab ruck .  I l  conc i  l i e  un  pa t r i o t i sme  d 'Emp i re

mal  déf . in i  e t  son patr io t isme local  en at t r ibuant  au souverain hano-

vr ien des t . i t res qui  rev iennent  de dro i t  à  1 'Empereur  et  à la  l4a ison

de  Habsbou rg .  I l  co r r i ge  a ins i  l es  réa l i t és  po l i t i ques  a l l emandes  en
' les 

in terprétant  se lon I 'espr i t  du patr ic ia t  osnabruckois.  Cet te forme

de  pa t r i o t i sme  n 'exc lu t  pas  a  p r i o r i  une  a t t i t ude  b ienve i l i an te  à  l ' é -

ga rd  de  l a  F rance .  Ma is  Môse r  d i s t i ngue  l a  cu l t u re  f r ança i se ,  qu ' i 1

sa i t  app réc ie r ,  de  l a  po l i t i que  des  ro i s  de  F rance ,  qu ' i l  r ép rouve  v i -

goureusement .  Dans ses at taques contre la  France,  i1  se montre p lus

v i ru len t  que  l es  au teu rs  de  l a  géné ra t i on  p récéden te  (174 ) .  Ma is  sa

(174) Gottsched avait donné dans sa revue Det Biedetnqtn (L727-L728)'  
l ,exemple d 'un patr io t isme dénué de toute agressiv i té  envers la
France.  Bodner et  Bre i t inger  s 'é ta ient  contentés '  dans leurs . -
Diseours des Peintres (172L-L723), de dénoncer les abus auxquels
donnai t  l ieu l , imi tat ion des modes et  des moeurs f rançaises,  mais
i ls  se réc lamaient ,  corme leur  futur  r iva l ,  de Boi leau pour com-
bat t re les excentr jc i tés de la  l i t térature baroque.  l ls  ont  dé-
Ia i ssé  o lus  t a rd  Bo i l eau  pou r  exa l t e r  l e  gén ie  de  l ' l i l t on '  Ma is  à
Zur ich corme à Leipz ig,  on se l imi ta i t  au domaine des moeurs et
de  l a  l i t t é ra tu re  e t  i , on  év i t a i t  d ' abo rde r  l e  t e r ra in  de  l a  po l i -
t i que .



vo i x  n ' es t  pas  ce l l e  d ' un  i so lé .  Son  a t t i t ude  amb iguë  à  1 ,éga rd  de  1a
France  es t  ce l l e  de  l a  bou rgeo i s i e  p ro tes tan te  d ,A l l emagne  du  f l o rd ,
cul ture l lement  dépendante de la  France,  mais t radi t ionnel lement  tour-
née vers I 'Angleterre.  Les bourgeois cont inuent  à considérer  la  monar-
chie f rançaise corûne I 'ennemie hérédi ta i re.  Traumat isés par  1e souve-
n i r  des  gue r res  du  xv l I ème  s ' i èc le ,  i l s  v i ven t  dans  l a  han t . i se  d ,une
nouvel le  invasion f rançaise qui  remett ra i t  en cause l 'oeuvre de recons-
t ruct ion pénib lement  amorcée pendant  un demi-s ièc ie de paix re lat ive.
I ls  ne voient  pas que la France de 1a Régence ou ceHe de Louis xv
n 'es t  p l us  t ou t  à  f a i t  ce i l e  de  Lou i s  x l v .  A  t o r t  ou  à  ra i son ,  i r s  ren -
dent  notre pays responsable de tous les conf ' l i ts  qui  éc latent  dans les
pays a l lemands à par t i r  de 1740 et  1e soupçonnent  de voulô i r  entreteni r
dél ibérément  les désordres et  les d iv is ions ru ineuses pour les Etats du
sa in t  Emp i re .  I l  ne  f a i t  pas  de  dou te  que  ce t te  c ra in te  d ,une  nouve l l e
guerre de Trente ans ou de nouveaux désastres qui  rappel lera ient  I ' in-
cendie du Palat inat  est  par tagée par  re pet i t  peuple des ar t isans et
des paysans qui  ne connaî t  des Français que leurs explo i ts  guerr iers
sans  pouvo i r  en  app réc ie r  l a  cu l t u re .  c ' es t  dès  l e  dépa r t  que  l , a t t i t u_
de  de  Môse r  à  l ' éga rd  de  ra  F rance  es t  marquée  pa r ' r , amb igu i t é .  EHe  re
restera tout  au long de sa v ie,  moyennant  quelques correct i fs .  I r  res-
tera toujours récept i f  à  la  pensée et  aux ret t res f rançaises,  qui t te  à
var ier  ses choix et  ses préférences,  à rempracer  r4ar ivaux et  sa int -
Evremond par  vol ta i re et  vor ta i re par  Montesquieu ou Rousseau,  qui t te
auss i  à  se  mon t re r  mo ins  doc i l e  e t  p l us  c r i t i que  dans  I ' exp lo i t a t . i on  de
ses sources f rançaises.  I l  derneurera,  en revanche,  toujours auss. i  hos-
t i l e  à  l a  po l i t i que  de  l a  F rance  monarch igue  qu , i l  con .s . i dè re ra  enco re
ap rès  l a  gue r re  de  Sep t  ans  co rme  1 , , ' ennemie  hé réd i t a i r e , , ( l Z5 )  pu i s  à
ce l l e  de  F rance  révo lu t i onna i re  don t  i l  dénonce ra ,  à  l a  f i n  de  sa  v . i e ,
l ' i n f l uence  pe rn i c i euse .  Ma is  même dans  re  doma ine  de  1a  po r i t i que ,
co rme  dans  ce iu i  de  l a  cu l t u re ,  r ' expé r i ence  l , ob r i ge ra  à  a f f i ne r  ses

( 1 7 5 )  H K A . v , . p . 2 7 3 :  " O i e  F r a n z ( s e n . . .  d i e s e  a r t e n  E r b f e i n d e  d e u t s c h e rNat ion" .  Le texte c i té  est  de L774.
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jugements,  à reconnaî t re,  par  e iemple,  que 1es dangers qui  menacent  le

corps pol . i t ique a l lemand dans son ensemble,  et  sa pet i te  patr ie  osna-

b rucko i se  en  pa r t i cu i i e r ,  v i ennen t  au tan t  de  l ' i n té r i eu r  que  du  cô té

de la France et  que I 'Angleterre,  dont  i l  admire tant  le  souverain en

1743 ou dans ses revues moral isantes en 1746/1747,  mine l 'économie a l -
' lenande b ien p lus que le royaume de Louis XV"

Lo rsqu 'à  l a  f i n  de  I ' é té  1743  i l  qu i t t e  l ' un i ve rs i t é  de  Gô t t i ngen

pour revenir  dans sa v i l le  nata le,  Môser achève tout  iuste son s ix ième

semestre d,études.  c 'est  re lat ivement  peu,  même pour ' l 'époque.  Mais le

b i l a n  e s t  l o i n  d , ê t r e  n é g l i g e a b l e . o a n s  l e s  d i s c i p l i n e s  q u i  d o i v e n t  l e

p répa re r  à  sa  f u tu re  p ro fess ion ,  l e  d ro i t  e t  I ' h i s to i re ,  i 1  a  acqu i s

des connaissances qui  const i tueront  la  base de ses recherches u l tér ieu-

res.  Ses maî t res n 'ont  mani festement  pas évei l lé  chez lu i  une authent i -

que  voca t i on  de  j u r i s te  ou  d ' h i s to r i en .  Ma is  ce r ta ins  d ' en t re  eux '  en

part icu l ier  à Gôt t ingen,  I 'ont  in i t ié  à des méthodes qui  lu i  permett ront

p lus  t a rd  de  dépasse r  1es  concep t i ons  de  I ' h i s to r i og raph ie  t r ad i t i onne l -

l e .  A  l a  f i n  de  ses  é tudes ,  i l  con rnence  à  s ' i n té resse r ,  g râce  à  l ' impu l -

s ion de son père autant  qu 'à cel le  de ses professeurs,  à l 'h is to i re et

au dro i t  de sa province.  Mais ses ef for ts  ne se sont  pas l imi tés à ces

deux  d i sc ip l i nes  qu i  n ,on t  p rov i so ' i r emen t  pou r ' l u i  qu 'un  ca rac tè re  pu -

rement  ut i l i ta i re.  Par  goÛt et  par  tempérament ,  i l  se sent  at t i ré  par

des  d i sc ip l . i nes  qu i  so l l i c i t en t  davan tage  son  i n té rê t .  A  I éna ,  i l  che r -

che un dér ' ivat i f  dans la  phi losophie et  i1  approfond' i t  sa connaissance

de 1a pensée de Wol f f  qu ' i l  adopte avec moins de réserves encore qu 'à

]a f in  de ses études seconda' i res.L 'espr i t  moins spéculat i f  qu i  règne à

Gôtt ingen,  et  qui  correspond m' ieux à ses tendances profondes,  I 'amène

à renoncer sans trop de regrets à ses recherches philosophiques et à se

tourner  vers les bel les- le t t res.  La société a l ' lemande de Gôt t ingen 1ui

permet de s, in i t ier  aux grands courants l i t téra i res de son époque,  de

se fam. i l iar iser  en même temps avec l 'esthét ique de Got tsched et  avec

cel ' le  des Suisses et  de découvr i r  les auteurs f rançais dont  se réc lame

]e prem. ier  et  les auteurs angla is  dont  se réc larnent  les seconds.  I l  y

découvre une vocat ion ' l i t téra i re qui  corunence à s 'expr imer dans le  gen-

re pour  lequel  i l  a  probablement  le  moins de dons,  le  lyr isme,  mais dans

leque l  . i l  r éuss i t  à  s ,acqué r i r  une  ce r ta ine  no to r i é té .  D 'une  man iè re

p lus  géné ra1e ,  son  ho r i zon  s ' es t  cons idé rab lemen t  é1a rg i .  Le  j eune  bou r -
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geois qui  n 'avai t  f ranchi  avant  sa v ingt iène année les por tes de sa
v i i ' l e  na ta le  que  pou r  a l l e r  passe r  l ' é té  à  I bu rg  e t  qu j  ne  conna i ssa i t
de l " 'é t ranger"  que Munster  où l 'avai t  condui t  une fugue éphémère,  a
passé t ro is  ans dans deux centres univers i ta i res s i tués en dehors de
sa province nata le.  Iéna et  Gôt t ingen ne sont ,  cer tes,  pas les Indes
Or ien ta les  don t  rêva i t  l ' ado rescen t  en  quê te  d ' évas ion .  Ma is  i r  a  pu  y
sent i r  la  présence et  y  mesurer ' l ' in f ruence de deux grands Etats qui
comptent  panni  les p lus considérables de son temps :  la  prusse et  l ,An_
gleterre.  I l  a  pu y découvr i r  d ,autres hoûmes,  d 'autres coutumes que
cel les de son pays nata l  et  par tager  avec des maî t res et  des condisc i -
p les qui  venaient  des provinces res prus d iverses de |Al lemagne pro-
testante une v ie moins f igée et  p lus ouver te aux grands courants de
l ' époque  que  ce l l e  de  l ' é l i t e  bou rgeo i se  d ,0snab ruck .  I l  ne  f a i t  pas  de
dou te  qu ' i l  a  pu  rencon t re r ,  su r tou t  à  l a  Soc ié té  a l l emande  de  Gô t t i n_
gen'  des hormes qui ,  conme Hal ler ,  connaissaient  b ien la  cul ture f ran-
çaise et  ne dédaignaient  pas s 'expr imer en f rança. is .  Grâce à ces ren-
contres,  Môser n 'a pas seurement  é1argi  re regis t re de sels  rectures
françaises,  mais i t  a  fa i t  des progrès sensib les dans le  maniemenr oe' I a  

l angue  de  vo l t a i r e .  ce  n ' es t  pas  enco re  l a  pe r fec t i o f l ,  QU, . i l  n ,a t -
te indra au demeurant  jamais.  Mais quel le  d i f férence dans l ,a isance
lorsqu'on compare la  le t t re qu ' i l  envoie à Lodtmann,  en ju in 1743,  pour
lu i  fa i re par t  de ses pro jets  de thèse,  au t rès maladroi t  post_scr iptum
de  l a  l e t t r e  qu ' i l  ad ressa i t  en  j anv ie r  L l4z  à  l , am i  i nconnu  d ,Osnab ruck
La s imple comparaison de ces deux modestes docunents prouve,  à e l le
seule,  que même sur  le  p lan l inguist ique les deux semestres passés à
Gôtt ingen n 'ont  pas été inut i res pour  ra format ion f rançaise de Môser.

I l  est  pour tant  un point  sur  lequel  les études n,ont  pas encore
porté de f ru i ts .  Et  c 'est  un point  apparerment  capi ta l  :  t r !ôser  rev ient
de  l ' un i ve rs i t é  sans  t i t r e  n i  d i p l ôme ,  rompan t  a ins i  avec  une  t rad i t i on
fam i l i a l e  so l i demen t  é tab r i e  depu i s  qua t re  géné ra t i ons .  Le  p ro je r  de
thèse sur  la  succession des fenrnes dans res f ie fs  d,0snabruck annoncée
dans la le t t re à Lodtmann et  soutenu,  sans convict ion excessive,  i i  est
v ra i ,  pa r  l e  pè re  du  j eune  j u r i s te ,  n ,a  j ama is  vu  l e  j ou r .  pa rm i  l es
diverses ra isons qui  peuvent  expr iquer  cet  abandon,  i r  en est  une qui
d ispense le cormentateur  de deviner  les autres :  Môser achève à peine
son  second  t r imes t re  d ' é tudes  à  I éna  qu , i l  es t  dé jà  assu ré  de  t rouve r
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une  cha rge ,  e t  non  des  mo ind res ,  l o r sgu ' i l  r ev iend ra  à  osnab ruck .  En

explo i tant  avec habi le té des problèmes de personnes qui  embarrassaient

for t  l 'adminis t rat ion osnabruckoise '  son père a réussi  à lu ' i  obteni r

dès  aoû t  1741  l a  cha rge  de  sec ré ta i re  de  l a  nob lesse  de  1 'Evêché  (176 ) '

c ,est  une charge peu lucrat ive mais qui  permet à son t i tu la i re de nouer

des re lat ions avantageuses avec l 'ar is tocrat ie  locale et  qui  const i tue

un  exce l l en t  t r emp l i n  pou r ' l ' aven i r . 0n  comprend  que  dans  ces  cond i t i ons

le jeune Môser a i t  env ' isagé avec séréni té 1 l issue de ses études et  qu ' i l

n ,a i t  DaS  accOrdé  un  p r i x  exceSS i f  à  l ' o r r t en t iOn  d 'un  d ip lôme  un i ve rs i -

ta i re.  Son cas peut  se comparer  à celu i  d 'un autre f i ls  de patr ic ien '

Goethe,  qui  a également  qui t té  l 'un ivers i té .  sans obten ' i r  
' le  

t i t re  of f i -

c i e l  de  dOc teu r  e t  qu i  n ' a  i ama is  connu  l es  a f f r es  d ' un  aven i r  i nce r ta in '

s i  f am i l i è res  à  t an t  d ' au t res  g rands  éc r i va ins  de  l ' époque .  Ma is  même

Goethe n 'a pas t rouvé de charge toute prête qui  lu i  aura i t  é té réservée

à son retour  de st rasbourg.  Son père n ' ,avai t  pas à Francfor t  une posi -

t ion aussi  in f luente que celu i  de l ' lôser  à osnabruck.  Le "patr ic ia t  de

robe, .  osnabruckois (177)  présente,  coÛme on I 'a  déjà re levé,  quelques

ressemblances avec la  noblesse de robe f rançaise '  La s i tuat ion de tv lôser

rappe l l e  pa r fo i s  ce l l e  de  Mon tesqu ieu  qu i  hé r i t e  à  l ' âge  de  v ing t - sep t

ans de son oncle la  charge de Président  au Par lement  de Bordeaux,  après

avoi r  fa i t  de bonnes études secondaires au co11è9e de Jui l ly  et  de mé-

d ioc res  é tudes  un i ve rs i t a i r es  à  l a  Facu l t é  de  Dro i t  de  Bo rdeaux  (178 ) .

(176 )  B .  K rusch ,  op .  c i t . ,  p .274_sq . .K rusch  es t  l e  p rem ie r  à  avo i r  dé -' - - - '  
ioru"" i  que i l t iser  a 'oùtenu la chafge de secréta i re de Ia noblesse
avant  d 'avoi r  achevé ses études.

(177)  Rappelons la  formule employée par  Krusch ( ib id ' ,  p '  ?67)  :  " recht-
ge leh r tes  Pa t r i z i a t " .

( 1 7 8 )  R .  S h a k l e t o n ,  o P .  c i t . ,  P . 1 9 .



La d i f férence est  que le jeune patr ic ien osnabruckois inaugure sa car-
r ière par  une modeste charge de secréta i re de la  noblesse et  que s ' i l
ava i t  f a i t  t ou te  sa  ca r r i è re  dans  l a  mag is t ra tu re ,  i l  n ,au ra i t  p roba -
blement  pas pu accéder au rang d 'un président  de cour  de Just ice.  I r
a  eu '  en  f a i t ,  dans  l es  l im i t es  du  pe t i t  t e r r i t o i r e  où  i l  a  exe rcé  ses
fonct ions,  des responsabi l i tés pol i t iques auxquel  les MonteSquieu n,au-
ra i t  pas pu prétendre en France et  le  pr ince lu i  a  at t r ibué les t i t res
les p lus éminents que l .on pût  accorder  à un rotur ier  (179) .  Mais,  en
droi t ,  ses at t r ibut ions sont  restées cei les d 'un secréta i re au prus
hau t  n i veau ,  j ou i ssan t  d ' une  l a rge  dé1éga t i on  de  pouvo i r s ,  e t  non  ce r -
l es  d ' un  fonc t i onna i re  d ' au to r i t é  mun i  ès  qua l i t és  de  tous  1es  pouvo i r s
0n tenai t ,  dans les pays ar lemands,  à sauver au moins 1es apparences et
I es  qua r t i e r s  de  nob lesse ' l ' enpo r ta ien t  su r  t ou te  au t re  cons idé ra t i on .
I l  est  probable qu 'en France res Môser aura ient  fa i t  par t . ie ,  comme
Montesquieu,  de la  noblesse de robe.

B ien  qu ' i l  f û t  p r i vé  pa r  l es  i ns t i t u t i ons  de  son  pays  de  ce r
avantage,  le  jeune Hôser n 'éta i t  pas dépourvu d 'atouts qu. i  iu i  garant is-
sa ien t  une  ca r r i è re  p rome t teuse .  ses  o r i g i nes ,  f , i n f l uence  pa te rne l l e ,
l a  b ienve i l l ance  e t  l es  i n té rê t s  de  l ' a r i s toc ra t i e ,  du  gouve rnemen t  ha -
novr ien et  mâne du souverain cathol ique qui  éta i t  obl . igé de tenrr  compte
de  l a  s i t ua t i on  po l i t i que  e t  con fess ionne l l e  t r ès  pa r t i cu l i è re  du  te r r i -
t o i r e  d 'Osnab ruck  l u i  assu ra ien t  une  pos i t i on  f avo rab le  dès  l e  dépa r t .
Ma is  enco re  f a l l a i t - i l  savo i r  exp lo i t e r  1es  avan tages  que  p résen ta ien t
ce t te  pos i t i on  i n i t i a l e .  M6se r  a  su  l e  f a i r e .  son  éduca t i on  f am i l i a . l e ,
ses études secondaires et  un ' ivers ' i ta i res lu i  ont  permis d,acquér i r  Ia
fo rna t i on ,  l a  cu l t u re  e t  l e  savo i r -ù i v re  i nd i spensab les  à  I ' exe rc i ce  de
ses charges.  Même sans t i t res univers i ta i res of f ic ie ls  i l  pouva. i t  pré-
tendre à une bel le  carr ière.  I l  est  possibre que dans un premier  remp5

(179 )  l l ôse r  a  é té  j uge  d ' i ns t ruc t i on  aup rès  du  T r . i buna l  c r im ine l
d l0snab ruck  à -pa r t i r  de  L762 .  En  i 793 ,  l e  souve ia in  ru i  à  con re reles t i t res t rès é1ogieux,  mais purement  honor i f i fuàs,  de , ,Réfé_
rendaire secret" . ( "Geheimer Referendar, , )  e t  de , icônéei i rer  oejust ice secret"  ( ' ,Gehe. imer Just i  zrat , , )  .  .
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sa  répu ta t i on  "d ' home de  l e t t r es  se lon  l e  goû t  du  temps  e t  d ' esp r i t

ouver t  à 1a grâce des Muses lu i  a ient  ouver t  p lus de por tes et  de

coeurs que le manteau de pourpre des docteurs"  (180) .  La compétence'

l ' expé r i ence ,  l ' hab i l i t é ,  un  ca rac tè re  heu reux ,  l e  sens  de  1a  d ip lo -

mat ie et  du compromis et  quelques sol ides ver tus hér ' i tées de la  t radi -

t ion fami l ia le,  corme 1e goût  du t ravai l  b ien fa i t  e t  le  dévouement au

se rv i ce  de  l a  co l l ec t i v i t é ,  ou t re  que lques  au t res  qua l i t és  qu i  en t ren t

dans  l a  compos i t i on  de  ce  qu ' i l  f au t  b i en  appe le r  l e  "gén ie "  de  Môse r '

feront le reste.

( l8O)  K .  Brand i ,  Gese lLschaf t  und Staa t ,  op .  e i t ,  '  p .  V I I I .
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CHAPITRE I I

t a

LES OEBUTS OE MOSER DANS LA VIE ACTIVE .

L 'AIR DU TERROIR ET L 'ESPRIT t )E PARIS.

Après avoi r  é larg i  son hor izon au contact  du "grand monde"

d, Iéna et  de Gôt t ingen et  connu pendant  t ro is  années les avantages et

]es l iber tés de la  v ie estudiant ine,  dont  i l  ne sembie au derneurant

pas avoi r  abusé,  Môser n,a pas éprouvé de d i f f icu l tés maieures à se

réadapter  au "pet i t  monde" de sa patr ie  osnabruckoise '  I l  s 'y  est  in-

t ég ré  assez  rap idemen t ,  y  a  p r i s  so l i demen t  rac ine  e t  n ' a  p lus  qu i t t é

osnab ruck  j usqu ,à  l a  f i n  de  sa  v ie .  Seu l s  
' l es  

sé iou rs  d ' é té  aux  ba ins

de Pyrmont ,  quelques v is i tes fami l ia les dans la  région de Brunswick

et  sur tout  des voyages d,af fa i res,  dont  le  p lus important  a été une

miss ion  de  s i x  mo is  à  Lond res ,  à  t a  f i n  de  l a  gue r re  de  Sep t  ans ,  on t

interrompu la monotonie apparente de cette vie étonnalrcnent sédentaire'

I l  eSt  remarquable que cet  espr i t  except ionnel lement  ouver t  aux problè-

meS de Son temps,  cur ieux de tout  ce qui  se passai t  non Sàulement  dans

les pays a l lemands,  mais encore en Europe et  même sur  les autres cont i -

nents,  a i t  passé toute son exis tence dans l 'une des p lus modestes capi -

t a l es  t e r r i t o r i a l es  a l l emandes  qu i  n ' ava i t  même pas  I ' avan tage  d 'ê t re '

conne weimar,  une vér i table rés idence pr inc ière.  L 'ami  de Lessing '  de

i l ico la i  e t  de Thomas Abbt  n 'a jamais vu Ber l in .  Le correspondant  de

J o s e p h I I n ' a p a s d a v a n t a g e c o n n u V i e n n e . L e c o n n a i s s e u r a v e r t . i d e s

réal i tés f rançàises,  le  
' lecteur  ass idu de Mar ivaux,  de saint -Evremond,

de vol ta i re et  de l * lontesquieu,  n 'a même pas v is i té ,  conrne Goethe,  1es

marcheS . rhénaneS du rOyaume de France.  L 'amateur  des le t t res i ta l iennes '

l e  dé fenseu r  de  l ,A r ' l equ in  de  Be rgame,  n ' a  j ama is  f  a i t ,  co rme  tan t  de

ses compatr io tes for tunés et  cu l t ivés,  de voyage en I ta l ie '  I ' lême la

Ho l l ande  vo i s i ne  où  l e  pè re  e t  l e  f r è re  de  l 4ôse r  on t  f a i t  une  pa r t i e  de

leu rs  é tudes ,  d ,où  vena ien t ' l a  p lupa r t  des  co lons  qu i  me t ta ien t  en  va -

leur  la  lande osnabruckoise,  où des centa ines de suiets de I 'Evêché se

rendaient  chaque année corme ouvr iers saisonniers,  n 'a été pour  notre

ôu teu r  qu ,un  l i eu  de  passage  fo r tu i t  qu ' i l  a  t r ave rsé ,  sans  s ' y  a r rê te r ,
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à  I ' a l l e r  e t  au  re tou r  de  son  voyage  à  Lond res .
A peine revenu dans son pays natar ,  Môser prend possession de

cet te charge de secréta i re de la  nobresse dont  i r  est  déjà t i tura i re
depuis près de deux ans et  i l  se met  sans tarder  au t ravai . l .  Avant  que
ne s 'achèvent  les années quarante,  . i i  va a jouter  à cet te première fonc_
t ' i on  ce l l e  d ' avoca t  e t  ce l l e ,p lus  o f f i c i e l . l e  e t  p l us  p res t i g i euse ,
d" 'advocatus patr iae" .  ses act iv i tés professionnel les vont  accaparer
l 'essent ie l  de ses énergies dès le  début  de sa carr . ière et  le  merrre
en re lat ion ôvec tous les mi l ieux de la  société osnabrucko. ise.  pros les
années  avance ron t ,  p l us  1es  a f f a i r es  l oca les  von t  so l l i c i t e r  ses  so ins .
Dès l 'autonrne L745 son mar iage avec la  r iche hér i t ière de l ,une oes
p lus  anc iennes  e t  des  p lus  respec tab les  f am i l l es  pa t r i c i ennes  d ,Osna -
bruck va consacrer  déf in i t ivernent  son enracinenent  dans son mi l ieu d,o-
r i g i n e .

s ' i l  a  accep té  sans  t rop  de  reg re t  r a  pe rspec t i ve  d ,une  ex i s ten -
ce sédenta i re et  prov inc ia le,  le  jeune secréta i re ne s,est  pour tant  pas
to ta lemen t  rés igné  à  n ' ê t re  qu 'un  bon  bou rgeo i s  osnab rucko i s ,  en t i è re -
ment  dévoué à ses tâches professionnel les et  à ses devo. i rs  fami l iaux.
I1 est  encore à un âge- où i l  est  pennis de rêver  d 'évasions et  de
nourr i r  quelgues ambi t ions,  où la  pet i te  patr ie  n,apparaî t  pas encore
nécessa i remen t  co rme  l e  m ic rocosme qu i  r écap i t u l e  I ' i n f i n i e  r i chesse  de
1 'un i ve rs ,  en  pa r t i cu r i e r  de  r ' un i ve rs  ge rman ique ,  où  1a  pauv re té  de  ra
v ie  cu l t u re l l e  e t  i n te l l ec tue l l e  l oca le  e t  l es  mesqu ine r i es ,  . l es  

hum. i -
l ia t ions auxquelres est  exposé un débutant  inexpér imenté peuvent  susci -
ter  le  découragement et  I 'envie d,a l ]er  fa i re carr ière a i l . leurs.  Même
]e v ieux Môser a souf fer t  de l , iso lement  dans un mir ieu où i . r  ne r rou-
vai t  guère d ' in terrocuteur  à sa mesure et  du poids de ses murt . ipres
charges qui  ne lu i  ra issaient  que peu de temps à consacrer  à ses t ra-
vaux  é rud i t s  e t  l i t t é ra i res .  B ien  qu , i l  se  so i t  r a remen t  con f i é  à  ce
sujet ,  le  jeune Môser n 'a pas toujours accepté de gaî té de coeur res
se rv i t udes  de  son  é ta t .  Quand  i l  é ta i t  ob l i gé  de  se  p ronge r  dans  des
dossiers ingrats,  de se compromett re dans des quere| res de c locher et
de  ménager  l es  i n té rê t s  e t  l es  suscep t i b i r i t és  des  pa r t i es  en  con f l i t ,
i l  a  dû regret ter  p lus d 'une fo is  res séances de ra Société a| remancre
de  Gô t t i ngen  où  I ' on  app laud i ssa i t  ses  p rouesses  poé t i ques .  Auss . i  I u i
est - i  l  ar r ivé p lus ieurs fo is  de se ra isser  tenter  par  des of f res appa-
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remment avantageuses qui  lu j  aura ient  permis de changer d 'hor izon.

Finalement  i ]  a  chois. i  ,  d . 'abord par  rés ignat . ion et  par  . in térêt ,

puis  par  convict ion et  par  amour pour  son terro i r ,  de rester  là  où ]e

so r t  l ' ava i t  p l acé .  I 1  a  t r ouvé  des  compensa t i ons  dans  l a  v i e  f am i l i a -
' le ,  aupr :ès d,une ferrne dont  la  dot  considérable n 'éta i t  pas le  seul  at -

t ra i t  e t  qui ,  de surcroî t ,  é ta i t  f ro t tée de cul ture f rançaise.  I l  en a

t rouvé,  malgré tout ,  dans son mét ier  quj  lu i  a  permis de découvr i r  pro-

gressivement  les r ichesses cachées de son pet i t  un ivers prov inc ia l  e t

de nouer des relations avec des horrnes, corme le baron Jean-Frédéric

von dem Bus5che,  dont  le  conmerce st imu' la i t  son espr i t  e t  dont  I 'ami t ié

lu i  réchauf fa i t  le  coeur.  Mais i l  en a t rouvé sur tout  dans les act iv i -

tés I i t téra i res auxquel les i l  a  consacré les rares heures de lo is i r  que

]u i  Ia . issaient  ses charges.  D'abord t rès modeste et  t rès sporadique au

cours des deux premières années de sa v ie act ive qui  a été ent ièrement

consacrée à 1 'apprent isSage du mét ier ,  I 'act iv i té  I i t téra i re de I ' lôser  a

pr . is  une ampleur  considérable à par t i r  de 1745.  A son retour  de Gôt t in-

gen,  I 'anc. ien étudiant ,  qui  n,a pas encore pr is  possession de son poste

de secréta i re,  adresse en 1743 une longue " le t t re Savante"  rédigée en
' la t in  

à I 'un de ses anciens professeurs.  11 y décr i t  par  le  menu le texte

et  les i l lust rat . ions d,un pamphlet  ant ipapiste du temps de la Réforme

et  y  mani feste à la  fo is  son at tachement  à la  t radi t ion lu thér ienne de

ses pères et  un début  d ' in térêt  pour  le  passé a l lemand.  La mort  de son

f rè re  l t e l  Ludw ig ,  en  1745 ,  1u i ' i nsp i re  ensu i t e  un  poème de  ca rac tè re

re l i g i eux  dans  l eque l  i l  dé fend  à  sa  man iè re ,  qu i  n ' es t  pas  dépou rvue

d ' a n b i g u i t é , s a f o i e n l ' i r m o r t a l i t é d e l ' Û n e c o n t r e l e m a t é r ' i a l i s m e d e

La Mett r ie  :  c 'est  ]e  début  d 'une longue lut te contre le  phi losophisme

français dont  i l  ne conteste encore que la forme la p lus extrême. La

mâne année il écrit encore seS premières lettres à un gentilhomme osna-

bruckois,  le  baron Jean-Frédér ic  von dem Bussche.  qui  est  à 1a fo is  son

protecteur  et  I 'un de ses c l ients et  qui  deviendra b ientôt  son ami et

SOn cOnf ident .  Cet te abondante correspondance,  qui  Se poursuivra régu-

l ièref lent  jusqu,à la  mort  prématurée du baron,  en mai  L752,  n 'éta i t  pas

dest inée à êt re publ iée et  ne saurai t  ê t re considérée comme une oeuvre

l i t t é ra i re .  Ma is  on  y  dev ine  l es  amb i t i ons  d ' un  i eune  éc r i va in  qu i  ne

peu t  se  rés igne r  à  n ' ê t re  qu 'un  s imp le  conse i l l e r  j u r i d i que  e t  qu i  t i en t

à prouver  qu,un hornre de lo i  peut  êt rc i  aussi  un hornme d 'espr i t .  Etant
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dest inées à un correspondant  largement  acquis à ra cur ture de notre
pays '  les le t t res à von dem Bussche sont  ent ièrement  rédigées en f ran-
çais  et  fourn issent  non seulement  de préc. ieux renseignements sur  la
v ie professionnei le  de Môser mais encore un témoignage é loquent  de son
intérêt  pour  les ret t res f rançaises dont  i l  se montre déjà un connais-
seur  étonnarment  aver t i .  E l les ne sont  pas sans rappeler  les ar t . icres
que leur  auteur  rédige pour 1es deux revues moral isantes de 1746 et  de
1747 dont  e l les const i tuent  en quelque sor te,  sous forme d,esquisse,  )a
répl ique f rançaise.  ces ar t icres représentent  1a par t ie  ra prus imDor-
tante,  en volume et  en qual i té ,  de 1a product ion l i t téra i re du jeune
Môser.  Bien que leur  vareur  a i t  souvent  été contestée par  ra cr î t . ique,
i ls  ne sont  probabrernent  pas tout  à fa i t  ind ignes de f igurer  à côté des
Fcntaisies patriotiques. Tout en y respectant assez fidèrement res rè-
g les  e t  I ' esp r i t  d ' un  gen re  j ou rna r i s t i que  dé jà  b ien  é tab r i  depu i s  p lu -
s ieu rs  décenn ies ,  Môse r  sa i t  y  f a i r e  p reuve  d ,une  i ncon tes tab re  o r l g i na -' l i t é  

à  l a  f o i s  pa r  1es  ressou rces  qu , i 1  pu i se  dans  son  expé r i ence  pe r -
sonne l l e  e t  pa r  l e  p ro f i t  qu ' i r  a  t i r é  de  ses  l ec tu res  f r ança i ses .  on
ne saurai t  doncclorece chapi t re consacré aux c inq premières années de' la  

v ie professionnel le  de Môser sans présenter ,  au moins dans reurs r i -
gnes essent ie l les,  ces deux revues morar isantes gui  const i tuent ,  sur  1e
plan de Ia product ion r i t téra i re,  le  couronnement de la  première pér io-
de de la  carr ière de notre auteur  et  qui  en marquent  en même temps r ,a-
chèvement .  Mais ra mat ière de ces feui | tes de jeunesse est  t rop r iche
pour se prêter  à un résumé succinct .  Les probrèmes qu'e i le  sourève,  en
part icu l ier  ce lu i  de ra p lace qu 'y  occupe ra France,  mér i tent  un examen
plus approfondi  qui  fera r 'ob jet  d,un chapi t re indépendant .

Avant  d 'aborder  r 'é tude de ces premières années de v ie profession-
nel1e,  une dernière remarque préarable s, . impose :  le  Môser qui  revrent
de I 'un ivers i té  se présente sous des t ra i ts  contradic to. i res qui  semblent
re f l é te r  une  tens ion  p ro fonde .0 'un  cô té ,  i r  pe rpé tue  ra  t r ad i t i on  f a -
m i l i a l e  d ' une  bou rgeo i s i e  en t i è remen t  dévouée  aux  tâches  p ro fess ionne r_
les  qu i  l u i  i ncomben t  pa r  voca t i on ,  D 'un  au t re ,  i r  man i fes te  des  dmb i -
t ions l i t téra i res qui  ne s 'accordent  guère avec cet te t rad. i t ion.  I . r  en
résul te une tension entre le  bourgeois que préoccupent  les af fa i res lo-
ca les  e t  l ' a r t i s t e  qu i  che rche  son  i nsp i ra t i on  su r  res  bo rds  de  l a
Se ine .  L ' a i r  du  t e r ro i r  e t  r ' esp r i t  de  pa r i s  ne  semb len t  pas  tou jou rs
fa i re  t r ès  bon  ménage  dans  sa  v ie  e t  dans  ses  p roduc t i ons  r i t t é ra i res .
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Ce t te  t ens ion  n ,es t  pas  nouve l l e  chez  Môse r '  E l l e  se .  man i fes te  dé ià  chez
' l ,enfant  par tagé entre une mère qui  n 'éta ' i t  pas insensib le aux séduct ions

du roman f rança. is  et  un père qui  préféra i t  se consacrer  à l 'é tude du

d ro i t  cou tun ie r  
' l oca l .  A  l ' un i ve rs i t é ,  I ' é tud ian t  é ta i t  t i r a i l  l é  en t re

le  devo i r  qu . i  1u i  o rdonna i t  d ' é tud ' i e r  l es  sc iences  "u t i l es " ,  comme le

d ro i t  e t  l ' h i s to i re ,  e t  ses  goû ts  qu i  l e  po r ta ien t  d ' abo rd ,  à  l éna '

ve rs  l a  ré f l ex ion  ph i l osoph ique ,  pu i s ,  à  Gô t t i ngen ,  ve rs  l a  p ra t i que

des  be l l es - te t t r es .  A  osnab ruck ,  c ' es t  I ' a r t i s t e  qu i  en t re  en  con f ] i t

avec le bourgeois. Le lecteur ne trouvera guère de traces des préoccu-

pat ions professionnet les de I 'honme de lo i  ou du secréta i re de la  no-

b lesse dans les analyses morales ou dans les réf lex ions esthét iques qui

f on t  l a  ma t i è re  essen t i e l l e  des  c ieux  revues  mora l i san tes .  En  réa l i t é '  l e

terme de "b ipOlar i té"  conviendrai t  peut-êt re mieux que celu i  d" 'ant ino-

m i e , , o u  d e ' , c o r i f l i t , , p o u r  d é f i n i r  c e s  t e n s i o n s .  C e t t e  b i p o l a r i t é  q u e

t l | i l l ian sheldon présente corme l 'un des t ra i ts  fondamentaux de la  pen-

sée et  de la  personnal i té  de Î ,1ôser  (1)  suppose que les tendances oppo-

sées qui  sont  source de tension ne sont  pas forcément  inca.nc i l iab les

mais peuvent  avoi r  des fonct ions complémentai res.  Por té au compromis,

notre auteur  s ,ef force toujours de conci l ier  en lu i  le  bourgeois et

I ' a r t i s t e ,  l e  pa t r i o te  wes tpha l i en  e t  l e  penseu r  cosmopo l i t e ,  l e  ra t i o -

na l iS te  e t  l ' ho rme  de  Sen t imen t  qu i  n ' i gno re  pas  l es  ex igences  du  coeu r

e t  de  l a  pass ion .  A ins i  l e  f ossé  qu i  semb le  sépa re r ]a  v i e  de  I ' oeuv re
' l i t t é ra i re  es t - i l r chez  1e  j eune  Môse r ,  mo ins  p ro fond  qu ' i l  ne  semb le  au

p r ime  abo rd .  A  y  rega rde r  de  p lus  p rès ,  on  découv r i r a  que  1 'a i r  d ' osna -

bruck pénètre aussi  ses product ions et  que l 'espr i t  de Par is  qui  souf f le

dans mainte page n 'est  pas tota lement  ét ranger aux réal i tés qui  font  le

t issu de son exis tence quot id ienne.

(1) f i .  Sheldon. The inteLLectuaL DeoeLopnent of J'

p. 1, P. L27 et Passim.

' t { ^ À s  ^ ; -
t : v o e a  t  w v .  v t e .  t
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Avan t  de  pouvo i r  donne r  des  p reuves  de  ses  ta len ts  r i t t é ra i res .
Môse r  a  dû  fa i re  I ' app ren t i ssage  de  son  mé t i e r .  E lu  sec ré ta i re  de  l a
noblesse en août  L74r ,1 1 prête serment  Ie 29 janvier  1744 et  prend
auss i t ô t  possess ion  de  sa  cha rge  (2 ) .  ses  a t t r i bu t i ons  son t  dé f i n i es
dans le brevet  de nominat ion et  dans la  prestat ion de serment  (3) .
E ' l l es  nous  son t  dé jà  connues  (4 ) .  Rappe lons  qu 'e l l es  son t  essen t i e l l e -
ment  cel les d 'un secréta i re de séance,  d 'un conservateur  des archives
e t  d ' un  t r éso r i e r .  Ma is  en  con f i an t  au  j eune  sec ré ta i re  l , adm in i s t ra -
t ion des archives,  les responsables de I ,é tat  de Ia noblesse lu i  a t t r i_
buent  une miss ion qui  rev ient  de dro i t  au syndic.  Etant  donné l , incom-
pétence du syndic en t i t re ,  Môser a exercé en fa i t  dès 1/44 ]es fonc-
t ions de ce dernier  avant  d 'êt re lu i -même nommé of f ic ie l lement  syndic
en 1756.  Parmi  les compétences du secréta i re qui  ne sont  pas expr ic i te-
ment  formulées dans les documents, i l  faut  reteni r  ]es recherches généa-
logiques qui  pennet tent  de vér i f ier  le  nombre de quart iers de noblesse
dont  peuvent  se prévalo i r  les membres de la  haute assembrée et  de Jus-
, t i f i e r ' l ' anc ienne té  de  l eu rs  t i t r es  e t  de  l eu rs  p r i v i l èges .  Fo r t  de  ces
renseignements,  le  secréta i re prend en charge les procès,  par fo is  t rès
longs ,  auxque l s  donnen t  l i eu  l es  cas  l i t i g . i eux .  I l  assume en  ou t re ,
corme le syndic,  une fonct ion de consei l ler  jur . id ique qui  const i tue,
en  fa i t ,  sa  t âche  1a  p lus  impor tan te ,  ce i l g  don t  dépend  son  i n f ruence
e f fec t i ve :  c ' es t  1u i  qu i  p répa re ,  en  comrun  avec  l e  synd i c ,  l es  oos_
s ie rs  à  exan ine r ,  qu i  l es  p résen te  à  l , assembrée  e t  qu i  suggè re  res  so -
l u t i ons  gu ' i l  conv ien t  de  re ten i r  ( 5 ) .  B ien  qu ,e l l es  ne  so ien t  que  t rès

B .  K rusch ,  op .  c i t . ,  p .  276 .

c f .  i b i d .  e t  R .  Renge r ,  op .  c i t . ,  p .97  sQ.

Cf .  1e premier  chapi t re.

R.- Reng,er, Landeshe"? und r-andstdnde in Hoehstift osnabrrck in d.erMitte des 18. Jahthunder"ts. Gôttingen, 1969, p.'9g.

( 2 )

( 3 )

( 4 )

(s )
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modes temen t  ré t r i buées  en  rega rd  du  t rava i l  cons idé rab le  qu 'e l l es

requièrent  (6) ,  les charges de secréta i re et  de syndic de la  noblesse

Sont  t rès recherchées parce qu 'e l les const i tuent  pour  ' leurs 
t i tu la i res

le moyen le p lus sûr  d,accéder à des emplo is  p lus importants dans la

magist rature ou dans les serv ices de l 'Etat  terr i tor ia l  (7) '

Môse r  a  su  exp lo i t e r  avec  beaucoup  d 'hab i l i t é  l ' imp réc i s i on

des statuts jur id iques qui  déf in issaient  les fonct ions et  la  carr ière

des auxi l ia i res des états et  des serv i teurs du gouvernement  et  les

avantages que lu i  o f f ra ient  sa charge de secréta i re de la  noblesse pour

se fa i re at t r ibuer  au f i l  des ans tous les emplo is  auxquels sa posi t ion

e t  l ' i n f l uence  qu ' i I  s ' y  é ta i t  acqu ' i se  l u i  pe rme t ta ien t  de  p ré tend re .

son sor t  dépendai t  ent ièrement  du bon voulo i r  de ses maî t res qui  pou-

vaient  le  renvoyer du iour  àu lendema' in sans autre forme de procès.

Ma is  l a  nob lesse ,  ma l  a rmée  su r  l e  p lan  j u r i d i que  pou r  dé fend re  ses  i n -

térêts,  éta i t  aussi  dépendante de ses aux ' i l ia i res rotur iers que ceux-c i

éta ient  dépendants d,e l le .  Trop heureux d 'avoi r  t rouvé en MôSer un ad-

minis t rateur  compétent  et  un consei l ler  av isé,  ses nobles employeurs se

sont  b ien gardés de le  congédier  et  sont  p lus ieurs fo is  in tervenus pour

enpêcher son départ. Le ieune secrétaire a eu tôt fait de gagner leur

conf iance et  de les convaincre que sa présence éta i t  ind ispensable.

Corme le corps de la  noblesse ne formai t  qu 'un agrégat  d ' ind iv idus dont

chacun défendai t  en pr ior i té  ses in térêts propres '  Môser éta i t  autant

au serv ice de chaCun des membres en par t icu l ier  qu 'à celu i  de l 'é tat  de

la noblesse dans son ensemble.  Aussi  les rapports  entre le  secréta i re

et  ses supér ieurs ont- i ' ls  pr is  par fo is  un tour  moins adminis t rat i f  e t

p lus  pe rsonne l .  Ave r t i  de  b ien  des  a f f a i r es  f am i l i a l es  don t  i 1  é ta i t  à

peu près le  sèul  à pouvoir  démêler  l 'écheveau,  le  secréta i re est  deve- '

(6)  c f .  B.  Krusch,  op.  c t t . ,  p .  ?75 sq.  Au moment de prencl re possesslon'  
Oê sa charge,  Mi j ier  se voi t  a t t r ibuer  par  Ses employeurs la  somrne
mensuel le  Ée'25 Reichsthalers qui  sera doublée dès 1747.  Un supplé-
ment  de 30 Reichsthalers pré levé sur  la  caisse de l 'Evêché et  un
autre de 20 Reichsthalers,  au t i t re  d ' indemnisat ion des f ra is  de
part ic ipat ion aux séances de la  d iète terr i tor ia le,  lu i  seront  ac-
cordées en 1753.

(7)  Sur  les perspect ives d,avenir  des secréta i res des cur ies,  du c lergé
e t  de  l a ' nob iesse ,  c f .  B .  K rusch ,  op .  e i t . ,  p .  252  sq .
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nu s.uvent  pour  ter  ou ter  membre de r ,ordre re consei l rer  ou même
l 'ani  respecté et  écouté.  c 'é ta i t  r ,un des avantages majeurs du secré-
ta r i a t  que  de  penne t t re  à  son  t i t u l a i r e ,  pou r  peu  qu , i l  s , y  en rende ,
de  noue r  des  l ' i ens  so i i des  avec  l es  me i r reu res  f am i r l es  de  l , a r i s toc ra_
t ie  locale.  Les ambi t ieux,  et  Môser en éta i t ,  y  t rouvaient  leur  in térêt
ca r  l ' a r i s toc ra t i e  res ta i t ,  ma lg ré  l , empr i se  c ro i ssan te  du  pouvo i r  cen -
t ra l ,  in f luente auprès des instances supér ieures et  pouvai t  in t rodui re
ses  p ro tégés  dans  l es  hau tes  sphè res  de  l , adm in i s t ra t i on .  Ma is  l , i n té -
rêt  et  le  calcul  n 'exc luaient  pas forcément  des rapports  p lus authent i -
ques .  Môse r  a  é té ,  en  pa r t i cu l i e r ,  I ' ho rme  d 'a f f a i r es ,  l , adm in i s t ra teu r
des b iens et  l 'ami  de deux gent i lhonrnes du cru,  le  baron Johann Fr . iedr ich
von demBusSche-Hi innefe ldgg le baron Georg Ludwig von Bar,  avec lesquels
i l  a  entretenu une correspondance for t  in téressante sur  laquer. le  i r  fau-
dra reven i r .

un autre atout  dont  d isposai t  Môser éta i t  sa charge d 'avocat .  A
peine avai t - i l  prononcé son sernentde secréta i re de 1a noblesse que la
chancel ler ie ,  dont  son père éta i t  l 'un des membres ies prus in f ruents,
I 'habi l i ta i t ,  en févr ier  Lr44,  à présenter  sa candidature à une charge
d'avocat  (8) .  Nous savons que res fami ' i les patr ic iennes considéra ient
le  barreau conrne une sor te d 'emproi  réservé qui  devai t  const i tuer  re
débouché  no rna i  pou r  l eu rs  f i t s  f o rmés  au , ,Ra tsgymnas ium, ,e t  à  r , un i ve r -
s i té  et  qu 'e1les se sont  constaf iment  ef forcées de contourner  res mesures
qu 'ava ien t  p r i ses  res  souve ra ins  pou r  r im i te r  re  nombre  excess i f  des
avocats dans l 'Evêché et  sur tout  à Osnabruck.  L,évêque Ernest-Auguste I I
avai t  au moins obtenu que 1 'entrée dans ra profession fût  soumise à un

'ex. rnen préarable pour  les candidats qu. i  n ,avaient  pas le  t i t re  de doc-
teu r .  Ma is  I es  f onc t i onna i res  de  l a  chance l re r i e  qu i  cons t i t ua ien t  res
jurys n 'éta ient  pas t rop ex igeants.  Ains i  re f . i ls  du consei i ler  Jean-
Zacha r i e  Môse r  ob t i n t - i l  sans  t rop  de  d i f f i cu r tés  son  hab i r i t a t i on  e t
i l  pu t  ouv r i r  son  cab ine t ,  ap rès  avo i r  p rê té  l e  se rmen t  t r ad i t i onne l  l e
18 mai  , l744 (9) .  Pourquoi  Môser est- i l  venu grossi r  le  nombre des avo_

B. Krusch,  op. c a t .  ,  p .  2 7 7 .( 8 )

(e )
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cats déjà t rop nombreux a lors que sa charge de secréta i re de la  nobles-

se rendai t  superf lus les avantages qu ' i1  pouvai t  t i rer  du barreau ?

c 'es t  p robab lemen t  l a  p rudence  qu i  1u i  a  d ' abo rd  d i c té  sa  déc i s i on  :
' le  

secrétar iat  resta i t  une fonct ion précai re pour  un jeune débutant  qui

n,éta i t  nul lenænt assuré au départ  de la  conf iance incondi t ionnel le  des

honorables membres de la  noblesse osnabruckoise.  C'éta i t ,  ensui te,  pré-

c isément  la  charge de secréta i re qui  conféra i t  du pr ix  à cel le  d 'avo-

cat .  Le t i t re  de secréta i re rehaussai t  le  prest ige de 1 'avocat  et  lu i

assurai t  dès le  départ  un avantage considérable sur  ses concurrents.

Les nobles,  dont  i l  défendai t  déià les in térêts à 1a cur ie,  const i tuaient

une c l . ientè le toute t rouvée.  Môser a t i ré  des bénéf ices considérables

de  ses  fonc t i ons  d ' avoca t - conse i l ,  d ' adm in i s t ra teu r  des  b iens  ou  de  dé -

fenseur auprès des t r ibunaux qu ' i l  assumai t  au prof i t  de cet te c l ien-

tè le  a r i s toc ra t i que  (10 ) .  I l  a  p ro f i t é ,  en f i n ,  de  l a  pos i t i on  e t  de

l , i n f l uence  de  son  pè re .  11  é ta i t  t en tan t ,  en  e f f e t ,  pou r  des  p la ideu rs

de  s ,assu re r ' l , ass i s tance  j u r i d i que  d 'un  homme de  l o i  qu i  é ta i t  l e  f i l s

d ,un  hau t  f onc t i onna i re  de  l ' adm in i s t ra t i on  t e r r i t o r i a l e  e t  qu i  é ta i t

donc bien placé pour défendre leur cause auprès des responsables de
' I ' appa re i l  j ud ' i c i a i r e  t e r r i t o r i a l  ( 1 r ) .  ce  son t  donc  essen t i e l l emen t

des préoccupat ions d 'ordre matér ie l  qui  expl  iquent  le  choix de Môser.

E l l es  ne  se ron t  j ama is  absen tes  de  ses  mo t i va t i ons  l o r squ ' i l  pos tu le ra

ou acceptera p lus tard de nouvel les charges.  ce sera i t  donner une ima-

ge erronée de Môser que de le présenter cofime un homne désinteressé qui

aura i t  eu pour unique souci  le  bonheur de ses compatr io tes et  le  b ien

cormun de sa pet i te  patr ie  (12) .  Corme l 'a  for t  b ien montré Krusch'  ce

(10)  Krusch ( ib id. '  p .  294)  s ignale que Môser a perçu un t ra i tement  an-
' - - ' n r À i - â " ' r 0 o  

n é i t n s t h a i e r s - e n  q u a l i t é  d , a v o c a t  d e  l a  f a m i l l e  v o n
i i è i nÈo rs t  e t  lOO Re ichs tha le rs  pa r  an  pou r  1 ' adm in i s t ra t i on  des
uièni  àrà son ani  Joh.  Fr .  von dem Bussche avai t  1égués à ses en-
fants mineurs.

( I1)  C,est  un aspect  que Nicola i  soul igne dans sa Biographia de Môser '
sw x ,  p .  23 .

(12 )  Ce t te  t endance  à  i déa l i se r  f  image_de  Môse r  es t  sens ib le  chez  N ico la i '
'  

chez L.  Bâte,  J .  I " iëser ,  op.  czt . -  B.  Krusch,  op '  a i t ' . ,  e t  Ludwig
Schiermeyer, Das t ' l1serbilà "ach 

neuen Briefen, o-p' it ' ,  ont procédé'

àu cont tâ i ré,  à un ef for t  de démyst i f icat ion saluta i re en s 'appuyant
sur  des documents sol ides et  préc ' is .
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f i ls  de patr ic ien a toujours su exproi ter  à son avantage re système
ju r i d i que  e t  po l i t i que  t rès  comp lexe  d ,un  pe t i t  t e r r . i t o i r e  où  l es  i ns_
t i tu t ions médiévaies et  les st ructures de l ,Etat  moderne s,enchevê-
t ra ien t  i nex t r i cab lemen t .  Les  béné f i ces  ma té r i e l s  qu ' i l  a  su  t i r e r  de
cet te s i tuat ion expl iquent  au moins autant  que r ,anour du passé son
conservat isme et  la  méf iance qu ' i l  nourr i t  à  I 'encontre des pr . inc ipes
éga l i t a i r es  e t  r a t i ona r i s tes  du  ph i l osoph i sme .  i r  eû t  é té  sans  nu r  dou -
te  l ' un  des  p rem ie rs  à  pâ t i r  d ' une  "no ra l i sa t i on , , e t  d ,une  ra t i ona r i sa -
t i on  du  s ta tu t  de ]a  f onc t i on  pub r i que  e t  d ,un  sys tème  d ,avancemen t
un iguemen t  f ondé  su r ]e  mér i t e  e t  r , éga r i t é  des  chances  pou r  l , accès
aux  enp lo i s .  La  réa r i t é  des  fa i t s  révè re  l e  ca rac tè re  i [ uso i re  e t
assez théor ique de cer ta ins pro jets  de réforme adminis t rat ive que Môser
p ropose  dans  ses  a r t i c l es  de  pub l i c i s te ,  démen t  l , image  pa r  t r op  i dy11 . i _
que  qu ' i l  donne  pa r fo i s  de  i a  soc ié té  osnab rucko i se  t r ad i t i onne i l e  e t
rend  b ien  a léa to i re  l es  c r i t i ques  don t  i l  accab le  l es  f onc t i onna i res  du
Pr ince .

I ' l  sera i t  cependant  tout  aussi  erroné de penser que I ' in térêt  et
1 ' anb i t i on  on t  é té  res  seu rs  mob i res  de  Môse r .  N i co ra i  a  p robab lemen t
ra ison lorsqu' i r  a f f i rme que re jeune avocat  a aussi  chois. i  . re  

barreau
par vocat ion et  que jusqu'à son entrée of f ic ie i le  dans les consei . rs  du
gouvernement '  en qual i té  de référendaire,  en 176g,  c 'est  sur tout  cornme
avoca t  qu ' i 1  a  se rv i  son  pays  (13 ) .  I r  r e rève  en  pa r t i cu r i e r  que  Môse r
a eu le  courage assez rare de teni r  tê te au gouverneur et  prés ident
du consei l  secret  qui  adminis t ra i t  le  terr i to i re au nom de I 'Evêque ca-
thol ique c1ément-Auguste,  le  chanoine von Kerssenbrock,  horrne autor i tè i -
re et  in t ransigeant  ( t+1.  i l  a  été r 'un des seuls à défendre devant  les
t r ibunaux les v ic t imesr  9ênS par fo is  modestes,  de ce gouverneur despot i -
que.  cet te at t i tude lu i  a  valu la  sympathie de bon nombre de ses comDa-
t r i o tes ,  à  t e l  po in t  qu ' i 1  n ' y  ava i t  guè re  de  p rocès  impor tan ts  dans' l 'Evêché  

à  p ropos  duque l  i r  n ' a i t  pas  é té  consu r té  pa r  1 ,une  ou  l , au t re

( 1 3 )  s r  X ,  p .  2 4  s q .

(L+1 1rOO. ,  p .  25 .



des  pa r t i es  en  con f l i t  ( 15 ) .  E l l e  a  ce r ta inemen t  con t r i bué  à  l u i  gagne r
' la  

synpath ie de la  noblesse protestante qui  n 'a imai t  guère 1e chanoine

et  qui  1u. i  a  mani festé sa grat i tude en lu i  fa isant  oct royer  en 1747 1a

charge d, , ,advocatus patr iae, ,  (16) ,  L 'exemple met  en lumière un t ra i t

qui est constant chez Môser : si l 'auteur de l 'Histoire dtasnabz"tck et

des Fq*qisies Patriotiques défend I'ordre établi pour des raisons qui

ne sont  pas toujours désintéressées,  i1  S 'ef forcera touiours d 'human' iser

cet te Société t radi t ionnel le  dont  i l  voudrai t  sauver  ce qui  peut  l 'ê t re.

I l  ]e  fera sur  le  p lan des pr inc ipes en démontrant ,  par  exemple,  que les

ins t i t u t i ons  du  passé ,  pou r  peu  qu 'e l l es  so ien t  i n te l l i genmen t  i n te rp ré -

tées et  adaptées aux ex igences de l 'époque moderne,  n 'ont  r ien à envier

su r  l e  p lan  human i ta . i r e  à  ce l l es  que  veu len t  é tab l i r  l es  ph i l osophes .

I l  l e  f e ra  auss i  su r  l e  p lan  p ra t i que  où  i l  s ' e f f o r ce ra  t ou jou rs  d ' a t t é -

nue r  l a  l i gueu r  des  p r i nc ipes  (17 ) .  Le  mé t i e r  d ' avoca t  convena i t  encg re

(ls) rbu.

\ 16 \  I b i d . ,  p .26 .  I l  conv ien t  de  s igna le r  que  l e  chano ine  von  Ke rssen -'  
brock 'a '  lu i -même appuyé cet te nôminat ion.  Nicolaî  n 'éprouvai !  guère
de sympathie pour  iâ  ètergé cathol ique et  les jug.ements qu ' i1  por te
sur  ie iu i  d 'Oinabruck soni  par fo is  suiets à caut ion '

(17)  Son at t i tude ambiguë à 1 'égard du servage of f re une bonne i l lust ra-
t ion de ce conser iat isme témpéré par  une prat ique dont  les préoccu-
pat . ions human. i ta i res ne sont  pas absentes.  0ès 1747 Môser défend le
;À;tàôà wÀiiprratien dans 1a ieuiLLe hebdpnadaire (HKAI, p' 249 sq') '
I ' l  ne-rev iendra janais sur  ce pr inc ipe.  Mais i l  proposera des solu-
t ions pour en humaniser  la  prat ique.  Dès 1775 i l ,proposera une pro-
cédu re 'd ' émanc ipa t ' i  on ' . (PPh , ' I I I ,  55 ,  HKA V I ,  p .  ! ' 98  sq . )  e t  en  1781
.i1 présentera un exernpie concret d'affranchissement dont i l  sera
' l i a i t i san  (PP t r .  IV ,  64 ,  HKA V I I '  p .  273  sq .  e t  PPh .  I v '  65  HKA V I I '
p .  284 sq.) .  Tout  en cherchant  à iust i f ier  

' le  
servage face à ses

âave rsa i i e i  l i bé raux ,  en  pa r t i cu l i e r  f ace  aux  révo lu t i onna i res  f r an -

çais ,  
. i l  leur  démontrera que 1e statut  du ser f  est  souvent  p lus en-

u iO ie ,  du  mo ins  en  Wes tpha l i e ,  que  ce lu i  du  paysan -1 ib re  t e l  que
' le  

conèevaient  les d isc ip les des Lumières (c f .  1e réc i t -Le pau,re
honne Libre paru dans 1a Reoue mensueLLe de tsetLin en 1791, HKA IX'
p .  162  sc . ) .  A  osnab ruck  même,Môse r  S 'es t  Souven t  mon t ré  b ien  p lus
i iOÈiàt-Àoâ seulement  que les grands propr iéta i res nobles ou ecclé-
s iast iques,  mais même que les bourgeois qu ' i  possédaient  des ser fs .
B.  Krusch,  a qui  I 'on ne peut  pour tant  pas reprocher de pécher par
inOutgÀncé à i 'égard de Môser,  rapporte un inc ident  qui  a opposé'
en Lli3, l,aut,eui des Fættaisiee Patriotiqttes, partisan d'une Iimi-
tat ion àes charges exorbi tantes qui  pesaient  sur  les paysans'  à
Justus Fr iedr ich August  Lodtmann,  le  neveu de son ami de ieunesse'
qui  se refusai t  à  fa i re la  moindre concession sur  ses dro i ts  c le pro-
p r i é ta i re  t e r r i en  (op .  e i t . ,  p .  357 ) '
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au tempérament de rvfdser dans la mesure où cerui-ci a éprouvé dès ]e
début  de sa carr ière une cer ta ine répugnance à exercer  les fonct ions
de  j uge  qu i  I ' au ra ien t  ob l i gé  è  t r anche r ,  a l o r s  qu , i l  p ré fé ra i t  exa f i i _
ner  un probième sous ses d i f férents aspects contradic to i res.  c ,est  la
ra i son  pou r  l aque l l e  i l  a ima i t  son  mé t i e r  j usgu ,à . l a  pass ion  ( l g ) .
Nicolai remarque fort justeflEnt gue :la pratjque du barreau a eu une in-
f l uence  cons idé rab le  su r  l a  pensée  du  pub r i c . i s te  qu i  se  p la i sa i t  à  ex -
poser  les opin ions les p lus contradic to i res et  à just i f . ier  les unes au
même t i t r e  que  l es  au t res  (19 ) .  Ma is  l , expé r i ence  p ro fess ionne l l e  n ,a
pas seulenænt contr ibué à déterm' iner  la  démarche d 'une pensée que l ,on
pou r ra i t  qua l i f i e r  de  "d ia lec t i que , , .  pou r  cons t i t ue r  ses  doss ie rs ,  pou r
établ i r  les oro i ts  et  les devoi rs  des par t ies qui  s ,opposaient ,  pour
déterminer  les exempt ions d ' ' impôts ou les pouvoirs  de just ice auxquels
pouva ien t  p ré tend re  l es  p rop r i é ta i res  nob les ,  pou r  f i xe r ' r ' anp leu r  ou
les l imi tes des dro i ts  que la const i tu t ion accorda. i t  au souverain ou au
se igneu r  su r  l es  paysans ,  pou r  j us t i f . i e r  e t  éva lue r  l , impo r tance  des
prélèvements que le c lergé pouvai t  ex iger  au t i t re  de la  dîme ef ,  oour
résoudre b ien d 'autres probrèmes encore,  Môser se voyai t  obl igé de
consu l t e r  l ' h i s to i re  e t  l es  anc iennes  i ns t i t u t i ons  de  son  pays .  ces
études qu ' ' i1  a dû entreprendre dès les premières années en tant  qu,avo-
cat  et  que secréta i re de ia  noblesse ont  const i tué l ,amorce des recher-
ches qui ont abouti à la rédaction de I,Histoire d.'osnobtuck et d,une

(18 )  N i co la î r .  { r . x , -p .  25 .  N i co ra i  oub r i e  t ou te fo i s  de  rappe le r  que  Môse ra  é té  "K r im ina l j us t i z i a r , ' ,  c , es t -a -o i iÀ  j u te -a ; i ns# ; ; i ; ; .  e t  qu ,àce t i t re  i1  éta i t  tenu d 'ass is ter  aux tor tu ies auxquei iés-on sor-met ta i t  les suspects.  contre I 'av is  de Beccar ia,  àË-ùor i i i "e  . t  o .Mon tesqu ieu  i l  a  con t i nué  à  j us t i f i e r ,  en  y  me t tan t  que lques  rése r -ves ,  i l  es t  v ra i ,  - r a  ques t i on  ( "1 .  r e ' r r agÉen i  à i t è r ' *u iqù  i n t i -tu1é Absehaffing der Tontur, HtiA'X, p. gO'iÀ.t 
-----

( 1 9 )  s r  X ,  p .  2 5 .
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jmportante partie des articles rassemblés dans les Fantaisies paxti;=t-

ques (20).

Dès 1747 Môser va pouvoir  enr ich i r  son expér ience des af fa i res

en 4 joutant  aux charges dont  i1  est  déià t i tu la ' i re  cel le  d" 'advocatus

pa t r i ae , , ( 21 . ) .  ce  nouveau  t i t r e  f a i sa i t  de  l u i  un  pe rsonnage  o f f i c i e l

dont  la  miss ion éta i t  de suivre les procès dans lesquels éta i t  engagé
' I 'Etat  

et  d 'établ i r  un rapport  sur  l 'é tat  de ces procès (22) '  Môser de-

venai t  le  consei ' l ]er  iur id ' ique de la  Chancel ler ie  et  i l  é ta i t  tenu à ce

titre de faire passer les intérêts du gouvernement avant ceux des par-

t i cu l i e r s  ou  même avan t  ceux  des  é ta t s ,  en  pa r t i cu l i e r  de  ce lu i  qu ' i I

servai t  en tant  que secréta i re.  Ains i  se t rouve- t - ' i l  confronté dès la

t ro is ièrre année de sa carr ière au problème de la compat ib i l i té  des char-

g e s q u . i ] c u n u l e . L e s . | i t i g e s q u i o p p o s a i e n t l a n o b l e s s e a u g o u v e r n e m e n t

éta ient  nombreux et  i l  ar r iva i t  aussi  que I 'avocat  eût  à défendre la

cause de ses c l ients contre les empiétements du pouvoir  centra l .  Mais

les  membres  de ]a  nob lesse  saÛa ien t  f o r t  b i en  ce  qu ' i l s  f a i sa ien t  en

soutenant  Ia candidature d 'un honrne qui  leur  éta i t  dévoué.  Môser a tou-

jours su,  de son côté,  conci l ier  avec habi l i té  les contradic t ions qui

découla ient  de l , ' incompat ib i l i té  de ses fonct ions.  un cer ta in sens de la

re lat iv i té  des pr inc ' ipes moraux et  jur id iques,  1e goût  du compromis et
' l ,ar t  de la  d ip lomat ie sont  des t ra i ts  qui  caractér isent  l 'homme dès le

début  de sa carr ière et  marqueront  aussi  sa pensée.  c 'est  dans son ex-

pér ience professionnel le  qu, i l  faut  chercher  quelques unes des rac ines

de son re lat iv isme his tor ique et  son dédain à 1 'égard des grands pr inc i -

pes hurnani ta i res du phi losophisme. La pronot ion au poste d" 'advocatus

f f i m a n q u e p a s d e . r e l e v e r c e t t e i n f . l u e n c e d e l . a c t i v i .
" - ' iÉ - i " o ïà i l . i ànnè i ré - i u r  t â  pensée  e t  l es  éc r i t s  de  Môse r .  Ma is  i l  ne

t . ient  compte que àu t ravai i  de l 'avocat ,  a lors que le secréta i re de
' la  nobles ie se t rouvai t  a f f ronté à des problèmes ident iques.

( 2 1 ) C e t t e n o m i n a t i o n , c o n f i r m é e o f f i c i e l l e m e n t p a r C l é m e n t . A u g u s t e ] e' - - '  
f7-àu" i t  f iq t ,  a 'dônné I ieu à des manoeuvres assez sord ides dont  B.

K rusch  nous  l i v re  l es  dé ta i1s  dans  son  ouv rage  ( cp .  c i t . ,  p .279  sq ' )
gani -cet te af fa i ie  mi lse i  i  réussi  la  per formànce de s 'acquér i r  1e

ioui tèn à. la  fo is  de la  noblesse protestante et  du chanoine von
Kerssenbrock.

(22) rbid.
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patr iae"  marque un tournant  dans la  carr ière de i , iôser  :  . i I  devient  un
fonc t i onna i re  don t  l es  responsab i l i t és  son t  b ien  p lus  l a rges  que  ce l_
les  d ' un  avoca t  ou  d ' un  sec ré ta i re  de  ra  nob resse .  I r  va  pouvo i r  acqué -
r i r  une expér ience des af fa i res de I 'Etat  qui  sera précieuse pour le
futur  adminis t rateur  et  pour  le  penseur pol i t ique.

En moins de t ro is  années de prat ique profess. ionnel le  et  b ien
qu ' i l  n ' a i t  ob tenu  aucun  t i t r e  un i ve rs i t a i r e ,  Môse r  a  donc  réuss i  à
devenir  un personnage important  et  à s 'assurer  une s. i tuat ion for t  en-
v iab le  dans  l a  v i e  pub l i que  de  l a  c i t é  e t  du  te r r i t o i r e  d ,Osnab ruck .
Pou r  que  son  i n tég ra t i on  dans  ' 1 ,é l i t e  

de  l a  soc ié té  l oca le  so i t  pa r fa i -
te '  i l  lu i  reste encore à conf i rmer par  un mar iage avantageux son ap-
par tenance au patr ic ia t  osnabruckois.  c 'é ta i t  déjà chose fa. i te  avanr
qu' i l  ne fût  nonrné "advocatus patr iae, , .  Le 25 octobre 1246 i l  avai t
épousé  Rég ina  Ju l i ana  B roun ing ,  f i l l e  de  l , un  des  sec ré ta i res  l es  o lus
appréciés de feu l 'E]ecteur  de Hanovre et  Evêque d,Osnabruck,  Ernest-
Augus te  I I ,  pe t i t e  f i l l e  d ' un  ém inen t  doc teu r  en  d ro . i t  qu i  ava i t  é té' le  

fami l ier  de l 'E lecteur  et  Evêque Ernest-Auguste ler ,  arr ière-pet . i te
f i 1 l e ,  en f i n ,  d ' un  anc ien  bou rgmes t re  d ,Osnab ruck  (23 ) .  La  mar . i ée  é ta i t ,
fa i t  re lat ivement  rare à r 'époque,  de quatre ans r ,aînée de son époux,
ma is  e l l e  appo r ta i t  une  do t  cons idé rab re  qu i  amé l i o ra i t  sens ib remen t  l a
s i t ua t i on  f i nanc iè re  enco re  p réca i re  du  j eune  avoca t .  c ' é ta i t  un  mar ia -
ge de ra ison tout  à fa i t  conforme aux i loeurs de la  bourgeois ie du temps.
M a i s  I ' i n t é r ê t  e t  l e  s o u c i  d u  p r e s t ' i g e  n ' e x c r u a i e n t  p a s  l , a m o u r . 0 n
trouve dans la  première feui l le  moral isante de Môser des passages et
poèmes qui  ont  été rédigés pendant  1a pér iode des f iançai res et  de Ia
lune de miel et qui prouvent que 1e jeune et anrb.it ieux honme de loi
f t réta i t  nul  lement  insensib le aux charmes de sa compagne et  que le sens
très bourgeois des af fa i res n 'étouf fa i t  pas en lu i  ce lu i  du beau er  oe
l ' ag réab le  qu i  r évè re  r ' a r t i s t e  ou ,  p lus  s i r np remen t ,  l e  j eune  homme
p i e i n  d e  v i t a l i t é  e t  v o l o n t i e r s  é p i c u r i e n .  L ' a m o u r  a  f a i t  d e  l , a u t e u r

(23 )  B .  K rusch ,  op .  e i t . ,  p .  275 ,
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des odes pompeuses eE convent ionnel les de Gôt t ingen un poète anacréon-

t i que  qu i  chan te  l es  p la i s i r s  des  sens  e t  l e  bonheu r  d ' a imer .  L ' aven t r

n,a pas dément i  ces débuts prometteurs.  Môser a eu en Régina Jul iana

une fenme dévouée et compréhensive qui lui a perm'is de trouver dans la

paix d,un foyer  uni  et  heureux des compensat ions saluta i res à ses ac-

t i v i t é s p u b l i q u e s S o u v e n t . i n g r a t e s e t t o u j o u r s é c r a s a n t e s . N i c o . l a i l a

décr i t  cotme, 'une ferrne d,une qual i té  rare,  d igne (de son mar i )  par
. l ' esp r i t ,  l e  coeu r  e t  l a  cu l t u re , '  ( 24 ) .  E l l e  ne  manqua i t  pas  de  ca rac -

tère et  in tervenai t  par fo is  dans]es af fa i res de son époux (25) .  Mais

le t ra i t  qui  mér i te  de reteni r  p lus par t icu l ièrement  notre at tent ion '

c ,est  quel le  a exercé une inf luence considérab' le  sur  la  format ion in-

te l lectuel le  de son mar i  e t  que cet te in f luence a l la i t  tout  à fa i t  dans

]e sens des enseignements que l 'enfant  et  l 'adolescent  avai t  reÇus

au t re fo . i s  de  sa  mère .  con [ne  ce l l e - c i ,Reg ina  Ju l i ana  é ta i t ,  se lon  l es

termes employés par  Nicola i ,  "une amie et  une amatr ice aver t ie  de la

l angue  e t  de  l a  l i t t é ra tu re  f r ança i ses "  (26 ) .  L ' app réc ia t i on  de  N ico la Ï

n,est  pas excessive s i  l 'on en juge par  les documents qui  nous sont  par-

venus.  El le  rédigeai t  vo lont iers ses le t t res en f rançais,  même quand

el le  s 'adressai t  à  des fami l iers,  conrne Thomas Abbt ,  qui  correspondai t

d 'habi tude en a l lemand avec son mar i  (27) .  En retour ,  Abbt  répondai t  en

(24]}  sw X,  p.  14 :  ' , . . .  e . ine se. l tene Frau,  an Geist  und Herz und Kennt-
n issen,  e ines Môsers wi j rd i9" .

(251  rb id , . ,  P , . 91 ,  annexe  no  4 .  N i co la î  suppose  qu 'e l1e  n ' a .pas  é té
' - - 'é i "ânéei .e 

à êer ta ines promot ions auxquel les Môser aura i t  vo lont iers
renonèé  s ' i  I  n ' ava i t  t enu  qu 'à  l u i  .

(26)  Ib id. ,  p .  14.  "Denn auch s ie war e ine Freundin und Kenner in der' - - '  
i . anz6s i schen  Sp rache  und  L i t t e ra tu r " .  0n  no te ra  que  l a  cu l t u re
f ràn ia i se  semb là  ê t re ,  dans  l es  m i l i eux  de  l a  hau te  bou rgeo i s i e
osnaÉruckoise,  un domaine essent ie l lement  réservé aux fernmes'  Le
i iT i -pèr i -s ;à ip l iquer  par  1a condi t ion par t . icu l . ière des femmes qui

n ,a l l a . i en t  n i  au  gymna ie  n i  à ' l 'Un i ve rs i t é  e t  qu i  é ta ien t_ fo rmées
par des gouvernani ls  souvent  d 'or ig ' !1e f rançaise ' .Môser les appel-
iÀ  t ou t  i imp lemen t  l es  "F rança i ses "  ( t lKA  I ,  p '  207 ) '

( 2 7 l B r i e f e , p . 2 l 1 s q . C e t t e ' l e t t r e , . . a d r e s s é e à T h ' A b b t e n 1 7 6 6 e s t' -  '  
r ign i " 'dà M6ser dt  de sa fenme. Mais c 'est  mani festement  cel le-c i
qu i  i ; a  réd igée ,  Môse r  se  rése rvan t  l e  pos t - sc r i p tum.  L . .Sch ie rmeye r '
ùàsenbiLd. ,  o i .  o i t . ,  p .7O,donne un extra i t  d 'une autre le t t re f ran-

ça i se  de  Reg ina  Ju l i ana  à  Abb t .



- 1 2 4 -

f rançais quand ses le t t res éta ient  dest inées à Madame Môser,  ce qui
mon t re  que  ce l l e - c i  h ' é ta i t  pas  i nsens ib le  à  ce t  homnage  rendu  à  sa
cul ture (28) .  ces témoignages ne nous renseignent  pas sur  res auteurs
ou  l es  ouv rages  auxque l s  a l l a i en t  ses  p ré fé rences  e t  qu 'e1 le  a  pu  fa i -
re  découv r i r  à  son  mar i "  ce lu i - c i  r ' appe l l e ra  p rus  t a rd  sa  " Ju r i e ' , ,  ce
qu i  n ' es t  peu t -ê t re  qu 'une  s imp le  t r aduc t i on  de , ' Ju l i ana , , ,  ma is  ce  ou i
permet de supposer aussi  que les époux nourr issaient  une admirat ion
coflmune pour la Nouuelle HéLotse, au point d,y puiser les noms par res-
quels i ls  se témoignaient  leur  af fect ion (29) .  Mais ra femme de Môser
est  a l lée au-delà de ces modestes mani festat ions d ' in térêt  pour  notre
langue et  notre cul ture qui  n 'éta ient  nui lenent  except ionnelres dans
son mi l ieu.  Non contente de r ' i re  nos auteurs et  de fa i re usage du f ran-
çais  dans ses conversat ions et  dans sa correspondance,  e l le  a eu que. l_
ques  amb i t i ons  l i t t é ra i res  qu i  se  son t  conc ré t i sées  en  l 75 l  pa r  1a  t ra -
duct ion en f rançais d 'un t ra i té  de Johann Fr iedr ich Jacobi  sur  les ?é_
noigmagea pubLics de respect et de uénéz,ation qtte Dieu est en droit
d 'at tendze de Lthonme (30) .  L,ouvrage ne nous est  pas parvenu et  nous
ne  pouvons  donc  pas  j uge r  de  l a  qua l i t é  de  l a  t r aduc t i on  (31 ) .  Ma is

(28)  Bdefe,  p.  213 ( le t t re de Th.  Abbr aux Môser) .

( 29 )  Le t t re  à  ch r i s t i an  Augus t  c rod ius  du  30 .10 . r77g  (B r . i e fe ,  p .  3 I9 ) .
(30)  , :on.  Fr .  Jacobi  avai t  in t i tu lé son t ra i té  :  so lLte Got t  arc i t  uolzLoerdienen, dass ein.l,pnsc,tl aehtun4 wtA sh?eibi,àttsilii JJi 

"z*hèitte, md selbige ôffentLich *, i", Tag Legte, rfàÉnàlâr,-jZSO.

(31) Oans son Dictionnairà des anteurs aLlenard,s décédés cie 1?s0 à rl,,c,Le ipz ig ,  1g02 -1816 ,  t .  y t ,  p .  àoà , - j à r , ' .  e . - f l e r se l - s i i l . i ; - i , ex i s tence
de cet te t raduct ion,  mais 'en at t r ibuÀ par  erreur  ra ia tern i té à Môser.Ce dernier  en par le dans deux tet t rà i . 'Dans là-preÀiEià l 'uo. .sree r .11 septembre r751 à Joh.  Fr ied.-uôn-àé'n gusscÀei  i r  àc. i t - l  , ,Agrééz' la  

t raduct ion cv- jo inte d,un t ra i té  àÀnt  vous avez vous_même reconnu
.1e p. ix  ;  ta  wei tËtrar iÀnne-anànimà-t l i .  r )  l ,auro i t  o f fer t  à  rv ldmeVo t re  épouse , - s i ,  dans  l a  s i t ua t i on 'où  e l i e  oo i t -C i "è  nà1u" " ' pmenrsa rendresse ru i  permetto i t  d 'entrer  dans ces uagàte i rà i . -cà; ; i l ; ; ; '
e l l e  n ' : : !  p g s  m o i n s  d é v o u é e  à  s o n  s e r v i c e  q u o i q i , e i . t e - n ; a  ( s i c  ! )'  pôs  eu  l ' i nd . i sc ré t i on  de  l u i  en  f a i re  un  aveu  pdOt i c , ;  

- ( a i eye ,  
p .

! !  sq) .  La seconde est  ce l te que t t i :sèr  a envoyée à Chr.  Auqustc todi  us t renre-sept  ans -  p1us.  daro, iè- lo-0. ïàË'"à-r ize" ; i  ; l i ,  1  aque 1 1 ei l  appe l l e  sa  f emme "Ju . r i e "  (Bme ie ,  p .  3 i 9 i .  Èu i t u i t - i 'Ë i09 .  o "  , u
I ç *g ' i l  comp te  au  nonb re  de  ses -mér i t es  ses  ta ren ts  r i t t é ra i res  :"Auch s ie wor l te  e inmal  vor  30 Jahren e ine sc i r r i r i i iÀ i te" i i  ,ue"oenund ijbersetzte des Herrn Jacobi Abhandlung SoLLte C""" ,,"àt"nen insFranzôsische,  dar in aur  oem-i i ter  

-nài j is t  
i  r raaui  t -àà-r  ià i  îemano pa"une  Wes tpha l i enne , , .
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cet te prestat ion l i t téra i re,  modeste en e l le-même, est  révélat r ice à

D luS  d 'un  t i t r e .  E l l e  supPose  d 'abo rd  une  conna i ssance  de  l a  l angue

française t rès supér ieure à cel te de la  moyenne des danes de la  bonne

soc . i é té  osnab rucko i se .  Ensu i t e ,  l e  f a i t  que  l ' ouv rage  ne  so i t  pas  s i -

gné et  por te seulement  la  ment ion " t radui t  de I 'a l ' lemand par  une l {est -

pha l i enne , ,peu t  s ' exp l i que r  pa r  l a  pudeu r  d ' une  t raduc t r i ce  i nexpé r i -

mentée qui  cra int  les cr i t iques ou par  le  souci  de la  b ienséance :  à

osnabruck,  i t  n ,éta i t  pas de bon ton que les femrnes écr ivent .  En outre '

le  terrne de " ! , leStphal ienne" révèle l ' in tent iOn de prOuver aux yeux du

monde que dans cette province tant décriée i l y ava'it aussi des ferrnes

cul t ivées,  capables de manier  la  langue de Vol ta i re tout  aussi  b ' ien que

n, importe quel le  grande dame de l . lambourg,  de Ber l in  ou de Leipz ig.  La

réhab i l i t a t i on  de  sa  p rov ince  na ta le  a  é té ' l e  souc i  cons tan t  de  Môse r

dès la fin des années quarante. sa ferrne partageait sans aucun doute

ses préoccupat ions patr io t . iques.  I l  est  encore s igni f icat i f  que Regina

Ju l i ana  a i t  cho i s i  de  t r adu i re  un  ouv rage  d 'éd i f i ca t i on .  En  donnan t  a ins i

un témo. ignage de sa f idé l i té  à la  ret ig ' ion des s iens,  e l le  prévenai t

tout  reproche de f r ivo l i té  tout  en fourn ' issant  un échant i l lon,  probable-

ment  for t  apprécié par  1e publ ic  cu l t ivé,  de ses qual i tés de femme du

monde.  L ' in i t ia t ive de i iadame Môser conf inne enf in  1e degré de pénétra-

t i on  de  l a  cu l t u re  f r ança i se  dans  l es  m i l i eux  de  l a  hau te  bou rgeo i s i e

al  lemande,  même dans 1es régions les p lus reculées du Nord-Ouest  :

conme i l  est  à peu près exclu que 1a t raduct ion de la  " l . lestphal ienne"

fÛ t  des t i née  à  un  pub l i c  f r ança i s  e t  qu 'on  peu t  donc  suppose r  qu 'e l l e

éta i t  réservée à un publ ic  a l lemand re lat ivement  rest re int ,  i l  apparaî t

une  fo i s  de  p lus  que  l , é l i t e  cu l t i vée  de  I ' a r i s toc ra t i e  e t  de  Ia  bou r -

geois ie d 'outre-Rhin préféra i t  l i re  les ouvrages a l lemands dans une

traduct ion f rançalse,  s i  imparfa i te  fût -e l le ,  p lutôt  que de consul ter

l , o r i g i na l .  A  un  n i veau  p lus  modes te ,  l a  f enme  de  M6se r  a  f a i t  sub i r  à

Jacobi  le  sor t  que Formey ê réservé,  en publ iant  Ia  BeLLe l iccf i ' -enne,

au p lus i I Iust re des phi losophes a l  lemancls de I  "Aufk lârung".

B ien  i n tég ré  dans  son  m i l  i eu  d ' o r i g i ne ,  t i t u l a i r e  de  t ro i s  cha r -

ges qui  lu i  assuraient  des revenus re lat ivement  confor tables et  qui

const i tuaient  des posi t ions-c lés pour ' l 'aveni r  de sa carr ière et  lu i

conféra ient  déjà une inf ' luence considérable dans Ia Ci té,  uni  par  un

mar iage qui  asseyai t  sa for tune et  conf i rmai t  son appartenance au patr i -
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c ' ia t  osnabruckois à une ferrne de coeur et  drespr i t  qui  par tageai t  ses
goûts l i t téra i res,  r4ôser  avai t  à  1 'âge de v. ingt-sept  ans,  quatre an-
nées  à  pe ine  ap rès  son  re tou r  de ' l ' un i ve rs i t é ,  t ou tes  l es  ra i sons
d 'ê t re  sa t i s fa i t  de  son  so r t .  I l  semb ie  t ou te fo i s  qu , i l  ne  l ' a i t  pas
toujours été,  du moins jusqu'au début  des années c. inquante.  Avare de
conf idences par  tempérament ,  i l  ne s,est  jamais beaucoup étendu sur  ses
états d 'âme. Mais i l  est  des indices qui  ne t rompent  pas.  Deux fo is  au
moins l ' lôser a été tenté, au cours des premières années de sa vie pro-
fess ionnel  le ,  de qui t ter  Osnabruck,  de renoncer à ses charges et  de
s 'é tab l i r  en  deho rs  de  |Evêché .  A  l a  f i n  de  l , é té  1746 ,  a lo rs  ou ' i r
es t  pou r tan t  à  l a  ve i l l e  de  se  mar ie r ,  i l  es t  p rès  d ,accep te r  un  emp lo i
de secréta i re de cabinet  que 1ui  propose le duc de Brunswick à wol fen-
b i i t t e l .  I l  se  rend  même su r  p race  pou r  négoc ie r  r , a f f a i r e ,  ma is  i r  t e r -
g i ve rse  e t  l e  p ro je t  n ' au ra  pas  de  su i t e  (32 ) .  A  l a  f i n  de  r , année  I74g
i l  entre en pourpar lers avec un haut . fonct ionnaire hanovr ien qui  pour_
ra i t  lu i  assurer  une pronot ion dans les serv ices adm. in is t rat . i fs  de 1 'E-
l ec to ra t  e t  qu i  l u i  p ré fè re  f i na lemen t  un , ,é t range r ' ,  ( 33 ) .  L ,échec  oe
ce second pro jet  le  chagr ine moins que ra b lessure qui  a été in f r igée
à son amour-propre.  ' ,Car  pour  cet te fo is-cy,  proc lame-t_ i l  dans une
let t re à von dem Bussche,  je  puis  déclarer  s incèrement  que j ,a . i  é té
r i en  mo ins  que  ten té  de  qu i t t e r  ma  pa t . i e , '  ( 34 ) .  Les  ra i sons  qu ' i l  i n -
voque à I 'occasion de la  première de ces deux démarches sont  in téressan_
tes .  I l  a  pa r fa i t emen t  consc ience  de  ce  qu ' i l  pe rd  s , i r  s ,en  va  :  . i l  se
pr ive des bonnes grâces et  de la  sympathie de von dem Bussche,  renonce
à des revenus modestes mais sûrs,  s ,é lo igne des s iens et  ne pourra o lus
compter  sur  l 'ass is tance de son père ( :s1.  1r  par le encore,  sar is  res

(32) lt lôse1 rend compte de ses démarches dans une rettre adressée à vondem Bussche, le 9 septembre lZ46 (Brie1e, pp. Lg_,Zl-. 
-----

(33)  Let t re à von dem Bussche du 13 décembre l74g (aniefe,  p.  2g sq.)
(34)  Ib id. ,  e .  29.

(35)  Let t re à von dem Bussche du 9 septembre 1746 (ar ie\e,  p.  Z0) .
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p réc i se r ,  de  "m i l l e  au t res  pe t i t es  ra i sons "  (36 )  don t  l ' une  au  mo ins

peu t  se  dev ine r  a i sémen t :  i ]  hés i t e  à  se  sépa re r  de  sa  f i ancée  qu i  va

bientôt  devenir  sa fersne.  Mais les ra isons qui  pourra ient  just i f ier  son

départ  à t t lo t fenbi j t te l  ne manquent  pas.  ce l les qu ' i l  donne sont  toutes

négat ives :  pas une seule fo is  i1  ne par ' le  des avantages qui  I 'a t tendent

à  l a  cou r  de  B runsw ick ,  ma is  i l  i ns i s te  un iquemen t  su r ]es  i nconvén ien ts

de sa s i tuat ion présente à osnabruck et  t rahi t  a ins i  impl ic i tement  son

insa t i s fac t i on  e t  son  dés i r  de  s ' évade r .  I l  sa i t  que  l 'Evêque  c lémen t -

Auguste,  qui  ]e  soupçonne de serv i r  le  par t i  hanovr ien,  ne lu i  est  pas

favorable et  se montre peu encl in  à lu i  conf ier  des charges importantes;

même à Qsnabruck,  i l  se sent  exposé aux reproches de ses supér ieurs,  les

membres de la  noblesse,  touiours tentés de s 'en prendre.  à leur  secréta i -

re,  lorsque leurs in t r igues échouent  (37) .  Enf in,  les ambigui tés du mé-

t i e r  d ' avoca t  i nqu ié ten t  l a  consc ience  d 'un  j eune  j u r i s te  qu i  n ' a  pas  en -

core oubl . ié  l ,enseignement  de wol f f  e t  les pr inc ipes du dro i t  nature l .

I l  évoque  à  ce  su je t  " l es  con f j ns  s i  peu  l im i t és  en t re  l a  i us t i ce  e t  l a

ch iCane ,  l e  mé t i e r  hun i l i an t  de  l oue r  sa  b i l e  aux  c r i a i l l e r i es  d ' au t ru i ,

]e  coeur t rop bon pour pouvoir  prof i ter  de la  ru ine de quelque pauvre

pa.isan,' (38). Alors que la FeuiLLe hebdonadaite de 1746 pourrait donner

l ' imp ress ion  que  l a  cond i t i on  des  paysans  l e  l a i sse  enco re  i nd i f f é ren t '

les scrupules qu, i l  conf ie  à von dem Bussche prouvent  au contra i re que

(361. rbid.

(37 )  I b i d .  I l  es t  poss ib le  que  Môse r  a i t  dé ià  eu  à  pâ t i r - de - l ' i ncon fo r t'  
de sa s i tuôt ion avant  septembre 1746.  Mais c ' ,est  à la  f in  de l 'année
i749 qu, i l  pourra prendre toute la  mesure des inconvénients que lu i
vaut  sa charge de secréta i re de la  noblesse.  Ses maî t res lu i
ava. ient  demandé d, in terveni r  auprès de C1ément-Auguste et  de Geor-
ges I I  en faveur d,un gent i lhonrne osnabruckois,  von Hammerste in '  qui
Éva i t  é té  v i c t ime  d ,un  abus  de  pouvo i r  de  1a  pa r t  de  l ' au to r i t é  t e r -
r i t o r i a l e .  Môse r  f i t  son  devo i r .  Ma ' i s  à  I a  su i t e  des  réac t i ons  t r ès
défavorables de c lément-Auguste et  du ro i  d 'Angleterre,_ i1  fut  désa-
voué par  tout  le  monde,  même par  le  pr inc ipal  in téressé qui  lu i  re-
p rôc r râ  de  "p ré fe re r  ( ses )  p la i s i r s  à  l ' honneu r  de  l u i  ( s i c  l )  se r - - - .-u i . i .  

t te t t i 'e  à von àem Buische du ler  septembre L749,  Br iefe '  p '  36) '

(38)  Let t re à von dem Bussche du 9 septembre 1746 (Bniefe,  p '20) '
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les problèmes du monde rura l  le  préoccupent  déjà et  qu,au l ieu de s, in-
téresser  seulement  aux propr iéta i res terr iens nobles et  à leurs pr iv i -' lèges,  

i l  conmence'à prendre conscience des déf ic . iences d,un système ju-
d ic ia i re qui  leur  est  t rop favorable et  dont  i l  do. i t  se rendre compl jce.
La sol l ic i tude de I ' tôser  ne fera que s 'accroî t re avec les années.  El le
ne contred ' i t  pas ses pr ises de posi t ion en faveur du servage,  dans la
mesu re  où  l es  e f f o r t s  qu ' i l  f e ra  pou r  assoup l i r  e t  human ise r  ce t t e . i ns -
t i tu t ion lu i  permett ront  de conci l ier  ses synpath. ies pour  1es grands
propr iéta i res et  son sens de l 'équi té.  Le mala ise que révèlent  les con-
f idences que Môser fa i t  à  von dem Bussche à l ,occasion de ses oourDar-' lers 

avec le gouvernement de Brunswick sera confinné rétrospectivement
en L752,  dans une let t re qu ' i l  écr i ra à son nobre ami querques jours
avant  que celu i -c i  ne meure :

"0ui ,  Monsieur ,  je  le  confesse à ma honte que je n,au-
ro is  pas tenu long tems contre la  f ro ide indi f férence
de mes protecteurs,  et  qu,au bout  de t ro is  ans,  on
m,au ro i t  veu  donne r  dans  l a  m isan t rop ie ,  su i t e  o rd ina i_
re d 'une for tune manquée,  s i  Vos soins grac ieux n,é_
to ien t  venu  d ,abo rd  à  mon  secou rs  qu i  m ,é to i t  d ,au tan t
p lus nécessai re que je ne savois pas donner à nos oaga_
te l les un grand a i r  d , importance,  n i  ramper assez pro_
fondément pour  rencontrer  par  hazard Iest ime casuei le
de  nos  Cac iques  wes tpha l i ens , '  ( 39 ) .

La formule "au bout  de t ro is  ans"  montre b ien que Môser fa i t  a l lus ion
aux toutes premières années de sa carrière. Des accents cofi[ne ceux
qu' inspi re dans ce passage à l 'auteur  de la  le t t re le  souvenir  oe ses
débuts par fo is  d i f f ic i les et  humi l iants sont  assez rares chez le  Môser
d 'avant  guerre de sept  ans.  I ls  se feront  p lus f réquents par  la  sui te.
lorsque ce f i ls  de bourgeois aura pr is  p le inement  conscience de la  oar t

(39)  Let t re du 5 mai  L752 (Bm.efe,  p.  79) .
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éminente que les rotur iers,  adminis t rateurs,  marchands,  ar t isans et

paysans ,  p rennen t  à  l a  v i e  de  l ,E ta t ,  à  cô té  d ' une  nob lesse  don t  i l

con t i nue ra  à  j us t i f i e r  I ' ex i s tence  ma is  don t  ' i 1  démys t i f i e ra  vo lon -

t i e r s  l es  p ré ten t i ons  abus i ves .  La  l ec tu re  de  Rousseau ,  qu ' i 1  découv r i -

ra à la fin des années c'inquante, encouragera I 'auteur des Foftaisies

patriotiqtes à proclamer sa fierté d'appartenir à une couche sociale

dont  les membres mér i tent ,  tout  conme les ordreS pr iv i lég iés,  le  t ' i t re

de c i toyens à Part  ent ière (40) .

N'ayant  pas pu n i  peut-êt re vra iment  voulu qui t ter  osnabruck '

condanné à subi r  bon gré mal  gré les inconvénients de son mét ier  et

] es  humi l i a t i ons  que  l u i  va la i t  sa  cond i t i on ,  Môse r  es t  a l l é  che rche r

des ComDensat ionS dans I 'un des rares domaines Où i l  pût  se soustra i re

à  I ' au to r i t é  d i rec te  de  ses  ma î t res  e t  où  i l  n ' a i t  pas  à  sou f f r i r  de
' l eu r  

supé r i o r i t é  :  ce lu i  de  l ' ac t i v i t é  i n te l ' l ec tue l ' l e  e t  I i t t é ra i re .

L 'ar t is te est  venu au Secours du bourgeois et  lu i  a  permis de sauvegar-

de r  son  équ i l ' i b re  mora l .  Ma is  I ' a r t i s t e  n ' es t  pas  seu lemen t  l e  r ima i l -

leur  quj  garde la nosta lg ie de ses explo i ts  poét iques de Gôt t ingen'  en-

core qu, i l  lu . i  ar r ive de produire de temps à autre quelques poèmes dont

ce r ta . i ns  ne  son t  pas  dépou rvus  de  qua l i t és  ;  c ' es t  auss i  l ' ép i s to l i e r

qui  se p la l t  à  g l isser  dans ses le t t res d 'af fa i res quelques d igressions

l i t téra. i res ou quelques a l lus ions aux bons auteurs de son temps ;  c 'est

encore le  pubt ic is te qui  rédige deux revues dans lesquel les la  réf lex ion

morale et  les considérat ions sur  l 'esthét ique et  sur  les bel les- le t t res

(40)  Dans un texte de 1758,  Môser se denande,  par  exemple,_quel  est' - '  
f ; t i ; * a  qu i  me" i t e  l e  p lus  de  cons idé ra t i on .  "Es t - ce  l e  p ! "op re -à -
r ién qùi 'a t t i "me son râng avec la  canne ou l 'épée qul i1  I  hér ' i tée
de sor i  t rès noble grand-Éère ou le  maî t re-ar t isan qui  fa i t  ]e
me i l l eu r  t r ava i l  ? ' i  (HKA IV ,  p .  131 ) .
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re lèguent  au second pran res préoccupat ions professionneires.  ce qur
f a i t  l ' o r i g i n a l i t é  d e  l ' é p i s t o l i e r ,  c , e s t  q u ' i l  é c r i t  s e s  r e t t r e s  e n
français et  que les bons auteurs auxquels i l  fa i t  a l lus ion sont  des
auteurs f rançais.  Quant  au publ ic is te,  i l  s ,ef force de c l iver t . i r  ses' lecteurs 

en fa isant  de 1 'espr i t  à  la  manière de vol ta i re et  en leur
par lant  des modes par is iennes,  i  l  pu ise la  mat . ière de ses réf lex ions
chez nos moral is tes et  c 'est  encore aux écr iva ins et  aux théor ic . iens
français qu ' i1  emprunte quelques unes de ses idées esthét . iques ou c le
ses concept ions l i t téra i res.  Mais s i  I 'homme de let t res se tourne vers
]a  F rance  pou r  se  c rée r  un  un i ve rs  où  i l  n ,a i t  p l us  à  sou f f r i r  de  ra
" f ro ide indi f férence de ses protecteurs ' , ,  1e bourgeois n,oubl ie  pas
qu ' i i  es t  Osnab rucko i s ,  t Jes tpha l i en  e t  A l l emand  e t  p rend  so in  de  rap -
pe le r  que  I ' esp r i t  de  pa r i s  ne  sau ra i t  j ama is  se  subs t i t ue r  t o ta remen t
chez  l u i  à  I ' a i r  du  t e r ro i r .

L 'a i r  du terro i r  l 'emporte mani festement  dans res modestes
écr i ts  que Môser a rédigés dans res deux premières années de sa v ie
p ro fess ionne l l e .  I l  se  rédu i sen t  à  une  l ongue  l e t t r e  en  l a t i n  qu ' i 1  en -
voie quelques semaines seu' lement  après son retour  de l ,univers i té  en
décembre 1743'  à l 'un de ses anciens professeurs de Gôt t ingen,  chr . is toph
August  Heumann (a1)  et  à une ode funérai re qu, i r  compose en souvenir
de son f rère I te l  Ludwig,mort  à 1 'âge de d ix-neuf  ans,  le  27 janvier
L745 (42) .0n ne peut  guère considérer  ces deux pet i tes oeuvres comne

(4L) Br-zefe, pp. LZ-L7 .

(42) îzuuerode. seinen Lieben Brud.er rteL Luduig ùIëser, ueLcher den27. Januot 174s in 19 then Jahr seines l,L-ters ,"7n- ii.a-i"'Lig er.t-schLief' zwn z?it'tliehen uttâ. betriibten Andenken tzai a:teiei- eui-g e Ee t zt de s sen hintez, Las s e.nen, enp findLi chs t g eiiiz.tâ r- 
-atacer 

; . l:.Le  tex te  o r ig ina l ,  imp. imé en 1745-chez  K issr rYns ,  à  ô l .u i ; rck ,  es tconservé  à  la  B ib l .  un iv .  de  Gôt t . ingen.  I r  n ,u  j *à i i -e iË ' .eeo i te .
L_es p_assages . les plus importants sonI ci tés ctez-ù. 

-Èiei i ier,
J . .  !4ôoe? ge is t ige  Enâ, t i ckLung. . ._ . ,  op .  s i t . ,  p .3g  sq . - . i -cn" .  ,_ .Bâte, r ' - .  Mëser, op. eit . ,  p.-49.-
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les produi ts  de ce dési r  d,évasion ou de compensat ion que ]e jeune

secréta i re de la  noblesse a éprouvé au début  de sa carr ière.  Lorsqu' , i l

écr i t  sa le t t re à Heumann,  Môser n 'a pas encore pr is  possession de

son poste et  c ,est  en étudiant  b ien p lus qu 'en horme de 1oi  en9a9é dans
' I a  v i e  ac t . i ve  qu , i I  S 'ad resse  à  son  anc ien  p ro fesseu r .  Les  c i r cons tan -

ces dans ' lesquel les a été composée l 'ode ne permettent  pas davantage de

par ' ler  d,une "compensat ion, ,dest inée à fa i re oubl ier  les soucis du mé-

t ier .  La d ispar i t ion d,un êt re cher  amène bien p lutôt  le  poète à expr i -

mer son inquiétude re l ig ieuse et  à chercher  quelque réconfor t  dans la

fo i  qu ' i 1  a  hé r i t ée  des  s iens .  c ' es t  donc  1a  ré fé rence  à  l a  t r ad i t i on
' lu thér ienne qui  const i tue le  t ra i t  que ces deux écr i ts  ont  en commun.

I l s  ne  mér . i t e ra . i en t  même pas  qu 'on  s ' y  a r rê te  s i  I ' on  n ' y  dev ina i t  pas

l ' ébauche  de  I ' a t t i t ude  que  Môse r  adop te ra  p lus  t a rd  à  1 ' éga rd  du  ph i -

losophisme f rançais.

L a ] e t t r e à H e u m a n n a P o u r o b j e t d o u z e c a r i c a t u r e s d e l . é p o q u e

de la Réforme qui  i l lust rent  un pamphlet  ant i -cathol ique,  Der PapsteseL,

dont  Luther  est  l ,auteur .  MôseÉ décr i t  p lus qu ' i l  ne conmente les gra-

vures et  i l  c i te  les vers la t ins ou a l lemands qui  1es accompagnent '  B ien

qu , i l  f asse  p reuve  d ,une  d i sc ré t i on  de  bon  a lo i  e t  qu ' i ' l  s ' i n te rd i se  de

p réc i se r  ce r ta ins  dé ta i ' l s  pou r  ne  pas  b lesse r ]a  pudeu r  de  son  des t i na -

ta i re ,  i 1  p rend  man i fes temen t  p la i s i r  à  sou l i gne r ' l a  ve rdeu r  des  i l l us -

t rat ions et  du texte et  t rahi t  a ins i  son goût  pour  le  comique grotesque

qu, i l  just i f iera contre Got tsched dans la Défense d 'Ar lequin en 1761.

s ' i l  n ,abo rde  pas  ]e  f ond  du  déba t  re l i g i eux ,  i l  es t  év iden t  qu ' i l

éprouve de 1a sytnpath ie pour ]e Réformateur  qu ' i l  appel le  "notre Luther"

(43) .  Cet te sy4npath ie ne saura ' i t  nous étonner de 1a par t  de I 'hér i t ier

d 'une l0ngue l ignée de protestants convaincus et  mi l i tants et  e l le  a

probablement  été entretenue par  1 'enseignement  que l 'auteur  de la  le t t re

a  reçu  à  l , un i ve rs i t é .  E l l e  annonce  l a  pos i t i on  qu ' i 1  adop te ra  en  1750

(43)  Br iefe,  p.  12 ("Luthero nostro autore et  inventore")  et  p '  16
( "de satyri s Lutheri nostri " ) .
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dans sa Lett?e à M. de voLtai?e contenant wt îssai su! le :arceièz.e it
Dr- Martin Luther et dz sa Réfornation. Le texte de 1743 présente déjà
le Réformateur  sous les t ra i ts  qui  lu i  seront  at t r ibués sept  ans p lus
t a r d :  i l  e s t  u n  h é r o s  d e  I ' e s p r i t  e t  u n  é c r i v a i n  o r i g i n a l  ( a a ) .  C e
premier  témoignage du goût  de Môser pour ' la  recherche érudi te et  pour
les documents anciens (45)  fourn i t  auss. i  un ind. ice de son intérêt  nais-
san t  pou r  l ' h i s to i re  a l l emande .  Ma is  ce  qu i  n ,es t  enco re  en  1743  que'1. 'expression 

d 'une cur ios i té d 'érudi t  se t ransformera à par t i r  de 174g,
lorsque Miiser rédigera son A,nrinius, en volonté délibérée de réhab.iI i-
ter  1e passé nat ional  .

Quant  à 1 'ode f iméta ine,  e l le  of f re à son auteur  I 'occasion de
fo rmu le r  pou r  l a  p rem iè re  f o i s  ses  concep t . i ons  re l i g i euses  qu ' i 1  déve -
l oppe  i c j  en  examinan t  l e  p rob lème  de  I ' immor ta l i t é  de  l , âme .  I l  ava . i t ,
cer tes,  déjà abordé ce problème dans sa le t t re à c.G. ! ,J .  Lodtmann à pro-
pos de cer ta ins débats qui  opposaient  les théologiens or thodoxes et  ra-
t i ona l i s tes  d ' I éna  (46 ) .  Ma is  l a  mor t  de  son  f rè re  f a i t  d ' un  su je t  qu i
n ' ava i t  aupa ravan t  pou r ' l u i  qu 'un  i n té rê t  t ou t  t héo r i que  un  p rob lème
par lequel  i l  se sent  maintenant  d i rectement  concerné,  Môser n,a Dlus
la fo i  inébranlable de ses ancêtres :  ses convict ions re l ig ieuses sont
ébranlées par  le  rat ional isme des Lumières et  p lus encore,  par  le  maté-
r ia l isme de La Met t r ie  dont  l 'H is to i re nature lLe d.e Ltône,  qui  v ient  de
paraî t re préc isément  en 1745,  met  en ébul l i t . ion toute l ,Europe pensante.
Bouleversé par  1e deui l  qui  le  f rappe,  i l  ne peut  cependant  se résoudre
à l 'agnost ic isme qu'af f ichent  cer ta ins de ses contemporains et  . i l  pré-
fè re  se  ré fug ie r  dans  une  so r te  d ' i nce r t i t ude  qu i  n ' exc lu t  pas  1 ,espé -
rance.  A 1a l imi te,  i l  préfèrera i t  encore la  "douce erreur , ,au doute
phi losophique' . le  mieux fondé :

(44\ rbid.

(45)  rb id- ,  p .  16.  Môser considère les vers de Luther  cof fne une sourcehistor ique intéressante.

(46) Bm,efe, p. 8 sq.
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"Quand b ien même i l  ne sera i t  pas prouvé que l 'âme est
' immorte l  le ,

J 'a imerais  mieux me ranger du côté de la  douce erreur

o u e  d e  c e l u i  d e  I a  v é r i t é "  ( 4 7 ) '

L ' idée insupportable d ' .une mort .qui  sera i t  déf in i t ive I 'amène à récuser

le matérial ' isme de La Mettrie :

"Vous avez beau inventer que notre âme est un grain de

pouss iè re  Pé r i ssab le '

Lui  supposer un état  de sonmei I  ou d ' inconscience ou

d ' o u b  I  i  ,

Di re qu 'e11e représente un chef  d 'oeuvre parmi  1es

mach ines  que  P rodu i t  l ' a r t ,

L ' E c r i t u r e  e t  | ' i n t e l l  i g e n c e  d o i v e n t  s e r v i r  e n  I ' o c -

currence à sauver la  l iber té"  (48) '

Le jeune auteur  ne semble pas cra indre les contradic t ions :  a lors qu ' i l

v i en t  d ,admet t re  qu ' i l  es t  d i f f i c i l e  de  p rouve r  I ' i rmor ta l i t é  de  l ' âme

et  que l ,erreur  sera i t  encore préférable à une vér i té  funeste,  i l  ap-

pel1e maintenant  les Ecr i tures et  la  ra ' ison au Secours de cet te vér ' i té

don t  i l  n ' ose  désespé re r .  I l  l u i  su f f i t  de  pense r  que  I ' immor ta l i t é  es t '

s inon cer ta ine,  du moins possib le pour  que les doutes de La Met t r ie  lu i

apparaissent  cof i le  des audaces in iust i f iées :

(47)  B. i i te ,  op.  e i t . ,  p .  49 : ' . ! , |âr  es g le ichwohl  n icht  erwiesen,  dass d ie
'  '  

lÀeié e i r ig  set ,  7  f ie t  ich doch àem sûssen I r r tum l ieber  a ls  der
l , lahrhei t  bei" .

(481 Ib id.  :  Dichtet  nun,  dass unsre.  Seele e in vergângl ich Stâubchen' - '  
É i ;  /  legt  ihr  Schiunrner  oder  Ohnmacht  oder  e in Vergessen bei '  /
iàgi iie iei das Meisterstiiek untet kiinstlichen !4asehinen' /
iè f i r i i t  und Klughei t  mi jssen h ier  zu der  Wahrhei t  Ret tung d ienen".
Le  passage  que  nous  sou l i gnons - fa i t  a l l us ion  à  | a  t héo r i e  de  I ' hom-
mà-f ract r ine due La Met t r ie-développe dans son ouvrage.  0n ignore s i
Môser a effect.ivàment lu l 'Histoire rutwelLe de L'ùne ort s' ' i  I en
a eu seulement  connaissance Par quelque ar t ic le  ou à I 'occasion de
que lque conversat' ion.
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' ,C,est ,  assurément ,  se montrer  b ien audac. ieux que de se
p rê te r  à  ce t t e  man ie  du  dou te ,  pu r  j eu  de  1 'esp r i t ,

S i  I ' on  veu t  seu iemen t  admet t re  que  I , aven i r  ( de  l , âme
d a n s  I ' a u - d e l à )  e s t  p o s s i b l e ,  ( 4 9 ) .

Mais chez ce d isc ip le des Lumières qu ' i l  reste margré tout ,  le  souc. i
du bonheur temporel  f in i t  par  1 'emporter  sur  f  inquiétude métaphysique.
Peu lu i  importe,  au fond,  que re scept ic isme des phi rosophes soi t  fondé
ou non !  L 'essent ie l  est  que le doute ne v ienne pas ébranler  l ,orore
établ i  qu i  est  le  garant  du bonheur des hormes ic i -bas.  pour  cet te ra i -
son l ' ignorance,  s inon l ,erreur ,  est  préférable à une vér i té  considérée
corme subversive :

, 'Heureuse ignorance,
Tu  ma in t i ens  l e  me . i l i eu r  des  o rd res  poss ib les  dans  un

'Qui  
a,  grâce à to i ,  l ,avantage , r r Ï Ï : r ; ï :T: : : : : :

l e  p lus  ag réab le , '  ( 50 ) .

cet te ode funérai re présente donc un double in térêt .  E l . le  const . i tue
d'abord le  premier  témoignage de l .host i r i té  que Môser ne cessera oe
man i fes te r  à  l ' encon t re  du  ph i l osoph i sme  f rança i s  qu , i l  con tes te . i c i
dans  sa  fo rme  Ia  p lus  rad i ca le ,  ce l l e  du  ma té r i a . l i sme  de  La  Me t t r i e .
El le  montre ensui te gue cet te host i l i té  n,est  pas fondée sur  une cer t i -
tude re l ig ieuse inébranrable.  Au fond de lu i -même, Môser est  déjà b ien
près de par tager  le  scept ic isme de cer ta ins phi losophes f rançais.  Mais

(49)  rb id . :  "Es  is t  wahr . r i ch  v ie l  gewagt  mi t  der  k rugen Zwei fe re i ,  /wenn man nur  a l le in  bedenkt ,  dass  d ie  Zukunf t  mt i i l i cn  ie i ; .
(50)  

! : - l ]g ls19" , ,  op :  c i - t . . ,  p .  38  :  Gt i j ck t  i che  Unwissenhe i t ,  , /  DuerhAlst die beste ordnung einer ausenvâhlten Welt ,  /  ôiâ àurcnDich auch noch den vorzug der vergnûgtesten erhârt ; . 'on Àoiera quesi Môser se montre prudent sur le-pr;btemè oà 1; i*à. i i r i ià o" r ,a_me'  i l  ne  semble  pas  met t re  en  dou le  I ' i dée  ie ion i i ienÀé i i  me i t teurdes mondes possibles.
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l , , , h o m o  p o l i t i c u s , , q u ' i l  e s t  d é j à  e n  1 7 4 5  j u g e  e t  d é f e n d  1 a  r e l i g i o n

d 'un  po in t  de  vue  soc ia l  essen t i e l l emen t  u t i l i t a i r e  qu i  1u i  f a i t  p ré -

fé re r  l ' i gno rance  ou  l a  f o i  du  cha rbonn ie r  à  un  dou te  démob i l i sa teu r '

0ès le  départ rson at t ' i tude dans le  domaine de la  re l ig ion est  f ixée :

f i l s  du  s ièc le  des  Lu rn iè res  pa r  conv i c t i on  i n t ime ,  i l  es t  I ' adve rsa i re

des "espr i ts  for ts"  pour  des ra isons qui  ne sont  pas spéci f iquement  re-

l ig ieuses mais qui  re lèvent  pour  une bonne par t  de la  tact ique Pol i t i -

que.  Lrauteur  des revues moral isantes qui  considérera la  re l ig ion com-

fl," une ,,eryeur extrânement uti le', (51) et celui de \a Lettre au Vicaire

eaooyatd.  qui  fera la  cr i t ' ique de Ia re l ig ion nature l le  selon Rousseau

ne raisonnera Pas d'ifféremment.

En t re  l e  débu t  de ' l ' année  1745  où  i l  compose  I ' ode  funé ra i re  à

]a mémoire de son f rère I te l  Ludwig et  ce lu i  de l 'année suivante où i l

rédige 1eS premiers numérOS de Sa FeuiLLe hebdonad.aine, Môser n'a rien

oubl ié .  Au cours de cet  in terval ]e de douze mois i l  semble s 'êt re con-

sacré entièrement à son métier. I ' l  est toutefois permis de supposer

qu , . i I  n ' es t  pas  res té  t o ta lemen t  i nac t i f  su r ]e  p lan  l i t t é ra i re  e t  qu ' i 1

a au moins cont inué à occuper une bonne par t ie  de ses lo is i rs  à quelques

unes de Ces leCtures fruCtueuSeS qu'i ne resteront pas sans effet sur ses

éc r i t s  u l t é r i eu rs .  Ma is  c ' es t  su r tou t  sa  p ro fess ion  e l l e -même qu i  1u i  a

of fer t  dès 1745 l 'occasion d 'exercer  sa p lume et  de t rouver  l ' in ter lo-

cuteur  avec lequel  i1  a pu par tager  son goût  pour  1a réf lex ion in te l -

lectuel le  et  pour  les le t t res f rançaises"  Cet  jn ter locuteur  n 'est  autre

que le baron Jean-Frédéric von dem Bussche, l 'un de ces membres de la

noblesse dont  i ' l  est  le  secréta i re at t i t ré  et  par fo is  le  chargé d 'af -

fa i res.  La correspondance qu ' i l  échange avec ce gent i lhonme à par t i r  de

novembre 1745 concerne essent ie l lement  1es problèmes matér ie ls  et  jur i -

d iques que doi t  a f f ronter  un propr iéta i re terr ien noble,  soucieux de la

( 5 1 )  H K A  I ,  p . 1 5 0 :  " e i n e n  ( . . . )  h o c h n i j t z l i c h e n  I r r t u m " '
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sauvegarde de ses in térêts (52) .  Môser s ,y  adresse au maî t re et  au
c l i en t  don t  i l  es t  cha rgé  d 'adm in i s t re r ' l es  b iens .  l , l a i s  l es  re la t i ons
d'af fa i res ont  pr is  progressivement  un tour  p lus personnel  qu,expl i_
quen t  1es  qua l i t és  mora les  e t  i n te l l ec tue i l es ,  assez  ra res  à  Osnab ruck ,
des deux hormes.  Lorsqu'en septembre L746 i r  évoque,  parmi  1es ra isons
gu i  peuven t  re  re ten i r  d ' a l r e r  s ' i ns ta l l e r  à  wo r fenb i i t t e l ,  , , 1e  ooux
p la i s i r  de  j ou i r  ( des )  bonnes  g râces  (de  son  nob le  co r respondan t ) , , e t
" l a  conso la t i on  f l a t t euse  d 'avo i r  ( son )  app roba t . i on , ,  ( 53 ) "  Môse r  ne
]e fa i t  pas par  pure por i tesse et  encore moins par  espr i t  de f lagorne-
r ie .  von dem Bussche est  en ef fet  I 'un des hommes dont  re sout . ien et
l 'amicale compréhension ont  contr ibué re p lus ef f icacement  à adouci r' le  

sor t  d 'un débutant  que " la  f ro ide indi f férence de ses protecteurs, ,
( 5 4 )  r i s q u a i t  d e  p l o n g e r  d a n s  l a , ' m i s a n t h r o p i e , , ( 5 5 )  e t  q u i  l u i  o n t
fourn i  ces compensat ions in te i lectuei les dont  r 'anc. ien membre de ra
société a l ' lemande de Gôt t ingen avai t  tant  besoin.  L 'abondante corres-
pondance que Môser a échangée avec von dem Bussche témoigne du profit
qu ' i l  a  t i r é  de  l a  f r équen ta t i on  de  ce  gen t i l homme don t  I a  pe rsonna l i -
té  l 'a  profondément marqué.  Bien que sa valeur  l i t téra i re soi t  t rès
inégale,  cet te correspondance const i tue dans son ensemble un document

(52)  Le baron Johann Fr iedr ich von dem Bussche-Hl innefe ld est  né en 1709et  i l  esr  mort  re 31 mai  r7sz.  11 est  re aeicàÀoàni  Jà- t ' , ' ine oesplus anciennes et  des prus importantes fan. i i iÀ i - i i is iàcra l iques del 'Evêché.  E.  Beins et  w.  p le i i ter  ont  ret rouvé cent- t "Ànià-sept' le t t res 
que-Môser a adressées au baron oe novemorà- l iqs 'à-mars u52.Toutes,  sauf  deux,  sont  rédigées en f rançais.  Là prrp. . t  ont  t ra. i taux af fa i res du baron.  Les éài teurs des ie t t re i -ae ùoser  i 'ont  [u_bl  ié .que cel ' res gui  reur  semb la ient  or i r i r  un- in iàrô i -Ëioôruphique

ou l i t téra i re.  Môser a également  entretenu des rapports , -Ëui  ontdonné l ieu à des échangei  épis tora i res,  avec ta rè i l re  àé ionannFr iedr ich von dem Bussèhe,  avec son f rÉre,  re ionià i i rà"  , i r tu i " .ch r i s t i an  F r i ed r i ch  von  dem Bussche  e t  avec -son  f i 1s ,  c ramor  Ado rphTheodor von dem Bussche qui  deviendra en 1793 consei i lÀr1" . r . ,  o ,Pr ince-Evêque,  c ,est -à-d i re chef  du gouvernement  osnabruckois.  Dansnotre texte '  re s impre-non patronymique de "von dèm gusièh.  désigneI 'an '  de Môser.  Les prénoms ne seioni  ind iqués qùè rà. i i r l i r  seraques t i on  du  f rè re  ou  du  f i l s .

(53) Bz,iefe, p. 20.

(54 )  I b i d . ,  p .  79 .

\ ) a  )  r oLd . .
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qui  mér i te  de f igurer  au rang des écr i ts  que le jeune avocat  a rédigés

au coufs des premières années de sa carr ière professionnel le  pour  sa-

t is fa i re à ses ambi t ions l i t téra i res et  pour  oubl ier  les soucis du mé-

t i e r .  E ' l l e  se  pou rsu i t  au -de là  de  l a  pé r i ode  où  i l  a  pub l i é  l es  a r t i -

c les de ses deux revues morai ' isantes et  s 'achève en 1752 avec la  mort

de von dem Bussche.  son vér i table pro longement l i t téra i re se t rouve

moins dans les deux revues de 1746 et de t747 que dans le traité 5rz:r

La VaLeur des paesiona et des inelinations bien équiLibrëes que Môser a

écr i tentre1752 et  1754 pour célébrer  la  mémoire de son ami défunt  (56) '

Mais les po. in ts  comnuns ne manquent  pas entre les ar t ic les du jeune pu-

bl ic is te et  les le t t res à von dem Bussche.  Les premiers doivent  beaucgup

à l ,expér ience de cet te am' i t ié  dont  les secondes const i tuent  le  témoi-

gnage inmédiat .  I t  ar r ive,  à I ' inverse,  que 1a correspondance se fasse

l 'écho des aspi rat ions et  des préoccupat ' ions qui  s 'expr iment  dans les

revues.  Les lectures de Môser,  en par t ' icu l ier  les lectures f rançaises '

ont  
' la issé des t races.dans le  s ty le,  dans le  ton et  dans les thèmes des

' le t t res.  Dans la mesure où e l le  révèle une cont inui té et  une cohérence

qu i  s ,exp l i quen t  pa r ' l a  pe rsonna l i t é  e t  l ' i n f l uen ie  de  son  un ique  des -

t i n a t a i r e , c e t t e c o r r e s p o n d a n c e r e f . | è t e l e s d i s p o s i t i o n s m o r a l e s e t i n -

te l lectuel les dans leSquel les 
' leur  auteur  se t rouvai t  pendant  et  aussi -

tôt  après la  pér . iode où i ' l  a  rédigé les ar t ic les de ses revues.  El  ]e

mér i te enf . in  notre at tent ion parce qu 'e l le  est ,  à  l 'except jon de deux

let t res,  ent ièrement  rédigée en f rançais et  qu 'e11e représente pour

ains i  d i re,  avec la  Let t re àM. de VoLta i ter ' l 'oeuvre f rança' ise la  p lus

importante de Môser.

La personnalité de von dem Bussche nous est surtout connue par

le por t ra i t  quelque peu' idéal isé que son panégyr is te en a t racé dans

]e traité sulâ La uaLeur des passions et des ineLinations bien équiLi-

brées.  Mais e l ' le  se devine aussi  à t ravers les le t t res que lu i  adresse

]e secréta i re de la  noblesse.  A première vue,  von dem Bussche n 'est

m"t Neigwqen unl. Leidensehafte.n.. Le.texte de
' - - '  

; ; - t ; ; l ié ,  puoi ie  I  Hanou"e én tzse n 'a pas encore été-  édi té en
HKA mais se t rouve in extenso dans st r '  IX,  pp.  3-54.  Cf . .  le  dévelop-
ôêreni éoniucre i-cài i l ;ûè oàns te châpitre quatrc de ce travail '
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qu 'un  rep résen tan t  t ou t  à  f a i t  ca rac té r i s t i que  de  son  m i l i eu ,  1a  no_
b lesse  ru ra le  d ' 0snab ruck .  La  re ia t i ve  modes t i e  de  sa  cond i t i on  ne  I , em-
pêche pas d 'avoi r  un sens t rès v i f  de son rang et  des égards qui  ru i
sont  dûs.  Même dans l 'ami t ié  i r  sa i t  garder  ses d is tances et  ne se prête
guère à la  fam' i l iar i té .  La déférence extrême que Môser 1ui  a témoignée
jusqu 'à  l a  f i n  mon t re  que  l , i n t im i té  re la t i ve  qu i  s ,es t  é tab l i e  en r re
]es deux hormes n 'a jamais abol i  le  sent iment  de la  d i f férence qui  sé-
pare 1e rotur ier  du noble.  Jusqu'à la  dern ière le t t re,  Môser resre son
"t rès hunùle et  obéissant  serv i teur , ' .  corme tous ses pai rs  protestants,
i ' l  se soumet à contrecoeur à l 'autor i té  du souverain cathol ique er  ne
manque aucune occasion d 'en contrecarrer  les pro jets .  Les cr i t iques
parfo is  t rès audacieuses dont  Môser accable la  cour  et  l ,entourage de
j 'E ' l ec teu r  de  co logne  do i ven t  1e  remp l i r  d ,a i se  pu i squ , i l  n , i n te rd i t
jamais à son correspondant  d 'y  revenir .  ce seigneur qui  v i t  sur  ses
terres au mi l ieu de paysans qui  ne par lent  que Ie d ia lecte bas-a i lemand
e t  qu i  n ' a  même pas  r ' excuse  de  sé jou rne r  à  ra  cou r  d ,un  p r . i nce  s ,en -
ferrne dans un univers cul ture l  to ta lement  ét ranger aux réal i tés du ter-
ro i r  e t  pers is te à correspondre avec son chargé d,af fa i res en f rança. is
pour t ra i ter  de problèmes locaux,  pour  lesquels Ie f rançais ne d ispose
même pas d 'un vocaburai re adéquat .  Appr iquée à ces mat ières ardues,  la
langue de Mar ivaux que se p ique d 'éc. i re re secréta i re perd beaucoup de
ses at t ra i ts  et  ne ser t  qu 'à met t re de la  confus. ion dans des af fa i res
qu ' i l  eû t  dé jà  é té  d i f f i c i l e  d ' expose r  c ra i remen t  en  a i l emand .  Nous
pouvons toutefo is  nous denander s i  cer ta ins t ravers que suggèrent  1es' le t t res 

de Môser ne sont  pas 1e fa i t  d ,un serv i teur  t rop zê.1é qui  exa_
gère 1es d is tances et  qui  prodigue à son correspondant  p lus d,éroges que
celu i -c i  n 'en réc lame. Ces é loges sont  pour tant  t rop constants et  t rop
souvent  formulés en des teyynes dont  la  s incér . i té  ne saurai t  ê t re mise en
doute pour ne pas correspondre à la  réal i té .  von dem Bussche est  une
pe rsonna l i t é  d ' une  va reu r  mora le  i ncon tes tab le .  De  san té  f r ag i l e ,  se  sa -
chant  probablement  condanné à moyen terme,  sens. ibre,  émot i f  e t  scrupu-
l eux  à  I ' excès ,  p ro fondémen t  re l i g i eux ,  l e  ba ron  a i l i e  à  une  g rande  r i -
gueu r  mora le  une  géné ros i t é  qu i  s ' i nsp i re  à  l a  f o i s  de  ses  conv i c t i ons
chrét iennes et  du phi lanthropisme des Lumières.  I . l  a  une haute idée de
ses  devo i r s  enve rs  ra  re l i g i on  e t  l a  pa t r i e  don t  i r  es t ,  ôux  yeux  6e
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Môser,  un ardent  défenseur (57) .  I1  semble avoi r  eu un sens peu commun

du  b ien  pub l i c  (58 )  e t  i l  a  ce r ta inemen t  con t r i bué  à  f a i r e  p rend re

consc ience  à  ses  pa i r s  de  l a  nob lesse  des  responsab i l i t és  qu i  l eu l i n -

corùaient  à 1 'égard de la  conmunauté protestante de 1 'Evêché d 'Osnabruck '

ce  sens  c i v i que  exp l i que  p robab lemen t  qu ' i l  a i t  t o l é ré  l es  c r i t i ques  que

Môser formula i t  non seulement  à l 'encontre de Clément-Auguste et  de ses

al ' l iés osnabruckois,  mais aussi  à 1 'égard des iuges t rop indulgents pour

les r iches et  t rop sévères pour les pauvres (59)  et  des propr iéta i res

terr iens t rop ex igeants envers leurs paysans (60) .  Généreux envers les

humbles,  i l  l ,est  aussi  à 1 'égard de ses subordonnés et  de ses col labo-

ra teu rs .  Môse r  en  a  f a i t  1 ' expé r i ence .  Ce  que  1e  d i sc ip le  des  mora l i s tes

f rançais semble avoi r  apprécié le  p lus chez son protecteur ,  c 'est  la  dé-

l i ca tesse  du  pu i ssan t  qu i  sa i t  donne r  sans  humi l j e r  ( 61 ' ) .  Les  sen t imen ts

(57)  Br iefe,  p.  43.

(58)  Ib id. ,  p .  73 sq.

(59 )  I bLd . ,  p .420 .  Fa i san t  a l l us ion  à  l a  ré fo rme  du  sys tème  j ud i c i a i r e
' - - '  

p"uss. ie i r  que Frédér ic  I I  entreprend à par t i r  de.  t747_ avec l 'a ide de
boccej i ,  t r iôser  se permet de remarquer:  "Le ro i  de Prusse est  unique
dans  i ou t  ce  qu , i l ' f a i t .  I l  es t  pou r tan t  bon  que  l es  j uges  t remb len t
que ique fo i s ,  pou r  qu ' i l s  ne  ru inen t  pas  de -sang  f ro id  ceux .qu i  on t  l e
n ià t t r d r "  de  i eu r  Oéd la i re  en  se  f i an t  p l us  à  l eu r  d ro i t  qu 'à  l eu r  a r -
gen t " .

( 60 )  rb id . ,  p .  65 .

(6L )  rb id , . ,  p .  2L :  " Je  goû te  à  l ongs  t ra i t s  l e  p la i s i r . d ' avo i r  d ' ob l i ga -
t ion (s ic  t )  à  un hôrme dont  là  généreus ' i té  (s ic  l )  est  s i  conso' lante
sans pourtant  êt re hum. i l iante, ' .  I ' l  semble pourtant  que Môser a i t  par-
iô i i  bp iouve quelque agacement à devoi r  touiours teni r  le  rô le de l 'é-
t e rne l ' ob l i gé .  "Humi l i é  que  j e  su i s  pa r  Vo t re  t r op  g rande  bon té ,  éc r i t -
i l  encore en 1750,  i l  me semble que ie n 'ose paraî t re devant  Vous et
oue  mes  sen t ' imens  n 'osen t  p lus  se  mon t re r ,  pa rce  qu ' i l s  Vous  do i ven t
ê t re  do rénavan t  suspec ts  d ' i n té ressemen t ,  don t  I ' i dée  seu le  me  fa i t
gémir  toutes les fo is  que ie me t race les bornes de mon état  qui  con-
Éannent les sentinenS àu-déssus de ma compétence. Mes remercimens mê-
11195 ,  p lus  qu ' i l s  son t  g rands  e t  p l us  qu ' i 1s  pa r ten t  d ' un . coeu r  t ou t
penét ie de 1a p lus v ' ivé reconnoissance,  p lus i1s me paroissent  se
ressent i r  d 'un espr i t  rét réc i  par  Vos bontez."  (Br- ie fe,  p '  53) '  l4a-
n i f es temen t ,  Môse r  a  t r op  l u  Mar i vaux  don t  l a  sub t i l i t é  l ' i nsp i re
b ien  ma l  i c i  !
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d ' au then t i que  am i t i é  que  l e  nob le  a  f i n i  pa r  i nsp i re r  au  ro tu r . i e r  son t
la mei  l leure preuve de cet te dél icatesse.

Si  e l les ne sont  peut-êt re pas à 1a mesure de ses quar i tés mora-
l es ,  l es  qua l i t és  i n te l l ec tue l l es  de  von  dem Bussche  l , empor ten r  o roDa-
blement  sur  cel les de la  p lupar t  de ses pai rs .  Le baron est  le  seul  par-
mi  les msnbres de la  noblesse osnabruckoise,  en dehors de Georg Ludwig
von Bar et  de sa f i  l  le  Jeanne Fr ider ike von Bar,  avec lequel  ù1ôser a i t
pu avoi r  des rapports  qui  ne fussent  pas l . imi tés aux,af fa i res et  avec
leque l  i l  a i t  pu  s ' en t re ten i r  d ,éga l  à  éga l  des  choses  de  I ' esp r i t .  I l
n ' a  pas  man i fes té  de  ta len ts  pa r t i cu l i e r s  e t  n ,a  pas  p rodu i t  d ,ouv rages ,
mais sa cul ture est  assez vaste pour lu i  permett re de dominer  son mi l ieu,
d 'en reconnaî t re res défauts et  de n 'en pas par tager  tous les pré jugés.
Ouve r t  aux  p rob lèmes  théo log iques  e t  ph i l osoph iques ,  i r  s , i n té resse  su r -
tout  aux bel les- le t t res et  se montre connaisseur aver t i  des l i t tératures
la t i ne ,  i t a l i enne ,  ang la i se ,  f r ança i se  e t ,  f a . i t  r e l a t i vemen t  ra re  dans
les m' i l ieux ar is tocrat iques de son époque,  de la  l i t térature a l lemande
(62 ) .  Môse r ,  qu i  a  un  sens  t rès  v i f  de  ce  qu ' i r  conv ien t  de  d i re  à  cha -
cun de ses in ter ' locuteurs,  sa i t  qu, i1  peut  par ler  à von dem Bussche de
la théodicée le ibniz ienne,  c i ter  des vers de v. i rg i  le  et  de Oante et  que
sa moindre a l lus ion à Marmontel ,  à  vol ta i re ou au card inal  de Retz sera
parfa i tement  compr ise.  At te int  d,un nra l  incurable,  le  se. igneur de Hi inne_
fe ld a dt  renoncer aux p la is i rs  que prat iquent  de préférence ceux oe sa
caste pour se consacrer  à la  lecture et  à la  médi tat ion.  Non content  de
prat iquer  les grands auteurs de la  l i t térature européenne,  i l  est  amateur
de  l i v res  ra res ,  en  pa r t i cu l i e r  d ,ouv rages  f rança i s ,  don t  Môse r  es t  l , un

(62)  H.  schierbaum (r46sers -s teLLung. . . ,  op.  c i t . ,  p .3z)  suppose que vondem Bussche a eu re mér i te  d ' in té ies ier  Ni isér 'aui  i rà i i l - lor"untsde  1a  l i t t é ra tu re  eu ropéenne  e t  su r tou t  à  ra  r i t t é i a i u rà  àns ra i se .0n t rouve ef fect ivement  dans les le t i res des c i ta t ions i tà l iennes quipeuvent  provenir  de^sources que son protecteur  et  ami  tu i -a fa i t  con-nal t re.  Mais res références a ta t i t tgrature angraise sà ràduisent  àune  a l l us ion  à  S tee le  (Bz - te fe ,  p .  34 ) .  t . l  e i t , i . i  qu " - i , i i no "un . "
dans laquel le  nous sommes oê èe 'que von aem-auss.Ée-à-p,  àï" .  ouécr i re à Môser fausse res perspei t ives.  cer ta in i  iÀer" i -oàveloppés
dans le traité sur Les.passions et incLinations b;"; éA;i;brées et1a ptace importante qui -v  est  réservée a iÈai iésÉr"v pË"rà i t .n t  o.penser que les le t t res de Môser ne ref rètent  quÀ pai t ià i ièr .n. . .  qu.
sa cul ture doi t  au baron.  ce lu i -c i  lu i  prête iès bà" i  Je t r=ageoorn en'c tobre L74B (Bz. ie fe,  p.  zz)  et  . i r  connâî t  la  uessiaae-J.  r topr to. tà laquel le  Môser fa i t  a i lus ion t .nr-àn nommer r ,auteur  en novembreL75l (Btzefe, p. 7l)



de ses principaux pourvoyeurs (63) '

0n ne s,étonnera donc pas de t rouver  dans une correspondance qui

est  ent ièrement  réd ' igée en f rançais et  qui  s 'adresse à un gent i lhof lme

profondénent  imprégné de notre cul ture de nombreuses a l lus ions à des au-

teurs f rançais.  I1  faut  toutefo is  reconnaî t re que la p lace que ceux-c i

occupent  dans le  contexte des le t t res est  souvent  tout  à fa i t  occasion-

nel ]e et  qu ' i1s renpl issent  en général  une fonct ion purement  ornementa-

le.0n dev. ine que Môser veut  p ' la i re à un hof lne d 'espr i t  e t  lu i  prouver

qu ' i 1  sa i t  pa r tage r  ses  goû ts .  L ,a l l us ion  d i sc rè te  es t  comme le  c l i n

d,oei l  qu i  établ i t  une connivence tac i te entre deux connaisseurs.  C'est

a ins i  que Vol ta i re a dro i t  à  une ment ion indi recte par  le  t ruchement  du

curé de Fontenoy.  Môser p la isante sur  la  sot te van' i té  d 'une noble dame

qù . i  vou la i t  qu ,à  ses  funé ra i l l es  l es  chano ines  de  l a  ca théd ra le  e t  t ous

les of f ic iers de la  garn ison lu i  rendent  les dern ' iers honneurs,  "dans

l ' in tent ion peut-êt re de persuader à la  postér i té  que le.monde s 'accorde

fo r t  b i en  avec  une  te11e  re l i g i on .  I l  n ' y  manque  1 ien ,  pou rsu i t  i r on ique -

rnent Môser, que le texte du curé de Fontenoy : "que Dieu les confonde dans

son paradis,  corme i ls  ont  été confondu dans ce monde" (64) '  Saint -

Evremond,  le  p lus c i té  des auteurs f rançais dans les deux revues mora ' l i -

san tes ,  es t  no rmé  une  fo i s  dans  l es  l e t t r es .  Môse r  v i en t  d ' esqu i sse r ' l e

por t ra i t  peu f la t teur  d 'un gent ' i lhonme avare qui  est  près de mour i r  e t

auquel i l  est venu présenter un acte de vente fort avantageux : "ce sera

à peu près pour lu i  la  sarabande qui  f i t  passer  s i  doucement  l 'âme de ce

grand honme d,une v ie à l ,autre"  (65) .  Quant  au t ro is ième grand auteur

(63) En 1746 von dem BusscÏe charge Môser de corrnander 
' les 

ouvrages fran-'  
ca is  dont  i  l  avai t  re levé les t i t res dans un cata logue de vente aux
énctrates (Br iefe,  p.  17 et  P.  ?Z) .  En 1750 Môser lu i  procure \a ts i -
Atiotqquà 

""ro:nu"" 
histor-ique et erLtique ou ,catalogtl2-reisowlé àes

Liures àil iciLes à t?ouoer de David Clément (1750 à 1760)'

(64) Bm.efe, p. 34. Ce curé intervient dans le Pcène ie Fonteno! que
'  

vo l tâ i ie 'a  composé en 1745.  Môser c i te  en exergue au no 8 de sa
fàuii le Sebdoiq4aite les paroles que le curé prononce dans le poème
à  l a  f i n  de  l a  ba ta i l l e  dà  Fon tenoy .  gans  l es  deux  cas  i 1  rep rend
i , i àee  que  l es  d i f f é rences  de  rang -soc ia l ,  de  na t i ona l i l g  g t  de  re l i -
g ion sont  sans importance aux yeux de Oieu.  (HKA I '  p '  154) '

(65:}  Bn' ie fe,  p.  46.  Mi jser  fa i t  a l lus ion à une anecdote que rapporte le' 
biogiaihè de Saint-Evremond, Des Maizeaux, au tome VI des Ceu-itres
nêLées de W. de Saint'Euremond, Amsterdam, 1706. 0'après le catalo-
gue  é tab1 i  pa r  B .  R .  Abeken  qu i  se  t r ouve  aux  A rch i ves  d 'E ta t  d ' 0sna -
6ruck,  Môser possédai t  cet te édi t ion dans sa b ib ' l ' io thèque.
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des  revues ,  Mar i vaux ,  i r  n ' a  d ro i t  à  aucune  men t i on  exp l i c i t e ,  pas  p lus
que  Bo i l eau .0n  rencon t re ,  en  revanche ,  l e  ca rd ina l  de  Re tz  don t  l es
Ménoiz 'es inspi rent  au jeune secréta i re r , idée d,une int r igue habire et
compl iquée pour empêcher l 'é lect ion d 'un membre de la  noblesse à une
charge importante- Après avoir exposé son plan à von dem Bussche, Môser
s ' éc r i e :  " vo i l à  un  sys tème  su r  l es  i dées  du  ca rd . i na r  de  Re tz  qu , i r  a
mis en oeuvre dans le  conclave du pape Alexandre vI I ,  dont  l ,é lect ion me
paro î t  t ou jou r  ( s i c  ! )  un  che f -d ' oeuv re  l "  ( 66 ) .  L ,a i ' l us ion  mon t re  gu , i l
s 'est  in téressé t rès tôt  aux penseurs por i t ' iques f rançais chez resquers
i l  est  a l lé  chercher  des leçons d,habi le té d ip lomat ique avant  de leur
emprunter  les é léments de ses réf lex ions d,h is tor ien et  de légis lateur .
Les card inaux,  qui  ont  joué un rô le important  dans I 'h is to i re de la  mo-
na rch ie  f r ança i se  au  xv l I e  e t  au  xv l I I e  s i èc le ,  semb len t  l , avo i r  f asc iné .
I ' l  en par le dans ses revues et  nomne dans une let t re à von dem Bussche
Mazar in en évoquant  I 'a t t i tude déconcertante de cer ta ins représentants de' la  

noblesse à propos de I 'a f fa i re von Hamnerste in (57) .  En suivant  la
correspondance dans l 'ordre chronologique,  on rencontre queiques autres
grands noms de la l i t térature f rançaise contemporaine.  Lesage dont  les
romans inspi rent  cer ta ines pages de ses revues,  ser t ,  comne le vol ta i re
du Poène de Fontenog,  à r id icu l iser  les prétent ions de la  noble dame qui
rêvai t  de funérai l les grandioses.  Les enfants de ra défunte ayant  décidé
de renplacer ' les chanoines et  les of f ic iers p]us modestement  par  quelques
minis t res du cul te protestant ,  Môser est ime que ceux-c i  , , feront  reur  de-
voi r  paiable en bonne monno. ie par  pure humi. l  i té ,  comme 

. le  rec lus de Mr.
Le Sage" (68) .  Marmontel ,  dont  Môser n,a jamais beaucoup appréc. ié  ie

(66) Bzlefe, p. ?7.

(67 )  B r i e fe ,  p .  40  :  ' r . . . Je . su i s  que lque fo i s  t en té  de  c ro . i r e  qu , i 1  y  aquelqu 'un parmi  eux qui  a obtenu,  comme du tems de Mazar in,  uned' ispensat ion de voter  r ibrement  éontre ta cour-(àè CiËÀàni lnrgust . l , ,
(68)  Bnefe,  p.  34.  Môser fa i t  a l lus ion à un ép. i  sode du c iL BLcs deLesage.
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sty le t rop galant  et  t rop raf f iné à son goût  (69) ,  est  déià quelque peu

malmené dans une let t re à von dem Bussche.  Le secréta i re de la  noblesse

doi t  rédiger ]e pro jet  d,une let t re pour  un important  personnage et  ne

trouve Das les fonnules qui  conviendraient  :  " I1  y  a,  remarque-t - i l ,  or -

d inai rement  du t rop ou du moins ;  e t  vo i là  la  ra ison,  pourquoi  le  pro jet

de lettre à Mr. le grand-prévôt ne sera pas de Votre goût' Ce sera

Marmontel  dans le  rô le de cyrus. . . "  (70) .  La remarque prouve que Môser

est  assez farn i l ier  de notre langue pour pouvoir  d is t inguer les d i f férents

niveaux de sty le et  qu, i l  a  p le inement  conscience,  en 1751,  des lacunes

de son propre sty le qui  est  p lus proche de l 'é1égance un peu af fectée

d'un Marmontel  que du ton héroique d 'une Mademoisel le  de scudéry.

Destouches est  mieux t ra i té  puisque son nom et  Son oeuvre servent  à sou-
' l . igner  ' l  , inquiétude qu ' inspi re la  santé du baron à ses amis.  Môser v ient

d, in former Madame de Bar et  sa f i l le  de l 'é tat  peu encourageant  dans le-

quel se trouve le malade. Les deux fermeS fondent en larmes et proclanent

leur  ami t ié  pour  von dem BuSSChe.  Et  le  narrateur  d 'a jouter :  "VouS Sen-

tez b ien,  Monsieur ,  que nous f îmes chorus,  et  que c 'êto i t  préc isément  1a

scène,  la  scène la p lus touchante que Mr.  Destouches a jamais fa i t ,  où

le mar i  qu 'on cro io i t  mort ,  entendi t  les tendres p la intes et  les regrets

s. incères de sa femne.  11 n,y manquoi t  que vous,  Monsieur ,  pour  got ter  ce

p la i s . i r  à  l a  dé robée . . . , ,  ( 71 ) .  L ' a l l us ion  à  une  scène  de  coméd ie  peu t  pa -

raî t re un peu déplacée en l 'occurrence.  En bon é lève de vol ta i re,  Môser

ne peut  s ,empêcher de fa i re de l 'espr i t ,  même là où i l  vaudrai t  mieux y

renoncer.  Mais von dem Bussche n 'en a probablement  pas été of fusqué :

pour beaucoup de conternporains 0estouches éta'it un auteur de très bonne

compagnie que Got tsched p laçai t  au-dessus de Mol ière,  t rop encl in  à la

(69)  c f .  les remarques cr i t iques que Môser formule à l 'encontre de'  
Mârmontel  dand p.  Ph l ,21,  HKA iV,  p.  110 et  dans rJeber c i ie  ieucsci : ;
Sprache und Litetahs, Ed. Schijddekopf , p. 14 et p. 2L.

(70) Môser fait probablement al ' lusion au Grand cyrae de Mlle de Scudéry.

(71\ BrieTe, P. 64.
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fa rce ,  e t ,  b i en  sû r ,  au -dessus  de  N ive l l e  de  l a  chaussée  qu i  mé langea i t
trop les genres dans ses cornédies larmoyantes. Destouches savait
toucher sans verser  dans le  mélodrame et  susci ter  le  r i re  d iscret  sans
recour i r  au comique forcé (72) .  Le passage de la correspondance avec
von dern Bussche est le seul endroit de ses écrits où Môser nonrme
Oestouches qu ' i1  ne c i tera p lus dans son oeuvre.  Les ôuteurs du s ièc le
de Louis XIV, si fréquemnent nomnés dans les deux revues, ne sont repré_
sentés ic i  que par  Racine,  dont  Môser c i te  deux vers d,une t ragédie de
jeunesse, ALerandze Le Grotd.. un familier de von dem Bussche vienr oe
]u i  annoncer que 1a santé de ce dernier  s ,anÉ] iore.  Aussi tôt  Môser écr i t
à  son  co r respondan t :  "Pu i sse  1a  (nouve l l e )  de  vo t re  res t i t u t i on  a r r i ve r
b ' ientôt '  e t  puisse- je n 'avoi r  jamais occas ' ion de d i re à Mr wer lhof  ( le
fam i l i e r  de  von  dem Bussche )  ce  qu ,Ax iane  d i so i t  à  A lexand re  :

Tant  de ro is  par  son ar t  sauvez et  secourus,
Tan t  de  peup les  con tens  me  renden t_ i l s . . .  ?  (73 )

Le caractère incomplet  de ta c i ta t ion,  d i f f ic i lement  compréhensib le pour
' l e  

non  i n i t i é ,  i l ' l u s t re  b ien  ce t te  conn i vence  qu i  s ' es t  é tab l i e  en t re
les deux correspondants pour  tout  ce qui  concerne les bel les- le t t res.
von dem Bussche est censé pouvoir compléter de lui-même ce qui manque
aux vers suggérés. La correspondance cite également des auteurs ou des oeu-
v res  mo ins  i l l us t res  e t  r évè le  a ins i  que  l es  conna i ssances  de  Môse r  e t
de son ami.ne s 'arrêtent  pas aux valeurs les p lus conf i rmées.  En avr i l
1749'  le  premier  envo' ie  au second une let t re impr imée du b iograpne et
ph i l o l ogue  f rança i s  Jean  Be rna rd  M ichau l t  ( 74 ) ,  en  l , accompagnan t  de  l a

(72 )  C f .  à  ce  su je t ,  J .  Lac@f t ,  op .  a i t . ,  t .  I ,  p .26  sq .

(73)  Br ' ie fe,  p-  7 l :  Môser connaî t  probablement  cet te p ièce par  une d. is-
sertation de saint-Evremond sur 1a Tz.agédie de aàczne intituLée
ALeaandte Le Gr'æd (oeurnes nâLées de w. de saint-Eu*ernond., Ed.
1 7 4 0 ,  t .  I I ,  p p .  3 8 3 - 3 9 7 ) .

(74)  Br t ,efe,  p.  30.  Môser déforme le nom de son auteur  en l ,appelant
"M igau t ' , .



-  t + f ,  -

remarque  su i van te :  "La  l e t t r e  c i - i o i n te  es t  de  M igau t ,  l aque l l e  Vous

fe ra  j uge r  Vous -même que l  cas  i l  y  au ra  à  f a i r e  de  Mr .  Cho i s i "  ( 75 ) .

Les deux le t t rés sont  en quête de l ivres rares.  I ls  ont  probablement

découvert dans le CataLogue raisonné de David Clément le nom de l 'abbé

de Choisy.  Ce personnage étrange exci te la  cur ios i té du baron,  peut-êt re

séduit par ses ouvrages de p'iété. Môser découvre, on ne sait trop com-

ment ,  cet te le t t re de Michaul t  qui  le  renseigne sur ' l 'abbé de C.hoisy.

Le ton de la  remarque suggère que ces renseignements ne l 'ont  guère édi -

f ié .0n re lèvera au passage que' les deux correspondants connaissent  é9a-
' lement  

des fonnes l i t téra i res p lus popula i res,  corme le vaudevi l le ,  ter-

me que Môser emplo ie à propos de cer ta ins fa i ts  qui  concernent  la  haute

société d 'Osnabruck où ce genre éta ' i t  for t  apprécié par  le  publ ic  (76)

et Comme Ce CUrieUx et amuSant Inuentaite des Messes dont notre auteur

c i te  quelques vers en renarguant  sur  le  mode p la isant  qu ' i l  fera i t  vo-

]ont iers l i re  une messe à Saint  Trot in  où à Saint  Jacques pour obteni r

la  réussi te d 'une importante af fa i re (77) .  Mais c 'est  au poète Jean-

Bapt is te Louis Gresset  que rev ient  1a p lace d 'honneur dans ces le t t res.

I l  est  en ef fet ]e seul  que Môser ne Se èontente pas de notûner au passa-

ge.  I1  en c i te  abondamnent  une épî t re en vers sur  les jo ies de la  conva-

lescence pour ranimer ' le  courage de son ami dont  1a santé s 'est  quelque

(75)  François T imoléon,  abbé de Choisy (1644-L724),  éta i t_un personnage'  
e f f éù iné  qu i  a ima i t  à  s ' hab i l l e r  en  fen rme .  B ien  qu ' i 1  eû t  reçu  l a
tqnsure en 1657, i1 ne renonça pas à son étrange comportement qui
lu i  permi t  de fa i re de nombreuses conquêtes des deux sexes.  I l  a  ra-

. conté Sa vie aventureuse et galante danS l 'Histoire de lûne La Contess.
'  des Banea,  non sous lequel  i l  se fa isa i t  in t rodui reTans les cou-

vents.  I l  a  été at taché p lus tard au card inal  de Retz cormne concla-
v is te à Rome, en 1676.0rdonné prêtre après sa convers ion '  en 1683'
i 1  a  f a i t  Da r t i e  d ' une  m iss ion  d ip loma t i que  au  S iam don t  i l  a  f a i t
le récit dans son JounaL de uoyage au Sian, ouvrage qui 1ui ouvrit
les por tes de I 'Académie Française.  I l  a  la issé de nombreux l ivres
de p iété agréablement  écr i ts ,  mais sans grande profondeur.

(76)  tu iefe,  p.  33.  Môser c i te  le  nom de Vadé,  le  créateur  du vaudevi l le ,
dans sa Défenee d'Arleqtin.

(77\  Bdefe,  p.417.  Voic i  les deux quatra ins c i tés par  Môser à cet  en-'  
dro i t  :  i 'De Saint  Loup la messe fé lonne /  Pour les brebis n 'est  pas
bonne.  /  Pour la  foudre messe aussi  i l  y  a /  le  dangereux per
omn ia . . .  /  Messe  i l  y  a  de  hau te  f ê te ,  /  Sa in t  L i on  pou r  1a  g rosse
bê te ,  /  Sa in t  F rem in  pou r  1a  pe t i t e . . . /  A ins i  Messe  de  5 t  Domin ique  /
Fa i t  à  S t .  F ranço i s  I a  n ique " .  Môse r  ava i t  dû  l es  t r ouve r  dans  I ' une
de ces "p ièces f rançaises"  qui  ne devaient  guère êt re répandues sur
le marché de Ia l ibra i r ie  a l ' lernande (Br iefe,  p.  2?) .
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peu  amé ] i o rée  (78 ) .  Le  cas  de  Gresse t  i l l us t re  b ien  l ' usage  que  Môse r
fa i t  dans ses le t t res des auteurs et  des oeuvres qu ' i l  c i te .  ces ré-
férences à ]a l i t térature f rançaise,  mâne quand e l les donnent  l ieu à
des c i ta t ions re lat ivement  longues,  ce qui ,  au demeurant ,  est  rare,  ne
fournissent  jamais la  mat ière d 'une réf ' lex ion l i t téra i re.  El  les servent
uniqusnent-  à soul , igner  un propos,  à i l lust rer  une pensée ou à lu i  don-
ner  un tour  p lus at t rayant  et  p lus spi r i tue l .  E ' l les const i tuent  un pro-
cédé de style dont Môser use abondament dans ses cteux revues moraiisan-
tes et auquel i l  recourra encore fréquerment par ' la 

suite.
Les références expl ic i tes n,épuisent  pour tant  pas les emprunts

gue Kiser  fa i t  à  la  l i t térature f rançaise.  Bien qu ' i l  mani feste mo. ins
de scrupule à révéler  ses sources que dans ses oeuvres de matur i té ,  i l' lu i  

arr ive déjà d 'explo i ter  ses lectures sans nomner 1es auteurs qur
f  i nsp i ren t .  Ma is  l eu r  i n f l uence  se  dev ine ,  sans  qu , . i l  so i t  t ou jou rs
possib le de la  prouver  avec cer t . i tude,  dans le  ton,  dans le  s ty le et
par fo is  même dans la pensée.  Les t ra i ts  d 'espr i t  dont  le  jeune auteur
s 'ef force d 'émai l ler  même les propos les p lus graves t rahissent  son sou-
c i  d ' im i t e r  1 ' é l égance  e t  l a  dés invo l t u re  don t  on  fa i t  vo lon t i e r s  en
Al lemagne les t ra i ts  d is t ' inct i fs  de nos auteurs de 1a première moi t ié  du
XVI I I e  s i èc le .  C 'es t  en  géné ra l  pou r  mon t re r  qu , i l  es t  honme d ,esp r . i t  e t
pour  donner un tour  p lus spi r i tue l  à ses propos que Môser c i te  les Fran-
ça i s .  E t  i l  con t i nue  à  su i v re  l eu r  exenp le  l o r squ , i l  ne  l es  c i t e  pas .
c ' es t  t r ès  p robab lemen t  à  vo l t a i r e  qu ' i 1  songe  l o r squ , i l  t r a i t e  avec

(78)  B* ief -e, -  p.53 ( le t t re du 30 janù. ier  1751).  Lesvers pompeux,  bourrés
de références mythologigues, de Gresset ne sont guère propies, en
réal i té ,  à ranimer les énergies d 'un grand convaiesceni .  seut i  tes
derniers vers de Ia c i ta t ion ont  une i raîcheur et  une s impl . ic i té
p lus  sédu i san tes  :  " Les  p lus  s imp les  ob je t s ,  l a  ve rdu re  dàs  bo i s ,  /l a  f r a î cheu r  d ' une  v io le t t e ,  /  M i l l e  spèc tac les  qu 'au t re fo i s  /  on
voio i t  avec nonchalance,  /  t ransportent  aujourd,hu. i ,  présentent  des
appas".  Gresset  n,éta i t  pas un inconnu dàns les pâyi  à i iemanos a,
xvI I Ie  s ièc le.  ses p ièces f igurent  f réquemment au réper to i re des
mei l leures scènes,  même à celu i  du "Théâtre Nat ional i ,  de Hambourg.
( c f .  J .  Lacan t ,  op .  c i t . ,  t .  I ,  p .  120 )



une désinvol ture p lus apparente que réel le  des suiets sér ieux,  en par-

t icu l ier  ceux qui  touchent  à la  re l ig ion.  Les vers du Poène ce îontenc '1

appl iqués au cas de la  noble dame qui  ex ige des funérai l les grandioses

i l ' lust re b ien cet te manière vol ta i r ienne de par ler  des choses de la  re-

l i g i on .  c ,es t  enco re  vo l t a i r e  que  rappe l l en t  l es  " sa in t s  po r teu rs  des
' le t t res"  dOnt  dépend I ' isSue d 'une af fa i re et  le  reCOurS à 1 ' Inuenta i re

des Meeaes qui  devront  assurer  ]a réussi te de 1 'entrepr ise (79) .  L ' ,ex-

c ' l ama t i on  qu ' i nsp i re  à  Môse r  l es  heu reux  e f f e t s  de  Ia  qu in ine  su r ]a

santé de von dem Bussche :  , ,0  china d ' iv ina ora pro nobis"  (80)  est  de la

mêne  ve ine .  Le  t ra i t  d ' esp r i t  se r t  i c i  à  d i ss imu le r  I ' i nqu ié tude  rée l l e

de son auteur  et  donne l ieu à un é1oge d iscret  mais habi le  du dest ina-

ta i re de la  le t t re.  En assurant ,  en ef fet ,  que cet te cur ieuse pr ière se-

ra  f o rmu lée  à  I ' aven i r  à  I a  f o i s  pa r  l es  l u thé r ' i ens  e t  pa r  l es  ca tho l i -

ques,  l r l i jser  suggère que le baron s 'est  acquis I 'est ime de tous '  sans

djst inct ion de confession.  Dans une autre le t t re i1  remarque à propos

de  F rédé r i c  I I  que ' , l e  ro i  de  P russe ,  à  I ' exemp ' l e  de  o ieu '  s ' i L  Le  can -

naî t ,  a  beaucoup de compla isance pour ' la  
fa ib lesse humaine"(81) .  Cet te

manière de p la isanter  au passage sur  l ' impiété du ro i  e t  de modi f ier  le

sens d 'une phrase en y in t roduisant  une s imple inc idente est  b ien un

p rocédé  de  I ' i r on ie  vo l t a i r i enne .

Le lecteur qu.i regrette de ne pas trouver dans cette correspon-

dance le nom de Mar ivaux,  1 'auteur  préféré du ieune Môser,  reconnaî t ra

peut-êt re ]a marque de l 'auteur  de lav ie de Mar iarme,  non seulement

dans  ce r ta ines  ré f l ex ions ,  ma is  même dans  l e  s t y l e  de  l ' ép i s to l i e r .  I l

es t  poss ib le  que  l e , , bon  m isso t i e r  ( . . . )  don t  l e  men ton  à  t r i p l e  é tage

(79)  Br iefe,  p.  417 sq.  Ces p la isanter ies vol ta i r iennes v isent  probable-
'  - '  

renCtâ i ie te,  t ies tormat is te aux yeux du protestant  Môser '  de
' l iEvêque'C1émént-Auguste et  de son of f ic ia l  osnabruckois,  M.  von
Asseburg.

(801 Ib id. ,  p .  76.

(8L )  Wa . ,  p .  17  sq .
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(es t )  ga ran t  de  sa  p ié té "  (BZ)  so i t  une  rép l i que  de  ra  mère  supé r i eu re
du couvent  où Mar ianne se ret i re après avoi r  rendu à M. de c l . imal  tes
ef fets  que celu i -c i  ru i  avai t  o f fer ts  (er ; .  g .  subt i r i té  un peu recner-
chée des passages où le protégé anaryse ses rapports avec son généreux
protecteur  t rahi t  l ' ' in f ' luence de Mar ivaux jusque dans I 'expression.
Quand i ' l  fa i t  l 'é ' loge de "cet te générosi té (qui )  est  s i  consorante sans
pou r tan t  ê t re  humi l i an te "  (94 )  i l  se  peu t  f o r t  b i en  qu , i l  a i t  à  I ' esp r i t
cer ta ines réf ' lex ions de Mar ianne dont  l ,amour-propre,  exacerbé par  1es
épreuves,  souf f re des humi l ia t ions que lu i  va lent  les maladresses de ses
bienfa i teurs.0ès le  début  de son réc i t  e i le  aborde ce thème, s i  impor-
tant  pour  e l le  et  pour  Mar ivaux :  " I l  est  bon de vous d i re que tout  jeu-
n e  q u e  j ' é t a i s ,  j ' a v a ' i s  l ' â m e  u n  p e u  f i è r e ;  ( . . . )  l e s  b i e n f a i t s  d e s  h o m -
rrcs sont  acconpagnés d 'une maladresse s i  hwnLiaÉe pour les personnes
qu i  1es  reco i ven t  ! "  ( 85 ) .  comne  l . hé ro ine  de  Mar i vaux ,  Môse r  se  E rouve
dans  une  s i t ua t i on  qu i  I ' ob l i ge  à  recevo i r  l es  b ien fa i t s  de  son  p ro tec_
teu r  sans  ê t re  en  mesu re  de  l es  rend re  ou  de  fa i re  va lo i r  ceux  qu ' i l  t u i
rend ef fect ivement .  I l  est  condamné à fa i re preuve d 'une reconna. issance
qu ' i l  man i fes te  pa r fo i s  0n  peu  l ou rdemen t ,  b i en  qu rg l l s  5s rng j s  l u i
peser :

"  Les bontez dont  Vous venez de me combler ,  Monsieur ,
p lus  qu 'e l l es  son t  g randes ,  p lus  e l l es  me  fon t  roug . i r
de ce que je ne puis prétendre à I 'honneur de Vous ser_
vi r  sans êt re recompensé d,abord.  Je me dis  b ien que
c 'es t  un  réga le  ( s i c  ! )  qu . i  n ,appa r t i en t  qu 'à  Vous  seu l

(82)  rb id. ,  p .  4L7.

(83)  ,a u ie de Mor iæme. Ed.  Derof f re,  p.  l4g :  , ,cet te pr ieure éta i t  unepet i te  personne'  cour te,  ronde e i  branche à doubre mqnton qui  avai tl e t e i n t f r a i s e t r e p o s é , ' . P e u t - ê t r e t u t t l s à ' _ s f f i à , , , . , o u
chano ine  qu i  i n te rv ien t  dans  re  Lu t t4n  de  Bo i reÀu . i  à rq r . i  i r  f a . i ta l lus ion dans la  FeuiLLe hebdomalaine en ins is tant  sur  son embon-p o i n t  ( H K A  I ,  p .  1 1 5 ) .

(84) Bmefe, p. 2L.

(85) V.te de Martome, éd. Deloffre, p. Zg.
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eE que ie suis  f la t té par  les façons généreuses dont

Vous usez avec moi '  pour  ne pas Vous la isser  les préro-

gat ives de fa i re du b ' ien sans en prétendre du retour '

Mais sans êt re préc ieux,  j 'espère que Vous me parc lonne-

rez,  Monsieur ,  les souhai ts  que ie pourro is  formuler

pou r  ce1a ,  e t  que  ces  sen t imens  g lo r i eux '  quo iqu ' i l s

surpassent  mon état ,  ne vous dépla i reront  point"  (86) '

En  s ' hum i l i an t  a i ns i  dans  
' l ' exp ress ion  de  sa  reconna i ssance  au -

de là  de ' l ' a t t en te  de  son  b ien fa i t eu r ,  i 1  app l i que  peu t -ê t re  l e  conse i l

oue Marivaux donne à ses lecteurs par le truchement de son héroine :

i l  faut  s ,é lever  à la  hauteur  de celu i  qui  donne en se montrant  recon-

na i ssan t  e t ,  s , . i 1  es t  o rgue i l l eux ,  de  I " ' hum i I i e r  à  son  tou r ,  en  se  me t -

tant  modestement  au-dessus de 
' lu i  par  ( la)  reconnaissance" (87) .  C ' ,est

ce que Môser sernble fa i re encore en écr ivant  avec une modest ie qui  n 'est

pas entièrement sincère :

' ,Mes remerc imens mêmes,  p lus qu ' i ls  sont  grands et  p lus

qu' i1s par tent  d 'un coeur pénétré de la  p lus v ive recon-

na i ssance ,  p lus  i 1s  me  pa ro i ssen t  se  ressen t ' i r  d ' un  es -

p r i t r é t r é c i p a r V o s b o n t e z ' R e c e v e z - 1 e s ' M o n s i e u r ' t e l s

qu ' i  I  s  son t "  ( 88 )  .

Dans des passages cofime ceux qui viennent d'être cités' notre auteur

s,essa' ie  non seulement  à r iva l iser  de subt i . l i té  psychologique avec son

modèle (gg) ,  ma. is  aussi  à imi ter  avec p lus ou-moins de bonheur les auda-

(86) Bz'iefe' P. 25.

(87) vie de l lar1ome, éd. Oeloffre ' p. 2??.

(88) Briefe' P. 53.

(89)  0n comprend que MôSer a i t  avoué p lus tard à f l ico la i ,  dôns sa le t t re' - - '  
à ,  i z . i z . t zgs  que  Mar i vaux  I ' ava i t  r endu  " t r op -sub t i l  e t  p resque
pà in t i i ' l eux  en 'ma t i è re  de  mora le " (B r i e fe '  p '  390 ) '
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ces drune syntaxe qui  est  fa i te  pour  rendre toutes res nuances de ra
v ie in tér ieure.  Les résul tats  de cet te imi tat ion sont  par fo is  conres!a_
bles,  mais i ls  mér i tent  notre at tent ion dans la  mesure où Môser d i t  en
français dans les le t t res à von dem Bussche ce qu ' i l  d i t  en a l remand
dans ses revues morar isantes.  11 apparaî t  arors que 1e sty le du pubr i -
c i s te  es t  b i en  souven t  l a  rép l i que  de  ce ru i  de  1 ' ép i s to r i e r ,  que  ra
phrase a l lemande n 'est  pas la  t raduct ion d i recte de cel le  de Mar ivaux,
mais du past iche gue l 'écr iva in osnabruckois en donne dans ses ret t res
françai ses.

0n pourrait égarement retrouver des réflexions du même genre sur
la générosi té indél icate qui  humir ie  et  sur  la  reconnaissance qui  pèse
à  l ' ob l i gé  chez  d ,au t res  mora l i s tes  f r ança i s ,  en  pa r t i cu l i e r  chez  Sa in t -
Ev remond  (90 ) .  Ma is  i ' i n f ruence  de  ce  de rn ie r  es t  beaucoup  p rus  p roba -
b le  dans  l es  passages  où  i r  es t  ques t i on  des  p ra i s i r s .  Sans  ê t re  mo ins
pessimiste sur ' les ressor ts  cachés du comportenent  humain que ses de_
vanciers,  sa int -Evremond est  p lus indulgent  qu,eux.  I1  fa i t  en ef fet
par t ie  de cet te générat ion de moral is tes qui ,  jugeant  excessives et  i r -' lusoi res 

les ex igences du sto ic isme que reconmandaient  leurs prédéces_
seurs de l 'âge baroque,  ont  repr is  la  t radi t ion épicur ienne d,un hédon. is_
me tempéré (91). conrne le montreront arnplement les réf.texions morales
qu' i l  développe dans ses deux revues,  Môser n 'a pas été insensibre à cet
épicur isme que lu i  a  enseigné saint -Evremond.  I  l  en par le moins oans ses
le t t r es  à  von  dem Bussche  pa rce  qu ' i l  s , y  ad resse  à  un  hon rme  qu , i 1  sa i t
peu  favo rab le  aux  thèses  ép i cu r i ennes .  Auss i  l , a l l us ion  à  

. l a  
sa raoanoe

de saint -Evremond n ' ' impl ique- t -e l  le  aucune compla isance pour l ,espr . i t
. l iber t in  que révère la  désinvol ture que l ,on prête au gent i rhonrme f ran-
ça i s  mor ibond ;  e l l e  se r t  au  con t ra i re  à  sou l i gne r  l , i n ten t i on  sa t i r i que

(90 )  Méd i tan t  su r  l a  géné ros i t é ,  Sa in t -Ev remond  éc r . i t :  , , J ,a ime  que  ce lu iqu i  ob l i ge  so i t  sa t i s fa i t  de  l a  géné ros i t é  de  son  u . i i àn , - suns  son -ger  à la  reconnaissance de ceux lu i  sont  obl igèi .  qùànà i r  a t tendgue lque  re tou r  ve rs  ru i  du  b ien  qu ' i r  f a i i ,  cË -n ; . i i - p i r s  une  I i bé -ra l i té ,  c 'est  une espèce de t raf ic  que i ;è ip" i t  o ; i , i tË.à i  a vouruin t rodu i re  dans  res  g râces "  (Oeuv res  mê teès i  eà . - r i ôà l ' i .  i r r ,p .  8 0 ) .

(91)  t lous renvoyons sur  ce sujet  le  lecteur  à l , in téressant  ar t . ic le  deJt l rgen von stackerberg,  nMoral  is t i [ -und AufkrËrung in Frankre ich, ' .rn t îtoLfenbiitteLen s-idie, 
"""- 

i"nlàu;;','' iilôiô, 
'tp. ' 

iql+o .
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de  Môse r  (g2 ) .  Ma is  l a  sa t i r e  es t  absen te  du  passage  où  ce lu i - c i  l oue

von  dem BuSSChe  de  Savo i r  f a i r e  p reuve  d ' imag ina t i on  e t  d ' i nven t i on  dans

l 'ar t  de rendre les autres heureux :

" J e v o u s s u p p l i e , é c r i t - i 1 l e 2 7 m a r s 1 7 4 8 à s o n b i e n f a i -
teur ,  d 'êt re for tement  persuadé que,  quoique la iouis-

s a n c e c o n t i n u e l . | e d ' u n b o n h e u r e x t r a o r d . i n a i r e d e v i e n t
peu à peu moins sensib le à I 'horme,  Vos bontés ne per-

d r o i e n t j a n a i s d e m a v i e l a m o i n d r e c h o s e d e l e u r v a l e u r

auprès de moi, si mâne 1es façons dont Vous les accompa-

gnez ne se sent i rent  (s ic  ! )  de cet  espr i t  créateur  qui

l es  rend  tou iou rs  p lus  p iquan tes "  (93 ) '

Ce thème du bonheur dont  une t rop longue iouissance érnousse la qual i té

et  dont  i l  faut  cont inuel lement  var ier  les sources est  f réquemment repr is

par  saint -Evrenond dans les passages qu ' i I  consacre à l 'ar t  de b ien mé-

nage r  ses  p la i s . i r s  (94 ) .  S i  e l l e  res te  t r ès  d i sc rè te  dans  l e  passage  qu i

v i en t  d ' ê t re  c i t é ,  I ' a l l us ion  à  l a  mora le  ép i cu r i enne  de  Sa in t -Ev remonc l

est Dlus évidente dans une lettre plus tardive de novembre 1750 où Môser'

renonçant  à sa réserve habi tuel le ,  se fa i t  un devoi r  de reprocher à son

correspondant  une l igueur et  une sensib i l i té  morales excess ' ives (95) '

.soucieux des ef fets  que ces scrupules pourra ient  avoi r  sur  la  santé de

son ami,  i l  se permet de lu i  l iv rer  quelques réf lex ions qui  sont  tout  à

fa i t  dans  l , esp r i t  du  mora l i s te  f r ança i s .  I l  r econna î t ,  ce r tes ,  qu 'une

"sensib i l i té  t rop grande dans les maux est  compensée par  cel ' le  qui  nous

(92) Briefe' P. 46. Cf. suPta.

(93) Bm,efe, P. 25.

G4l  c f .  oar  exemple "sur  les p la is i rs"  (oeuunes nêLées,  t '  i '  pp '  114-
" ' '  iËà1 "àn  pa i i i cu t i e r  :  ' , L ' âme  s ,ennuye  d ,ê t re  t ou iou rs  dans  l a  même

àssiet te i '  (p .  153)  Chez Saint -Evremond la nécessi té du changement
qr i 'èàr*a.àË l iar i  de "ménager ses p la is i rs"  ( ib id"  p '  148)  est
jàrrènt  i i ie  a f , idée du d i ier t1ssement  dans le  sens pascal ien du
terme.

(95)  Br iefe,  P.  51.
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acconpagne dans les p la is i rs"  (96) .  Mais ce sont  préc isément  ces ten_
dances extrêmes qu'év i te soigneusement 1e sage qui  s ,appr ique à prat . i -
quer  ' l ' indolence 

épicur ienne tant  vantée par  saint -Evremond (97)  :

"un horme d 'une sensat ion émoussée n 'est - i1  pas b. ien
plus heureux quand i  l  sa i t  écouter  avec un peu de pré_
caut ion les maux grossiers,  dont  le  nombre n,est  pas s i
grand,  et  jou i r  en revanche à bon marché d,un p la. is i r
qu , i 1  t r ouve  à  sa  po r tée , ,  ( 99 ) .

Le sty le de Saint -Evremond,  avec sa tendance caractér . is t ique à l ,ant i_
thèse,  se reconnaî t  dans cet te réf lex ion corme se reconnaî t  ce lu i  de
Mar ivaux dans les remarques qui  por tent  sur  la  générosi té et  sur  la  re-
connaissance.  Mais,  dans la  cra inte que son austère correspondant  ne
s ' i r r i tede cet te sagesse t rop mondaine,  Môser prév. ient  les éventuel les
object ions que pourra ient  lu i  va lo i r  ses consei ' ls  en les assor t issant
habi lement  de réserves p lus ou moins s incères :

"Une inquiétude ra isonnable et  un honnête mécontentement
fa i t  l e  ca rac tè re  d ,un  esp r i t  ac t i f  e t  souven t  ce lu i
qu i  chan te  t an t  un  sage  m i l i eu  n ,es t  qu ,un  f ranc  pa res_
seux .  Ma is  d , im i te r  ' l e  

hé ros  de  V i rg i l e  qu i  ense igne
les pér i  ls  et  omnia tuta t imebat ,  c ,est  se rendre abso_' lument  

malheureux.  Cependant  c 'est  le  sor t  des coeurs
t rop tendres et  t rop sensib les qui  ne sauroient  vo i r

(e6) nta.

(97 )  . j Je  veux  que  l a  conno i ssance  de  ne . i en  sen t i r  qu j  m , impor tune ,  que
ia  re f l ex ion  de  me  vo i r  l i b re  e t  ma î t re  de  mo i ,  me  donnà  1a  vo lup té
sp i r i t ue l l e  du  bon  Ep i cu re - :  j ' en tens  ce t te  ag iéab le  i nco lenee ,  qu i
n ' es t  pas  un  é ta t  sans  dou leu r  e t  sans  p la i s i i ;  c ,às t  i à - i en t imen t
dé] icat  d 'une joye pure,  qui  v ient  du repos de ia  consciènàe,  ef ,  dela t ranqui  t t i té  de Iespr i t ' .  (St  EvremoÀa, o"r r i "à-Àâieài ,  é0.  r ioe,t .  I ,  p .  1 5 3 ) .

(98)  Br iefe,  p.  51.
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brû ler  un Huron sans compat i r  à  son sor t "  (99) '

un  de rn ie r , , na i s , , v i en t  enco re  co r r i ge r  son  p ropos  :  "Ma is  vo i l à  de  l a

morale à un phi losophe qui  a cent  fo is  examiné tout  ce la sans y avoi r

beaucoup  gagné ' ,  ( 100 ) .  Môse r  a  réuss i  à  f a i r e  passe r ' l ' essen t i e l  qu ' i l

fe int  de ne pas approuver :  le  pr inc ipe du "sage mi l ieu"  qui  est  la  rè-

g le d 'or  de la  morale bourgeoise te l le  que la ref lè tent  les revues mora-
' l isantes de l 'époque ma'is que notre auteur puise directernent chez Saint-

Evremond.  Lorsqu' i l  a f fecte de reconnaî t re la  vani té de toute réf ' lex ion

phi losophique c 'est  encore 1e scept ic isme du moral is te f rançais qui  f  ins-

o i re.  Corme von dem Busscbe,  Saint -Evremond a sondé 1es phi losophes,  mais

avec l 'âge et  avec 1 'expér ience i l  a  corrnencé "à (se)  défa i re d 'une sc ien-

ce toujours contestée et  sur  laquel le  les p lus grands honrnes avaient  eu

de d i f férens sent imens" (101) .  Les précaut ions c lont  Môser s 'entoure pour

conve r t i r ,  sans  se  fa i re  t r op  d ' i l l us ions  su r ]es  résu l t a t s  de  ses  e f -

for ts ,  son correspondant  à la  morale du juste mi l ieu sont  1 'expression

d,un conf l i t  la tent  qui  oppose deux horrnes,  dont  les concept ions mora-

les sont  radicalement  d i f férentes.  A t ravers ces deux hormes,  ce sont  en

réal . i té  deux tendances fondanenta les de 1 'époque qui  s 'a f f rontent  :  d 'une

part ,1,épicur isme tempéré d 'une bourgeoise qui  se détache de p lus en p lus

du stoTcisme et  de l 'é th ique protestante pour se tourner  vers la  conquête

du.bonheur temporel  et ,  d ,autre par t ,  1e sto ic isme de cet te f ract ion de
' I 'ar is tocrat ie  qui  perpétue l ' idéal  de l 'horme baroque ou le chr is t ian is-

me exigeant  d 'un espr i t  profondément re l ig ieux.  Dans sa correspondance

avec von dem Bussche,  Môser n 'aborde janais ce problème de f ront '  I l  se

contente de ]e Suggérer  dans tes dern ières le t t res.  Mais i I  | 'examinera

aveC SOin danS le traité Sur La VaLeræ des passions et des incLinations

bien équi l ib téee où i ' l  s 'e f forcera de t rouver  une Solut ion à un conf l i t

( 99 )  I b i d . . ,  p .  52 .  S i  l e  Hu ron rappe l  l e  Vo l t a i r e ,  l ' i r on ie  qu i  - r a i  l  l e
l es  coeu rs  t r op  sens ib les  au .so r t  d ' un  sauvage  qu 'on  b rû le  n ' es t
quère comDat ib le avec le  phi lanthropisme vol ta i r ien.  sur  ce point
f i ôse r  n ie i t  p l us  de  son  s ièc le ,  pas  p lus  que  l o r squ ' i 1  j us t i f i e ra
là- ior ture,  ie  duel  ou qu, i l  considérera la  for te morta l i té  dans
les c lasses pauvres cof lme un mal  nécessai re '

(100l. rbid.

(101)  , ,Jugement  sur  
' les 

sc iences_g!  peut_s 'appi iquer  un honnête homme"'  
In  i .  oeutsres nêLées,  éd.  1706,  t .  I '  p .  186.



-  t 5 4  -

apparemnent  insoluble.

Les ret t res de Môser à von dem Bussche const i tuent  une sorre oe
tra i t  d 'union entre les deux revues moral isantes de 1746 et  de lz4g
d'une par t ,  e t  le  t ra i té  de L7S?/54,  d,autre par t .  E. l les sont  comme
l 'écho at ténué des premières dont  er les prorongent  r ,espr j t ,  le  ton et
cer ta ins thèmes,  sur tout  dans le  domaine moral ,  b ien au-delà de L747
et  in t roduisent  la  probrémat ique éth ique et  re l ig ieuse qui  sera déve-
l oppéedans  l e  second .  E l l es  re f l è ten t  donc  l , évo lu t i on  sp i r i t ue l l e  e t
in te l lectuel ' le  de Môser entre 1747 et  L752.  Les aspects pol i t iques et
c iv iques de cet te évo ' lu t ion n 'ont  pu êt re que suggérés succinctement
dans le cadre de cet te étude.  La perspect ' ive dans raquel le  nous avons
abordé ces documents ne doit pas nous faire perdre de vue que ra
correspondance avec von dem Bussche reste avant tout une correspondance
d 'hon rnes  d 'a f f a i r es ,  que  res  p rob rèmes  de  ra  v i e  pub l i que  e t  p ro fess ion -
nel le  y  occupent  une prace pr ior i ta i re et  que Ia i r  du terro i r  y  pénè-
t re donc t rès largement .  Quant  à r 'espr i t  par is ien,  i1  souf f re conrme
dans les revues '  mais prus d iscrètement  parce que la mat ière s,y  prête
moins.  L 'apport  f rançais y  est  cependant  suf f isansnent  important  pour
autor iser  des rapprochements for t  inst ruct i fs  entre les le t t res et  res
revues êt pour nous convaincre que même après avoir renoncé à sa pre-
mière expér ience de publ ic is te et  s ,êt re or ienté progress. ivement  vers
des t ravaux moins r i t téra i res et  prus h is tor iques,  Môser a cont inué à
explo i ter  ses lectures f rançaises corme i l  I 'a  fa i t  dans ses deux feui l_' l es .  

c ' es t  en  p r i o r i t é  dans  l es  rappo r t s  qu ,e l l es  on t  avec  ces  feu i l . l es
de jeunesse qu 'ont  été étudiées les le t t res à von dem Bussche,  les rap-
ports qu'efles ont avec le rr, ité str Les passions et Les inelinations
devant  fa i re I 'ob jet  d 'un exanen u l tér ieur .  considérées dans l ,opt ique
des deux revu 'es moral isantes,  1es le t t res présentent  essent ie l rement  un
doub le  i n té rê t .  E i l es  i i l us t ren t  d ' abo rd ,  en  l e  s impr i f i an t ,  r e  t r a . i t e -
ment  auquel  M6ser soumet ses sources f rançaises à r ,époque où i l  réd. ige
ses revues et  qu ' i l  cont inue à prat iquer  pendant  quelques années,  a lors
qu ' i 1  a  dé jà  t r ouvé  d 'au t res  cen t res  d ' i n té rê t s .  Les  ré fé rences  exp r i c i _
tes à des auteurs ou à des ouvrages f rançais n,ont  b ien souvent  qu.une
fonct ion décorat ive.  El les sont  dest ' inées à f rat ter  les goûts d,un rec-
teur  dont  les préoccupat ions in te| rectuei res cnangent  peu a lors que cer_
les de l ' lôser  évoruent  sensibrement  entre 1747 et  L752.  c ,est  ce qui  ex_
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p l i que  en  g rande  pa r t i e  l a  con t i nu i t é  d ' une  mé thode  qu i  es t ,  en  réa l i t é

déjà dépassée.  Les emprunts p lus importants qui  por tent  sur  quelques

thèmes essent ' ie ls ,  comme ceux de la  générosi té,  de la  reconnaissance'

de  I ' a r t  de  ménager  ses  p la i s i r s  e t  de  l a  re la t i v i t é  des  ce r t i t udes  ph l -

losophiques ne donnent  jamais l ieu à des références expl ic i tes.  cet te

discrét ion ne s igni f ie  pas forcément  que Môser veut  d iss imuler  ses sour-

ces mais t rahi t  p lutôt  un phénomène d ' imprégnat ion qui  se t radui t  par

des formules qui  re lèvent  de la  réminiscence p lus ou moins consciente

ou de la  repr ise p lus ou moins spontanée.  Si  la  gamme des auteurs nom-

més ou c i tés est  b ien p lus r iche dans les deux revues que dans les le t -

t res,  ce qui  n 'est  que réminiscence ou repr ise spontanée dans cel les-c i

devient  souvent  dans cel les-1à emprunt  dél ibérément  d iss imulé qui  peut

a l l e r  j usqu ,au  vé r i t ab le  p lag ia t ,  co f i ne  nous  au rons  | ' occas ion  de  l e

constater ,  B ien qu,e l les of f rent  moins de surpr ises au chercheur sur

ce  po in t ,  l es  l e t t r es  cons t i t uen t ,  e t  c ' es t  l à  l e  second  t ra i t  qu i  f a i t

leur . in térêt ,  une répl ique un peu moins r iche et  un peu moins é laborée

des revues,  mais une répl ique f rança' ise qui  se présente comne une étape

intermédia i re entre 1 'or ig inal  f rançais et  son adaptat ion a l lemande et

qu i  pe rme t  a ins i  de  m ieux  su i v re  l e  t r ava i l  d ' ass im i l a t i on  auque l  s ' es t

l i v re ' l e  d i sc ip le  de  Mar i vaux ,  de  vo l t a i r e  e t  de  Sa in t -Ev remond .  ce

travai l  se mani feste dans la  langue autant  que dans le  t ra i tement  des

thèmes .  su r  l e  p lan  l i ngu i s t i que ,  l es  p rog rès  son t  cons idé rab les  s i  l ' on

compare les le t t res à von dem Bussche à cel les qui  ont  été rédigées pen-

dan t  l es  années  d ,é tudes  à  l ' un i ve rs i t é .  I l s  l e  son t  éga lemen t  s i  l ' on

observe l ,évolut ion du sty le f rançais de Môser de 1745 à L752.  S ' ,adres-

sant  à un lecteur  cul t ivé et  ex igeant ,  1e secréta i re de la  noblesse a

dû  sans  cesse  a f f i ne r  l , exp ress ion  d ' une  pensée  so l l i c i t ée  pa r  l es  su - '

je ts  les p lus d ivers.  Au f i l  des années i l  gagne en a isance et  en assu-

rance .  I l  es t  mo ins  sû r  de  l u i  l o r squ ' i l  do i t  abo rde r  des  p rob lèmes  qu i

re lèvent  de sa profession,  mais i l  lu i  arr ive de fa i re preuve de ta lent

quand  i l  se  t r ouve  su r  son  te r ra in  f avo r i ,  qu i  es t  ce lu i  de  l a  ré f l ex ion

morale.  c ,est  que dans le  premier  cas i l  est  obl igé de t i rer  presque

tout  de lu i -même alors que dans le  second i l  peut  s 'appuyer sur  ses m0-

dèles f rançais.  Les le t t res à von dem Bussche ont  bénéf ic ié sans nul  dou-

te des abondantes lectures qu ' i1  a dû fa i re ou reprendre pour réd ' iger
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' l e s  
a r t i c l es  des  deux  revues  ( l o2 ) .  I l  a  eu  l e  t emps  de  s , imprégne r  du

s ty le  de  ses  au teu rs .  ce lu i  de  vo l t a i r e  se  révè le  dans  l es  t ou rnu res
i ron iques  e t  dans  l es  t r a i t s  d ' esp r i t ,  ce lu i  de  Mar i vaux  dans  l a  syn_
taxe souvent  s inueuse des passages où prédomine la réf lex ion psycholo-
g ique'  ce lu i  de saint -Evremond dans le goût  de r ,ant i thèse et  de ra
forrnule épigra lnnat ique.  Mais I 'é lève s,appl ique par fo is  à imi ter  urop
consciencieusement  ses maî t res et  le  résul tat  de son appl icat ion n,est
pas toujours heureux. I l présume trop de ses forces : son français
reste,  malgré des qual i tés qu ' i l  convient  de saruer ,  t rop approximat i f
pour  réussi r  là  où les compatr io tes de vol ta i re et  de Mar ivaux onr
échoué.  L 'abus de 1 'hypotaxe que cer ta ins cr i t iques f rançais reprochaient
ddjà à l 'auteur de 1a vie de trlariamze (103) aggrave les défauts qui pro-
v iennen t  des  i nce r t i t udes  du  vocabu la i re  e t  de  I ' exp ress ion  e t  r i squen t
par fo is  de t ransformer un d iscours qui  se veut  subt i r  en gal imat . ias
peu  i n te l l i g i b l e  (104 ) .  5 i  e l l e  rep résen te  I , oeuv re  f r ança i se  de  Môse r  . ;
la  p lus considérabre par  re vorume, ra correspondance avec von oem
Bussche  ne  l ' es t ,  ce r tes ,  pas  pa r  ra  qua r i t é ,  pou r  1a  s impre  ra . i son  dé -
j à  gu ' i l  s ' ag i t  de  l e t t r es  souven t  réd igées  à  l a  hâ te  e t  nu l l emen t  des_
t i nées  à  1a  pub l i ca t i on .  ce  qu ' i 1  es t  r ée i l emen t  capab re  de  fa i re  oans

(102) Dans une a'nexe à 1a biographie de Môser Nicorai  rapporte ce té-moignage :  "Les  conversa i ions  (de  Môser )  mont ra ien t  qu , i i  s ,é ta i tbeaucoup intéressé, déjà avant ra guerre de sept ans, à ra r i t té-ra tu re ,  sur tou t  à ' ra - f rança ise  e t  â  t 'ang ià i ià i - ràTr 'u i r i i  uu ,let tres ar lemandes. r ' r  nor irmait  souvent Màrivaui,  ùortài"à, shakes-peare et Gottsched. (cedernier pourtant toujouri  aveè-un-iour ireironique) '  de même sue res romans oe Ricrraràsôn-" i 'àÀ Ëïeioinq. t tavait  lu une fou're de romans. surtout oes roÀàns-i"ànc. i l  et  lesl isai t  encore voronriers dans sés viei i iès ànnêàs; [ ! ] - i l  p.  sor.Le contexte-permet de supposer que Nicorai '  rai i -éssèni iôi tement at-' lusion 
aux rectures que i ' tbser a' iÀi ies après son-rèiôur-de t 'uni_versi té et pendant les prernières années he-ia-uïe p"àiàssionnerre.0n s 'étonne de ne pas trouver saint-Evremônà-oans ! . i tà- i iste.  Quantà shakespeare, i  r  n 'en sera guère quest. ion chei 

-r ' r i ;sèi  -àuunt 
rzgr,dans le ,?aité su.r La Lmgué et Là Littératu"; 

"iL;^*à;';:
( 103 )  c f .  c -e  qu 'éc r i t  F .  De lo f f r e  dans  son  i n t roduc t i on  à  l , éd .  de  l avie de Mariotne à-propos des crit iques gui ont été formuiées à' t 'encontre 

du stvre de Mar ivaux pai  votd i i rÀ Àt-p i .  ôàî iË i tu in. ,(  p .  L X I V  s q .  )  .

( 10c1  ç .  goû t .  de  I ' hypo taxe  s ' exp l i que  auss i  pa r  I ' i n f l uence  de  1a  l anguede  Ia  chance i l e r i e  qu r ' i 1  p ra t i qua i t  quo t i d . i enne reÀ i . - i c i l  n .  r - àô i . g ,Justus Mësers prosa, op. eit., p. 56).
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le genre du past iche quand i l  veut  y  met t re 1e pr ix '  Môser l 'a  prouvé

en 1750,  c 'est -à-d i re à une époque où i l  correspond encore avec le  sei -

gneur de Hljnnefeld, dans la Lettrc à Mt' de VoLtaire'

L a l e t t r e à H e u n a n n , . l ' o d e f u n é r a i r e à 1 a m é m o i r e d ' I t e l L u d w i g '
' la 

correspondance avec von dem Bussche constituent 1es premiers témoi-

gnages  de  I ' ac t i v i t é  l i t t é ra i re  d ' un  j eune  pa t r i c i en  osnab rucko i s  qu i

e s t d é j à s o l i d e m e n t i m p l a n t é d a n s s o n m i . | i e u m a i s q u i n e p e u t s e r é s o u .

dre à se la isser  absorber  ent ièrement  par  son mét ier ,  souvent  ingrat '

d ,avocat  et  de secréta ' i re  de la  noblesse.  Ces témoignages sont  préc ieux

non seulement  parce qu ' i ls  nous rense' ignent  sur  la  v ie et  sur  la  person-

nal i té  de leur  auteur  au cours des premières années de sa v ie profession-

nel le ,  mais encore parce gu ' i ls  ref ' lè tent  ses goûts,  ses préoccupat ions

et  ses aspi rat ions.0n découvre dans les t ra ' i ts  par fo is  contradic to i res

qui  se dégagent  de ces documents les gennes d 'une pensée qui  vaudra à

'l'auteur de \'Histoite dt1snabmtelc et des Fættaisiea Patriotiques une

r é p u t a t i o n t o u t à f a i t j u s t i f i é e . M a i s p e u t . o n y d i s c e r n e r d é j à 1 ' é c r . i -

va in.de ta lent ,  vo i re le  génie que cer ta ins se p la isent  à at t r ibuer  à

Môser ? Les descr ipt ions p i t toresques de la  le t t re à Heumann'  les spé-

culat ions métaphysiques de l ' lde funéta i .ne,  les t ra i ts  d 'espr i t ,  les

sub t i l i t és  mora les  ou  psycho log iques  qu i  f on t  
. l ' i n té rê t  de  1a  p rose

française des lettres à von dern Bussche ne suffiront pas à accréditer

cet te thèse.  5 i  ces modestes product ions l i t téra i res révèlent  des qual i -

tés incontestables,  e l les ne se d is t inguent  en r ien de ce que pouvai t

p rodu i re  à  l ' époque  tou t  home d 'esp r i t ,  pou r  peu  qu ' i 1  a i t  r eçu  une

éduca t ' i on  so l i de ,  qu ' i  l  so i t  passé  pa r  que lque  i ns t i t u t i on  un i ve rs i t a i r e

et  qu, i l  se soi t  f rot té aux grands auteurs de la  l i t térature européenne'

D' innombrables érudi ts  ont  écr i t ,  en la t in  ou en a l lenand,  sur  Luther  0u

sur  d 'autres sujets,des pages p lus profondes que cel les que Môser envoie

à son ancien professeur de Gôt t ingen.  Les vers de l 'ode funérai re sont

b ien convent ionnels en regard du lyr isme phi losophique autrement  p lus

conva incan t  d ' un  B rockes ,  d ' un  Ha l l e r  ou  même d 'un  Hagedorn  don t  l ' ap -

p r e n t i . p o è t e o s n a b r u c k o i s p r é t e n d s . i n s p i r e r . L e s . l e t t r e s à v o n d e m

Bussche t rahissent  non seulement  un sens excessivement  développé des h ié-

ra rch ies  soc ia les  é tab l i es  qu i  s ' acco rde  ma l  avec  l ' ' image  d 'un  c réa teu r

o r i g i na l ,  ma is  auss i  une  dépendance  mora le  e t  i n te t l ec tue l l e  t r ès  é t ro i -

te  à la  fo. is  à l 'égard des modèles f rançais p lus ou moins heureusement
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past ichés '  Mais ce jugement  ne saurai t  ê t re déf in . i t i f ,  pu isque le dos-
s ie r  n ' es t  pas  enco re  en t i è remen t  i ns t ru i t .  I r  y  manque  Ia  p ièce  p r rn -
c ipale,  les deux revues moral isantes que Môser a rédigées entre 1746 et
L747,  dont '  la  le t t re à Heumann et  l ,0de funéra. i re ne sont  gue le t rès
modeste pré lude et  les le t t res à von dem Bussche l 'écho d i rect  ou le
prolongenrent somne toute assez terne, si l,on excepte celles qui ont
été écrites après 1750 et qui annoncent le traité sur La uaLeu,r des pcs-
sions et des inclinatione bien éqiLibrées. ce sont donc ces revues qu,i r
faut  exaniner  s i  I 'on veut  mesurer  toute l ,or ig inal i té  de la  pensée et  de
l 'écr i ture du jeune Môser.

Le  5  j anv ie r  1746  Môse r  pub l i e  l e  p rem ie r  numéro  d ,un  pé r i od ique
qui porte le titre fort peu suggestif de Ein i lochenbLatt, une Feuil-;e
hebdormdafue. cette modeste feuii le de quatre pages comporte un seul
ar t ic le  précédé d,un cour t  poème. El . le  n,est  pas s ignée.  A la  f in  de' | ' a r t i c l e  

i l  es t  i nd iqué  que  ce t te  f eu . i I l e  se ra  d i s t r i buée  à  Gô t t i ngen ,
à Cel le ,  à Hambourg et  à Osdabruck (105) .  L,auteur  ne manque pas d,anbi_
t ion !  s i  le  marché de la  presse est  encore peu encombré à Osnabruck,  des
vil les corme Gôttingen et corme Hambourg sont déjà bien pourvues en oé_
r iodiques et  en journaux de toute sor te.  La seconde est  même l ,un des
hauts l ieux de la  presse pér iodique en Al lemagne,  ra métropole cru jour-
nalisne où a été imp.imée Ia première revue moralisante, 1e Raisonr,.eur
de Joanne Mattheson,  en 1713 (106)  et  où a paru le  p lus i . l lust re de ce
genre de pér iodique,  1e patr io te (1oz; .  g"  I 'auteur  qui  fa i t  preuve de

(105) HKA I ,  p .  10.  Abréviat ion ut i l isée pour Ein woehenbLat t  :  t /o .
(L06) Der-Vennti.nfft ler éd. par Joanne Mattheson à Hambourg de 1713 àL7t4.

(107) D.ey patriot, Hambourg, L1Z4-L726. Le patriote est un des seuls heb_domadaires morar isants dont  ra rédact ion a i t  e ié-a isuràà pu.  ,n .équipe composée de marchands,  o 'Ài r iva ins et  de notabres hambour-geois corme J.A.  Hof fmann,  Michaer Richev et  re cèiÈùrà-pàet .Bar thold Heinr ich Brockes.



-  1 5 9  -

t an t  d ' audace  l e  l ec teu r  n ' app rend  pas  g rand  chose ,  s i  ce  n ' es t  qu ' i 1

s ,ag i t  d ,un , ,5eune  au teu r , ' ( 108 )  qu i  se  p résen te  comme un  " savan t " .  ce

jeune auteur  n 'est  pas un écr iva in professionnel  :  son temps est  pr is

oar  de nornbreuses autres tâChes et  ce n 'est  pas de Sa propre in i t ia t ive

qu ' i 1  a  en t rep r i s  l a  rédac t i on  de  sa  feu i l l e ,  ma is  su r  1 ' o rd re  exp rès

d'un-  important  mécène et  de quelques bons amis (109) .  Pendant  un an i l

va publ ier  régul ièrenentr tous les mercredis,  c inquante numéros sans ia-

mais dévoi ler  son ident i té  qu ' i l  cache soigneusement,  conne beaucoup

d,auteurs d,hebdomadaires moraux.  En janvier  L747,  1a feui l le  paraî t

sous fonne de volume à Hanovre,  chez l 'éd i teur  Johann h l ' i lhe lm schmid

sous le t i t re ,  cet te fo is-c i  p lus é loquenl ,  d 'Essai  de queLques tabieaur

d.es moeurs dp notne tenps (Llo). cette fois-ci I 'auteur consent à révé-

]er  son ident i té ,  du moins par t ie l lement ,  puisque son nom et  ses t i t res

ne  son t  i nd . i qués  qu 'en  i n i t i a l es .  Ma is  l es  l ec teu rs  ave r t i s  ne  s ' y  t r om-

pent pas. Bien que le dernier numéro de \a FeuiLLe hebdonadaire révélât

une cer ta ine lass i tude,  Môser accepte dès l 'année suivante,  en janvier

!747,  d 'apporter  sa contr ibut ion à la  rédact ion d 'un nouvel  hebdomadaire

moralisant, la Spectatrice allemande dont les deux premiers numéros s'in-

t i tu lent  tout  s implement  La Spectatr iee (111) .  Môser résume lu i -même les

ra isons de cet te modi f jcat ion à la  f in  du deuxjème numéro (112) .  Au dé-

bu t  de  l , année  1747 ,  \ ' éd i t eu r  Schmid  sep ropose  de  pub l i e r  l a  t r aduc t i on

(108) l ' lKA I ,  P.  7.

( IOg )  rbd . ,  p .  6 .  B ien -qu ' i 1  suggè re  qu ' i l  es t  I ' un ique  au teu r  de  l a'  - '  
feu i l ie ,  Môser emËioie dani -ce premier  numéro et  dans les suivants
tà-premiare personne du p lur ie l  ( " lC ' i r  Gelehr ten") .  L ' important  mé-
cèn'e est probablenent J.F. von dem Bussche.

(lLO)" Vercuch einiger Gencilde uon den Sitten unseîe? Zeit, uormals zu
Hannove r  a l s -e in  Wochenb la t t  ausge te i l e t :  von  J .M .  '  S 'D '  H 'R 'S '0 '  '
H a n n o v e r ,  b e i  J o h a n n  t / i l h e l m  S c h m i d  1 7 4 7 '  ( H K A  t ' p . l ) '  L e s  i n i -
t ia les s igni f ient  :  "Justus Môser,  Sekretâr  der  Hohen Ri t terschaf t
aes St i t tés gsnabr i jck ' , .  La préface qui  précède cet te nouvel le  édi -
t ion est  datée du 20 ianv ' ier  1747.

(Lfi) ùt.e deutsche ZusehaueTin (Abréviation t D.Z.) et Die Zuschauerin-.

(l l2) tur Naehricht, HKA I, P. 302 sq.
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d 'un pér iodique moral isant  angla is ,  lhe fenale spectato?.  En at tendant
l a  l i v ra i son  de  l ' o r i g i na r ,  qu i  t a rde  à  l u i pa rven i r ,  i r  demande 'à  i yôse r
et  à quelques autres col laborateurs d,assurer  prov isoi rement  le  re la is
e t  de  réd ige r  que lques  numéros  d ' une  feu i l l e  qu , i l  i n t . i t u ' r e  D ie  zu -
sda'.e?inet qui paraît à Gôttingen, à Hanovre et à Lunebours (u3).
Après la  parut ion du second nunéro,  i1  reçoi t  de Londres la  col lect ion
conrplète du fen@Le Speetato?. Est.imant qu,i l ne peut plus la publier
en t ranches hebdomadaires,  i l  décide d,en édi ter  p lus tard la  t ractuct . ion
complète en une seule fo is  et  inv i te  ses col laborateurs à poursuivre la
rédaction de la speetatrùee qui devient ,,allemande" à part.ir du troisiè-
me numéro. La spectat*ice alLenwde sera rééditée en 174g, comme la
FeuiLLe hebdormdnire, en un volume dont Môser rédige également 1a p?é_
face (LL4). cette Préface est signée "l 'auteur de 1a speetatrice aLLe-
r*nd 'e"  (115) .  Le substant i f  mascur in ar lemand,  "der  ver fasser , ' ,  ind ique
cla i rement  que la spectat r ice londonienne ou a l lemande qui  est  censée
réd ige r  l es  a r t i c l es  n ' es t  gu 'un  au teu r  f i c t i f .  Ma i s  l e  s i ngu l i e r  d i s -
s imu le  1a  p lu ra l i t é  des  co l l abo ra teu rs ,  r évé lée  pa r ' l ' av i s  de  j anv ie r
1747.  cet te fo is-c i  Môser ne prend donc prus en charge ra totar i té  de ra
revue  (116 ) .  I l  ne  p rê te  sa  co l l abo ra t i on  que  j usqu ,en  j u i l l e t  1747 .  sa

"de rn iè re  con t r i bu t i on  appo r te ' l a  su i t e  e t  l a  f i n  d ,une  h i s to i re  bu r l es -
que qui  s 'écar te sensib lement  du ton hab. i tuel  du genre.  Môser tern ine sa
ca r r i è re  d ' au teu r  mora l i san t  pa r  une  p i roue t te .  I l  n ' a  déso rma is  p lus

(L l3)  Ib id. ,_p.  298.  0n notera qu,Osnabruck n,est  p lus ment . ionnée dans
ce t te  l i s t e .

(Il4) Ibid., pp. 290-293.

(L ls)  Ib id" ,  p .  ?93.

(116 )  ce  n ' es t  pas  sans  d i f f i cu l t é  que  1es  c r i t i ques  e t  l es  éd i t eu rs  on t
réuss i  à  i den t i f i e r  l es  con t r i bu t i ons  qu i  son t  de  1a  p lume  de  Môse r .
Paul Gôttsching (/. Môsers Ena,sickLung zwn ?ubLizi"i"r, op. 

"r".,p .  7 note 1) ,  e t  Werner  Kohlschmidt  dàns le  tome I  de ÉfA sont
d 'accord pour at t r ibuer  à Môser la  préface et  qu. inze p. ièces dont  lapremière est  datée du 4.01.47 et  la  dern ière ou lg .oz ' .47.  Quand i lin terv ient ,  notre-auteur . rédige le  numéro tout  ent ier ,  s iu i  pour  requatorz ième du 5.04.47 où seul  le  poème, Die faLsehe' l toh" t t  lu i  re-
v i e n t  ( H K A  I ,  p . 3 4 5 ) .  c e s  d i f f i c u i t é s  â ' i a e n i i t i c a l i ô n  p r o u v e n t  a
que l  po in t  Môse r . s ' es t  p r i é  non  seu remen t  à  i ' esp r i t ,  ma is  même auton et  au sty le du genre des revues moral isantes,
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env ie  de  fa i re  l a  mora le  à  ses  l ec teu rs .  I 1  v i en t  de  découv r i r '  en

ef fet ,  une mat ière qui  correspond mieux à sa vocat ion que le d iscours

mora l i san t :  c ' es t  l ' h i s to i re ,  en  pa r t i cu l i e r  ce i l e  des  ancê t res  ge rma-

niques de sa province dont  i1  t race un premier  por t ra i t  dans la  Préface

de son Azqr in iue.  Et  i l  n 'a  p lus besoin de fourn i r  des gages de son ta-

lent  d 'homne de let t res pour se fa i re admett re dans la  bonne société

osnab rucko i se : l e  p res t i ge  que  l u i  con f i e  sa  nouve l l e  cha rge  d " ' advoca -

tus  pa t r i ae "  l e  d i spense  de  se  fa i re  va lo i r  pa r  d ' au t res  moyens .0 'au -

t res amb' i t ' ions que cel le  de br i l ler  dans le  domaine des bel les- le t t res '

qu ' i  1  n 'abandonne au demeurant  pas tota lement ,  pui  squ ' i  l  écr i t  encore

une t ragédie,  le  s t imulent  et  l 'a t tachent  p lus sol idement  à ce terro i r

na ta l  don t  i l  ava i t  t en té  de  s ' évade r  en  esp r i t  pa r  1 ' ac t i v i t é  l i t t é ra i -

re,  faute de pouvoir  s 'en é]0 ' igner  physiquement  en obtenant  un emplo i  à

Wol fenbÛtte l  ou à Hanovre.  Avec cet te quinz ième et  dern ière contr ibut ion

qu'i l apporte au mois de juil let L747 à 1a Speetatrice aLLenurde une pé-

r iode s 'achève dans la  v ie de Môser.

Les  deux  feu i l l es  nous  l i v ren t  l a  qu in tessence  de  l a  cu l t u re  e t

de l 'expér ience que le jeune écr iva in a acquise àu cours des v ingt-c inq

premières années de sa v ie.  El les sont  Sur tout  le  témoignage de tout  le

béné f i ce  qu ' i ' l  a  t i r é  de  son  i n i t i a t i on  à ' l a  cu l t u re  f r ança i se .  Ma is  l a

par t  t rès importante qui  rev ient  à la  France dans les revues de jeunesse

de Môser et  qui  contr ibue à leur  conférer  une incontestable or ig inal i té

n 'entraîne pas de rupture avec une t radi t ion qui  est  so l idement  établ ie

depu i s  l e  débu t  du  s ièc le  e t  qu i  n ' es t  pas  d ' o r i g i ne  f rança i se .  Ce t te

t radi t ion est  ce l le  des "hebdomadaires moral isants" ,  des "Moral ische

Wochensch r i f t en " ' qu i  on t  connu  dans  l es  pays  a l l emands  j usqu 'au -de là

des années soixante une for tune considérable (117) .  Lorsqu' i1  entreprend

la rédact ion de sa FeuiLLe hebdpnadnùre,  Môser n 'a nul lement  I ' in tent ion

de fa i re oeuvre de p ionnier .  B ien au contra i re !  Le recours à un genre

don t  l es  règ1es  e t  I ' esp r i t  son t  dé jà  f i xés  depu i s  p rès  d ' un  demi -s ièc le

(117) L 'ouvrage 1e p lus récent  sur  les "Moral ische l ' lochenschr i f ten" ,  et
qui  fa i t  autor i té  en |a mat ière,  est  ce lu i  de LJol fgang Martens :
ùie Botselwft det ?ugend. Die Aufkltin*tg in Spiegel d.et' l"loraLischei:
wochenselwùften. Stuttgart, 1968, XVI 592 pages. Martens fait le
départ entre les quatre-vingts périodiques qui répondent exactement
aux cr i tères d is t inct i fs  du genre des hebdomadaires moral isants et
l es  cen t  t r o i s  au t res  f eu i l l es  qu i  ne  s ' y  con fo rmen t  que  pa r t i e l l e -
ment .  I l  donne à la  f in  de son ouvrage une l is te complète des pre-
m iè res  (p .  S+q  sq . )  e t  une  au t re ,  qu i  n ' es t  pas  exhaus t i ve ,  des
secondes  (p .  5aB  sq . ) .



-  l o l -

et  qui  a toutes les faveurs c ie la  bourgeois ie éc la i rée et  rnême de cet te
pa r t i e  de ' l a  nob lesse  qu i  ne  se  con fo rme  pas  to ta lemen t  aux  goû ts  f r an -
c isants des cours pr inc ières const i tue un gage sér ieux de succès gour le
j e u n e  p u b l i c i s t e  ( 1 1 8 ) .

Pas p lus que ses prédécesseurs Flôser  ne songe à ren. ier  sa dépen-
dance à l 'égard des créateurs du genre,  les Angla is  Richard steele et
Joseph Addison'  dont  ies t ro is  pr inc ipaux pér iodiques,  The lat ler ,  lhe
speetaton et rhe Guædio4parus pour la première fois à Londres respec-
t ivement  en 1709-1711,  en 171l-1712 et  en 1713,  ont  eu de nombreux imi ta-
teurs sur  le  cont inent  (119) .  I l  songe d,autant  moins à renier  cet te oa-

(118 )  La  p lupa r t  des  au teu rs  de  revues  mora l i san tes  son t  j eunes . . .  e t  r e -' l a t i vemen t  
désa rgen tés .  I 1s  espè ren t  s ' assu re r  pa r  l eu . s -p rb r i ca -

t ions un succès rapide et  quelque supplément  f inancier  en généra1
auss i  modes te  que  I  ' e - s t  r e  . t i r age  de  l eu rs  f eu i  l  l es .  Lo rsqù ' i  l  s  pu -
blient 1es Diseours des Peintnes,Bodmer et Breitinger sont âgéi 

'

respect ivement  de v ingt-deux et  de v ingt  ans.  Got t iched n,en a que
vingt-cinq quand il entreprend la rédaàtion des Fnoruieuses *aison--
nables (Martens,  op.  e i t . ,  p .  LZ7).

(119)  Les premières revues moral isantes parues sur  le  cont inent  ne sont
souvent  que de s impies t raduct ions,  p lus ou moins adaptées au goût
du  pub l i c  l oca l ,  des  o r i g i naux  ang la i s .  A ins i  en  es t - j l  du
Vemùnff t len de. l ' la t theson.  Le premier  des pér iodiques angla is  à
avoi r  été t radui t  est  le  spectator  dont  le  Hol landais Jui tus von
Effen a donné à par t i r  de 1714 une vers ion f rança. ise in t i tu lée
Le Spectateut, ou Le Socz,ate lloderne, où L,on uoit un paz,traii nai:
des Moeurs de ce SiècLe, t?aduit de L,AngLais. C,est dè cette lra-'
duct ion f rançaise que se sont  inspi rés Bôdrner  et  Bre i t inger  lors-
qu'i ls ont rédigé leurs Discou.ts des peintres de LTZL à i723" La
première t raduct ion a l lemande du spectaton n 'a été pubt iée que quel-
ques années p lus tard à Leipz ig et  à Francfor t ,de l7 l9 à LTas,sous le
titre de Der_ -spectateur, oder.uemtiinftige Betrcehhtngen iiber <iie
uetderbten Sitten-dez,-heutigen l,teLt, l4ailvaux publieia un Specrateu_j.
f io tça is  de L72r à L724.  La première revue morar isante o. ig inare
qui  a i t  pgru sur  le  Cont inent  est  le  u isantvwope de von Ef ien,  pu_
bl ié  en 1711 à la  Haye.  I l  apparaî t  donc que s i  ces revues t rouvent
l eu r .o r i g i ne  en  Ang le te r re ,  e l l es  on t  d ,abo rd  é té  connues  en  Eu rope
con t i nen ta le ,  e t  su r tou t  dans  l es  pays  a l l emands  où  1 'ang la i s  n ,é_
ta i t  guè re  p ra t i qué ,  pa r  I ' i n te rméd iâ i re  de  t raduc t i ons  é t  o ' adap ta -
t ions f rançaises qui  por tent  la  marque de nos auteurs ,  ie : , t i r " r . -
th?ope,se réfère à Mol ière et  la  formule ' ,por t ra i t  naî f  dÀs r4oeurs
de ce-Sièc le"  qu 'enplo. ie  von Ef fen dans t raduct ion du spààætoo
lapqelle probablement Les caractè?es ou Les !"loeurs ce eZ siècLe de
-La  B ruyè re .  Su r ]e  rô le  d , i n te rméd ia i re  qu 'a  assu ré  l a  F rance  enc re' l 'Angleterre 

et  I 'A l lemagne,  c f .  Marco Biassneck :  Fr ,àr .kràt . t  c ia
vermittLer -engLiseh-deutscher Einflilsse in 12. uni 1g. iahrhu-nàert.
L e i p z i g , 1 9 3 4 ,  e n  p a r t i c u l i e r ,  e n ' c e  q u i  c o n c e r n e  l e s  p é r i o d i q u e s ,
p .  5 4  s o .
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t e r n i t é  q u ' i l  s e  f a i t  p u b l i e r  d a n s  l e  f i e f  d u  s o u v e r a i n  a n g l a i s .  I l  c o n -

na î t  S tee le  qu ' i l  c ' i t e  dans  une  l e t t r e  à  von  dem Bussche ,  f a i t  g rand  cas '

dans  ses  feu i ' l l es ,  de  Pope ,  de  Newton ,  de  R icha rdson ,  e t '  à  l a  su i t e  des

Suisses,  de Mi l ton.  11 présente sur tout  \a  Spectatn ice cor f fne l 'adaptat ion

d,une revue angla ise et  fa i t  en conséquence'  dans les deux premiers numé-

ros,  de son auteur  f ic t i f  une Londonienne par t icu l ièrement  at tent ive à la

v ie  e t  aux  moeurs  de  l a  cap i t a l e  b r i t ann ique  (120 ) '

De cet te or ig . ine angla ise qui  const i tue,  se lon Martens '  le  premier

t ra i t  d is t inct i f  des hebdomadaires moral isants,  prov iennent  également  1a

plupart  des autres t ra i ts  qui  caractér isent  le  genre et  que I ' ,on ret rouve

dans  l es  f eu i l l es  de  Môse r  (121 ) .  A ins i  en  es t - i 1  du  con tenu  d idac t i que

et  moral .  l , lôSer SOuhai te que SeS " tableaux de moeurs"  Soient  inst ruct i fS

(122).  0ans la  Préface à la  speetatr ice aLLenqnde,  i1  rappel le  que son

p ropos  es t  d ,ense . i gne r , , ce  qu i  es t  r a i sonnab le ,  ve r tueux  e t  b ' i enséan t "

(123) .  La Spectatr ice adopte d,emblée une "perspect ive morale"  (124) .  Le

t . i t re  de la  seconde feui l le  est  tout  à fa i t  conforme à la  t radi t ion du

genre :  i l  est  bref  et  suggest i f  e t  se.réfère au sPectator .  ce lu i  de la

Dre r î i è re  f eu i l l e  es t  mo ins  é loquen t  (125 ) ,  ma is  i l  a  l ' avan tage  d ' i nd i -

quer  c ' la i rement  la  pér iodic i té  de la  revue qui  paraî t ,  comme la p lupar t

(120)  La Spectatr ice a l lemande qui  remplace l 'angl .a ise 1-Part i r ,  du numéro' i  
c i t e  p . l u s  v o l o n t i e r s  H a l l e r  e t  V o l t a i r e .  M a i s  e l ' l e  n ' o u b l i e  p a s

ou 'e l l e  es t  Hanov r i enne  e t  donne  de  mu l t i p l es  gages  de  son  l oya l i sme
à  1 'éga rd  de  l a  Cou ronne  b r i t ann ique .

(121)  Ces cr i tères Sont  fourn is  avec beaucoup de préciSion par ' " ' l .  l lar tens.
o p .  e i t . ,  p .  1 5  s q .

(122 )  HKA I ,  p .  2  ( " l eh r re i ch " ) .

( 123 )  I b i d . . ,  p .292 :  , , t , l l as  ve rnÛn f t i g ,  t ugendha f t  und  woh lans tând ig  i s t " .

( 124 \  I b i d . . ,  p .297  :  , ' I ch  ve r t i e fe  m ich  i n  me ine r  mora l i schen  Pe rspek t i ve "

(125) Le t i t re  que I ' iôser  donne à la  seconde édi t ' ion en un volume de Ia' 
FeuiLLe hebdpnadaù3e est en revanche un peu long. Mais i l reste dans
la  t r ad i t i on  pu i squ ' i l  r ep rend ,  en  l es  mod i f i an t  à  pe ine '  l es  sous -
t.itres de la traduction française du speetatot par van Effen et de
'I 
a traduction al]ernande de L7l9-L7?5.
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des  feu i l l es  mora l i san tes ,  une  fo i s  pa r  sema ine  (126 ) .  I l  f au t  r e l eve r
encore la  modest ie du volume qui  dépasse rarement  s ix  à hui t  pages par
l ivra ison hebdomadaire et  la  présentat . ion compacte et  honrogène du texte.
La p lupar t  des l ivra isons ne comportent  qu 'un ar t ic le  par fo is  précédé
d'une brève c i ta t ion que Èlôser  emprunte à un auteur  la t in ,  a l lemand ou
français et  su iv i  de temps à autre d 'un poème. L 'auteur  prend f réouem-
ment  le  soin de d iss imuler  son ident i té  et  dé1ègue a lors ses pouvoirs  à
un personnage fictif. Dans la FeuiLLe hebdonnâaire le procédé n.est pas
évident  mais i1  est  par fa i tement  appl iqué dans la  feui l le  de 1747 où
Môser réussi t  for t  b ien à épouser le  point  de vue de la  Spectat r ice an-
g la i se  pu i s  a l l emande  qu ' i 1  se  p ropose  d 'adop te r  dès ]e  dépa r t  ( r z7 ) .
c 'est  un point  de vue qui  semble for t  b ien convenir  à notre auteur  Duis_
qu' i1  ne se coi tente pas de donner 1a parore à sa spectat r ice,  mais
qu' i l  fa ' i t  in terveni r  égalernent  d 'autres personnages féminins qu. i  appa-
ra issent  également  dans la  FeuiLLe hebdonadaire.  c 'est  a ins i  qu, i l  in-
t rodui t  une col laboratr ice gu ' i1  présente corrme sa soeur et  à taquel le
i l  l a i sse  l e  so in  de  réd ige r  que lques  a r t . i c l es  t and i s  qu , i l  p rend  l es
bains à Pyrmont  (128) .  Une autre fo is ,  c ,e6t  une femme_phi losophe qui
rédige un vér i table pet i t  roman à ret t res dont  res d ivers épisodes font
la  mat ière de p lus ieurs numéros (129) .  0,autres personnages féminins,

(126)  Les revues de steele et  d 'Addison paraissaient  en réal . i té  t ro is
19i t_ pu"  semaine et  même.tous les jours et  tendaient  donc,  à ladi f férence de reurs hér i t ières du éont inent ,  a  se- i iaÀi iÀ"r . "  enjournaux.

( i27)  HKA-I ,  p-  zgq.  corme ei le  le  remarque e l re-même, ra Spectatr ice ad ' . i l lust res prédécesseurs qui  ne c ia ignaràni -p i i  o ; . i ià ioucner repub r i c .de  ra  p rem iè re  mo i t i é  du  s ièc ré ,  uo ion i i à r s  i e r i n i i t e .  r rfaudrait citer ici non seurement re Fenale spectaion môoàte rmme-diat de la zuschaueri_n, nais surtout res Fz.ora.;u;nr- n",i-"J)roiri.nr,Die uemuinftigen ?adLerinnen de Gottsched.

( 1 2 8 )  H K A  I ,  p .  4 6  s q . ,  p .  1 2 6  s q . ,  p .  L 3 Z  s q . ,  p .  I 3 B  s q .
( 1 2 9 )  H K A ^ I ,  p .  9 7  s q . , _ p .  1 9 2  s q . ,  p .  L g 7  s q . ,  p .  2 3 0  s q . ,  p .  ? 4 ?  s q . ,p .  26L  sg . ,  p .  269  sq .
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coque t tes  don t  l e  coeu r  ba lance  en t re  p lus ieu rs  p ré tendan ts  (130 ) '  c i -

tadines t ransplantées à la  campagne où e l les se morfondent  ( l3 l ) '  ou '

au  con t ra i re ,  s ' épanou i ssen t  (132 ) ,  on t  une  ex i s tence  p lus  f ug i t i ve '

A ces t ra i ts  déjà suggérés s 'en a ioutent  d 'autres qui  sont  égale-

ment  presque tous repr is  de la  t radi t ion angla ise.  Les le t t res de cor-

respondants f ic t i fs  ou réels  témoignent  du souci  constant  chez les au-

teurs de revues moral isantes de rester  proches de leurs lecteurs.  c 'est

là  I 'une des par t . icu lar i tés les p lus or ig inales de ces revues,  qui  ex-

p l ique leur  i rmense succès.  Renonçant  aux longs exposés abstra i ts  et

théor iques qui  Sont  du ressor t  des revues spécia l isées,  e l les préfèrent

aborder  des sujets qui  répondent  aux préoccupat ions quot id iennes de leur

publ ic .  Le lecteur  est  inv i té  à par t ' ic iper  au débat ,  à fa i re connaî t re

son  av i s  e t  à  so l l i c i t e r  l es  conse i l s  de  l a  rédac t i on .  Môse r  se  p ropose

de cOnst i tuer  avec ses lecteurs une sor te de "société inv is ib le"  qui  réu-

n i ra  une  é l i t e  de  gens  d 'esp r i t  e t  d ' ag réab le  compagn ie  (133 ) .  Ma is  ce

souci  du contact  avec le  lecteur  ne s igni f ie  pas que les revues moral i -

santes suivent  de près les événements qui  font  le  t issu de la  v ie quot i -

d ienne.  La perspect ive morale sous Iaquel le  e l ' les examinent  les problè-

nes de la  v ie donest ique et  socia le leur  in terd i t  de prêter  la  moindre

at tent ion à l 'actual i té  ou au fa i t  d ivers.  Le rnora l is te ne sr in téresse n i

au cont ingent  n i  à  1 'éphémère.  Les revues moral isantes se caractér isent

par  leur  espr i t  universal is te et  cosmopol i te .  Môser s 'adresse à des c i -

toyens et  à des c i toyennes du monde (13a).  La d imension h is tor ique est

(L30)  Ibnd. ,  p .  59 sq.

( l3 l )  Ib in. ,  p .  39 sq.

(132)  Ib id. ,  p .  143 sq.

(133\  Ib id. ,  p .  9.

(134)  Le no 14 de la  FeuiLLe hebdonadaire s ' in t i tu le " le t t re d 'un c i toyen'  
du monde" (HKA I ,  p .  75) ,  le  no 34 "Harangue d 'un c i toyen du monde
à  tous  ses  conc i t oyens "  ( i b i d - ,  p .187 ) .  Dans  l e  ! o  50 ,  I ' au teu r
p.oèiare son inteni ion dè fa i re preuve de "compla isance à_1'égard.'de 

la  société humaine toute ent ière"  ( ib id. ,  p .  286) '  La Spectatr i -
ce  adop te  d ' emb lée  un  po in t  de  vue  cosmopo l i t e :  e l l e  ne  l im i t e  pas
sesobse rva t i onsà  l a  v i l l e  de  Lond res ,  ma is  veu t  é tend re  ses  i nves -
i i la t ions à toute 1 'Angleterre,  à la  France,  à I 'A l lemagne et  inême
au-monde ent ier  ( ib id. :  p ,  296\ .  C 'est  cet te tendance cosmopol i te
a l l i ée  au  goû t  de ' l a  ré f l ex ion  mora le  qu i  a  a rnené  l i . -She ldon  à  qua l i -
f ier  la  " t ' lé l tanschauung" du jeune Môser d" 'universal is te et  de mora-
lisante" (The inteLLecataL Deoelognent of J. Mëser, op. cit., p. 3 et
pass'in) ,
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presque tota lement  absente de la  pensée de jeunesse du futur  p. ionnier
' de  l ' h i s to r i c i sme .  Pou r  l a  même ra i son  i l  se  re fuse ,  co rme  1a  p lupa r t
de ses confrères,  à t ra i ter  des sujets pol i t iques (135)  qui  sont  unique-
ment  du ressor t  du pr ince et  de ses consei ls .  11 par tage en conséquence
le nÉpr is  des auteurs de revues moral isantes pour les journal is tes,  Ies
"Zei tungsstat is ten" ,  gens peu est imables qui  aspi rent  à s 'éga1er aux
grands en s 'arrogeant ]e dro i t  de juger  leurs décis ions et  leurs acres
pol i t iques et  qui  se consolent  a ins i  de n 'êt re eux-mêmes ni  puissants
n i  r i ches ' (136 ) .  Ma is  ce  beau  mépr i s  de  l , ac tua l i t é  r i sque  d ,engenc t re r
à la  longue l 'ennui  et  la  monotonie.  Le thème fondamental  des revues est
toujours Ie même : "1es pensées et les comportements de I 'horme dans la
soc ' ié té bourgeoise,  ses rapports  avec ses semblables dans toutes les s i -
t ua t i ons  poss ib les "  (137 ) .  consc ien ts  de  ce t  i nconvén ien t ,  l es  au reu rs
s 'ef forcent  d 'y  renÉdier  en présentant  leur  d iscours moral . isateur  sous
l . a  f o rme  1a  p lus  a t t r ayan te  poss ib le .  L ' assoc ia t i on  i n t i r ne  de  I ' u t i l e
e t  de  | ' ag réab le ,  de  l , i ns t ruc t . i f  e t  du  p la . i san t ,  du  "p rodesse  e t  de - .
lectare"  d 'Horace qui  a été la  règle d 'or  de la  p iupar t  des auteurs
f rançais du Grand s ièc le et  gu ' i  const i tue le  fondement de I 'esthét ioue
al lemande depuis Got tsched jusqu'à schi l ler  en passant  par  Gel ler t  e t
par  Lessing '  est  aussi  le  pr inc ipe fondamentar  que s 'ef forcent  d,appl i -
quer  1es revues moral isantes.  c 'est  a ins i  que l ,exposé moral  est  complé-
té '  i l lust ré ou par fo is  mêne remplacé par ' les formes l i t téra i res les o lus
var iées,  le t t res,  por t ra i ts  à la  manière de La Bruyère,  d ia logues,  fa-
b ' les,  paraboles,  réc i ts  a1régor iques,  poènes,  qui  const i tuent  le  fonds
conmun du genre.  Les mei l leurs auteurs adoptent  un ton sp. i r i tue l  et  hu-

(135) HKA I ,  p .  103 sq.  Môser fa i t  par fo is  quelques entorses à cet te rè-g le générale,  cornme nous aurons l ,occasion de le  consta ier .

(136 )  rb id , ,  p -_140 .  L ' i ndépendance  à  r ' éga rd  de ' l , ac tua r i t é  quo t i d i enne
fa i t  que l 'ordre chronologique des à i f férents numéros-e i i -soruent
i nd i f f é ren t  e t  f ac i l i t e  l à  rééd i t i on  des  revues  ro " . i i i àn tes  :  e l t espeuvent  êt re re lues un an ou même plus ieurs années après leur  pre-
mière parut ion pér iod. ique.

(137) tJ. Martens, Die Botsch4ft d.er Tugend, op. cit., p. ZL.
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mor. is t ique qui  rend moins rébarbat ive I 'austér ' i té  et  la  monotonie du

contenu d idact ique.  La cra inte de paraî t re pédant  et  moral  isateur  est

pa r t i cu l i è remen t  sens ib le  chez  Môse r  qu i  pa r l e  p lus  vo lon t i e r s  de  "p1a i -

re, , ,  de ' ,gefa11en" et  de "d iver t i r " ,  de "vergnÛgen" que d" ' inst ru i re"

et  d,"amender, , .  I l  prend soin de "présenter  ses leçons sous ]es apparen-

ces agréables de réc i ts  et  de d iver t issements"  et  préfère "se gagner un

seul  lecteur  par  cent  déta i ls  f la t teurs que d 'en décourager d ix  par  un

t ra i t  t r op  no i r , , ( 138 ) .  Le  recou rs  à  I ' au teu r  f iC t i f  es t  p robab lemen t '

corne le  soul igne Wol fgang Martens (139) ,  de tous les procédés l 'un de

ceux  qu i  co r responden t  l e  m ieux  à  ce  beso in  d ' a l l ' i e r  1 ' ag réab le  à  I ' u t i l e '

Le masque assure une précieuse l iber té à des publ ic is tes que leurs char-

ges ou leur  s i tuat ion obl igent  à une cer ta ine réserve et  leur  permet d 'a-

doDter  ce ton fam, i l ier  qui  est  le  propre des revues moral isantes.  Le

fonc t i onna i re ,  l e  mag is t ra t ,  I '  o f f  i c i e r ,  1 ' un i ve rs i t a i r e ,  1 ' ecc  l és i  as t i -

que, qui forment 1e plus gros du contingent des auteurs de revues morali-

santes, peuvent, grâce au personnage fictif, renoncer au ton docte et

cé rémon ieux  qu ' i 1s  se ra ien t  ob l i gés  d ' adop te r  s ' i 1s  pa r l a i en t  d i rec temen t '

ès qual i tés.  Dans les feui l les de Môser,  le  masque du ieune savant  inex-

pér imenté et  un peu prétent ieux,  ou celu i  de la  spectat r ice que sa condi-

t ion féminine exclut  du monde des af fa i res permet au seeréta l re de la  no-

b lesse de se r i re,  sans prendre t rop de p isques,  destravers de la  société

ar is tocrat ique ou patr ic ienne dont  dépend l 'aveni r  de sa carr ière.  Le

lecteur  sai t ,  de son côté,  qu ' i1  ne doi t  pas toujours prendre à la  le t t re

les propos d 'un personnage dont  i l  connaî t  les défauts,  les manies et  la

sagesse toute re lat ive.  L 'auteur  f ic t i f  assure également  I 'un i té de ton

de  l a  revue ,  comne  l ' i l l us t re  l , exenp1e  de  1a  Spec ta t r i ce  a l l emande .  Lo rs -

que I 'un i té de ton r isque de provoquer cet te monotonie qu ' i l  convient

(138 )  HKA I ,  p .2  sq .  :  "W i r  haben  das  Leh r re i che  un te r  dem angenenmen'  
Schein von Er iâhlungen und Belust igungen vorgeste l le t  und l ieber
durch zehen schmeichelhaf te Z i jge e inen gewinnen a ls  durch e inen
schwarzen Str ich zehne abschrecken wol len" .

(L39) Die Botschaft der Tugend, op. cit. ' p. 33 sq.



- 1 6 8 -

préc ' isércnt  d 'év i ter ,  Ies personnages secondaires . in t roduisent  quelque
var iété.  Dans Ia FeuiLLe hebdonadaire,  la , ,soeur, ,de I 'auteur  amuse le' lecteur  par  son babi t lage et  par  ses coquet ter ies ou ses vantard ises,
t and i s  que  l a  " f e rme-ph i l osophe" ,  qu i  n ,a  pas  à  se  mon t re r  sp i r i t ue l l e
à tout  pr ix ,apporte au contra i re,  dans ses ret , t res,  une note prus grave,
En recourant  à ces procédés t radi t ionnels de d iver t . issement ,  Môser sem-
ble avoi r  par fa i tenrent  réussi  à év i ter  les écuei ls  qui  le  menaçaient ,
connE en témoigne cet te remarque d 'un lecteur ,  probablement  f ic t i f ,qu i
l u i  éc r i t  un  j ou r :  "B re f ,  I ' u t i l e ,  l a  vo lon té  d ' anende r  e t  I ' aq réab le
étaient unis chez vous (dans 1es Tableatæ d.e noettts)' ( l4O).

U t i l i t a r i sme ,  éd i f i ca t i on  mora le  e t  souc i  de  p la i re  e t  d ,ê t re
agréable sont  

' les 
t ra i ts  fondanentaux qu. i  caractér isent  I 'espr i t  des re-

vues moral isantes et  que l ,on ret rouve dans les pr inc ipaux doma. ines
qu 'e l1es  abo rden t ,  en  pa r t i cu l i e r  ceux  de  l a  mora le  e t  de  l a  re l i g i on ,
de  l a  v i e  soc ia le  e t  po l i t i que ,  des  be l res - l e t t r es ,  de  ra  cu l t u re  e t  de
l ' es thé t i que .  Les  feu i l l es  de  Môse r  ne  fon t  pas  excep t . i on .  B ien  ou , i l
fasse par fo is  preuve d 'or ig inal i té ,  notre auteur  reste dans l ,ensemble
f i dè le  à  l a  t r ad i t i on  du  gen re .  Les  concep t i ons  mora les ,  r e r i g i euses ,
soc ia les ,  po l i t i ques  ou  es thé t i ques  qu ' i 1  déve loppe  dans  ses  a r t i c l es
sont  marquées par  le  souci  de conci l ier  les ex igences par fo is  contradic-
t o i r es  de  l ' u t i l e ,  du  b ien  e t  de  I ' ag réab le  e t  man i fes ten t  souven t  ce
gOût dU cOmprOmiS,  Ce beSOin de t rouver  une "voie moyenne, ,  et  des solu_
t ions " ra isonnables"  que l 'on reconnaî t  chez la  p iupar t  des auteurs de
revues moral isantes.  Quelques exemples 1e prouveront  ( l4 l ) .

(140)  HKA I , .  p .  31s :  "Kurz,  das Ni . i tz l . iche,  das Bessernde und das
Angenehne waren bei Ihnen vereint,,. La lettre àe èà iôrràrpondant,
lgg]  o,  f ic t i f ,  paraî t  dans le  no 5 de la  spectàt ieà-at lena,Ce.
f'élogç des ?ableaug de noeurs va de pair aïec une éii i iqu" discrè_te.de la  specf .atzdce qui  sat is fa i t  moins parra i tement  àui  cr i tèresqui  font ,  se lon le  correspondant ,  ra quar i te  àe ia-p"eÀiEre teui i le .

(141)  I l  ne saurai t  ê t re quest ion,  dans re cadre de cet te étude,  de pro-
céder à un examen svstématique des thèmes q;è i;àii"; i- iài 

".uu.,moral isantes et  des af f in i tés que révèlent ' tes 
"àuùàt-de-ùôser 

avecla  t r ad i t i on  du .gen re .  0n  se  con ten te ra  donc  d ,esqu i sse r  1a  phys io -
nomie générale des revues moral isantes et  d, indiquer  iùcc inctement
ce  que  Môse r  l eu r .do i t ,  a f i n^de  pouvo i r  m ieux  sou l i gne r - son  appo r t
o r i g i n a l e t c e q u ' i l a p r i s à s e s s o u r c e s r r a n | À i s e i
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En  ma t i è re  de  mora le ,  I ' op t im isme  emprun té  à  1a  ph i l osoph ie  des

Lumières,  en par t ' icu l ier  à cel le  de l lo l f f ,  fa i t  bon ménage avec un réa-
' l isme qui  ne veut  pas ignorer  les fa ib lesses de 1a nature humaine'  te l -

l es  que  l , amour -p rop re ,  l , a t t i r ance  des  sexes  (142 )  e t  1 ' asp i ra t i on  au

p la i s i r  e t  au  bonheu r  (1a3 ) .  Ma lg ré  ses  fa ib lesses ,  I ' homme es t  un  ê t re

ra isonnable,  capable de prendre conscience de ses défauts et  de connaî-  -

t re le  b ien,et  un êt re l ibre,  capable de s 'amender et  de prat iquer  ce

b ien  que  l a  ra i son  l u i  a  pe rm is  de  découv r i r .  S ' i l  n ' y  pa rv ien t  pas  de

lu i -même,  1 ' au teu r  de  l a  revue  es t  l à  qu i  I ' éc la ' i r e ra ,  l u i  qu i  es t  pas -

sé maî t re dans | ,ar t  de " ] ' i re  tout  ce qui  se passe dans le  coeur des

hoûmes, ,  ( laa)  et  pour  qui  les vér i tés morales peuvent  êt re établ ies avec

autant  de cer t . i tude que les vér i tés mathémat iques ( ra5) .  cet te bel le  as-

surance permel  au moral is te moderne de résoudre les conf l i ts  qui  oppo-

sa ien t  t r ad i t i onne l l emen t  l a  ra i son  à  l a  na tu re  e t  l e  devo i r  à  I ' i nc l i na -

t i on .0 ,adve rsa i res  i r r éduc t i b l es  qu 'e l l es  é ta ien t ,  l a  na tu re  e t  l a  ra i -

(14r) '"^ I '  *. 311-313. Pans...un poème intitulé IJne oieilLe histoiv'e
' -  - '  

(5 i . "à 'ot t "  e" . i th \àgj ,  f lOser 'conte la  mésaventure d 'un vei l lard qui
'èn i raîne 

son 3eune- i i ls  dans la  sol i tude af in  de 1e préserver  des

tentat . ions ct ,une société corrompue et  de le  garder  sur tout  à l 'abr i

de tout  contact- féÀin in.  Mais lâ  v ie i l  ermi te coûnet  l ' imprudence
à; .nuàie i  re jeunà nôrme fa i re quelque course au bourg vois in.  Le

ga rçon  y  t "n .on i i é  t à  r i t t e  de  i ' adm in i s t ra teu r  ru ra l '  qu i  es t  f o r t

io t ie .  âécouvre 'b ien v i te  les charmes de la fém' in i té  et  s 'empresse
Ë; iËi ioà.rËi - ià  io i i t roe dans laquel ' le  son père l 'avai t -conf iné pour

Èpoulê i - i i -Uet ie. -Ua rnora le de cet te h is to i re est  que " la  nature res-

iË- i6ùioù" . - i iaà ie-à e i là-m6me :  ce qu 'e l  le  enseigne. .est - inscr i t  dans

nàs -éôËu"s .  C 'e i t - en  va in  que  l ' on  s ' oppose  à  ses  doux  i ns t i nc t s '
p i " . à - i r à - i a  où - i . " i onn "  nè  i a i t  no t re ' i n i t i a t i on ,  e l l e  pa r l e  d ' e l l e -

mêrne".  ( Ib id. ,  P.  312)  .

( 143 )  HKA I ,  p .209 - :  . , 1 ' ho f i t r ne  t end -pa r .na tu re  à  sa t . i s fa i re  son  p ]a i s . i r ' .
' -  - '  

( ; ; 0 " " 'Mànsch  (ha t )  von  t ' t a tu r  ( ' . . . ) - e i ne  Ne igung ,  se in  Ve rgn i j gen  zu

ù . iÙ "o " i i i ; i .  à1 . -âus i i  HKA I , - p .336  :  " L ' expé r i ence  nous  app rend

i  .  .  .  )  qr"  iout 'honme naî t  avec .des . .oenchan! :  qy i  -19 
poussent  natu-

i è i i é rËn t  a  recnà i l ne r  son  p la i s i r '  1 " . . .  d i e  E r fah rung  (1eh reÙ 'uns )  '

dàss jeder  NenicÀ mi i  nàiur i ichen Tr ieben zu seinem Vergni jgen geboren

werde" ) .

( 1 4 4 )  H K A  I ,  p . 5 .

(1451  Ib id . ,  p .298 .  C 'es t  l a  Spec ta t r i ce  qu i  p roc lame  que  l es  vé r ' i t és
'  

moralés 'sont  reçues c jans tout  le  monde po' l icé conme vér i tés ma-

thémat i ques .



son deviennent  a ins i  des.  a l l iées qui  s ,un. issent  pour  assurer  le  bonheur
des par t icu l iers et  de la  société humaine toute ent ière.  L 'eudémonisme
vers lequel  tend la pensée des Lunières et  qu. i  s ,af f i rme de p lus en p lus
résolument  dans les revues moral isantes 1,a déjà emporté sur  le  r igor is-
me t radi t ionnel  lorsque,  vers le  mi l ieu du s ièc le,  Môser entreprend la
rédact ion de ses feui l les.  Dans la prat ique,  opt imisme, réal isme et  eu-
démon' isne about issent  à la  déf in i t ion d,une morale du juste m. i l ieu qui
chois i t  invar iablement  la  "voie moyenne, ,entre le  lax isme et  le  r igor is-
me. Pour ' l  'auteur de \a Speetatriee aLlenodp, ',.1a nature a toujours pla_
cé la ver tu au mi l ieu,  entre deux v ices opposés,  af in  que l ,homme ouisse
la t rouver  à mi-chenin"  (1+01.  cet te morale t radui t  par fa. i tement  l ,es-
pr i t  d 'une bourgeois ie qui  a horreur  des extrêmes et  gui ,par  nécessi té,
pa r  conv i c t i on  e t  pa r  hab i t ude ,  re je t t e  à  l a fo i s  I ' hédon i sme  e t  I ' hé -
ro isme. La modérat ion en est  la  1oi  suprême. Tout  ce qui  éta i t .suspect
aux  yeux  des  mora l i s tes  de  l ' anc ienne  éco le ,  l , amour ,  r , am i t i é ,  r es  p la i -
s i rs ,  1a jouissance des b iens de for tune,  devient  désormais. r ic i te ,  dès
lo rs  qu 'on  sa i t  en  use r ' , r a i sonnab lemen t , , .

cet te sage modérat ion s 'appl ique égarement  au domaine rer ig ieux.
Les  revues  mora l i san tes  f on t  l ' é l oge  d 'une  re l . i g i on , ' r a i sonnab le , ,  ( 147 )
qui  se ranène,  pour  I 'essent ie l ,  à  la  prat ique de la  ver tu et  de ra ohi -
lanthropie (148) .  El les ne condamnent  pas seulement  les audaces oes es-
pr i ts  for ts ,  mais se montrent  en général  t rès réservées à l 'égard des
fonnes de spi r i tua l i té  qui ,  corme le p iét isme,  recommandent  l ,ascèse et
1a contemplat ion myst ique.  Môser doute de l ,authent ic i té  d,une dévot ion

(L461 rb id. ,  p .  300 :  "Oie Natur  hat  d ie Tugend a l lemal  in  d ie Mi t te
zwischen zwei entgegengesetzten Lastein gepflanzet, Oamit oerMensch sie auf halbem ll ' leg f. inden môgeu. 

-

(147 )  l / .  Mar tens ,  op .  c i t . ,  p .246  sq .

(L48)  rb id. ,  p .  255 sc.
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excess i ve ,  su r tou t  l o r squ 'e l  l e  es t  l e  f r u i t  d ' une  conve rs ion  ta rd i ve  (149 )

ou d,une f rust rat ion atnoureuse (150) .  Ces concept ions re l ig ieuses n 'ont

pas toujours été du goût  des représentants des égl ises établ ies qui  ont

reproché aux revues moral isanteS non Seulement  de S'arroger  une miss ion

d,éducat ion des consciences qui  est  du ressor t  exc lus i f  de l 'autor i té

re l ig , ieuse,  mais encore de favor iser  la  sécular isat ion de la  morale,  de

rernet t re en cause,  par  leur  opt imisme, Ia réal i té  du péché or ig inel  et

de rendre vaines,  par  voie de conséquence'  la  nécessi té de la  Grâce et

de la  Rédempt ion (151) .  Loin de par tager  l ' ,ant ichr is t ian isme mi l i tant  de

cer ta ins phi losophes f rançais et  soucieux de t rouver  dans 1e domaine de
' la  

re l ig ion,  cornne dans tant  d 'autres,  une solut ion de compronis,  1es

auteurs de revues mOraliSanteS se défendent contre ces reproches en dé-

montrant ,  à  1a sui te de wol f f ,  que la ra ison peut  découvl i r  e t  conf i rmer

l e s  v é r i t é s  r é v é l é e s  p a r ' l a  r e l ' i 9 i o n  e t  d e v e n i r  a i n s i  I ' a u x i l i a i r e  ] e

plus ef f icace de la  fo i .  c 'est  dans cet  espr i t  que Môser renvoie dos à

dos  l ' a thée  qu i  ne  se  f i e  qu 'à  sa  ra i son  e t  l e  t héo log ien  o r thodoxe  de
' l a  

v i e i l l e  éco le  qu i  r e fuse  l e  secou rs  de  Ia  ra i son  (152 ) .  "11  n ' es t  l i en

(149) HKA VI I ,  p .  58 sq.  :  Die Bekehntng in Al tet .  ce texte, rédigé en 1746
pour \a'ieuilLe hebdpnadaire, avait été interdit par ' la 

censure'
i .1ôser  l ,a  repr is  quarante ans p lus tard dans la  quatr ième par t ie  des
Fantqùsies Pattiotiquee. I l avait osé affirmer qu'on ne se conver-
t i s sa i t  p l us ,  une  fd i s  l a  c i nquan ta ine  passée .  Le -p iquan t  de  ce t te
a f fa i re ,  c ,es t  qu , i l  ava i t  emprun té  ce t te  i dée  à  l ' aus tè re  p réd i ca -
teur  caiv in is te Jacques Saur in qui  I 'avai t  développée dans sotr  TÎa i -
té sl/l' Le renuoi de La conoersion (cf. la lettre de Jenny von Voigts
à Nicola i  qu. i  ser t  d , in t roduct ion à la  quatr ième par t ie  des Fst tat - -
sies Pat?iàti4ues, HKA VII., P. 10).

(150 )  HKA I ,  p .218  sq .  Dans  l a  t r o i s i ène  des .p ièces  d ' une  sé r i e  que'  
Môser 1 i r t i tu te, imétamorphoses morales"  ( "Moral ische Verwandlungen") ,
1a voluptueuse Sél inde se fa i t  dévote après avoi r  perdu son amie
Me l i t t e  e t  u t i l i se ,pou r  pa r l e r  de  sa  p ié té ,  un  l angage  qu i  r appe l l e
étrangement celu i  de la  passion ômoureuse'

(151)  t l .  Martens,  op.  c i t . ,  p .  ?84 remarque que dans la  concept ion re l i -
q ieuse des revues moral isantes le  "sola f ide"  de Luther  tend à êt re
ienrp lacé par  ]e "sola v i r tu te" .

(152 )  HKA I ,  p .  150  sq .
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gu i  f asse  p lus  honneu r  à  no t re  re l i g i on ,  éc r i t - i l ,  que  l a  ra i son .  c ' es t
I a  seu le  f o r ce  qu i  me  re t i enne  d ,ê t re  Musu lman , ,  ( 153 ) .

La théodicée le ibniz ienne,  repensée par  wol f f ,  permet aux auteurs
des revues moral isantes de conci l ier  les ex igences contradic to. i res du
devo i r  e t  de  I ' i nc l i na t i on .  L ' asp i ra t i on  au  bonheu r  n ,es t  pas  p lus  con -
dannable que le recours à la  naison.  , ,La providence b ienvei l Iante,  écr i t' |  'une des correspondantes f ict ' ives de la FeuiLLe hebd.onadaùâe, ne nous è
dest inés à r ien d 'autre qu 'à êt re heureux.  Dès que je découvre quelque
chose qui  est  en contradic t ion avec cet te dest inat ion f la t teuse,  je  ne
cro is  pas êt re obl igée de le  fa i re"  (154) .  pour  év i ter  de tomber dans le
piège de I 'hédonisme que sembient  impl iquer  ces propos,  Môser évoque une
so r te  d ' ha rmon ie  p réé tab l i e  en t re  l e  bonheu r ,  d ,une  pa r t ,  e t . l es  devo i r s
qui  sont  conforrnes à notre vocat ion,d 'autre par t .  sa correspondanle re-
fuse toute fonne de bonheur qui  sera i t  en contradic t . ion avec ' , les devoi rs
ra i sonnab les  d ' une  mora le  équ i t ab le ' ,  ( 155 ) .  pou r  i l l us t re r  son  p ropos ,
e l ' le  décr i t  par  le  menu ses act iv i tés quot . id iennes et  prouve de cerre ma-
n iè re  qu 'e l l e  réa l i se  p le inemen t  l e  bonheu r  auque l  l a  p rov idence  I ' a  des -
t inée en accornpl issant  ses devoi rs  d 'épouse,  de mère et  de maî t resse de
ma ison .  Les  no t i ons  l u thé r i ennes  de  "Be ru f "  e t  de ' , pa i x  de  I , âme , , son t
a ins i  ré interprétées dans l 'espr i t  de I 'eudémonisme des Lumières.

c 'est  encore la  théodicée le ibniz ienne qui  permet à ces écr . iva ins
s i  peu encl ins au pessimisme de résoudre le  problème de I 'ex is tence ou
mal  en suggérant  que les imperfect ions qu, i ls  cro ient  pouvoir  re le-

( t53)  Ib i&,  p.  151 :  ' ,Es is t  ke ine Sache in der  Wel t ,  d ie unserer
Re l i g i on  nph r  Eh re  mache t  a l s  d ie  ve rnun f t .  s i e ' i s t - d ià -à inz ige ,
d ie mich abhâl t  e im Musermann zu.werden, , .  L ,argumÀnt-e i t -nubi l "  ,i l  ré fute les object ions des rhéorogiens qui  aËa; ; ; t - i i  pr r . i roso-
ph ie  des  Lumiè res  de  favo r i se r  l ' i nà i f f é rdn t i smà  rè i i g i àux .

( L 5 4 )  I b i d . ,  p .  1 4 4 :  , , . . .  d i e  g e f â l 1 i g e  V o r s i c h t  ( h a t )  u n s  b l o s s  z u
unsery l  Vergni jgen berufen,  und so6ald ich etwas f inde,  das d iesem
schme iche lha f ten  Be ru f  zuw ide r  i s t :  so  g laube  i ch  auch  n i ch t ,  dassich verbunden sei ,  so lches zu verr ichteni .

(L55)  rb id.  :  " . . .  mi t  der  vern i in f t igen pf l ichten e iner  b i i l igen
5 i t t en leh re . . . , ,



ve r  dans  l e  me i l l eu r  des  mondes  poss ib les  s ' abo l i ssen t  dans  l a  pe r fec -

t ion du tout .  Môser ne pense pas autrement  lorsqu' ' i1  éc l i t  que "1e Créa-

teur de ce monde a dû souvent abandonner à notre regard l imité des im-

per fect ' ions apparentes pour se montrer  d 'autant  p lus par fa i t  dans l 'en-

semb le  de  son  oeuv re "  (156 ) .  A ins i  l e  ma l  n ' a - t - i l  p l us  de  réa l i t é  ob -

j ec t i ve ,  pu i squ ' i 1  t end  à  se  ramener  à  une  s imp le  e r reu r  d ' op t i que  qu i

t ient  à notre f in i tude.  I l  Jr ,est  pas d i t  corment  l ' imperfect ion f in i t  par

se résoudre dans la  per fect ion du toul  Les feui l les moral isantes ont

horreur  des d issonances et  préfèrent  encore,  toutes rat ional is tes

qu'e l1es sont , . les mystères cte 1a théodicée au scandale que représente

un monde absurde ou mal fait.

E . l . l e s p r é f è r e n t é g a l e m e n t ] e s i n c e r t . i t u d e s d . u n e r e l i g i o n d o n t l a

ra ison ne peut  pas démontrer  toutes les vér i tés au scept icr 'sme des espr i ts

fo r t s  à  1 ,éga rd  desque l s  e l l es  man i fes ten t  au tan t  d ' hos t i l i t é  que  l es

théologiens or thodoxes.  C'est  en ef fet  moins le  souci  de se dédouaner v is-

à -v i s  Oe  l ' au to r i t é  ecc lés ias t i que  que  l eu r  ave rs ion  s incè re  des  ex t rêmes

de l 'a théisme et  de I ' i r ré ' l ig ion qui  les amène à adopter  cet te at t i tude'

Evi tant  d 'entrer  dans le  fond du débat ,  e l les se contentent  de re jeter  en

b loc  l ' a thé i sme ,  l e  ma té r i a l i sme  e t  l e  dé i sme  e t  d ' accuse r  d ' i r r é l i g i on '

SanS t r6p se préOCcuper deS nuances,  des espr i ts  aussi  d iverS que Tindal '

To land ,  Sp inoza ,  La  Me t t r i e ,  Vo l t a i r e  e tRousseau  (157 ) .  S i  e l l es  acco r -

den t  s i  peu  de  po ids  au  p rob ' l ème  théo log ique ,  c ' es t  qu 'en  réa l i t é  l a  so -

l i d i t é  de  l a  doc t r i ne  l eu r  impor te  mo ins  que  l ' u t i l i t é  mora le  de  Ia  re1 i -

g ion .  De  même qu 'e l l es  n ,admet ten t  qu 'une  re l i g i on  ra i sonnab le ,  e l  l es  ne

p la iden t  qu 'en  faveu r  d ' une  re l i g i on  "u t i l e "  ( 158 )  e t  conc luen t  a ins i  une

so r te  de  marché  :  t and i s  que  l a  ra i son  sou t i en t  l a  f o i ,  1a  re l i g i on  se

f a i t  l , a l l i é e  d e  l , o r d r e  m o r a l .  L ' u t i l i t é  m o r a l e  d e  l a  r e l i g i o n  v a  d e

pa i r  avec  son  u t i ' l i t é  soc ia le .  Ce  que  Môse r  rep roche  à  I ' a thée ,  c ' es t

mo ins  son  i r r é l i g i on  que  son  manque  de  savo i r - v i v re .  I l  es t  l e  t r oub le -

fê te  qu i  gâ te  pa r  ses  d i scou rs  i n tempes t i f s  l e  p la i s i r  qu 'ép rouven t  l es

(156) Ib id. ,  p .  343.

(157 )  l { .  Mar tens ,  op .  c i t . ,  p .187  sq . ,  l e  déve loppemen t  su r  l e  dange r
que représentent  les espr i ts  for ts .

(158\  Ib id. ,  p .  185 sq.
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honnêtes gens à se ret rouver  entre eux (159) .  Quant  à l ,er reur  que
l ' a thée  p ré tend  dénonce r ,  , , e l l e  es t  p l us  p ro f i t ab le  que  n ' impor te  quo i
au b ien et  à la  sécur i té  de la  société humaine' ,  (160) .  Reprenant  une
idée qu ' i l  avai t  déjà esquissée dans son Ode funérai re de L745,  Môser
ma in t i en t  que , .mêne  s i  l a  re l i g i on  é ta i t  une  e r reu r ,  e l l e  n ,en  se ra i t
pas moins une"erreur  ext rêmement ut i le ' ,  ( i61) .  La fonct ion soc. ia le que
les auteurs des revues moral isantes at t r ibuent  à la  re l ig ion n,est  pas
forcément  ]e f ru i t  d 'un calcul  purement  pol i t ique.  La p lupar t  d,entre
eux sont  in t imement convaincus que' l ,ordre socia l  é tabl i  est  aussi  con-
forme au p lan de [ ) ieu que I 'ordre nature l . ' ,Je vois  avec étonnemenr,
constate Môser, que la sage Providence a placé tous les homnes dans des
si tuat ions qui  leur  permettent  d 'êt re aussi  heureux les uns que les au-
t r e s ,  e t  q u ' e l l e  a  d o n n é  à  c h a c u n  l a  p o s s ' i b i l i t é  d ' ê t r e  s a t i s f a i t ' ,  ( 1 6 2 ) .
C 'es t  ce  qu 'essa ie  de  démon t re r  M ine rve  à  Pub l i us ,  un  Roma in  de  cond i -
t i on  modes te  qu i  r ep roche  aux  d ieux  d ' avo i r  t o l é ré  qu , i l  y  a i t  des  pau -
v res  e t  des  r i ches  dans  l e  me i l l eu r  des  mondes  poss ib les .  , , I l  es t  impos -
s ib le,  af f i rme-t -e l1e,  que tous les honmes du monde soient  ro is  puisqu' i1
fau t  b ien  qu ' i 1  y  a i t  des  su je t s  pou r  qu ' i r  y  a i t  des  ro i s  e t ,  pa rm i  res
su je t s ,  i l  f au t  b i en  que  l ' un  so i t  ma î t re  e t  I ' au t re  va le t ,  I ' un  r i che
e t  I ' au t re  pauv re ,  s ' i l s  ne  veu len t  pas  tous  v i v re  ma lheu reux  I  ( i 63 ) .

(159 )  HKA_ I ,  p .149 .  L .un  des .pe rsonnages  qu i  pa r t i c i pe  dans  ce  passage
de la FeuïLLe hebdpnadaùre au débat sur ies aanlers-Jà i iathéisme
e t  su r ' l ' u t i l i t é ,de  l a_ ra i son  remargue  que ' , pe r i onne  n ,es t  p l us
impo l i  qu ,un  a thée , , ( ' ,Es  i s t  n . i emand  un i r t i t t i c t r e r  ( , . . i  à i ,  

" i nAthei st,,

(160)  rb id. :  ' ' (es is t )  n ichts zutrâgl icher  vor  das wohl  und vor  d. ie
s icherhei t  der  menschl ichen Geie l lschaf t ,  ars eben (â ie iÀ"  I r r tum), ,

( I6L)  Ib id.  :  "e in hochni j tz l icher  I r r tum,, .

( L6Z )  I b i d . ,  p .q l9  sq .  :  ' ,So  sehe  i ch  m i t  E rs taunen ,  w ie  d ie  we i se
vors icht  a l le  Menschen in g ie ich g l i ick l icne urnétanJe-gèséizet  uno
einem jeden das Vermôgen gegeben Èat ,  zufr ieden zu sei -n, ' -

(163)  rb. id . ,  p .  320 :  "Es sei  unmôgl ich,  dass a i le  Leute in  der  l ier t
Kôn' ige sein kônnten,  indem unter tanen dazu er forder t  wi i rden,  unter
den unter tanen aber mi isste notwendig der  e ine Herr  und oàr  ânoere
Knecht ,  der  e ine re ich und andere a-rm sein,  wo n icnt  Ài te g le ich
u n g l i i c k l  i c h  l e b e n  w o l  l t e n . . . , ' .
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En L747,  Vol ta i re n,avai t  pas encore publ ié  candice,  mais les docteurs

Pang loss  é ta ien t  dé ià  l ég ion  en  A l l enagne  e t  s ' y  f a i sa ien t  vo lon t i e r s

auteurs de revues moral isantes I  Au début  des années soixante Môser

n ,hés i t e ra  d ,a i l l eu rs  pas  réhab i l ' i t e r  l e  bon  doc teu r  e t  sa  t héod i cée

dans le fragment de 1'Antilut&ide.

L , image  que  l es  f eu i I l es  mora l i san tes  donnen t  de  l a  soc ié té  es t

tout  à fa i t  confonne aux concept ions morales et  re l ig ieuses qui  v iennent

d,êt re résunÉes.  Leur  opt ique est  fondanenta lement  conservatr ice :  puis-

que  l a  soc ié té  es t  b i en  fa i t e ,  i 1  n ' y  a  pas  l i eu  de  1a  change r .  I l  se ra i t

va in  de  vou lo i r  déce le r  dans  l es  revues  mora l i san tes  l a  mo ind re  vé1 lé i t é

révolut ionnaire.  Rédigées par  des hormes dont  la  carr ière dépend squvent

du pr ince,  e l les restent  en généra]  ext rênement  prudentes dans leur  cr i -

t ique du pouvoir .  Leur  refus d 'aborder  les problèrnes pol i t iques est  tout

à  f a i t  s i gn i f i ca t ï ve  de  ce  po in t  de  vue .  S i  e1 les  i nvoquen t  pa r fo i s  l es

dro i ts  de la  nature '  e l les donnent  à cet te not ' ion un sens t rès rest r ic-

t i f  :  les dro i ts  de la  nature désignent  la  lo i  de o ieu ou de la  nature

qu i  ob i i ge  l , ho rme  à  respec te r  l ' o rd re  é tab1 i  ;  ma is  i l s  ne  con fè ren t  à
. l , i nd i v i du  aucun  d ro i t  c i v i que  pa r t i cu l i e r  ( 164 ) .  Dans  ses  feu i l l es  de

jeunesse le futur auteur des Fqùaisies Pat?iotiqzes qui n'hésitera pas

à  s ,a t t aque r  aux  v i ces  de  1 'abso lu t i sme  te r r i t o r i a l  f a i t  p reuve  d 'un

loya l i sme  sans  fa i l l e  à  l ' éga rd  du  p r i . nce .  Tou t  au  p lus  r i sque - t - i l  que l -

ques pointes i roniques contre la  cou| impér ia1e de v ienne à laquel le  i1

reproche de ne pas avoi r  de pol i t ique cohérente (165)  ou de prat iquer

une ét iquet te surannée(166).  Mais de te l les cr i t iques éta ient  choses cou-

rantes à I 'époque et  ne r isqua' ient .guère d ' ind ' isposer  n ' i  le  pr ince-évêque

ca tho l i que  d 'Qsnab ruck ,  qu i  é ta i t  l ' a l ' l i é  d ' une  F rance  enco re  hos t i l e  aux

Habsbourg en 1747,  n i  le  ro i  d 'Angleterre,  peu favorable à la  maison

(164) | / .  Martens,  op.  a i t . ,  p .332 sq.  Le 54ème numéro du Patn iote con'' - -  ' t ient  
une ér . i ï ique a isez sévère du gouvernement  absolut is te et  don-

ne-âÀs- i ignes d i rect r . ices pour l 'éducat ion du pr ince d 'après 1e mo-
dèle du rz lenaque de Fénelon.  De te l les pages const i tuent  néanmoins
' l 'except ion dans les revues moral isantes.

(165 )  HKA I ,  p .  106 .

(166' )  Ib id. ,  p .  163.
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d 'Au t r i che .  Le  fa i t  que  Môse r  passe  sous  s i rence  1 'évêque  régnan t
c lément-Auguste et  chante les louanges de Georges l I  d ,Angleterre peuÈ
être in terprété à ]a r igueur cof ine un s igne d,ant ipath ie à l ,égaro ou
p rem ie r .  Ma is  une  te l l e  a t t i t ude  n 'é ta i t  pas  pou r  dép la i re  aux  ma î t res
et  protecteurs du jeune secréta i re de la  noblesse.  corme la p luparr  oe
ses confrères,  Môser s 'en t ient  à quelques propos. i t . ions concrètes et  ut . i -
l i ta i res qui  peuvent  contr ibuer  à rendre la  v ie quot id ienne p lus agréa-
ble.  Mais i l  reste t rès en-deçà des in i t ia t ives que formule dans ce do-
maine le  Patn)ote de Hambourg et  se contente de fa i re quelques a l lus ions
au manque d 'espr i t  d ' invent ion dont  font  preuve les ar t isans a l  lemands
et  de cr i t iquer  le  mauvais état  des routes westphal iennes qu, i l  compare
à  ce l l es ,  p l us  be l l es  e t  p l us  con fo rmes  au  p res t i ge  de  l ,E ta t ,  de  l , an -
tique Empire romain (167). I1 faudra attendre 1es ?antaisies paxr4oti-
q lee pour ret rouver  chez Môser,  en mieux encore,  l ,espr i t  du pau4cte.
En attendant, à Hambourg dans les années vingt, corme à 0snabruck dans
les années quarante,  l 'appel  au c iv isme des sujets exc lut  toute exhor-
tat ion à I 'engagement por i t ique.  Le bon sujet  ou re bon c i toyen est  ce-
lu i  qui  sa i t  se rendre agréable et  ut i le  à la  cormunauté sans sor t . i r  de
la sphère qui  est  la  s ienne et  qui  ne saurai t  en aucun cas inc lure la
mo ind re  pa r t i c i pa t i on  au  pouvo i r  po l i t i que .

conservatr ices et  ut i l i ta i res,  les concept ions sociares oes re-
vues restent  tout  aussi  moral isantes dans le  domaine de la  v ie col lect . i_
ve  que  dans  ce lu i  de  l a  v i e  i nd i v i due l l e .  La  mora le  qu 'e l ' l es  p roposen t
est  avant  tout  une morale socia le,  c 'est -à-d i re une morale qu. i  f ixe les
règles et  déf in i t  les comportements de la  v ie en société.  puisque cel le-
c i  es t  b i en  fa i t è  e t  qu 'e l l e  cons t i t ue  l e  cad re  où  chacun  peu t  s ,épanou i r
normalement ,  i l  n 'y  a pas l ieu de la  fu i r .  Le Qevoir  de s,y  in tégrer  et
d 'oeuvrer  selon ses capaci tés pour 1e b ien et  le  bonheur de tous,  là  où
la  P rov idence  I ' a  f a i t  na î t r e ,es t  l a  p rem iè re  l o i  qu . i  s , impose  à  t ou t
horme (168).  chacun assurera a ins i  son propre bonheur qui  dépend de celu i

( i 6 7 )  H K A  I ,  p .  1 5 9  s q .

(168 )  l { .  Mar tens ,  op .  c i t . ,  p .  288  so .



de  l a  conmunau té  soc ia le  e t  po l i t i que  dans  l aque l l e  i l  es t  appe lé  à

v ' i v re .  Les  i néga l i t és  soc ia les  son t  nécessa i res  à  1 ' équ i l i b re  e t , à
' I ' ha rmon ie  

de  Ia  soc ié té  huma ine .  Môse r ,  qu i  j us t i f i e  ce t t e  i dée  dans

le d iscours que Minerve.  t ient  à Publ ius,  recommande une éducat ion dont

le but  sera i t  de créer  des habi tudes qui  permett ra ient  à chaque indiv i -

du de s,accormoder de sa condi t ion (169) .  Les ef for ts  de l 'éducateur

v iennen t  a ins i  r en fo rce r  l , i n f l uence  béné f i que  de  l a  re l i g i on  u t i l e .

C 'es t  donc  l a  ve r tu  de  soc iab i l i t é ,  I a  "Gese l l i gke ' i t " ' qu i  t end  à  deve -

ni r ]e vér i table cr i tère du comportement  moral .  De même qu' i l  condamne

l ,espr i t  for t  parce que ses doutes indisposent  1es gens de bonne compa-

gnie,  de nÉme Môser désapprouve tous ceux qui  n 'admettent  pas 1es rè91es

d e  l a  v i e  s o c i a l e  e t  d o n t  I ' i n t o l é r a n c e  c o n f i n e  à  l ' i m p o l i t e s s e  ( 1 7 0 ) .

Le v ie i l lard gr incheux qui  cr i t ique 1e comportement  des ieunes généra-

t ions ér ige en absolu ses propres préférences et  cormet I 'er reur  d 'ou-

b1. ier  que le b ien est  une not ion t rès re lat ive.  chacun a le  dro i t  de

t rouve r  son  p la i s i r  où  i l  I ' en tend ,  pou rvu  que  ses  ac t i v i t és  ne  nu i sen t

à  pe rsonne  e t  qu , i l s  n ' empêchen t  pas  l a  réa l i sa t i on  d ' un  b ien  p lus  g rand '

en tendons  pa r  l à  :  un  b ien  u t i l e  à  l a  soc ié té  (171 ) .  Le  c r i t è re  soc ia l  va

de pair avec celui de la modération : les tempéranents qui tendent aux

extrêmes sont  rarement  sociables.  Môser conclut  ces réf lex ions sur  la

ver tu de sociabi l i té  par  quelques vers qui  const i tuent  la  char te du par-

fa i t  honnête horme te l le  que la conçoivent  les revues moral isantes :

"Honnête,  équi table,  conci l iant ,  agréable à soi -même et
aux autres,  compla isant  sans bassesse,  sér ieux,  mais
af fable et  sociable,  enjoué,  rusé sans êt re fourbe'
courageux,  av isé sans ostentat ' ion,  d 'â9e mûr,  mais sans
être piodagreni pédant : tel est l ' .ami que je vénère' .(172) .

(169)  HKA I ,  P.  32?.

(170)  Môser développe ce thème dans un ar t ic le  où i1  cr i t ique la  sévér i té
excess i ve  des  v ie i  l  l a rds  qu i  r ép rouven t  des  p la i s i r s  qu ' i 1s  ne  peu -
ven t  p lus  pa r tage r  (HKA I ,  p .  55  sq . ) .

(LI I )  Ib id. ,  p .  58.

(172 )  HKAI ,  p .  58  i tEh r ' l i ch ,  b i l f i g  und  bequem;  /  s i ch  und  ande rn  angenehm
|  Ohne  N ied r i qke i t  qe fâ l1 iq .  /  E rns t  ;  doch  l i eb re i ch  und  gese l l i g '  /
i4unter ,  l is t ig 'ohne Trug,  / -Tapfer ,  ohnvermerket  k lug '  /  A l t '  doch
ohne Gicht  und Lehre,  /  Is t  mein Freund,  den ich verehre" .
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Le type d 'horrme qui  est  proposé en exemple dans ce poème n,ap_
part ient ,  à  prem' ière vue,  à aucune couche socia le déterminée.  c ,est  un
modè' le  qui  prétend à I 'un iversal i té  et  qui  ne t ient  compte n i  de la
cond i t i on  n i  de  l a  na t i ona l i t é  des  i nd i v i dus .  En  réa l i t é ,  i l  dé f . i n i t
un idéal  qui  correspond aux aspi rat . ions des couches supér ieures de la
bourgeois ie a l lemande.  cel le-c i  veut  êt re reconnue pour ce qu 'e l le  est
réel lement et affinner son identité propre en se démarquant vis-à-vis
du monde ar is tocrat ique des cours pr inc ières,  d,une par t ,  e t  des couches
infér ieures avec lesquel les e l le  souf f re d 'êt re t rop souvent  confondue,
d 'autre par t .  cet te aspi rat ion à la  d i f férence se t radui t  dans les re-
vues moralisantes par une volonté de définir et de recommander des qua-'l i tés 

et des valeurs qui peuvent être considérées corrne typiquement
bourgeoises.  L 'honnête horme que dépeint  le  poèrne de Môser est  I 'exact
opposé de l 'homrne de cour  te l  que le bourgeois pouvèi t  se le  représenter
à cet te épogue.  Les qual i tés que soul igne Môser correspondent  aux ex i -
gences fondamentales de l 'u t j le ,  de 1,agréable et  de la  ver tu,  essen-
t i e ] l emen t  de  l a .  ve r tu  de  soc iab i t i t é ,  qu i  dé f i n i ssen t  l , é th ique  bou r -
geoise.  0n peut  y  a jouter  I 'ex igence du nature l  qui  découle logiquement
des précédentes.  L 'honnête horme de Môser ignore l ,a f fectat ion :  . i l  est
"vra i "  et  n 'oubl ie  pas d 'êt re agréabre à ru i -même en cherchant  à êt re
agréab1e aux autres. un texte probabiement destiné à 1a FeuiLLe hebcicna-
d 'a i te ,  mais publ ié  t rente ans p lus tard s ' in t i tu le :  , , I l  est  toujours
p lus  sû r  d ' ê t re  o r i g i na l  que  cop ie "  (1 i3 ) .  ce  cu l t e  de  l , au then t i c . i t é
qui sera lfun des "leitmotive" des Fottaisies patriotiques apparaît dé-
jà dans les feui l les de jeunesse.  A la  f in  des années quarante,  ra 1eçon
s'adresse en pr ior i té  aux bourgeois for tunés qui ,  au l ieu de se montrer
f iers de leurs or ig ines,  veurent  se convaincre de reur  ptomot ion en aooo-
tant  les manières de v ivre de l ,ar . is tocrat ie  de cour  f rançaise.  Oans tou_
tes les revues moral isantes la  sat i re des moeurs est  d i r . igée contre ces
bourgeois qui  perdent  leur  ident i té  propre et  leurs t radi t ions en s,éver_

(173) HKA v,  p.  190 sq" .  ce texte compte panni  ceux que Kar l  Brandi( .Gese.LLsetnf t  \  s !a?t . ,  op, .  .c i t . ' ,  p . 'v f  ,  nÀià f  i - -ouià 'Oé' r ,epoquedes  deux  feu i | r es  hebdomada i res ,  b i en  que  Môse r ' t e i - i i t - puu l i ées
dans les Eantaisiee patriotia.uee. Les autres sont i Die Bekehm;nc :nAlter (p-ph Iv, 49 HKA vrr, p. tse sq) ; oàs làtànt"iJZ i, tr; ; ;1--" 

-
zuge-gefalLen Ph _lI 48, HKA v; p. 195 

'êq'.1 
;- nt"-i"i"r""""^""nen sici,r.LâcherLich aæ Fu,eht, Ld.eherlich zu aeii (ppn rr-+ôl-i l in'v, p. 196sq.) ; le frôgment sehaÂ.e wn cias sch(ineGeeàeht (irn-ix, ' 'p. 25 sq. ).
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tuant  à imi ter  les moeurs galantes du cour t isan f rançais,  1es capr ices

e t  l es  ex t ravagances  de  l a  mode  pa r i s i enne ,  I e  l uxe  os ten ta to i re  d ' une

société ar is tocrat ique p lus soucieuse de paraî t re que d 'êt re '  Déià

Bodmer et  Bre i t inger  avaient  développé cet  aspect  de la  sat i re socia le

dans leurs Diseouts des Peintres et Gottsched en avait fait autant dans

SOn lloîne de Bien et dans SeS Fronleusee 
"aisomrabLes. 

l1S S'inSpiraient

des patr io tes du XVI ie s ièc le qui  avaient  protesté contre 
' l 'engouement

des cours a l lenandes et  de cer ta ins bourgeois parvenus pour 1e modèle

versai l la is .  Mais i l  ne fa ' i t  pas de doute que les revues angla ises de

Steele et  d 'Addison ont  fourn i  dans ce domaine,  corme dans tant  d 'autres '

les argunrents qui  ont  perm' is  à leurs hér i t ' iers  a l lemands de fa i re contre-

poids aux excès de l , in f luence f rançaise ou,  p lus préc isément ,  aux excès

d ,une  im i ta t i on  ma lad ro i t e .  B ien  avan t  Rousseau ,  e l l es  on t  app r i s  à
' l eu rs  l ec teu rs  à  app réc ie r  l e  s imp le  e t  l e  na tu re l  ( 1 i 4 ) .  Môse r  su i t  l e

mouvement général  lorsqu' i l  dénonce l ' imi tat ion serv i le  des moeurs et

des 'man iè res  de  l ' a r i s toc ra t i e ' f r ança i se .  I ' l  r i d i cu l i se  avec  une  j oyeuse

féroci té ces bourgeo' is  a l lemands qui  n"ont  d 'autres soucis que de v ivre

à I 'heure de Par is  et  qui  f in issent  par  perdre à ce jeu leur  personnal i -

té .  I l  compare l ' in f ' luence que les Français exercent  dans le  domaine des

modes  su r1es  A l l emands  à  ce l ] e  que  l es  Grecs  exe rça ien t  Su r  l es  Roma ins  :

"Aucun  peup le ,  éc r i t - i  1 ,  n ' 4 .  au tan t  ressemb lé  aux  A l  l e -
runàs  Ïqub  1é  peup le  roma in )  pou r  ce  qu i  t ouche  à  l ' im i -
tat ion 'des modes.  La Grèce éta i t  exactement  chez eux ce
que la France est  chez nous.  I ls  fa isa ient  leur  voyage
àÀ-tonnat ion en Grèce.  Leur  

' langue éta i t  t ru f fée de ter-
mès q"" .s .  Leurs lo is  venaient  de Grèce'  Leurs professeurs
Jà- ' tângre,  leurs barb iers '  leurs funambules,  leurs den-
i is tes,  1éurs peint res et  autres ar t is tes inut i les ve-
naient  tous de Grèce" (175) .

(174)  Les publ ic is tes angla is  et  leurs successeurs a l lemands ont  pu for t
' - '  '  

U iàn ' i iouuer la  mai ière de leur  sat i re des moeurs chez les auteurs
i"ànÇàis' èhez le Molière du Botzgeois senti|honne, !t!:,19: 

cA1*
ùreâ de La Bruyère.  Qui  a été p lus sévère pour l 'amoral lsme cynl -
que aes puissanis ou àes r iches bourgeois-parvenus,sous la  Régence

duèle[eiugedu Diable boîteuz ou du GiL BLas, que ]e Marivaux du
Èaysæ, pan)enu et que le Montesquieu des Lett?es pensan''es ?

(175 )  HKA I ,  p .37 .  Go t t sched  ava i t  dé jà  suggé ré -ce t te  ana log ie  en t re' -  '  
A thènés  e t  Rome,  d ' une  pa r t ,  Pa r i s  e t  l 'A l l emagne ,  d ' au t re  pa r t '
ma i s  i l  I ' ava i t  app l i quée  au  doma ine  des  l e t t r es  e t  l u i  ava i t  donné
un sens p lus posi t i f  que M6ser.
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Tout  comme les impératr ices romaines,  res Ai lemandes changenr
douze fo is  de coi f fure par  an,  des coi f fures qui  por tent ,  b ien entendu,
toutes des noms f rança. is  :  ' ,en marron,  en f1ots,  en coqui l le ,  en mouton,
en  sauc i sse '  à  ra  marécha le ,  à  l ' o i seau  roya r ,  au  co i l u re  1 iégé ,  à  l a
be rv i c ,  en  bémo l1e ,  en  dg ' l a r ré "  (176 ) .  con rne  l es  é1égan tes  pa r i s i ennes ,
e ' l les passent  des heures devant  leur  to i le t te à se farder  et  à corr iger
a ins i  les défauts de ra nature qui  ne mér i te  pour tant  pas d,êt re aussi
outrageusement malmenée (177). Notre auteur remarque ironiquemenr que
]es recherches du Père caste l  sur  le  c lavecin pour  les yeux pourra ient
êt re appl iquées à d 'autres domaines qu 'à ceru i  de la  correspondance en-
t re les sons et  les couleurs,  par  exemple aux expressions du v isage qui
pourra ient  êt re rendues par  des couleurs (17g) .  Le rouge correspondrai t
au  sou r i r e ,  1e  pou rp re  à  une  m ine  g rave ,  re  j aune . . .  au  rega rd  qu i  l ou -
che !  0n pourra i t  mêne composer de vér i tabres , 'a i rs  pour  res v isages, ,
(179)  et  conserver  de cet te manière les t ra i ts  séduisants qu,une bel le
a mis des heures à découvr i r .  vo i rà qui  pennet t ra i t  de fa i re veni r  de
Par is  les expressions de v isage gui  y  sont  à la  mode,  comme on.en fa i t
veni r  les nouvel les danses !  L 'expér ience pourra i t  même intéresser  les
hormes d 'Etat  qui  prendraient  pour  modèle les at t i tudes qui  sont  de mise

(L76) Ibnd. , .  p .37 sq.  Cet te accumulat ion de termes f rançais re lat i fs  àla mode est  un procédé_auquer Môser recourt  voront iàr i  dàns sespassages satiriques. I l '  le reprendra fréquenrnent oans-lÀJ Fantai_sies PatyLotiquee.

(L77 )  c f . - l e  p la idoye r - i r on ique .en  faveu r  du  maqu i l l age  dans  Ie  n "  l 0  de1a sp9ctatriee allenande (H{A I, p. 329 iq.l. fËi JrôrrË.tr qui sontcensés  j us t i f i e r  I ' abus  du  fa rd ' sôn t  t ous ' i i r us i re i  ËÀr -1 " ,  exemp lesf rança i s .  c ' es t_a ins i  que  l ' avoca t  du  maqu i i r age  i à i [ - i . - . . r u .q r .
su ivante :  "La f réquentat ion des França. is  noui 'à  uJp" i i -qr .  cnez euxyç.bel le  qqj  ie  refuse à met t re du rouge passe pour êt rd f ière, ,
l r b i d . , . p .  3 3 2 ) -  c ' e s t  r e  m o n d e  à  r ' e n v e r s  :  r ' a r t i f i c e  d e v i e n t  v e r -tu,  tandis que le nature l  passe pour un t ravers !

(L78)  Ib id. ,  p . . .79 sq.  L, . invent ion du père Caste l ,  qui  voula. i t  rendre Iessons sensibres et_ présents_aux yeux a_donné' t ieu a àei  àeu. t ,  p . r -sionnés dans 1e-Merane galoÉ ên L725 et dans-ies ;.1é;";;;" ie Tté-ùou,  en 1735.  Même-vor ta i re est  in tervenu dans cet te af fa i re.  c ,estprobablement  dans l 'une de ces deux revues que Môser À t rouve resinformat ions gui  nourr issent  ic i  sa verve sat . i r ique.
(L79 )  I b i d . ,  p .7L  ( ' ,manche  schône  Ges i ch t sa r i e , ' ) .
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dans  l ' an t i chambre  du  ro i  de  F rance  (180 ) .  N 'es t - i l  pas  ma lséan t  de

prendre des a i rs  moroses et  rébarbat i fs  quand Par is  décide que seuls

l es  rega rds  sa t i s fa i t s  son t  à  l a  mode  ?  (181 ) .  E t  pu i squ 'on  s ' es t  av i sé

que la nature est  agréable jusque dans ses imperfect ions,  on imi tera '

cof ime les Français,  ces imperfect ions pour p la i re.  0n appréciera le  na-

ture l  de celu i  ou de cel le  qui  louche êgr :éablement ,  qui  boî te avec grâce,

qu i  nas i l l e  ag réab lemen t .  L ,exemp le  de  l a  duchesse  Maza r i n ,  1a  be l l e

amie de saint -Evremond,  qui  éta i t  capable de se gagner tous les coeurs

par ses b ienséantes cr ia i l ler ies devra i t  convaincre les p lus rét icents

(182).  Même lorsqu'e l ' les sont  hanovr iennes ou osnabruckoises,  les co-

quettes et les é'légantes de Môser erçloient des termes français quand

el les oar lent  de la  v ie mondaine ou de leurs expér iences galantes.  Tout

se passe corme s i  1a langue a l lemande ignorai t  le  vocabula i re de la  mode'

de  1a  ga lan te r i e  e t  des  p la i s i r s  f u t i t es  que  l ' on  p ra t i que  dans  l a  bonne

société et  come s i  e l le  éta i t  obl igée de recour i r  au f rançais qui  of f re

une var iété inépuisable de termes Se rapportant  à ces t ro is  domaines dans

lesquels nos compatr io tes font  preuve d 'un génie invent i f  hors du conrnun

(183).  Où ces coquet tes ont-e l ]es appr is  tout  ce vocabula i re a ins i  que

les réal i tés qu ' i l  désigne ? oans les salons peut-êt re,  où tout  ce qui  a

de l ,espr i t  en Al lemagne se fa i t  un honneur de par ' ler  ce langage mi-

f r ança . i s ,  m i -a l l emand .  Ma is  e l l es  on t  é té  à  me i l l eu re  éco le  enco re  :

(L80)  rb id. ,  p .  72.

(LBL) Ihid., p. L24.

(L82)  Ib id. ,  p .  ?2.

(183)  Une jeune c i tadine ex i lée à la  campagne évoque sa v ie, ,mondaine'  
d 'aui refo is  en émai ' l lant  sa le t t re de terrnes comne :  "Amanten",
"gal  ante Herren",  "obl  i  geante Finger" ,  "  ador ieren -und vener ieren",
"à ie  cha rnan te  C rea tu r " ,  " amusemen t "  (HKA I '  p .39  sq . ) '  La  coque t -
te gui  se fa i t  cour t iser  par  quatre soupirants_a un vocabula i re ga-
land et  préc ieux d 'une r ibhesse étonnante.  I1  faut  se f imi ter  à
guelques exemples.  L 'un des "Amanten"r  M.  F l ipp '  ne manque èucune
' ;Assemb lée "  où  e l l e  pa ra î t .  I l  1u i  a " res ign ' i e re t ' t  - sa  ra i son ,  ce
qui  ne représente toutefo is  pas "e in grosser .Sacr i f ice" , -etc '  Ce
i i y l e  se  i ^epe te  pendan t  p lus ' de  t ro i s -pages  (HKA I '  pp .  59 -62 ) '
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c 'est  dans les romans f rançais qu 'e l1es ont  appr is  comment devai t  se
comporter et s'exprimer une vraie fenrne du monde. corme la plupart de
ses confrères,  Môser est  convaincu que les h is to i res galantes font  la
mat ière quasi  exc lus ive du roman f rançais.  La mondaine ex i lée à la  cam-
pagne t rompe son ennui  en l isant  des romans ( lg4) .  I l  n ,est  pas d i t  que
ce sont  des romans f rançais,  mais ses préoccupat ions,  ses goûts et  ses
propos ne la issent  p laner  aucun doute sur  I 'or ig ine de ses lecrures
romanesques.  La coquet te gui  héSi te entre p lus ieurs soupirants est  une
célimène de province gui se prend pour une héroine de Mademoiseile de
scudé ry .0u  coup  d 'éven ta i l  qu 'e l1e  donne  su r  l ' épau le  de  son  p rem ie r
amant  naî t  tout  un roman (185).  M6ser fa i t  par  a i l leurs des a l lus ions
suf f isanrnent  expl ic i tes aux "époques romanesques, ,  où l ,on admira i t  le
Gnod' cgmts de Madernoiselre de scudéry pour que Ie lecteur sache
à quois 'en teni r  lorsque ses précieuses et  ses coquet tes par lenr  oe
"roman" (186) .  Point  n 'est  besoin,pour tant ,  de recour i r  toujours au ro-
man pour s ' in i t ier  aux manières f rançaises.  11 y a en Al lemagne même
suf f isarment  de Français qui  sont  tout  à fa i t  capables d,ense. igner  aux
A l l emands  l ' esp r i t  de  sa lon .  Les  bonnes  fam i l t es  a r . i s toc ra t i ques  ou
bourgeoises ne font-e l les pas appel ,  en ef fet ,  à  des précepteurs ou à
des gouvernantes f rançaises pour assurer  '1 ,éducat ion 

de leurs enfants ?
I ls  sont  p léthore à Hanovre et  probablement  aussi  à Osnabruck où . i ls

n 'exercent  pas seulement  leur  in f luence sur  les enfants et  les adoles-
cents. I l est à Hanovre, rernarque Môser dans sa FeuiLLe hebdonaâ.aire,
des Al lemandes for t  d is t inguées et  for t  cu l t ivées qu. i  mér i tera. ient  o le i -

( f 84 )  HKA I ,  p .  41 .

(185)  Ib id. ,  p .  60.

(186)  Môser par tage par fo is  ta méf iance de ses confrères pour le  roman
qui  est  source de corrupt ion des moeurs,  sur tout  quand i l  est  d 'o-
l i g l ne  f r ança i se .  ( c f . .W:  Mar tens ,  op .  à l t .  p .  a95  sq . ) .  Ma is  ap rès
1740,  cet te méf iance s 'at ténue.  tâ p 'aneLa oe'Richaràion démontreque le roman peut  êt re aussi  une écore de ver tu.  Èr i i -ôn- i ,av ise
que. les inspi rateurs de Richardson,  l ,Abbé pr :évost  e i  i r . iour
Ma. ivaux,  -  que Môser connaî t  b ien,  présentent '  res mêmes-àvanrages.
Du-coup ,  l e  roman  dev iend ra  r ' a l l i é  des  revues  mora l i san tes ,  comme
l ' é ta i t  dé jà  depu i s  Go t t sched  te  rhéâ t re .  ( i i a . - ,  p .  5 i â - i q . l
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nemen t  l e  beau  t i t r e  de  " c i t oyennes  du  monde"  s i  e l l es  n ' é ta ien t  a f f l i -

gées du fâcheux défaut  de voulo i r  br i l ler  par  "un cer ta in faux espr i t

qu ,e l l es  emprun ten t  à  l eu rs  F rança i ses "  (187 ) .  Ce t te  man ie  es t  b i en  re -

gret table,  car  cet  espr i t  consis te à iuger  de toutes choses superf ic ie l -

lement  et  à tout  dénigrer  "par  un cer ta in ton de ra ' i I ler ie  malvei l lante"

(188) .  Cet te ra i l ler ie ,  apparerTment  1égère, t rah ' i t  une fâcheuse méconnais-

sance de la  vra ' ie  h iérarchie des valeurs :  e l le  rev ient  à confondre ce

qui  mér i te  d 'êt re ef fect ivenent  r id icu l isé et  les choses sér ieuses qui

doivent  êt re respectées.  ce qui  n 'éta i t  au pr ime abord qu 'un jeu inno-

cent  se révèle êt re la  mani festat ion d 'un espr i t  négateur ,  "une manière

de  pense r  où  I ' on  sac r . i f i e  l , essen t i e l  aux  appa rences "  (189 ) .oans  ce t

exenple ce ne sont  p lus les modes vest imenta i res ou le  comportement  9a-
' lant que ces bourgeois naifs admirent béatement, mais ce fameux bel es-

pr i t  dont  les Français se montrent  s i  f iers.  Le résul tat  est  cependant

le même :  le  nature l  et  l 'authent ic i té  sont  sacr i f iés au goût  de paraî-

t re.  Les enfants qu. i  sont  l iv rés à des précepteurs f rançais sont  les

premières i ic t imes de cet te funeste pervers ion.  Lorsqu' i l  veut  corr iger

son jeune é lève a l lemand,  I 'un de ces précepteurs que Môser nous présen-

te dans un texte de L747 publié dans les Fqntaisies Pattiotiques (L9Q)

emplo ie toujours la  même formule :  "Fy !  Cela est  r ld lcu le"  (191) .  Pour

cet  éducateur  le  r id icu le est  le  cr i tère qui  remplace celu i  du nature l .

0r  " la  nature donne à (chacun) 1a physionomie qui  correspond à ses ten-

dances profondes.  Pourquo' i  ne pas suivre les consei ls  de cet te mère t rès

sage (192) , ,? En conséquence,  ce lu i  qui  t rah ' i t  sa propre nature n 'est

(187)  HKA I ,  p .  207.

(L88) rbid.

(L89) rbid.

(190) PPh tI 49 : Die nehtsten naehen sieh LdcherLich aus îutent,
L<ieherLieh zu uerden (HKA V, p. 196 sC.).

(Lgl )  Ib id. ,  p .  195.

(192) rbid.
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pas  seu lemen t  un  fa t ,  ma is  i l  se  rend  semb iab le  au  s inge  qu i ,  au  l i eu
d 'êt re soi -même, s ,ef force vainement  d, imi ter  les per fect ions de son
modè le .  s i  I a  mode  es t  à  | ' o i s i ve té ,  l e  f a t  qu i  a  peu r  d ,ê t re  r i d . i cu le
déla issera ses dons nature ls  qui  lu i  permett ra ient  de réal iser  de gran-
des choses par  son t ravai l .  Le bon éducateur  ne doi t  donc pas imi ter  ce
précepteur  f rançais,  mais apprendre à son é lève à juger  par  lu i -même de
ce gui  est  bon ou beau ou de ce qui  ne l 'est  pas. ' ,Ne soyons pas t rop
sévères,  mais ne soyons pas de ces enfants qui  se la issent  mener Dar le
premier  sot  venu ! , ,  (193) .

Cet exemple montre que Môser tient avant tout à sou.ligner, corrne
ses confrères,  les conséquences morales qu,entraîne cet te im. i ta t ion
aveugle du modèle f rançais :  les Al lemands,  sur tout  les bourgeois a l . le_
mands,  r isquent  de perdre à ce jeu toutes les qual i tés qui  font  qu, . i ls
sont  eux-mêmes.  La mondaine qui  est  obl igée de v ivre à 1a campagne con-
t re son gré s ' iso le dans son univers i -omanesque au i ieu c ie s ,occuper du
ménage et de se rendre uti le à la conrnunauté. La coquette se montre in-
capable de chois i r  pour  époux un honnête honme et  fa i t  un mar iage ma1-
heureux.  L 'é lève du précepteur  f rançais deviendra un fat  obsédé oar  ia
cra inte d 'êt re r id icu le et  un de ces êt res hybr ides qui  ne sont  p lus de
vra is  Al lemands sans avoi r  réussi  pour  autant  à deven. i r  d 'authent iques
français et  que Môser désigne du terme de' ,Deutschfranzosen' , ,  de , ,Fran_

ca l l emands "  (194 ) .  F idè le  à  l ' é th ique  bou rgeo i se  don t  i l  se  f a . i t  I ' i n -
terprète,  conme la p lupar t  des auteurs de revues morar isantes,  Môser
place le  t ravai l  e t  la  compétence professionnel le  où I 'hoîrne donne le
mei l leur  de lu i -même au-dessus des apparences br i l lantes mais t rompeuses
cles manières f rançaises et  consei l le  aux jeunes f i l les de chois i r  pour
mar i  un honnête bourgeois p lutôt  qu 'un fat  qui  cro i t  en imposer"  parce
gu' i l  possède une tabat ière de saint -Mart in  ou une montre de 0u Ter t re
(195) '  Le pendant  du texte où i l  nous t race le  por t ra i t  de la  monoarne

(193) IbU. , p. L97 .

(194 )  HKA l ,  p .  22 .

(L951 76ia. ,  p .  194.
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qui  s 'ennuie à 1a campagne est  ce lu i  où i l  nous présente une femme

qui  a subi  le  méne sor t ,  mais qui  a su par fa i tement  s 'adapter  à sa

nouve l ] e  cond i t i on  e t  s ' épanou ' i r  en  remp l i ssan t  dans  l a  i o i e  e t  1a  sé -

réni té ses devoi rs  d 'épouse,  de mère et  de maî t resse de maison.  C' .est
' l e  

t ex te  où  i l  exa l t e  l es  ve r tus  de  l a  f am i l l e  bou rgeo i se  e t  où ' i l

s ' inspi re probablement  de 1 'exernple de ses parents (195) .  Ce qui  fa i t

1 ' o r i g i na l i t é  de  ce  tab leau  i dy l ' l ' i que  des  ve r tus  bou rgeo i ses ,  c ' es t  que

le retour  au nature l  s 'y  accompagne d 'un retour  ef fect i f  à  la  nature.

Mais à la d.ifférence des parents de Môser, ce ieune couple possède une

fenne que le mari, administrateur rural de son état, peut gérer grâce

au concours de sa ferne, intendante exigeante et avertie. Pas plus que

danS l 'h iStOire de la  "Chanbre deS f i teuSeS" où l 'auteur  des Fanta is ies

Patt-i,otïqtes reprendra et approfondira ce thème du retour à la nature

(197),  les personnages qui  sont  dépeints ic i  ne sont  d 'authent iques

paysans.  Le mar i  a  une s. i tuat ion professionnel le  confor table qui  suppo-

se une bonne format ion univers i ta i re ;  i l  possède des b iens ;  1 'éduca-

Ljon des enfants est assurée par un précepteur ; la domesticité est

abondante;  les époux font  preuve dans leurs rapports  d 'une dél icatesse

qu i  es t  l a  p reuve  de ' l eu r  savo i r - v i v re  e t  i l s  son t  assez  cu l t i vés  pou r

l i re  et  apprécier  les mei l leurs ouvrages de la  l i t térature a l lemande,

angla ise et  f rançaise.  Bref  ce sont  des bourgeois for tunés qui ,  au l ieu

de succomber à la  tentat ion des moeurs ar is tocrat iques,  prat iquent  les

authent iques ver tus bourgeo' ises :  sens de 1a fami l le ,  goût  du t ravai l ,

économie sans ladrer ie,  p iété,  modérat ion dans la  prat ique des lo is i rs .

Le cadre nature l  pennet ,mieux que la v i l1e t rop corrompue'  1 'épanouisse-

ment de CeS vertus bOUrgeoiSes que MôSer asSimile vOlontiers, cofi[ne ses

confrères,  aux ver tus, 'nature l les"  qui  sont  ce l ]es de tout  hc l rnme de

(Lg6) Ib id. ,  pp.  143-148.  c f .  dans le  chap.  I  de cet te par t ie  ' le  
déve-' 

loppeirent sur les vertus bour:geoises pratiquées chez les Môser'

(197) PPh l, 5 '. ùie SpirttsLube, eine osnab?ûckische ceschichte. (HKA IV'
p p .  a 2 - 5 3 ) .
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b i e n  ( 1 9 8 ) .
r 0 i f f é r e n t e  d e  r ' a r i s t o c r a t i e ,  r a  b o u r g e o i s i e ,  t e r 1 e  q u ' e l r e  s e

ref lè te dans les revues mora ' l isantes,  se veut  également  d i f férenre oes
classes in fér ieures.  D'une man. ière générale,  e l . le  leur  accorde oeu
d'at tent ion.  Le r isque de contaminat ion par  ceux qui  sont  en-dessous
dans l 'échel le  socia le est  moins grand.  0n préfère donc lespasser  sous
si lence.  Ignorer  est  une manière de se d is t inguer.  Les pauvres et  les
nisérables sont  ind ispensables au maint ien de l ,harmonie soc. ia le,  com-
me le démontre la Minerve cre Môser. Leur existence ne troub]e guère
les consciences bourgeoises.  La convict ion,  for t  répandue à r 'époque,
que  l a  réuss i t e  soc ia le  es t  l e  f r u i t  d ,une  v ie  ve r tueuse  con t r i bue  à
rassurer  ' les 

âmes inguiètes.  L,espr i t  de phi lanthropie qui  anime les
revues moral isantes inc i te au demeurant  le  lecteur  à fa i re preuve de
générosi té.  Môser,  qui  s 'a t tarde moins à ce problème que le patr io-"e
de Hambourg,  va jusqu'à af f i rmer que ra pr inc ipale ra ison d 'êt re oes
pauv res  es t  d ' o f f r i r  aux  r i ches  l ' occas ion  de  j ou i r  du  p la i s . i r  d ,ê t re
généreux (199)"  Ce mangue de sens économique expl ique que 1es revues
moral isantes n 'accordent  la  p lupar t  du temps qu,un in térêt  l imi té à
I 'ar t isan et  au paysan.  L 'ar t isanat  const i tue cet te couche infér ieure
de  l a  bou rgeo i s i e  qu i  a  pe rdu  depu i s  re  xv l l e  s i èc re  son  p res t i ge  d ' au -
t re fo i s  e t  avec  l aque l l e  res  g rands  bou rgeo i s ,  négoc ian ts ,  un i ve rs i t a i -
res '  fonct ionnaires ou hormes de lo i  ne veulent  êt re confondus à aucun
p r i x .  Au  l i eu  de  se  fa i re  l ' écho  de  l , amer tume  de  ces  a r t i sans  déc lassés ,
les revues moral isantes les passent  la  p lupar t  du temps sous s i rence ou

(198) F i ls  de fonct ionnaire,  Môser brosse dans ce texte re tabreau éro-g ieux ,  de  l a  f am i l l e  d ,un  fonc t i onna i re  ru ra l  .  CÀ fa -nè - f ; empêchepas  d 'exa l t e r  a i | l eu rs  l es -qua i i t és  du  négoc ian t  bôu rgeo . i s ,  r r a -vai1 leur ,  entreprenant  et  f rugar  qui  jou i i  àuù i ldè" ; ; ion et  sansostentat ion du f ru i t  de son ràbeur.  oâns te-sÀionà-. r rà.à o.  ruspectatrice aLlernotde ir oppose à ra prodigalité funÀiie du cheva-l i e r  La i t on ,  un  a r i s toc ra tê  ang ra i s  q i . , i  o i i i p i àè , i  i à " i un "  au  Jeu ,les audaces carculées du négociant  Bur ton qui ,  au I . ieu dÀ thésaur i_se r  i nu t i l emen t ,  i nves t i t  côn t i nue l l emenr  son  ô rgen t  dans  des  en -t rep r i ses  d ' où  des  m i i l i e r s  d ' homes  t i r en t  t eu r -p "ôspÀ" i t e .  R ins iMôse r  rep rend - i r . à  son  compre  r ' é roge  ae - i ; ac i i v i [ e - i ! i i i a r  i s t ebourgeoise dont - re pdt?iote hambourleo.i s avai t donné 
- 
i ieiemp l e sorsl ' i n f l uence  de  Joh .  A .  Ho f fmann .

(199) HKA I ,  p .  335.  Oans ra spectatn ice a lLenæzde 1e point  de vue mora. l' I 'emporte 
encore sur  res considérat ions crémographiques et  économi-ques qui prévaudront dans les tântaisies patr.tottquei-. 

--
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n,en par lent  que pour déplorer  leur  manque de dynamisme et  d 'espr i t

d , . i nven t . i on .  c ,es t  a i ns i  que  l es  vo i t  l e  Môse r  des  années  qua ran te

qui  ne songe encore nul lement  à leur  accorder ,  conme i1 1e fera v ingt

ans p lus tard,  un rô le moteur  dans la  v ie économique et  socia le de
' I 'E ta t  ( 200 ) .  Son  a t t i t ude  à  l ' éga rd  des  paysans ,  don t  l a  réhab i l i t a -

t ion sera l 'un deS buts eSsent ie is  oes Eq*ais ies Patz ' to t iques,  n 'est

guère p lus posi t ive que cel le  de ta p lupar t  de ses confrères '  Sa s i -

t ua t i on  p ro fess ionne l l e  dans  un  pe t i t  t e r r i t o i r e  qu i  v i t  essen t i e l l e -

men t  de  l , ag r i cu l t u re  ne  l u i  pe rme t  pas  d ' i gno re r  t o ta lemen t ]e  monde

rura l .  S i  1 'on excepte leS quelques pageS qu' i l  consacre dans la  Feu' t ' i -

Le hebdonadaire au problème du servage,  ses a l lus ions à 1 'explo i ta t ion

des pet . i ts  paysans par  les puissants propr iéta i res terr iens et  par  1es

hof l îes de lo i  sont  beaucoup moins expl ic i tes dans ses deux revues que

dans  l es  l e t t r es  à  von  dem Bussche .  son  i n té rê t  pou r  1 ' ac t i v i t é  ag r i -

co le S 'acCrOît  tOutefo is  au fur  et  à mesure qu ' i l  découvre les avanta-

ges  moraux  de  l a  v i e  à  l a  campagne .  Lo rsqu ' i l  évoque  l a  v i e  i dy l l i que

du couple de bourgeois qui  a fa i t  retour  à la- terre,  i l  décr i t  les t ra-

vaux de la  ferme et  des champs avec une précis ion qui  prouve qu ' i l  con-

naî t  par fa i ternent  les réal i tés du monde rura l  et  qu ' i I  a  sur  ce chapi t re

plus d,expér ience que nonùre de ses confrères.  Mais le  paysan n 'a pas

enco re  l e  re l i e f  qu ' i l  p rend ra  chez  l u i  p l us  t a rd .  I l  n ' appa ra î t  que

sous les t ra i ts  du domest igue ent ièrement  soumis à des maî t res b ienvej l -

lants mais ex igeants qui  survei l lent  de t rès près ses t ravaux '  son ren-

dement  et  ses maigres lo is i rs .  La maî t resse de maison sai t  apprécier  les

réponses réal is tes d 'une jeune servante qui  lu i  fa i t  un rapport  sur  l 'é-

tat  des bêtes et  dont  le  bon sens lu i  paraî t  b ien p lus préêieux que les

cornpl iments leS mieur  tournés des c i tadins (201) .  T imidement  mais sûre-

ment ,  leS valeurs du mOnde rura l  commengent  à 1 'emporter  Sur  Cel les de la

v i l l e .

(200)  Môser fa i t  une seule a l lus ion aux ar t isans dans la  ieuiL i .e  )zebàcn'c-'  
d .a i*e,  pour  leur  reprocher de manquer d 'adresse et  d 'espr i t  d ' in-
ven t . i on 'e t  de  ne  savo i r  qu ' im i te r  l es  c réa t i ons  de  l a  mode  pa r i s i en -
n e  ( H K A  I ,  p .  2 5 6 ) .

(201 )  l {KA  I ,  P .  145 .
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cet te bourgeois ie qui  reprend conscience de sa force et  oe ses
tradi t ions ne pousse cependant  pas le  besoin de se d is t inguer oes au-
t res  couches  soc ia les  j usqu 'à  vou lo i r ' l es  raba i sse r ,  l es  n ie r  ou  res
domine r .  S i  e ] ] e  asp i re  à  dé f i n i r  son  i den t . i t é ,  e l l e  ne  p ré tend  nu i l e_
ment  outrepasser  les l imi tes de la  sphère d,act iv i té  qu. i  ru i  est  réser-
vée  dans  l e  co rps  soc ia l .  pu i sque  l a  soc ié té  es t  b i en  fa i t e ,  chacun  do i t
êt re sat is fa ' i t  de son sor t  et  personne n 'a de ra ison d,envier  ceux qui
sont  au-dessus de lu i  e t  de pra indre ceux qui  sont  en dessous de ru i .
A ins i  le  tableau que les revues moral isantes donnent  de Ia noblesse ou,
à l 'occasion,  des ar t isans et  des paysans est- i t  rarement  agressi f .
Lo rsque  l a  pe in tu re  se  veu t  sa t i r i que ,  ra  sa t i r e  es t  mora re ,  ma is  e l re
n 'es t  p resgue  j ama is  soc ia le  ou  po l i t i gue "  0n  che rche ra i t  en  va in  chez
Môser  une  a l l us ion  exp l i c i t e  à  ra  nob lesse ,  à  ses  p ré ten t i ons ,  à  son  a r -
rogance  e t  à  ses  p r i v i l èges .  La  p lupa r t  des  pe rsonnages  qu , . i r  dépe in t
dans ses por t ra i ts  ne peuvent  pas êt re s i tués avec précis ion dans r ,é-
che l l e  soc ia le .  I l s  son t  à  f  image  de  son  pub l i c ,  bou rgeo i s  a i sés  e t
cul t ivés,  pet i te  noblesse de canpagne,  à la  r igueur de cour ,  et  const i_
tuent une sorte de moyen tenne, un type d'horme dans lequer chacun peut
se reconnaî t re sans t rop de d i f f icu l té.  L,honnête horme qu, i l  décr i t
dans son poène incarne des valeurs qui  sont  essent ie l lement  bourgeoises,
mais i l  a  aussi  quelques t ra i ts  qui  rappei lent  r ,horme de cour .  I r  ne
fa i t  pas de doute que dans r 'espr i t  de Môser ce por t ra i t  a  une por tée
un i ve rse l l e  e t  qu ' i l  dés igne  l , honnê te  homme à  l a  cou r  au tan t  que  l , hon -
nê te  bou rgeo i s  à  l a  v i l r e .  c ' es t  a i ns i  que  l es  revues  mera r i san res ,  t ou -
jours souc ' ieuses de t rouver  un compromis,  s 'e f forcent  de conci l ier  l ,as_
p i ra t ' i on  à  l a  d i f f é rence  e t  l ' op t i que  un i ve rsa r i s te  de  l a  bou rgeo i s i e
éc la i rée .

ce souci  du compromis se mani feste également  quand i1 s ,agi t  de
conci l ier  le  cosmopol i t isme qui  correspond à l , idéal  des Lumières et  Ie
pa t r i o t i sme  qu ' imp l i que  nécessa i remen t  l e  respec t  du  pouvo i r  é tab l i  e t
du  P r i nce  don t  l e  t e r . i t o i r e  cons t i t ue  re  champ d ,ac t i v i t é  où  Ia  oou r -
geois ie peut  prat iquer  normalement  ses ver tus.  Ce n,est  pas,  en ef fet ,
le  Saint  Empire genman. igue,  ent i té  pol i t ique t rop inconsistante,  mais
le terr i to i re gui  of f re un re la is  nature l  et  concret  entre la  sphère in-
d i v i due l l e  ou  fam i l i a l e ,  d ,une  pa r t ,  e t  l e  gen re  huma in ,  ob je t  i déa l
ma is  i naccess ib le  de  l a  ph i l an th rop ie  bou rgeo . i se ,  d ,au t re  pa r t .  c ,es t
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donc l ,hof ime que l ,on a imera dans le  compatr io te immédiat ,  1e c i toyen

du  monde  dans  l e  su ie t  du  p r i nce  régnan t  e t  c ' es t  l a  l o i  na tu re l l e  que
' l 'on respectera en respectant  le  Pr ince qui  I ' incarne et  dont  on est
' l e  

su je t .  Tand i s  que  I ' h i s to r i en  sou l i gne ra  l es  va leu rs  na t i ona les  e t
' l oca les ,  l e  Môse r  des  années  qua ran te  res te  f i dè le ,  pou r  l ' essen t i e l ,

à  l , i déa l  un i ve rsa l i s te  e t  cosmoPo l i t e  des  revues  mora l i san tes '  L ' es -

pr i t  dans lequel  i ' l  proc lame son loyal isme envers ' le  ro i  d 'Angleterre

le prouve b ien.  S ' i1  préfère réserver  ses louanges au souverain angla is

e t  hanov r i en  p lu tô t  qu ,à  I 'E lec teu r  de  co logne  c ' es t  qu 'en  bon  p ro tes -

tant  a l l ié  à la  Maison de l . lanovre i l  est  convaincu que Georges i l  in-

carne et  défend mieux les valeurs humani ta i res et  universel les des Lu-

mières que l 'évêque c ' lément-Auguste.  Le 16 avr i l  1746,  le  f i ls  de

Georges I I ;  le  duc de cumber land a bat tu à cul loden,  en Ecosse,  le  pré-

tendan t  ca tho l i que  cha r l es -Edoua rd ,  sou tenu  pa r  1es  F rança i s .  L ' , a r t i c l e

de la FeuiLLe hebdorudairoe dans lequel M6ser célèbre,en août 1746' cette

v i c to i re  es t  l , un  des  ra res  passages  dans  ses  feu i l l es  de  i eunesse  où  i l

f asse  a l l us ion  à  un  fa i t  d ' ac tua l i t é .  Le  t i t r e  de  ce  tex te ,  "Ha rangue

d'un c i toyen du monde à tous ses compatr io tes" ,  (202)  ind ique c la i rement

l es  i n ten t i ons  de  l ' au teu r :  c ' es t  au  nom de  son  i déa l  cosmopo l i t e  e t  non

pa r  f ana t i sme  na t i ona l  qu ' i l  app laud i t  à  
' l a  v i c to i re  d ' un  souve ra in

don t  dépend ,se lon  l u i ,  l e  b ien  du  monde ,  1a  l i be r té  de  1 'Eu rope ,  1e

bonheu r  de  tous  l es  coeu rs  f i dè les  e t  l e  sa lu t  d ' i nnombrab les  su ie t s  (203 ) '

L,événement concerne Dieu et  toute l 'humani té.  LeS c i tOyens du monde peu-

vent  donc s 'abandonner sans rét icence à leur  jo ie (20a) .  La ra ison préci -

se de cet te pr ise de posi t ion en faveur de la  monarchie br i tannique est
' la  l iber té dont  jou issent  les suiets hanovr iens.  Corme pour 1e Vol ta i re

des Lett?ee phiLosophiqtes et le Moltesquieu qui va publier l 'Espt"ùt des

L o i s e n l T 4 S , l a c o n s t i t u t i o n a n g l a i s e o f f r e e n c o r e p o u r M ô s e r l e m o d è l e

(202) Ib id. ,  p .  187.

(203)  Ib id. ,  p .  188.

(204) rbid.
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i néga lab le  d ' un  sys tème  po t i t i que  à  l a  f o i s  monarch ique  e t  1 i bé ra l  qu i
f a i t  l ' adm i ra t i on  de  tou te  I 'Eu rope  éc la i rée .  I l  n ' es t  donc  pas  é ton -
nant  gue la cause du ro i  d 'Angleterre puisse êt re confondue avec cer ie
de I 'humani té.  Mais Môser at t r ibue for t  cur ieusement  les mér i tes de ce
l i bé ra l i sme  mo ins  à  l a  cons t i t u t i on  ang la i se  qu ,à  l a  pe rsonna l i t é  du
ro i  dont  la  manière de penser et  la  phi lanthropie présentent  une me. i l -
leure garant ie pour  les dro i ts  des sujets que n ' importe quei le  lo i  ano-
nyme (205).  Avec une emphase qui  rapper ' re les poèmes de Gôt t ingen,  i r
f é l i c i t e  Georges  I I  d ' avo i r  su  rés i s te r  à  l a  t en ta t i on  de  l a  d . i v i n i sa -
tion et rester un horme qui trouve son bonheur à pouvo.ir régner sur des
homns au l ieu de cosmander à des machines (206) .  Ains i  Môser réussi t - i r
à  conc i l i e r ,  du  mo ins  l e  pense - t - i l ,  non  seu lemen t  son  cosmopo l i t i sme  e t
son loyal isme envers la  couronne br i tannigue,  mais encore son goût  pour
l a  l i be r té  e t  ses  p ré fé rences ,  t ou tes  p rov i so i res ,  pou r  ' l ' abso lu t i sme

mon arch i que .
Respectueux de la  t radi t ion des revues moral isantes dans les do-

ma ines  de  l a  mora le ,  de  l a  re l i g i on ,  de  l a  v i e  soc ia le  e t  po r i t i que ,
Môser l 'est  encore t rès souvent  dans celu i  de l 'esthét ique et  de la  v ie
cu l t u re l l e .  B ien  qu ' i l  y  f asse  à  l , occas ion  p reuve  d 'une  i ncon tes tab . l e
or ig inal i té  dont  i l  est  redevabie,  corme nous essaierons de le  monrrer
p lus lo in,  pour  une bonne par t  à ses lectures f rança. ises,  i1  reprencr
I 'essent ie l  des concept ions cul ture l les et  esthét iques des revues mora-
l i san tes  ou ,  l o r squ ' i l  s ' en  éca r te ,  i l  év i t e  de  heu r te r  de  f ron t  res
convict ions de ses contemporains.

Dans un genre journal is t ique qui  sernbre devoi r  êt re presque excru-
s ivement  réservé à 

' la  
réf lex ion morale,  1es développements qui  sont  con-

sacrés aux problèmes esthét iques et  cu l ture ls  occupent  une p lace consi -
dérable.  Les feui l tes de Môser ne font  pas except . ion.  un bon t iers oe
ses ar t ic les t ra i tent  exc lus ivement  de ces problèmes et  les autres con-
t iennent  assez souvent  des passages prus ou moins rongs qui  concernent

(205)  Ib id. ,  p .  189.

(?06) rbid.

I
I



- ' 1 9 1  -

l a  t héo r i e  du  beau  ou  l a  v i e  l i t t é ra i re  e t  cu l t u re l l e .  Dans  l a  mesu re

où  e l l es  s ' app l i quen t  à  dé f i n i r  e t  à  i l l us t re r  une  é th , iQue  bou rgeo i se

don t  e l l es  opposen t  vo lon t i e r s  l e  sé r i eux  e t  1 ' au to r i t é  à  1a  f r i vo l i t é

des cours,  les revues moral isantes semblent  êt re,  au départ '  peu d ispo-

sées à prêter  quelque intérêt  à une act iv i té  cul ture l le  qui  suppose des

]o i s i r s  e t  à  un  p la i s i r  es thé t i que  qu i  f avo r i se  l a  i ou i ssance  es thé t i -

que.  on a vu que 1es premiers penseurs de l " 'Aufk lâFUt l$r ' r  en par t icu l ier

Johann Ado',lph Hoffmann, I 'un des rédacteurs du Patriote de Hambourg' en-

core tout  imprégnés de l ,espr i t  lu thér ien ou p iét ' is te,  fa isa ient  peu de

cas drun p la is i r  esthét ' ique dont  le  caractère sensuel  ne pouvai t  que

f ]a t t e r  l es  i ns t i nc t s  e t  qu ' i l s  n ' adme t ta ien t  qu 'une  cu l t u re  qu i  con t r i -

buât  à I 'amél iorat ion de la  compétence professionnei le .  Même l ' lo l f f ,  dont

]a pensée a marqué la p lupar t  des auteurs de revues moral isantes et  qui

a  revend iqué  pou r  t ou t  ho rme  l e  d ro i t  à  1a  cu l t u re ,  r écusa i t  l a  cu r i os i -

t é  i n te l l ec tue l l e  g ra tu i t e  e t  l im i t a i t  I ' ac t i v i t é  cu l t u re l l e  à  1a  p ra -

t . i que  des  sc iences  u t i l es  e t  à  l a  ré f l ex ion  ph i l osoph ique .  Ma is  I ' on  s ' a -

perçut  b ientôt  que l ,ar t ,  en par t icu l ier  ' la  
l i t térature,  pouvai t  rendre

de notab]es serv ices au moral is te.  0 isc ip le de b lo l f f  e t  auteur  lu i -même

de  p lus ieu rs  revues  mora l i san tes ,Go t t sched  a  réuss i  à  j us t i f i e r  I ' ac t i v i -

t é  l . i t t é ra i re  en  é tab l i ssan t  un  l i en  é t ro i t  en t re ' l a  mora le  e t  1 ' es thé -

t i que ,  en t re  l e ' , p rodesse , ' e t  l e  "de lec ta re " .  Les  dé fau ts  de  ses  concep -

t i ons  es thé t i ques  son t  év iden ts .  Pu remen t  u t i l i t a i r es '  e l l es  f on t  de  l a

l i t t é ra tu re  I ' humb le  se rvan tedu  b ien  e t  nég1 igen t  l a  va leu r  spéc i f i que

du beau Cet  ut i l i tar isme est  encore aggravé par  un rat ional isme étro i t

qui  refuse tout  recours à l ' imaginat ion et  au.sent iment .  Ne s 'adressant

qu,à la  ra ison,  la  l i t térature ser t  uniquement  à délasser  et  à former

l ,espr i t .  Avant  Got tsched,  
' les 

suisses avaient  déjà accordé une p lace

considérable aux problèmes esthétiques dans leurs Diseours des Peintt 'es.

Ma is  i l s  n ' ava ien t  t r ouvé  que  peu  d 'écho  aup rès  d ' un  pub l i c  enco re  ma l

préparé.  ce sont  les ef for ts  de Got tsched qui  leur  ont  permis de réparer

ce  p rem ie r  échec  e t  d ' a l l e r  p rudenmen t  de  1 ' avan t ,  en  f a i san t  l a  pa r t

p lus  be l l e  au  p la i s i r  es thé t i que ,  à  I ' imag ina t i on  e t  au  sen t imen t ,  sans

jana i s  ren ie r  t ou te fo i s  l es  concep t i ons  u t i l i t a i r es ,  mora l i san tes  e t  r a -

t i ona l i s tes  de  l eu r  r i va l  de  Le ipz ig .  Dans  l ' ensemb le '  l es  revues  mora -

l isantes de la  première moi t ' ié  du s ièc le ont  enprunté l 'essent ie l  de

leu rs  i dées  es thé t i ques  e t  cu l t u re l l es  à  l a  t héo r i e  go tschéd ienne .  s ' i 1
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es t  un  chap i t r e  où  se  vé r i f i e  ce  p r i nc ipe  d ,une  a l l i ance  é t ro i re  en t re
l ' u t i l e ,  l ' ag rénb le  e t  l e  mora l  qu i  cons t i t ue ,  avec  l , ex igence  du  , , r a i -
sonnab le " ,  l a  règ le  d ' o r  des  revues  mora l i san tes ,  c ,es t  b i en  ce lu i  de
1 'es thé t i que  e t  de  l a  v i e  cu l t u re l t e .  E t  r i en  n ,es t  p l us  con fo rme  à  ce t -
te ex igence que la doctr ine de Got tsched.0n peut  même af f i rmer que res
revues moral isantes sont  tout  nature l lement  got tschédiennes puisque 1a
miss ion  de  vu lga r i sa t i on  qu ,e l l es  se  son t  donnée  e t  qu i  f a i t  l eu r  ra i_
son  d 'ê t re ' l es  ob l i ge  i pso  fac to  à  assoc ie r ' l e  p lus  é t ro i t emen t  poss ib le
l ' u t i l e  e t  I ' ag réab le .  Ma is  à  pa r t i r  de  ce t te  base  so l i de  que  cons t . i t ue' la  

doctr ine du réfonnateur  de r . .e ipz ig,  les auteurs peuvent ,  se lon leurs
goûts ou leur  tempérament ,  var ier  le  schéma in i t ia i  e t  accorder  o lus ou
moins d ' importance à r ' inst ruct ion morale ou au d iver t issement .  Dans re
Pat? iote,  Brockes avai t  déjà apporté quelques correct i fs  au r igor . isme
d'un Hof fmann et  avai t  réussi  à in t rodui re ra réf lex ion sur  re oeau oans' la  

revue harËourgeo' ise.  Ai l leurs,  les auteurs qu, indispose le r igor isme
étro i t  de Got tsched peuvent  s ' inspi rer  des idées esthét iques des Angla is
steele et  Addison ou de leurs d isc ip les sur  ]e cont inent ,  Bodmer et
Brei t ingerrou encore,  après 1740,  de cel les tout  aussi  moral isantes mais
plus favorables aux beaux sent iments de Gel ler t .  Mais les émot ions cru
ver tueux quj  s 'éneut  de sa propre ver tu n 'a jamais été leur  fa i t .  La
ra ison,  toujours v ig i lante,  empêche les débordements dans un domaine où
la modérat ion est  de r igueur tout  comme ai i leurs.  Tout  en restant  res-
pec tueuses  des  l im i t es  que  l eu r  imposa i t  l , esp r i t  de  1 ,époque ,  l es  re -
vues moral isantes ont  b ientôt  compr is  que leur  m. iss ion d 'éducat ion mora-' le  

se doubla i t  d 'une miss ion d 'éducat ion esthét ique,  ét ro i tement  l iée à
1a  p rem iè re ,e t  e l l es  on t  a ins i  con t r i bué  à  p répa re r  l , esso r  cu l t u re l  e t
l i t téra i re qui  marquera le  dern ier  t iers du s ièc le (207) .

0ès 1746,  Môser a pr is  par t  à cet  ef for t  d ,éducat ion esthét ique
(208 ) .  L ' anc ien  membre  de  l a  soc ié té  a l l emande  de  Gô t t i ngen  n ,écnappe

(207 )  l { .  Mar tens ,  op .  a t t . ,  p .454 .

(208)  Môser avai t  par fa i tement  conscience de son rô le dans ce domaine:
" I l  est  cer ta in,  écr i t - i l  dans la  FeuiLLe hebaonà) i i -quà fu métho_de que ron constate dans res "Diver t issement- ; "  iâr - ;n, iJè. rentr"
l es  "B ib l i o thèques "  e t  au t res  éc r i t s  de  ce  gen re  es t  l a  me i l l eu repour in t rodui re de-bon goût  en Ai lemagne' ,  l t i rR t ,  i .  z ia1.  t t  estno rma l  qu ' i r  n ' emp lo ie  pas ,  pou r  dés igne r  i es , ' eé r i t s  de  ce  gen re , ,l e  t e rme  de  " revues  mora l i san tes "  qu i  n ' ex i s ta i t  pas  à  son  époque .



1 9 3

pas  à  l ' i n f l uence  de  Go t t sched .  Ma is  i l  n ' es t  pas  p lus  qu 'à  Gô t t j ngen

le  d i sc . i p l e  i ncond i t i onne l  du  ma î t re  qu ' i l  1u i  a r r i ve  d ' ég ra t i gne r  e t

i1  ne cherc[e pas à d iss imuler  ses sympathies pour les Suisses (209) '

En  tan t  qu 'au teu r  de  feu i  l l es  mora l ' i san tes  i l  app l i que  nécessa i remen t '

cot lme on I 'a  vu,  le  pr inc ipe got tschédien du "prodesse" et  du "delecta-

re r ' , ' l ' i nd i spensab le  co rÈ ina i son  de  I ' éd i f i ca t i on  mora le  e t  du  d i ve r -

t issement  agréab1e.  I l  ne se pr ive pas d 'enseigner la  morale à ses lec-

teurs et d'exp1o'iter en même temps abondalnment tous les procédés aux-

quels les revues recourent  hab. i tuel lement  pour  prévenir  les r isques de
' l ,ennui  

et  de la  monotonie.  Dans les textes où i l  expose ses concept ions

cul ture l les et  esthét iques i l  fa i t  souvent  preuve d 'un conformisme res-

Dectueux de la  t radi t ion rat ional is te et  moral isante.  Dans ses considé-

r a t i o n s  s u r ' l a  v i e  c u l t u r e l l e  e n  g é n é r a 1 ,  i 1  d e m e u r e  f i d è l e  à  1 ' é t h i q u e

bourgeoise des revues lorsqu' i l  nous montre,  par  exemple '  le  bon père

de  fam i l l e  l i san t  à  l a  ve i l l ée ,  ap rès  avo i r  so igneusemen t  vé r i f i é  que

toutes les tâches pr ior i ta i res du iour  ont  été soigneusement accompl ies,

l ' un  de  ces  au teu rs  l i t t é ra i res  qu ' i 1  es t ime  ê t re .de  bonne  compagn ie .  I l

les l i t  à  haute voix ,  af in  que sa ferme et  ses enfants puissent  en pro-

f i ter  tout  en cont inuant  à coudre.  Sa fenme imi te son exemple en ensei -

gnant  le  f rançais à sa f i l le  pendant  que 1 'enfant  t r icote.  La prat ique

des lo is i rs  cul ture ls  reste donc ét ro i tement  subordonnée chez Môser,

confonnément à t 'é th ' ique bourgeoise de l 'époque,  à I 'accompl issement  des

devo i r s  quo t i d i ens .0n  sa i t  que  Môse r  concède  à  chacun  l e  d ro i t  de  t r ou -

ve r  son  p la i s i r  où  i l  l ' en tend ;  on  peu t  l e  t r ouve r  à  cons t ru i re ,  à

p lan te r ,  à  pe ind re ,  à  f a i r e  de  l a  mus ique ,  à  l i r e  ou  à  éc r i r e ,  à  a l l e r

en société,  à boi re du bon v in ou à se promener.  Peu importe la  nature

du p la is i r ,  à  condi t ion gue ces act iv i tés ne por tent  pré judice à person-

ne ou ne conduisent  à négl iger  un b ien p lus grand.  Si  cet te cond' i t ion

n 'es t  pas  respec tée ,  t ou t  peu t  deven i r  v i ce  ou  fo l i e  (210 ) .  Lo rsque ,

(209)  Les nombreuses a l lus ions à Mi l ton,  dont  i l  achète les oeuvres en'  
1748-49,prouvent  déià que Môser par tageai t  les goûts des Suisses.
A' i I leurs,  i1  reproche à Got tsched,  sans le  nondner '  d 'avoi r  contes-
té aux Suisses le  dro i t  d 'é laborer  une vra ie poét ique a l lemande,
a lo rs  qu ' i l s  on t  donné  l es  p reuves  l es  p lus  é loquen tes  de  l eu rs  ca -
paci tés en cet te mat ière (HKA I ,  p .  2a8) .

(210 )  HKA I ,  p .  58 .
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s ' i nsp i ran t  d ' une  o rdonnance  éd i c tée  pa r  1e  ro i  de  F rance ,  i l  r ecomman-
de au souverain terr i tor ia l  de procurer  à ses sujets des c i iver t issements
peu coûteux-gui  les détourneraient  de la  boisson,  du jeu et  d,autres v i -
ces qui  nuisent  au corps et  à la  bourse,  i l  fa i t  encore oreuve d,un mo-
ra l isme t rès got tschédien :  c ,est  en ef fet  au théâtre qu, i1  songe et  à
l ' u t i l i t é  mora le  de  l a  scè -ne  ( z1 l ) .  En  réac t i on  con t re  l , esp r i t  de  1a
science baroque et  par  horreur  du gratu i t ,  les revues moral isantes n,ad-
mettent  que les "sc iences ut i les" ,  c ,est -à-d i re cel les qui ,  comme la re_
l ig ion ut i le ,  ont  un in térêt  prat ique inrnédiat  pour  la  communauté socia-
l e .  B ien  qu ' i 1  en  pa r l e  peu ,  Môse r  ne  se  p réoccupe  pas  p rus  de  l , ac t i v i -
té  sc ient i f ique et  in te l lectuel ' le  désintéressée que la p lupar t  de ses
confrères.  La psychologie morale qu ' i l  prat ique fa i t  par t ie  de ces sc ien-
ces "ut i  les"  qui  sont  les seules à t rouver  grâce auprès des penseurs
éc la i rés  de  1a  p rem iè re  mo i t i é  du  s ièc le .  I l  es t  une  ca tégo r . i e  de  l eu r
publ ic  que les revues t iennent  à prémunir  tout  par t icu l ièrement  conrre
tou te  cu r i os ' i t é  i n te l ' l ec tue l l e  o i seuse :  ce  son t  l es  f enmes  qu i  cons t i -
tuaient  probablement  1a major i té  des abonnés.  I l  n 'est  guère de Fér jodi -
que moral isant  qui  ne recomnande à ses lect r ices féminines des l is tes de
l i v res  qu i  pu i ssen t  conven i r  à  l eu rs  goû ts  e t  à  l eu r  voca t i on .  ce l l e  oue
Môser propose dans le vingt-sixième numéro de sa FeuiLLe hebdonaéait,e
(Boi1eau,  Saint -Evrernond,  les ' ,Diver t issements ' ,  de Schwabe,  etc . )  est
indiquée par  une femne et  s 'adresse probablement  en pr ior i té  aux femmes
qu ' i l  veu t  d i ssuade r  d ' a l l e r  se  pe rve r t i r  en  l i san t  des  romans  ga lan ts
f rança i s .  Ma is  en  se  penchan t  su r ]e  p rob lème  de  l a  cu l t u re  f ém in ine ,
les revues moral isantes adoptent ,  presque à leur  insu,  une at t i tude qui
entraîne une vér i table révolut ion des moeurs :  e l les reconna. issent  ioso
facto aux fermes le dro i t  de se cul t iver .  Le i impte fa. i t  de cho. is i r  pour
auteur  f ic t i f  un personnage féminin,  conrne l ,ont  fa i t  Got tsched,  Môser
et  tant  d 'autres,est  déjà for t  révélateur  de cet te évolut ion des menla-
' l i t és  

à  1 ' éga rd  de  l a  cond i t i on  f ém in ine .  D 'unes i t ua t i on  de  fa i r  on  Das -

(zLL) IbU.,  p.  45 sq.
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se assez rapidement  à la  proc lamat ion concertée des dro i ts  de la  fernme'

Par prudence,  on la isse souvent  au personnage féminin la  responsabi l i té

de défendre sa cause.  L 'horme se réserve a lors le  dro i t  d 'apprécier  ces

revend i ca t i ons  " f ém in i s tes " ,  ma is  on  l ' i nv i t e  à  l es  accue i l l i r  avec  to -

lérance et  sympathie.  I ' l  n ,y  a pas que la ferme de I 'adminis t rateur  ru-

ral qui se permet, chez Môser, de donner son av'is sur ]es oeuvres de

l 'espr i t .  L 'un de ses personnages féminins les p lus sympathiques est

cet te fenne-phi losophe qui  susci te I 'admirat ion par  sa d igni té,  sa ver-

tu.et  son bon sens.  Si  e] ]e a dro i t  au t i t re  de fenme-phi losophe,  c 'est

qu 'e l1e n 'agi t  pas seulement  par  inst inct ,  corme font  la  p lupar t  des

fernes,  mais qu 'à chaque étape de sa v ie,  e l ]e  réf ' léchi t  méthodiquement '

en  v ra ie  ph i t osophe  qu 'e l ' l e  es t ,  su r  sa  s i t ua t i on ,  su r  l es  ra i sons  p ro -

fondeS de SOn cOmpOrtement et sur le sens de seS engagements. La "soeur"

de l 'auteur ,  pei rsonnage moins d igne d 'admirat ion que la t rès luc ide fem-

me-phi ' losophe,  n 'est  toutefo is  pas condamnée pour avoi r  appr is  le  f ran-

ça i s ,  pou r ] ' i r e  ! , l o l f f  e t  consu l t e r ] e  d i c t i onna i re  de  H i j bne r .  E l l e  ap -

prouve Voltaire d'avoir introduit des fenrnes dans son TetrtpLe i 'z goût'

ma is  reg re t t e  que ]e  poè te  f r ança i s  n ' y  a i t  pas  adn i s  d 'A l l emandes ,  du

moins cette grande poètesse qui mér'ite bien de figurer aux côtés de Ninon

de Lenclos (212) .  Aussi  se propose-t -e l le  d ' imaginer  un nouveau TerryLe: ' " .

goût  où le  d ieu de vol ta i re deviendrai t  une déesse'et  auquel  n 'aura ient

accès que des Hanovr iennes.  Simple p la iSanter ie !  Mais cet te p la isante-

r ie  cache une idée t rès sér ieuse :  i l  est  temps que les femmes'  t rop

longtenps conf inées dans les tâcheS domest iques,  sur tout  en Al lemagne'

obt iennent  le  dro i t  d 'accéder au domaine de la  v ie de l 'espl i t  dont  les

homes ont trop tendance à se réserver'1e monopole. I l arrive même que

lr t iser  se fasse d i rectement  ]e por te-parole de ces revendicat ions.sans se

serv i r  d 'un in terrnédia i re féminin.  I l  concède sans rét icence et  sans la

moindre arr ière-penSée i ronique aux ferunes,  le  t i t re  de "conci toyennes",

(212 )  l {KA  I ,  p .  126  sq . ,  La  g rande  poé tesse  à  l aque l l e  f a i t  a l l us ion  Môse r
est  p iobablement ' la  fènme de Got tsched,  Luise Adelgunde.Kulmus
(1713-1762),  qu. i  avai t  écr i t  quelques comédies et  t radui t  les oeu-
vres de Pope et le Speetatot d'Addison avant 1746.
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c ' es t -à -d i re  d ' éga les  des  hommes  pou r  t ou t  ce  qu i  a  t r a i t  à  l a  v re  de' I a  
c i t é  (213 ) ,  r econna î t  p l e i nemen t  l eu r  rô le  i n te l l ec tue l  e t  s , i nd . i gne

de ce que les honnres leur  contestent  le  dro i t  à  l ' , ,érudi t ion"  et  à
' l  '  "humani  té"  (?1,4)  .

La  p lace  des  l o i s i r s  e t  de  l a  cu l t u re  dans  ra  v i e  quo t i d i enne ,  l e
problème des "sc iences ut i les" ,  le  dro i t  des fermes à par t ic iper  à la
v ie in te l lectuel le  sont  des thèmes qui  r :ev iennent  dans la  p luparr  oes
revues moral isantes de la  première moi t ié  du s ièc le,  mais qui  ne concer-
nent  que ]a v ie cul ture l le  en général .  Les aureurs ne se contentent  Das
de ces général i tés :  leur  souci  de fa i re l ,éducat ion esthét ique de leur
publ ic  les amène à examiner  de p lus près les problèmes l . i t téra i res et
esthét iques.  corrne Got tsched et  corme les suisses,  l ' lôser  appel le  oe ses
voeux  l ' esso r  de  l a  l i t t é ra tu re  a l l enande  à  l aque l l e  i l  r ése rve  p lus
spécia lement  un important  ar t ic le  dans le  t rente-deuxième numéro de la
FeuiLLe hebdonadaire (215) .  ce texte est ' l ,un des rares dans les feui l -
les de jeunesse où notre auteur  fonde sa réf lex ion sur  des considéra-
t i ons  h i s to r i ques .  Le  passé  l u i  app rend  que  l a  l angue  e t  l a  l i t t é ra tu -
re des grands peuples de cul ture,  les Romains,  les l ta l iens,  les Fran-
ça i s  e t  l es  Ang la i s ,  évo luen t  se lon  un  cyc le  immuab le  e t  i r r éve rs ib le
qu i  veu t  qu 'ap rès  avo i r  a t t e i n t  l eu r  po in t  de  pe r fec t i on ,  e l l es  déc l i -
nent  inexorablement  (216) .  cet te per fect ion que 1es Romains ont  t rouvée
sous  Augus te ,  l es  I t a l i ens  au  xv le  s i èc le ,1es  F rança i s  sous  Lou i s  x l v
e t  l es  Ang la i s  au  débu t  du  xv l i l e  s i èc le  es t  dé jà  du  passé  pou r  ces  na -
t i ons ,  t and i s  que  1a  l angue  e t  l a  l i t t é ra tu re  a l l emandes  on t  enco re  l eu r
aven i r  devan t  e l ' l es  (217 ) .  La  l angue  man i fes te ,  ce r tes ,  que lques  s ignes
de  déc ' l i n  :  à  I ' exemp le  de  l a  f r ança i se  ou  sous  i , i n f l uence  pe rn i c i euse

(213) Ib id. ,  p .  206 où Môser appel le  les Hanovr iennes ses , , t i i tbûr-
geri nnen " .

(214)  rb id. ,  p .  208 :  "das ihnen (den Frauen) so of t  a ls  unrecht  s t re. i t ig
gemachte Recht  zur  Gelehrsamkei t  und zur  Menschhei t , , .

(?LS) Ib id. ,  p .  237 sq.

(2L6)  Ib id. ,  p .  175 sq.  Les observat ions de I ' lôser  por tent  également  surl e  d ro i t ,  l a  t héo log ie  e t  su r  l es  sc iences  e iac tes .  
'

(217) rbid.



du sty le baroque,  e l ' le  tend à devenir  t rop bel le ,  e l ' le  adopte t rop de

néoiogismes et  se fa i t  t rop ar t i f ic ie l le  à force de voulo i r  ê t re ex-

pressive.  I l  est  donc temps de réagi r  contre ces tendances qui  ne sont

que les ef fets  fâcheux de la  mode (entendons par  1à essent ie l lement  la

mode f rançaise)  et  des habi tudes acquises (218) .  I ' lôser  reprend dans ces

l i gnes ,  en  l es  p réc i san t ,  l es  obse rva t i ons  qu ' i l  ava i t  soumises  t ro i s

ans auparavant à ses confrères de la Société al' lemande. Corrne à Gôttin-

gen,  i l  reste f idè le.  au pur isme l inguist ique de Got tsched et  fa i t ,  com-

me celu i -c ' i ,  de Ia réforme de Ia langue 
' la  

condi t ion,  préalable de la

restaurat ion des le t t res a l lemandes.  Corrne le  cr i t ique de Leipz ig,  i1

est  convaincu que cet te restaurat ion est  en bonne voie a ins i  qu 'en té-

mo ignen t  l es  éc r i t s  sc ien t i f i ques  e t  ph i l osoph iques  de  Le ibn i z  e t  l es

oeuvies lyr iques d 'Opi tz  et  de Gi inther .  La seule chose qui  manque encore

aux Al lemands remarque-t - i l ,  est  un bon poème héroigue et  une bonne

tragéd' ie  (219) .  l ' la is  le  pr inc ipal  obstac le à cet te rénovat ion des le t t res

a l ' l emandes  es t  mo ins  l a  l angue  que  l a  cond i t i on  soc ia le  de  l ' éc r i va in  e t

l e  dés in té rê t  des  p r i nces  pou r  l a  v ' i e  cu i t u re l l e  des  pays  a l l emands .  A lo rs

que la protect ion d 'Auguste a pennis à Vi rg i le  de se consacrer  tota ' lement

pendant  de longues années à la  rédact ion de l 'Enéide,  les auteurs a l lemands

son t  ob l i gés  de  p ra t i quà r  un  mé t i e r  qu i  ne  t eu r  t a i l i e  pas  1e  l o i i i r  oe

travai l ler  à leurs oeuvres.  Ceux qui  voudraient  v ivre de leur  p lume se

heu r ten t  aux  p ré jugés  d 'une  op in ion  pub l i que  pou r  qu i  l ' ac t i v i t é  l i t t é -

ra i re  ne  cons t i t ue  pas  une  p ro fess ion  d igne  de  ce  nom (220 ) .0n  dev ine

dans ces remarques f  impat ience d 'un jeune auteur  qui  rêve encore d 'une

carr ière l i t téra i re et  que sa condi t ion condanne à exercer  des tâches

peu exal tantes.  L 'ar t is te se révol te contre le  bourgeois et  contre la

société de son temps.  Mais Môser ne se montre sur  ce point  pas p lus re-

(2I8)  Ib id. ,  p .  L77.

(219)  Ib id. ,  p .  179 :  "Ein Heldengedichte und e in rechtschaf fenes Trauer-
spie l  fehlen uns noch".  Conrne Got tsched,  Môser accorde beaucoup
d' importance à la  réforme du théâtre a l lemand.

(220) Ib id. ,  p .  180.
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vendicat i f  que Got tsched qui  a vainement  lu t té pour  in téresser  les
pr inces à ses pro jets  de théâtre a l lemand et  qui  n,a pas hési té à com-
promett re sa d igni té de professeur d 'univers i té  pour  rehausser le  pres-
tige du métier de conédien (221).

Ces  cons idé ra t i ons  su r ' l a  l angue  e t  l a  l i t t é ra tu re  supposen t ,  à
l 'ar r ière-p lan '  une réf lex ion esthét ique,  une déf in ' i t ion des cr i tères
du beau que Gottsched et les Suisses ont longuenent exposés dans Ieurs
ouvrages théoriques. C'est probablement, coflme nous le verrons, oans ce
domaine de I 'esthét ique que Môser s 'est  le  p lus sensib lement  écar té des
do$€s qui  prédominaient  à son époque.  Mais avant  de fa i re 1e b i lan de
ses innovat ions en cet te mat ière,  i1  faut  fa i re celu i  des af f in i tés in-
contestables que sa pensée présente avec cel le  de ses contemporains,
t e l  l e  qu 'e l  l e  s ' exp r ime  en  pa r t i cu i i e r  dans  l es  revues  mora l i san tes .
Dans le treizième numéro de 1a speetatrdee aLLenanae il aborde le oro-
b lème fondamental  des cr i tères qui  permettent  de juger  de la  qual i té
d 'une oeuvre f i t téra i re.  Dans son exposé i l  reprend un cer ta. in  nombre
d'é léments qui  correspondent  assez b ien aux idées reçues (ZZZ).  C,est
a ins i  qu ' i l  a f f i rme  d 'enÈ lée  que  seu l  ce  qu i  p l a î t  peu t  ê t re  cons idé ré
conme beau (223) .  Mais ce p la is i r  esthét ' ique ne saurai t  ê t re purement
subject i f .  Aussi  Môser in t rodui t - i1 ,  cornme Got tsched,  un facteur  objec-
t i f ,  apparerment  le  p lus object i f  qu i  se puisse concevo. i r ,  ce lu i  de la
nature.  seul  ce qui  est  nature l  peut  p la i re.  La nature reste donc pour
lu i ,  conne pour tous les théor ic iens de son temps,  pour  les Suisses
aussi  b ien que pour Got tsched,  le  cr i tère absolu du beau,  le  modèle
idéal  que l rar t  ne peut  qu ' imi ter .  Mais ce cr i tère à toute épreuve ne

(22L) c f .  ce qu 'écr i t  au sujet  des ef for ts  de Got tsched,  de ses démarches
auprès des souverains saxon et  prussien et  de ses couraqeuses com-
p rom iss ions  avec  l es  gens  de  théâ t re  J .  Lacan t ,  cp .  c i i . ,  t .  I ,  l e
chapitre Conditions de tsie du théâ.tre aLlenanÀ, p.- 167 sO.

(222) HKA I ,  pp.  340-344.

(223 )  I b i d . ,  p .  340 .  I ou te  l , es thé t i que  ra t i ona l i s te  f a i t  de  I ' a r t  un
s imp le  ob je t  de  p la i s i r  pou r  1es  sens .  ce t t e  concep t i on  semb le  con -
t r e d i r e  l ' i d é e  d ' u n e  f i n a l i t é  u t i  l i t a i r e  e t  m o r a l i s a n t e .  E n  r é a l  i t é ,
c ' es t  p réc i sémen t  ce  po in t  de  vue  sensua l i s te  qu i  condanne  I ' a r t  à
n 'ê t re ,  pou r  l es  t héo r . i c i ens  de  l ' époque ,  qu 'un  moyen  àu  se rv i ce
d ' u n e  c a u s e  p l u s  n o b l e :  l , é d u c a t i o n  m o r a l e  d e  I ' i n d . i v i d u .
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su f f i t  pas  enco re  à  é l im ine r  t ous  l es  r i sques  d ,e r reu r .  I 1  n ,es t  pas
donné à tout  le  monde de d is t inguer ce qui  est  nature l  de ce qui  ne
I ' es t  pas  !  Seu l  l ' ho rme  qu i  a  du  goû t  es t  capab le  d ' opé re r  ce t t e  d i s -
t inct ion et  de juger  de ce qui  est  réel lement  beau.  Mais 1e goût  en
tan t  qu 'o rgane  qu i  penne t  de  sa i s i r  l a .beau té  ob jec t i ve  n ' es t - i l  pas ' l a
p lus subject ive des not ions ? Pour é l iminer  ce r isque de subject iv i té ,
Môser fa i t  appel ,corme son inspi rateur ,  aux not ' ions de c lurée et  d,uni -
versal i té  :  est  beau ce qui  a p lu durablement  au p lus grand nombre
drhornns (224) .  Cet te proposi t ' ion ne rend nul ' lement  superf lue,  comme on
pourra i t  le  cro i re,  la  précédente,  c ,est -à-d i re que seul  le  nôture l  est
beau. Môser est en effet convaincu, coî[ne tous ses contemporains, que

"seul  ce qui  est  nature l  peut  obteni r  un assent iment  général  et  dura-
b le"  (225) .  La référence aux cr i tères de la  durée et  du consensus géné-
ra l  j us t i f i e .  l ' a rgumen t  d ' au to r i t é  :  l es  Anc iens ,  don t  l es  oeuv res  on t
rés is té à 1 'épreuve du temps et  aux f luctuat ions des modes,  of f rent  1a
mei l leure garant ie de nature l  et  donc de bon goût .  Les imi ter ,  c ,est
imi ter  la  nature.  Mâis Môser,  qui  a t i ré ,  comne Got tsched,  les consé-
quences de la  querel ' le  des Anciens et  des Modernes et  qui  apprécie t rop
cer ta ins auteurs contemporains pour se contenter  du seul  modèle ant ique,
prend soin d ' in t rodui re dans son Parnasse,  , ,quelques Modernes",  sans
d 'a i l l eu rs  en  no rmer  aucun  (226 ) .  Les  c r i t è res  de  l a  du rée  e t  du  con -
census universel  sont ,  en outre,  tout  à fa i t  conformes aux ex igences de
1a  ra i son ,  pu i sque  l a  f onc t i on  de  l a  ra i son  es t  de  dégage r  des  l o i s  qu i
t ranscendent  les cont ingences temporel les et  locales.  Et  comne r ien n,est
p lus conforme à la  ra ison que les lo is  inrnuab' les et  universel les de la
nature,  i l  va de soi  que seul  le  nature l  peut  t rouver  un assent iment  9é-
né ra l  e t  du rab le .  L ' ex iggnce  d 'un i ve rsa l i t é  qu i  s , impose  pou r  1es  revues

(224) rbid.

(225)  Ib id.  :  "Nichts aber  erhâl t  e inen a l lgemeinen und dauerkaf ten
Be i fa l  | ,  a l s  was  na tû r l i ch  i s t " .

(226)  Ibïd. ,  p .  341.
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mora l i san tes  en  es thé t i que , tou t  comne  dans  l e  doma ine  soc ia l  e t  po l i t i -

que ,  pe rme t  du  même coup  de  j us t i f i e r ' l a  f onc t i on  soc ia le  e t  u t i l i t a i r e

de  l ' a r t  :  même I ' a r t i s t e  l e  p lus  o r i g i na l  do i t  t en i r  comp te  du  goû t  de

son publ ic  s ' i l  veut  êt re 1u (?27) .  Môser a joute pourtant  un quatr ième

c r i t è re  aux  t ro i s  p récéden ts  du  na tu re l ,  de  l a  du rée  e t  de  I ' un i ve rsa l i -

t é :  c ' es t  ce lu i  du  sen t imen t  qu 'au ra ien t  t o l é ré  l es  Su i sses ,  ma is  que

n 'au ra i t  pas  admis  Go t t sched .  Pou r ]u i ,  l e  beau  ne  sau ra i t  en  e f f e t

êt re une s imple af fa i re de ra ison ou d 'autor i té .  Les Anciens ont ,  cer-

tes,  rés is té à tous les capr ices de la  mode.  Mais les admirer  pour  1a

seu le  ra i son  gu ' i 1s  son t  l es  Anc iens  sans  que  ce t te  admi ra t i on  so i t  con -

f innée par  l 'expér ience personnel le ,  ce sera i t  se rés igner  à avoi r  un

coeu r  gu i  n ' obé i ra i t  qu 'à  " ce r ta ins  mécan i smes"  (228 ) .  I ' l  f au t  donc  que

le  p la i s i r  que  l ' on  t r ouve  à  l i r e  d i ve rs  au teu rs  pa rm i  l es  Anc iens  e t

même parmi  les Modernes dont  les oeuvres sat is font  aux t ro ' is  cr i tères

dé jà  dé f i n i s  so i t  auss i  l ' e f f e t  d ' un  " sen t imen t  p ro fond  e t  pe rsonne l "

(229) .  En int roduisant  cet  é lément  subject i f  que récuse Got tsched,  Môser

prend toutefo is  la  précaut ion de l imi ter  les ef fets  de son innovat ion en

I 'assor t issant  d 'une nuance qui  est  importante :  i l  faut  que le sent iment

so i t  " posé "  (230 ) .  I ' l  ne  f a i t  pas  de  dou te  qu 'à  ses  yeux  "un  sen t imen t
posé aura en toute occasion une percept ion ident ique des choses" (231) .

Avec un be]  opt imisme qui  prouve à quel  point  i l  a  dépassé,  dans le  do-

ma ine  de ' l ' es thé t ' i que ,  comne  dans  ce lu i  de  l a  mora le ,  l e  v i eux  con f l i t

qu i  oppose  l e  sen t imen t  à  l a  ra i son ,  i 1  a jou te  :  "E t  pu i sque ,  d ' une  ma-

n iè re  géné ra le ,  l e  coeu r  a  ra remen t  t r ompé  l a  ra i son ,  l o r squ ' i l  s ' ag i t

du goût"  i1  y  a de for tes chances que l ron puisse suivre son sent iment ,

s ' i l  es t  con fonne  au  sen t imen t  un i ve rse l " (232 ) .  Non  sans  hab i l e té  i 1

(227) rbid.

(228)  nta. ,  p .  341.

(229)  Ib id.  :  "aus e igner  und lebhaf ter  Empf indung".

(230') IbU. : "eine gesetzte Empf indung".

(23L )  I b i d . :  "N i ch t s  i s t  gew ise r ,  a l s  dass  e ine  gese tz te  Empf indung  das
Aehn I i che i ibera'l I wahnehme" .

(232) rbid.
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réuss i t  une  fo i s  de  p lus  à  t r ouve r  un  compromis ,  en  conc i l i an t ,  dans
1e cas présent ,  les ex igences du coeur et  ce l les de la  ra ison ou encore
l e  s e n s  d e  l ' i n d i v i d u e l  e t  c e l u i  d e  l ' u n i v e r s e l .

S i  l ' on  f a i t  l e  b i l an  des  a t t i t udes  que  Môse r  adop te  dans  l e
dona ine  de  l a  mora le ,  de  l a  re l i g i on ,  de  l a  v i e  soc ia le  e t  po l i t i que ,
de l 'esthét ique et  de la  v ie cul ture l ie ,  on ne saurai t  met t re en doute
I 'appartenance de ses deux feui l les de jeunesse au genre des revues
moral isantes.  Les af f in i tés sont  év identes dans 1a présentat ion exté-
r ieure,  le  ton,  l 'espr i t ,  les thèmes et  la  manière de les aborder .  Dé-
pendance à I 'égard du modèle angla is  pour  1a forme et  le  fond,  opt imis-
me moral  assor t i  d 'un réal ' isme tempéré,  déf in i t ion d,une morale du jus-

t e  m ' i I i e u ,  a p o l o g i e  d e  l a  r e l i g i o n  " r a i s o n n a b l e , , e t  " u t i 1 e , , ,  c o n s e r v a -
t isme et  réformisme prudent ,  percept ion moral isante des problèmes so-
c iaux,  v is ion bourgeoise de la  société,  cosmopol i t isme et  patr io t isme

terr i tor ia l ,  consc ' ience d 'une miss ion d 'éducat ion esthét ique qui  com-
p lè te  ce l l e  d ' éduca t i on  mora le ,  subo rd ina t i on  des  l o i s i r s  cu l t u re l s  aux
ex igences  de  l ' é th ique  du  t rava i l ,  r éduc t i on  de  l , ac t i v i t é  i n te l l ec tue l -
' l e  

à  l a  p ra t i que  des  sc iences  "u t i l es " ,  l u t t e  pou r  l a  rénova t . i on  oes
let t res et  de la  langue a l lemandes,  l ien ét ro i t  entre le  beau et  le  na-
tu re l ,  e t rd iune  man iè re  géné ra le ,  un ion  i n t ime  en t re  l , u t i l e ,  I e  mora l
et  l 'agréable et  souci  constant  du compromis et  de la  voie moyenne,  ce
sont  quelques uns des cr i tères qui  pennet tent  de déf in . i r  le  genre des
revues moral isantes et  que Môser a assez f idè lement  respectés.  I l  les
a apparerment  te l lenent  b ien respectés que la cr i t ique lu i  en a tenu
pendant  longtemps r igueur,  dans la  mesure où e l le  a refusé d,accorder
de ' l a  va leu r  à  ce  sous -p rodu i t  de  1a  p roduc t i on  l i t t é ra i re  qu 'é ta ien t ,
à ses yeux,  les revues moral isantes.  Ce content ieux remonte à for t  lo . in
puisque déjà Lessing avai t  condanné le genre tout  ent ier  dès 1759 en
s'attaquant plus particulièrement dans /es Lettres concetmanE 7-a i.:J;té-

rature aLlenande contetnporaine à Lt2bsetuateuy dst Nord de Johann Andreas
Cramer  (233 ) .  Avec  sa  pe rsp i cac i t é  hab i t ue l l e  1 ' a rden t  po lém is te  réuss i t

(233) Bdefe &ie neueete Literaùtr betreffend, Lettres no 49 du 2.8.59.
n o  5 0  d u  9 . 8 . 5 9 ,  n o  5 1  d u  1 6 . 8 . 5 9  e t  n o  1 0 4  d u  1 5 . 5 . 6 0 .
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à re lever  dans la  revue de sa v ic t ime quelques uns des défauts qui  af -

f ec ten t ,  i l  f au t  b i en  l e  reconna î t re ,  l es  revues  mora l i san tes  :  l ' i ne f -

f icac ' i té  pédagogique d 'un enseignement  re l ig ieux qui  ne se soucie guère

de  1a  r i gueu r  t héo log ique  e t  qu i  v i de  l a  re l i g i on  de  sa  subs tance ,  l a

méd ioc r i t é  d ' un  d i scou rs  mora l i san t  qu i  n ' énonce  que  des  p la t ' i t udes  e t
' la  pauvreté d 'une cr i t ique l i t téra i re i l lust rée par  des exemples sans

consistance,  sur tout  dans le  domaine du lyr isme,  bref  le  manque de v i -

gueur d 'une pensée qui  devient  ins ip ide à force de voulo i r  ê t re ra ison-

nab le  e t  de  vou lo i r  conc i ' l i e r  ce  qu i  es t  i nconc i l i ab le .  Less ing  es t  en -

core p ' fus sévère pour la  forme que pour le  fond :  l 'auteur  de \ 'abeer '

ûateur  dz Nord ignore tota lerent  I 'ar t  d" 'habi l ler"  ses idées,  i I  som-

b re  dans  Ia  p ro l i x i t é  e t  1 ' emphase , ' i 1  adop te  un  ton  mora l i sa teu r  t ou t

à fa i t  insupportable et  i l  confond lyr isme et  déclamat ion,  vers et  pro-

se .  "Que l  f ' l o t  de  pa ro les  ! . . .  Es t - i l  poss ib le  de  p rêche r  des  vé r i t és

p lus  écu lées  dans  un  s t y l e  p lus  ampou lé  ! "  ( 234 ) .  Pendan t  p lus  d ' un  s iè -

c le et  demi la  cr i t ique a l lemande a repr is ,  sans t rop chercher à les vé-

r i f ier ,  les reproches de Lessing.  A ces reproches par fo is  just i f iés e l le

en a a jouté d 'autres qui  sont  marqués par  1 'espr i t  nat ional is te et  ant i -

rat ional is te que de nombreux auteurs ont  adopté depuis 1 'époque romant i -

que jusqu'à la  seconde Guerre Mondia le.  Pour ces auteurs,  1es revues mo-

ra l i san tes  sou f f ren t  d ' un  doub le  dé fau t  :  e l l es  re f l è ten t  t r op  f i dè le -

ment  I 'espr i t  de cet te "Aufk lârung" qui  est  s i  peu conforme au génie

al lemand et  e l les sont  marquées par  leur  or ig ine ét rangère,  en par t icu-

l i e r  pa r  l eu r  dépendance  à  l ' éga rd  des  revues  de  S tee l  e t  d 'Add i son  (235 ) .

(234)  Ib id. ,  104ème let t re,  in  z  Lessings l terke,  ed.  J .  Per fahl ,  Munich
1 9 5 9 ,  t .  I I I ,  p .  9 4 4 .

(235 )  Su r  ce  b i l an  de  l a  c r i t i que ,  e f .  r . l .  Ma r tens ,  op .  c i t . ,  pp .4 -6 .
Paul Biedermann (DeutsehLqd in )fff i f . Jahnhundert, Leipzig, 1880,
t .  I I ,  p .  134 )  reg re t t e  que  l es  revues  mora l i san tes  ne  so ien t  pas
" l e  f r u i t  d ' u n  é l a n  i n t é r i e u r  d u  g é n i e  a l l e m a n d "  e t  q u ' e l l e s  n e
so ien t  pas  davan tage  1e  p rodu i t  d ' une  au then t i que  c réa t i on  popu la i -
re  se lon  l es  concep t i ons  de  Herde r :  e l l es  ne  peuven t  donc  ê t re
considérées en aucun cas comne le ref le t  de " l 'âme al lemande".  l " lême
un auteur  p lus récent  et  p lus object i f  comme Joachim Kirchner ( , - :s
deutsehe Zeitsehn'ifteittesen, seine Ceschiehte, seine ProbLane,
Wiesbaden ,  2e  ed . ,  1958 ,  l è re  pa r t i e )  pa r l e  d ' un  a f f l ux  de  pé r ' i od i -
ques de basse qual i té  qui  of f rent  en pâture à un publ ic  av ide de
cu l t u re  l es idéesph i l osoph iques  du  temps  en  l es  rédu i san t  à  l eu r  ex -
p ress ion  l a  p lus  p la te  e t  en  ressassan t  l es  f i eux  comnuns  1es  p lus
con tes tab les  de  l " 'Au fk . l â rung "  (p .  110  sq . ) .  5a  conc lus ion  es t  que
]es  revues  mora l i san tes  n ' on t  eu  aucune  i n f l uence  Dro fonde  su r  l a
v ie  cu l t u re l l e  a l l emande .
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0ans  l a  mesu re  où  e l l es  p résen ta ien t  des  a f f i n i t és  év iden tes  e t  t r op
nombreuses avec les revues moral isantes,  les deux feui l les de jeunesse

de Môser n 'ont  pas été épargnées par  1e d iscrédi t  général  qui  a pesé
jusqu 'à  une  da te  récen te  su r l e  gen re  t ou t  en t i e r .  S i  l a  c r i t i que  môse -
r i enne  ne  dép ' l o re  pas  t rop  l ' i n f l uence  ang la i se  e i l e  reg re t t e  d ,au tan t
p lus  1es  s ignes  t rop  voyan ts  de  I ' i n f l uence  f rança i se  (236 ) .  La  Eeu i l i , e
hebdorpd.aire et 1a Speetatt-ice aLlenand.e sont considérées pour ces rai-
sons conme 1a par t  la  p lus inauthent ique de ces oeuvres que le jeune

au teu r  a  éc r i t es  a lo rs  qu ' i l  n ' ava i t  pas  enco re  réuss i  à  deven i r  l u i -
même en devenant  p le inement  a l lemand.  D'où la  tendance assez généra1e
à déprécier  une product ion où I 'on cro i t  ne pas reconnaî t re,  mis à par t
quelques indices prometteurs,  les t ra i ts  du futur  auteur  des Fanta is ies
Patr io t iques et  donc à ne pas t rop s 'y  at tarder .  0n s,y  est  at taché
d 'au tan t  mo ins  qu 'on  ne  conna i ssa i t  que  t rès  impar fa i t emen t  l , ensemb le
des ar t ic les dont  cer ta ins n 'ont  été découverts  qu,assez tard ivemenr er
l 'on préféra ' i t  se f ier  au jugement  de Nicolaî  et  d,Abeken qui  ie  sont
con ten tés  d ' en  l i v re r  que lques  échan t i l l ons  dans  l eu rs  éd i t i ons  respec -
t i ves .  0n  sa i t  que  N ico la i  a  assumé pou r  l es  deux  revues  de  Môse r1e
rôle que Lessing avait assumé pour 1'Obsertsateuy du Noz,d de Cramer
e t  qu ren  dép réc ian t  ces  p rodu i t s  de  j eunesse  i l  ne  f a i sa i t  que  su i v re ,
e n  t o u t e  b o n n e  f o i ,  l ' a v i s  d e  l ' a u t e u r  v i e i l l i s s a n t  l u i - m ê m e .  I I  a  f a l l . u
at tendre que PeterKlassenpubl ie  son ouvrage sur  Môser en 1936 pour que
just ice soi t  enf in  rendue aux deux revues et  pour  qu,e1les ret rouvent
l a  p lace  qu 'e l1es  mér i t a i en t  i ncon tes tab lemen t  d ,occupe r  dans  I ' ensem-
ble de l 'oeuvre.  Le retournement  révolut ionnaire que représente 1e ju-
gement  favorable de Klassen ne va pas,  nous le  savons,  sans quelques

excès :  d isc ip le de Stefan George et  de Fr iedr id Gundol f ,  i l  gomme tou-
tes les d i f férences qui  séparent  le  Môser de L746/47 de ce ' lu i  des années
soixante-d ix  et  i l  fa i t  de son auteur  un êt re d,except ion dont  1e génie
se sera i t  vér i f ié  dès le  départ .  Quant  aux at taches avec l , ' ,Aufk lârunq, ,

(236) Cf. notre introduction.
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e t  à  I ' i n f l uence  é t rangè re ,en  pa r t i cu l i e r  l a  f r ança i se  qu i  p réoccu -

paient  tant  ses prédécesseurs,  i l  les oédaigne souverainement  et  ne leur

concède  dans  l a  pensée  du  j eune  pub l i c i s te  qu 'une  fonc t i on  t ac t ' i que ,

une  s ign i f i ca t i on  qu i  ne  se ra i t  n i  p l us  n i  mo ins  impor tan te  que  ce l l e

de  ces  mu l t i p l es  masques  de r r i è re  l esque l s  F lôse r  se  p la i sa i t  à  cache r

sa  vé r i t ab le  pensée  pou r  m ieux  I ' impose r  à  ses  l ec teu rs .0n  sa i t  auss ' i

que  l i i l l i an  She ldon  a  su  ré tab l i r  l ' équ i l i b re  f aussé  pa r  K lassen  dans

un sens corme i l  l 'ava ' i t  é té par  ses prédécesseurs dans I 'autre :  sans

renier  tout  l 'apport  posi t i f  de la  thèse de Klassen'  Sheldon a ntontré

que Môser éta i t  un représentant  authent ique de 1a bourgeois ie de son

temps dont  i l  re f lé ta i t  dans ses revues moral isantes,  comne ses confrè-

res  l e  f a i sa ien t  dans  l es  l eu rs ,  1 ' esp r i t  mora l i sa teu r  e t  un i ve rsa l i s te ,

mais que d 'autres composantes de sa pensée et  de sa personnal i té  se sont

mani festées dès le  départ  avec suf f isamnent  de v igueur pour  a iouter  à

cet  espr i t  général  quelques innovat ions qui  apparaissent  corme autant

d 'en to rses  à  l a  t r ad i t i on  de  ces  o rganes  p r i v i l ég iés  de  l a  bou rgeo i s i e

pensante de la  première moi t ié  du s ièc le.  C'est  dans ces entorses que

rés ide  I ' o r i g i na l i t é  de  Môse r  qu i  se  man i fes te  essen t i e l l emen t  dans  deux

domaines :  l ' importance accordée au sent iment ,  vo i re à 1a passion,  qui

remet souvent  en cause le rat ional isme opt imiste qu 'af f ichent  les re-

vues  mora l i sôn tes  e t  I e  sens  de  l ' i nd i v i due l  avec  son  co ro l l a i r e ,  1e

sens  de  l ' i n f i n i e  va r i é té  que  révè len t  dans  l eu rs  d i ve rses  fo rmes  auss i

b ien la  nature que 1a société humaine et  qui  tend à bat t re en brèche

1e  be l  un i ve rsa l i sme  des  Lumiè res .  La  thèse  de  She ldon  a  1 ' avan tage  de

ten i r  comp te  d ' une  t rad i t i on  que  1a  p lupa r t  des  c r i t i ques  ava ien t  ré -

cusée tout  en y in tégrant  ces t ra i ts  or ig inaux que Klassen avai t  abusi -

vement ma;'orés au détriment de tout ie reste.

Ayant  déjà soul igné ce que Môser devai t  à  la  t radi t ion des revues

mora l i san tes ,  i 1  nous  res te  à  i l l us t re r  pa r  que lques  exemp les  ce t te  o r i -

g i na l i t é  qu i  f a i t  t ou t  l e  se l  de  ses  deux  feu i1 les  de  i eunesse  e t  con -

t r ibue à accroî t re leur  valeur .  En morale,  l4ôser  ne reconnaî t  pas tou-
jours cet te souveraineté absolue de la  ra ison sur  le  coeur que procla-

ment  les penseurs des Lumières.  Pour lu i ,  cof i rne pour Pascal ,  " le  coeur

a  ses  ra i sons  que  Ia  ra i son  i gno re " .  En  fa i san t  s i enne ,  en  subs tance  du

moins,  cet te vér ' i té ,  i l  ne songe pas seulement  à ce réal isme qui  admet
que  l a  na tu re  ne  se  l a i sse  j ama is  t o ta lemen t  rédu i re  au  s i l ence  e t  que
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l ' a scèse . l a  p lus  sévè re  ne  sau ra i t  é tou f fe r  l a  vo i x  de  1a  na tu re  qu i

s ' exp r ime ,  pa r  exemp le ,  dans  l ' a t t i r ance  des  sexes  ou  dans  f  i r r ép ress ib le

asp i ra t i on  des  i nd i v i dus  au  bonheu r .  I l  f au t ,  ce r tes , reconna î t re  qu 'en

ce qui  concerne le bonheur, l . lôser  ne s 'en t ient  pas invar iablement  à la

sage  modéra t i on  qu i  es t  de  règ le  en  ce t te  ma t i è re  e t  qu ' i l  l u i  a r r i ve
de fa i re preuve d 'un épicur isme qui  n 'est  p lus tout  à fa i t  conforme à
l 'é th ique bourgeoise.  Le jeune secréta i re,  qui  découvre 1es jo ies de
l ' amour  e t  du  mar iage res t  b ien  p lus  sens ib le  aux  l eçons  d 'Ep i cu re  en
p le ine  possess ion  de  ses  moyens  qu i  acco rde  l a  p r i o r i t é  aux  p la i s i r s ,

f ussen t - i  i s  modérés ,  qu 'au  sage  v ie i  l  I  i s san t  qu i  che rche  dans  I  ' i ndo len -

ce le  remède à ses maux.  S ' i l  recomnande par fo is  à ses lecteurs de ne
pas  l a i sse r  l es  l o i s i r s  p rend re  l e  pas  su r  l es  ex igences  du  devo i r ,  i 1
l u i  a r r i ve  auss i  de  l oue r  Ep i cu re  d ' avo i r  " i nven té  l e  nob le  a r t  de  v i v re
heu reux  en  un  l i eu  ag réab1e ,  en  bonne  san té  e t  en  pa i x ,  avec  du  bon  v in
et  des amis f idè les,  sans avoi r  à se soucier  de sa subsistance ou des
procès et  en jouissant  du p la is i r  d 'avoi r  à ses côtés une compagne par-
f a i t e "  (237 ) . .Ce t  a r t  de  v ' i v re  ne  fa i t  pas  g rand  cas  du  devo i r  de  s , i n -
tégrer  dans la  société et  de se dévouer aux b iens de tous.0n cherche-
ra i t  de même en vain la  moindre leçon de morale dans le  réc i t  p icaresque
qui  fa i t  la  mat ière des deux derniers ar t ic les que Môser a rédigés en
ju i l le t  1747 pour la  Speetatr ice a lLemande (238).  Le cynisme joyeux de
ce  m i l i t a i r e  qu i  se  r i t  des  devo i r s  1es  p lus  sac rés  qu , imposen t  à  I ' hom-
me' le serv ice de la  patr ie ,  le  dévouement à la  communauté socia le et  la
f i dé l i t é  con juga le  n ' a  abso lumen t  r i en  d ' éd ' i f i an t .  I l  es t  r évé la teu r
que Môser termine sa première expér ience de publ ic is te par  cet te farce
qui sonne corme un défi lancé à tous les austères prédicateurs de mora-
1e dont  i l  a  essayé,  sans t rop.y cro i re,  d ' im' i ter  le  ton pendant  près

d'un an et  demi.  Mais ce réc i t  bur lesque ne t rahi t  qu,un mouvement d,hu-
meur qui  n 'empêche pas son auteur  de rester  bon fonct ionnaire et  oon ma-

(237 )  HKA l ,  p .  29 .

(238)  Dz,  HKA I ,pp.  355-354.
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r i  comme par-devant .  Ce qui  est  beaucoup p lus important ,  c 'est  que par

tempérament  et  par  expér ' ience i t  connaî t  la  force de 1a passion et  qu ' i l

sa i t  f o r t  b i en  que  ce  n ' es t  pas  à  coup  de  beaux  déc re t s  éd i c tés  pa r ' l a

ra i son  qu 'on  l ' empêche ra  d ' a r r i ve r  à  ses  f i ns .  Une  bonne  pa r t i e  des  a r -

t i c l es  qu i  son t  consac rés  à  l a  ré f l ex ion  mora le  se rven t  en  réa l i t é  à

dénoncer l ' impuissance de la  ra ison et  à dévoi ler  les ressor ts  cachés

de la ver tu.  Cet te analyse des vér i tables mobi les du comportement  humain

condui t  en général  à des conclus ' ions peu édi f iantes '  Les c inq "méta-

morphoses morales"  que Môser nous décr i t  dans les numéros t rente-hui t  à

quarante de 1a FeuiLLe hebdonadaiz'e constituent de vér' itables chefs-

d 'oeuvre de pénétrat ion psychologique et  de démyst i f icat ion morale que

Nietzsche ou Freud n 'aura ient  probablement  pas désavoués (239) .  Ce

que Môser veut  nous démontrer  dans ces c ' inq réc i ts ,  c 'est  que la ra ison

es t  t ou jou rs  en  re ta rd  d ' une  gue r re  su r  l a  pass ion ,  son  ennemie ,qu i  f i -

n i t  t ou jou rs  pa r  1 ' empor te r  Pa r  sa  pu i ssance  e t  pa r  sa  ruse .  La  ra i son '

qu i  es t  i nnée  à  l ' honme,  exp l i que - t - i l  dans  | ' i n t roduc t i on  à  ces  c inq

réci ts ,  devra i t  tou jours gouverner  les passions.  Mais conrne e l le  n 'a au

dépa r t  qu 'une  conna i ssance  con fuse  dù  b ien ,  e l l e  se  l a i sse  souven t  su -

borner  par  le  coeur.  Ce que I ' lôserappel le le "coeur"  ce sont  ces passions

et ces "mouvements" qui sont comparables à ces vagues dont la force peut

entraîner  l 'horune vers le  mal  conrme vers le  b ien.  A la  rac ine de cet te

force se t rouve précisément  la  tendance i r répressib le de l 'homme à re-

chercher son bonheur.  I 'L 'expér ' ience et  la  var iété in f in ie des coeurs hu-

mains nous apprennent que la tendance d'un horrne au bonheur revêt dès le

dépa r t  une  fonne  pa r t i cu l i è re  e t  p réc i se ,  que ' l ' asp i ra t i on  au  bonheu r

condui t  donc,  par  exemple,  un te l  à  sat is fa i re p lutôt  sa passion de

I ' honneu r  e t  t e l  au t re  p lu tô t  ce l l e  de  Ia  r i chesse "  (2+01 .  L ' expé r ' i ence

e t  l ' i n f i n i e  va r i é té  des  coeu rs  huna ins  :  vo i l à  p réc i sémen t  des  no t i ons

qu i  nous  mènen t  f o r t  l o i n  du  ra t i ona l i sme  théo r i que  e t  de  l ' un i ve rsa l i s -

me  de  l a  pensée  éc la i rée  !  Lo rsque  Ia  ra i son ,  pou rsu i t  l l ôse r '  f i n i t  en -

(239)  t {KA

(240) HKA

I, pp. 209-229.

I ,  p .  2 0 9 .
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f i n  pa r  découv r i r  I a  vo ie  du  b ien  e t  qu 'e l1e  engage  I ' homme à  Ia  p ra -

t i que r ,  i l  es t  en  géné ra l  t r op  t a rd  :  l es  i nc l i na t i ons  t r op  l ong temps
f ' l a t t ées  ne  se  l a i ssen t  p lus  ma î t r i se r .  I l  ne  l u i  r es te  p lus  a lo rs  qu 'à

établ i r  avec les passions une sor te de compromis bancal  que notre auteur
compare à cet te "voie moyenne" que représente le  cours du g lobe terres-
t re par tagé e_nlrg l rat t ract ion du sole i l  e t  I 'é lan de son propre mouve-
rnnt  (241) .  Rien ne saurai t  mieux suggérer  que cet te analyse la
précar i té  de ce juste mi l ieu tant  vanté par  les sages auteurs des revues
moral isantes.  I l  est  év ident  que le moindre accident  de parcours suf f i t
à  reme t t re  en  cause  ce  be l  équ i l i b re .  C 'es t  ce  qu ' i l l us t ren t  1es  c inq
métamorphoses "morales"  qui  devra ient  en réal i té  s ' in t i tu ler  les "méta-
morphoses  i rmora les "  pa rce  qu 'e l l es  nous  mon t ren t  des  i nd i v i dus  d ,une
vertu apparemnent  exernpla i re et  inébranlable qui  s 'e f fondrent  lamentab' le-
men t  à  1 ' heu re  de  l ' ép reuve  déc i s i ve  e t  qu i  r évè len t  l eu r  v ra i  v i sage
jusqu 'a lo rs  d i ss imu lé  sous  1e  masque  de  l a  ve r tu .  Ce  v i sage  es t  ce lu j
de  1a  pass ion  qu i  l es  hab i t a ' i t  à  l eu r  i nsu  e t  que  l e  compromis  avec  Ia
ra ison avai t ,  pour  employer  un terme de la psychologie des profondeurs
qu i  senù le  f o r t  b i en  conven i r  i c i ,  r e fou lé .  C 'es t  a i ns i  qu ,Oron te ,  1e
juge  i nco r rup t i b l e ,ne  rés i s te  pas  à  une  caba le  qu i  r évè le  qu , i l  n ,é ta i t
ver tueux et  p ieux que par  ambi t ion (242) .  Lucrèce,  1e bon chrét ien,  le
champion de la  char i té ,  se la isse séduire par  une bel le  femme et  sombre
dans la débauche :  sa ver tu éta i t  le  masque sous 1eque1 se d iss imula i t
un tempérament  fondamentalement  voluptueux (2a3) .  Sel inde est  débauchée
dès  l e  dépa r t  pu i squ 'une  pass ion  con t re  na tu re  I ' a t t ache  à  sa  compagne ,
Mé l i t e .  La  mor t  b ru ta le  de  Mé l i t e  f a i t  d ' e l l e  une  dévo te .  Ma is  sa  conve r -
s i on  pa ra î t  b i en  suspec te  à  I ' ana l ys te ,  ca r  e l l e  se  rédu i t  à  un  t rans -
fer t  du sent iment  amoureux dans le  domaine ie l ig ieux,  corme le prouve 1e
vocabula i re érot ique dont  use la  convert ie  pour  par ler  de son con[nerce
avec  D ieu .  La  re l i g i on  n ' es t  pou r  e l l e  qu 'un  p ré tex te  qu i  I u i  pe rmer  de
pe rs i s te r  dans  ses  v ie i l l es  hab i t udes  (244 ) .  D iogène ,  1e  sage  ascè te  qu i

(24L)  Ib id. ,  p .  210.

(242)  "Première métamorphose morale" ,

(243)  "Deuxième métamorphose morale" ,

(244)  "Tro is ième métamorphose morale"

ibid. , pp. 2ll-n5.

ib id. ,  9p.  ?16-?18.

,  i b iC . ,  pp .  218  sq .
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mépr ise superbement  la  fo l ie  des hornes,  ne rés is te pas aux sat i res hu-

m i l i an tes  de  son  dé t rac teu r :  de  l ' excès  de  sagesse  i 1  passe  à  I ' excès

de  fo l i e .  Son  v ra i  mob i l e  es t  1 ' o rgue i l  qu i  l e  pousse  à  se  d i s t i ngue r

du cormun des morte ls  à tout  pr ix  (245) .  La c inquième métamorphose,  qui

donne l ieu au réc i t  le  p lus long et  probablement  le  p lus réussi ,  décr i t

avec beaucoup de f inesse Ia corrupt ion progressive du coeur et  de I 'es-

p r i t  de  Bé l i se , ' l ' épouse -modè le  qu i  ne  rés i s te  pas  aux  cha rmes  d 'un  be l

adn i ra teu r ,  Po l i do r ,  e t  f i n i t  pa r  s ' abandonne r  sans  re tenue  aux  p la i s i r s

enooisonnés de I 'adul tère.  Cet te ferrne a- t -e l le  été l ' innocente v ic t ime

d 'un  hab i l e  séduc teu r  ?  I ' l  n ' en  es t  r i en  :  l e  ve r  é ta i t  dans  l e  f r u i t

avant  mâne que |a ver tueuse Bél ise ne rencontre Pol idor .  La f idé l ' i té

con juga le  s ' é ta i t  r édu i t e  à  une  hab i t ude  mach ina le ,  une  évo lu t i on  que

Môser dénonce souvent ,  tandis que le coeur de Bé' l ise,  un coeur de 'coguet-

t e ,  n ' a t t enda i t  qu 'une  occas ion  pou r  sa t i s fa i re  son  anou r -p rop re ,  l e  be -

so in  d ' ê t re  f l a t t ée  pa r  un  aman t .  Po l i do r  n ' a  pas  é té  I a  cause  ma is  seu -
,  lement  l 'occasion,  on pourra i t  d i re le  cata lyseur ,  de cet te pervers ion

morale (246) .  Les c inq "métamorphoses" ne sont  à première vue que des

" tab leaux  de  moeurs "  ou  des  " ca rac tè res " .  Ce  qu i  f a i t  l eu r  o r i g i na l i t é ,

c ' es t  qu ' i 1s  n ' imp l i quen t  aucune  i n ten t i on  mora l  i san te .  Môse r  se  con ten -

te de constater  un processus de pervers ion morale où 1a passion f in i t

tou jours par  t r iompher de la  ra ison sans proposer de remède :  l 'analyse
' impi toyable du moral is te remplace dans de te ls  passages le d iscours édi -

f i an t  du  mora l i sa teu r .0 r  ce  po in t  de  vue  du  mora l i s te  n ' es t  pas  dans  l a

t radi t ion des revues moral isantes.

I l  sernble qu 'à première vue la doci l i té  de Môser à cet te t radi -

t ion dans le  domaine pol i t ' ique et  socia l  so i t  par fa i te .  A y regarder  de

plus près,  on découvre pourtant  que sur  ce terra in i1  se permet égale-

rTent  quelques entorses à la  déonto logie du genre.  For t  respectueux des

pr inc ipes qu 'édic te cet te déonto logie,  i1  proc lame sans ambiguTté aucune

que  1es  revues  mora l i san tes  n ' on t  pas  à  s ' occupe r  de  po l i t i que  e t  i l  r e -

p roche  aux  " j ou rna l i s tes "  d ' en  f a i re ,  En  réa l i t é ,  i l  l eu r  rep roche  mo ins

(245)

(246 )

"Quatr ième métamorphose morale" ,  ib id. ,

"Cinquième métamorphose morale" ,  ' io ,  4Q,

h ^  ) 1 O - ) 2 2
F F .  b - '  E - - .

i A c ' )  n ^  2 ? ? - 2 2 4
w v  e * .  ,  v v
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d 'en  fa i re  que  de  l a  f a i r e  ma l  e t  i 1  p ro f i t e  de  sa  p ro fess ion  d ,apo l i -
t i sme  pou r  donne r  à  ses  l ec teu rs  une  mag is t ra le  t eçon  de  sc ience  po l i -
t i que  qu ' i l  asso r t i t  de  que lques  exemp les  de  son  c ru  (247 ) .  L ,app réc ia -
t i on  des  a f f a i r es  de  l 'E ta t  es t  une  sc ience  don t  l , i nd i v i du  moyen  es t
t o ta lemen t  dépou rvu .  Ma is  l u i ,  l 4ôse r ,  l e  sec ré ta i re  de  Ia  nob lesse ,1a
possède et  i l  ne demande pas mieux que d 'en l ivrer  queiques é léments à
ses  l ec teu rs .  L ' app réc ' i a t i on  de  l a  po l i t i que  d ,un  souve ra in  ou  d ' un  E ta t
doi t  teni r  conpte de t ro is  facteurs.  Le premier  est  I 'exacte connaissan-
ce du système ou de la  const i tu t ion pol i t ique de chaque Etat ,  le  second
est  la  percept ion préc ' ise de la  man' ière de penser et  d,agi r  de celu i  qui
gouverne ou qui  est  chargé de vei l ler  au respect  de la  const ' i tu t ion.  Le
tro is ième a t ra i t  aux moyens dont  usent  les responsables pour met t re en
prat ique leur  système. Dans cet te pét i t ion de pr inc ipe Môser fa i t  la
pa r t  be l l e  au  pa r t i cu l i e r  e t  à  l ' i r r a t i onne l .  La  no t i on  de  " sys tème , ' r e -
me t  en  cause  I ' un i ve rsa l i sme  e t1e  ra t i ona l i sme  des  Lum. iè res ,  pu i sque

chaque nat ion doi t  avoi r  "son" système, ou ses règles éternel les"oans
lesquel les on peut  t rouver  les ra isons de toutes ses entrepr ises.  Chaque
Eta t  ag i t  donc  se lon  une  l og ique ,  une  ra i son  d ,E ta t ,  qu i  n ' es t  pas  ce11e
des  vo i s i ns  (248 ) .  C 'es t  a i ns i  que  l e  sys tème  de  l a  F rance  es t  en t . i è re -
men t  dé te rm iné  pa r  l a  vo lon té  de  b r i se r  l a  pu i ssance  espagno le  (249 ) .

Quan t  à  i a  man iè re  de  pense r  du  gouve rnemen t ,e l l e  es t  d i f f i c i l e  à  sa i -
s i r  non  seu lemen t .pa rce  qu ' i l . y  a  au tan t  de  man iè res  de  pense r  d i f f é ren -
tes  qu ' i l  y  a  d ' i nd i v i dus  d i f f é ren ts ,  ma is  su r tou t  pa rce  qu , i l  en t re
souvent  dans leurs vues p lus de passion que de logigue.  Puisque ce sont
des  ho rmes  qu i  f on t  l a  po l i t i que ,  I ' ana l ys te  do i t  savo i r  f a i r e  l a  pa r t
de l ' i r ra t ionnel  qui  v ient  per turber  les mécanismes rat ionnels du ' ,sys-

tème".  Ce sont  encore les hormes qui  chois issent  les moyens d 'une pol i -
t ique et  i1s peuvent  se t romper dans leurs choix.  Evi tant  de recour i r  à
des exemples trop actuels ou trop compromettants, Môser se contente de

(247) rb id. ,  pp.  103-108.

(248 )  Ce t te  no t i on  de  " sys tème"  annonce  ce l l e  de ' , r a i son  l oca le ' , ,
"Lokalvernunf t " ,  à  laquel le  Môser fera appel  dans f  i i is ta iye
bmtek.

d c

à 'Asna-

(249)  HKA I ,  p .  106.  En !747,  cet te af f i rmat . ion peut  surprendre.  Comme
nous  l e  ve r rons  p lus  l o i n ,  Môse r  s , i nsp i re  de  sou rces  f rança i ses  qu i
da ten t  du  XV I Ie  s . i èc le .  Ve rs  1750 ,  c ,es t  p l u tô t  l es  Habsbou rq  d ,Au -
t r i che  que  Ia  F rance  ten te  d ,a f f a . i b l i r .
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f a i r e  a l l us ion  à  1a  po l i t i que  des  ca rd inaux  f rança i s  :  i v l aza r i n  cho i s i s -

sai t  des moyens adéquats,  Richel ieu des moyens superf lus et  F leury des

moyens insuf f jsants pour  sat is fa i re aux ex igences du système f rançais
( 2 5 0 ) .  L ' a l l u s i o n  à ' l a  s i t u a t i o n  a l l e m a n d e  n e  m a n q u e  t o u t e f o i s  p a s ,  m a i s

e l l e  ne  compor te  pas  de  g rands  r i sques  pou r l e  comnen ta teu r :  m ieux  vau t

encore appl iquer  maladroi tement  les pr inc ipes du système que de ne pas

avoir  de systètne du tout ,  corme c 'est  le  cas d 'un cer ta in Etat  qui  embar-

rasse tout  le  monde,  amis corTme ennemis,  par  f  incohérence de sa pol i t i -

que (251) .  Le lecteur  a compr is  que c 'éta i t  le  Saint  Empire germanique

qu i  é ta i t  v i sé .  Dans  son  cas ,  I ' i r r a t i ona l i sme  t r i omphe .

0n peut objecter que cette audace peu conpromettante est large-

ment  compensée par  ' l 'ext rême prudence dont  Môser fa i t  preuve lorsqu' i1

s ' ag i t  de  c r i t i que r ' l es  t a res  soc ia les  e t  po l i t i ques  des  E ta t s  qu ' i  l u i

son t  p roches .  I l  se  ga rde  b ien  de  p roc lamer  en  pub l i c  ce  qu ' i l  avoue
parfo is  en pr ivé dans ses le t t res à von den Bussche.  Les proclamat ions

de loyal isme indéfect ib le envers le  ro i  d 'Angieterre semblent  lu i  conve-

ni r  b ien m' ieux que la dénonciat ion des v ices qui  af fectent  le  système
po l i t i que  d t  soc ia l  de  l ' é l ec to ra t  de  Hanov re  e t  de  l ' évêché  d '0snab ruck .

Dans le contexte plutôt conformiste et conservateur de ses revues on

s 'étonne pourtant  de t rouver  un ar t ic le  dans lequel  i l  dénonce avec une

v igueu r  i naccou tumée  ce r ta ins  de  ces  v i ces  (252 )  :  pou r  en r i ch i r ' l ' E ta t

on appauvr i t  les sujets par  des impôts t rop lourds ;  ceux qui  n 'ont  pas

fa im mangent  toujours et  ceux qui  ont  fa im ne mangent  r ien ;  le  mendiant

pa ' ie  la  dîme et  le  r iche ne paie r ien ;  1e gouvernement  mul t ip l ie  des

lo i s  que  pe rsonne  ne  respec te ;  l ' esp r i t  d ' i n t r i gue  es t  pa r tou t  ;  l es

hormes font de longues études pour apprendre à conduire les affaires pu-

b l iques,  mais crest  une fenme qui  en une nui t  décide de leurs mér i tes ;
1es avocats explo i tent  les p la ideurs en pro longeant  les procès.  I l  est

des indices dans ce passage qui  permettent  de supposer gue Môser songe

su r tou t  aux  cond i t i ons  l oca les  osnab rucko i ses .0n  a  l e  sen t imen t  que  l e

(?50 )  I b i d . ,  p .  107 .

(25L)  Ib id, ,  p .  106.

(?52)  L '  ar t i  c le  est
D 2 . 5 ,  H K A  I ,

i n t i t u l é  "E rs tes  S t i i c k  e ines
p .  3 0 9  s q .

Ind i  an i schen  B r i e fes "
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jeune avocat ,  1as oe ronger son f re in,  ôte,  pour  un bref  jnstant ,  le
masque du conformisme et  de la  soumiss ' ion qui  d iss imule sa vér i table
pensée.  11 prend,  b ien sûr ,  ses précaut ions :  reprenant  un procédé assez
courant  à l 'époque,  sur tout  dans la  l i t térature f rançaise,  i1  présente

ses cr i t iques sous la  forme d 'une let t re rédigée par  un Indien qui  juge

la société européenne du point  de vue du sauvage naî f .  Mais déjà par
' lu i -même 

ce point  de vue contredi t  l 'un iversal isme des revues moral isan-
tes puisqu' i l  rev ient  à admett re qu ' i l  y  a des hornnes quj  sont  d i f fé-
rents des Européens et  qui  jugent  des réal i tés autrement  que ceux-c i .

Le  sens  de ' l ' un i ve rse l  es t  enco re  b ien  p lus  con tes té  dans  ce t
article de la FeuiLLe hebdormdaire où Môser défend I'honneur bafoué de
sa province westphal ienne,  un ar t ic le  unique en son genre,  non seulement
pa rce  qu ' i l  t émo igne  d 'un  au then t i que  pa t r i o t i sme  de  c loche r ,  ma is  enco -
re ,  ce  qu i  es t  p i r e  en  rega rd  de  l ' esp r i t  des  revues  mora l i san tes ,  pa rce
qu ' i 1  f a i t ' l ' apo log ie  du  se rvage  wes tpha l i en  (253 ) .  Son  i n ten t i on  es t  de
réhab i l i t e r  aux  yeux  d 'un  pub l i c  qu i  se  veu t  éc la i ré  une  p rov ince  qu i  a
' la  

faêheuse réputat ion d 'êt re la  moins évoluée de toute I 'A l lemagne.
L ' image peu f la t teuse que Vol ta i re donnera de la  tJestphal ie  une d izaine
d'années p lus tard durs Can&ide n 'est  que le ref le t  d 'une opin ion cou-
ram€nt  admise à I 'époque aussi  b ien parmi  1es A1lemands que parmi  les
étrangers.  Par  souci  de se montrer  d ' igne des beaux espr i ts , l ' îôser  s 'est
d ' a i l l eu rs  i n i t i a l emen t  rangé  du  cô té  des  moqueurs .  Enco re  en  j u i l  l e t
1746  i l  ac ruqu r i l  é ta i t  de  bon  ton  d ' i r on i se r  su r  l e  mauva i s  é ta t  des
rou tes  wes tpha l i ennes  e t  d ' a f f i rmer  qu 'e l l es  é ta ien t  l e  pu rga to i re  qu ' i 1
fa l la i t  t raverser  avant  d 'at te indre ce Daradis que sont  les bains de
Pyrmont  (254) .  Mais c inq mois p lus tard i l  fa i t  une vol te- face spectacu-
' la i re qui  s 'expl ique à la  fo is  pôr  son i r r i ta t ion de voi r  des ét rangers
se pennet t re des cr i t iques que l 'on peut  à la  r igueur to lérer  de 1a par t
des ind ' igènes et  probablement  aussi  par  un contact  de p lus en p lus ét ro i t
avec les réa ' l i tés rura les du pays osnabruckois.  Se considérant ,  en tant

(253) wo 44, HKA

( 2 5 4 )  H K A  I ,  p .

I ,  p p . 2 4 9 - 2 5 1 .

1 5 5  e t  p .  1 5 9 .
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qu 'Osnab rucko i s ,  conce rné  pa r  ces  c r i t i ques  i n j us tes  (255 ) ,  i 1  passe  en

revue toutes les p la isanter ies qui  courent  sur  sa province nata le,  sur

l ' esp r i t  pesan t  de  ses  hab i t an t s ,  su r  l eu r  nou r r i t u re  g ross iè re ,  pa in

no i r  e t  mauva i se  b iè re ,  e t  su r ' l eu rs  rou tes  abominab les ,  e t ' i 1  l es  ré -

fute les unesaprès les autres.  Mais i l  s 'ar rête p lus longuement à cet te
prat ique infanante que const i tue aux yeux des espr i ts  éc la i rés de l 'épo-
que le servage westphal ien.  N'est-ce pas là  1e s igne de cet te "menta l i -
t é  se rv i l e "  ( 256 )  gu i  es t  I ' une  des  p r i nc ipa les  causes  de  l a  mauva i se

réputat ion que 1 'on fa i t  à  cet te prov ince ? Môser répl ique en s 'ef for-

çant  de prouver  que cet te inst i tu t ion féodale prend dans son pays des

formes qui ,  lo in de t rahi r  un espr i t  rét rograde,  font  honneur à 1 'espr i t
' l ibéra l  

des Westphal iens.  Le procédé est  déjà celu i  que I 'on ret rouvera

dans les Eættaieies patriotiques ou dans les articles contre-révolution-

nai res dest inés à 1a Reuue mensueLLe de BerLin:  même goût  du paradoxe

qui  consiste à a l ler  à contre-courant  de 1 'opin ion générale et  à démon-

t rer  qu 'une inst ' i tu t ion ant ique que tous s 'accordent  à juger  déra ison-

nable et  inhumaine est  p lus humaine et  p lus ra isonnable que les prat iques

modernes I  La prat ique moderne est  ic i  le  fermage l ibre dont  les inconvé-

nients sont opposés aux avantages du servage. Fort habilement, l4ôser

prouve que c 'est  non seulement  le  seigneur mais même le paysan qui  a

tout  in térêt  à conserver  le  s tatut  ancien.  Un statut  te l lement  avanta-
geux que beaucoup de paysans l ibres paient  for t  cher ' le  dro i t  d 'ê t re

ser fs .  0éjà s 'esquisse dans ces pages la d is t inct ion fondamentale entre
' I a  

" l i be r té  ma té r ' i e l l e " ,  l a  "Rea l f r e ihe i t " re t  l a  " l i be r té  pe rsonne l1e " ,

la  "Personal f re ihe ' i t " .  Les tennes manquent  encore,  mais l ' idée est  déjà
prête :  c 'est  la  terre qui  est  serve,  f iâ iS celu i  qui  la  cul t ive reste

personnel lement  l ibre.  Sauf  quand i1 s 'agi t  de b ' iens i r rneubles et  hér i tés

(255 )  Osnab ruck  se  t rouve  au jou rd 'hu i  en  Basse -Saxe .  Ma is  à  l ' époque  de
Môser les Osnabruckois se considéra ient  corme | . lestphal iens.  Leur
te r r i t o i r e  f a i sa i t  pa r t i e  du  ce rc le  admin i s t ra t i f  de  l l es tpha l  i e .

( 2 5 6 )  H K A  I , 9 . 2 4 9 :  " e i n e  A n z e ' i g e  e ' i n e s  s k l a v i s c h e n  G e m i j t e s " .
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qu i  appa r t i ennen t  au  ma î t re ,  l e  se r f  es t  pa r fa i t emen t  l i b re  d ' ag i r  com-
me  i l  l ' en tend ,  d ' ache te r  e t  de  vend re  ce  qu i  l u i  p1a î t  e t  même d 'enga -
ge r  des  p rocès  con t re  son  se igneu r  quand  i l  es t ime  que  ce lu i - c i  a  ou t re -
passé ses dro i ts .  Bref ,  lous les argurnents que f4ôser  développera à par-

t i r  de la  f in  des années soixante pour défendre le  servage westphal ien
sont déjà réun'is dans ce texte de 1a FeuiLLe hebdonadaire. I1 n'y manque

encore que I 'argumentat ion h is tor ique,  ce l le  qui  permet de just i f ier  des
inst i tu t ions apparemment anachroniques en recherchant  dans le  passé

l " ' esp r i t  de  l a  l o i "  e t  en  exp l i quan t  l ' évo lu t i on  "na tu re l l e "  de  l a  cou -
tume  p r im i t i ve  j usqu 'à  son  abou t i ssemen t  à  l ' époque  des  Lumiè res .  L ' ab -
sence  d 'a rgumen ta t i on  h i s to r i que  revê t  i c i  t ou te  sa  s i gn i f i ca t i on  :  t ou -
tes  choses  é tan t  éga les  pa r  a i l l eu rs ,  ou  p resque ,  c ' es t  l a  découve r te
de  l a  d imens ion  h i s to r i que  qu i  f a i t  l a  d i f f é rence  en t re  l ' oeuv re  de  j eu -

nesse de Môser et  ce l le  de la  matur i té .  Ce qui  sépare les deux revues
moral isantes des Fanta is ies Patr .ùot iqaes c 'est  moins l 'expér ience cro is-
sante que l , lôser  s 'est  acquise dans les af fa i res locales que cet te décou-
ve r te  p rog ress i ve  du  passé  na t i ona l  e t  p rov inô ia l  qu i  abou t i t  à  1a  p re -

mière rédact ion de I 'His to i re d '1snabntck.  Par  son manque de sens h is to-
r ique,  I 'auteur  de \a FeuiLLe hebdonadaùre reste encore d isc ip le des Lu-
mières selon Wol f f  e t  se lon les revues moral isantes,  mais par  son sens
de  I ' i nd i v i due l ,  qu i  se  man i fes te  i c i  pa r  son  pa t r i o t i sme  de  c loche r  e t
pa r  l ' ' i n t é rê t  qu ' i l  acco rde  au  cas  pa r t i cu l i e r  que  rep résen te  l e  se rvage
wes tpha l i en  don t  l a  l og ique  n 'a  r i en  à  vo i r  avec  ce l l e  de  l a  ra i son  théo -
r i que ,  i l  s ' éca r te  sens ib lemen t  de  l a  t r ad i t i on  i nca rnée  pa r  ces  revues
et  af f i rme avec v igueur sa v is ion or ig inale du monde.

S' i l  est  un domaine où Môser a mani festé un sens oar t icu l ièrement
v i f  d e  l a  v a r i é t é  e t  d e  l ' i n d i v i d u e l ,  c ' e s t  c e l u i  d e  l ' e s t h é t i q u e .  E n
mora le  e t  en  po l i t i que  l es  en to rses  qu ' i l  f a i t  au  mora l i sme  e t  à  l , un i -
ve rsa l i sme  son t  I ' excep t i on  à  1a  règ le  géné ra le  qu i  dé te rm ine  l , esp r i t
des revues moral isantes.  Les accès d 'ant iconformisme qui  y  surprennent
de temps à autre le  lecteur  sont  passagers et  tout  rentre assez rapide-
men t  dans  l ' o rd re .  En  es thé t i gue ,  c ' es t  l ' i nve rse  qu i  se  p rodu i t  :
1 ' excep t i on  y  dev ien t  1a  règ le  e t  c ' es t  l a  doc i ' l i t é  occas ionne l l e  oe
' l 'ar t is te 

aux dogmes rat ional is tes d 'un Got tsched qui  surprend,  a lors que
I t lôser  développe généralenent  une concept ion du beau qui  1 'entraîne b ien
' l o i n  

de  l a  t r ad i t i on  dans  des  zones  qu i  son t  p lus  p roches  de  ce l l es  des
jeunes génies des années soixante-d ix  que de cel les de Got tsched ou même



- ? 1 4 -

de  Less ing .  S i  no t re  au teu r  s ' app l i que  à  p ra t i que r  ce  dosage  hab i l e

en t re  l ' u t i ] e  e t  l ' ag réab le  que  réc lame  l a  t r ad i t i on ,  on  cons ta te  néan -

mo ins  qu ' i l  me t  un  so in  t ou t  pa r t i cu l i e r  à  a t t énue r  l e  ca rac tè re  mora l i -

sateur  de ses 1eçons et  qu ' i1  pr iv i lég ie en revanche tous les procédés

d 'expos i t i on  e t  d ' éc r i t u re  qu i  se rven t  à  d i ve r t i r ] e  l ec teu r .  De  même

qu' i l  se veut  moral is te autant  que moral isateur ,  de même i l  se montre

ar t is te autant  que professeur de morale.  Môser est  moral isateur  avec pu-

deur et discrétion. Cela se devine dès le début de \a EeuiLLe hebaonaCat-

re où i ' l  s 'excuse presque de voulo i r  fa i re la  1eçon à ses lecteurs.  C'est

l e  be l  esp r i t  p l us  que  1a  mora le  qu ' i l  veu t  l eu r  ense igne r .  Un  t ra i t  sp i -

r i tue l ,  écr i t - i l ,  dans sa préface,  est  toujours préférable à une idée sé-

r i euse  (257 ) .  I l  f au t  f a i r e  l a  pa r t  de  l a  p rudence  tac t i que ,  de  ce  goû t

pour le  môsque que re1ève Klassen,  dans ces propos,  car  la  sui te prouve

abondanment que Môser ne renonce nul lernent  à se fa i re 1 'apôtre de la  ver-

tu.  I l  n 'en demeure pas moins que la volonté de se montrer  sp i r i tue l  à

tou t  p r i x  es t  l ' un  des  t ra i t s  qu i  d i s t i nguen t  l ' au teu r  de  l a  Feu iLLe  he : -

dpnalaire et de la Spectatriee aLLernande de bon nombre de ses confrères.

I ' l  est  même permis c ie se demander s i ,  à  la  l imi te,  notre auteur  n 'éprouve

pas  pa r fo i s  que lque  impa t ' i ence  à  devo i r  f a i r e  l a  mora le  e t  s i ,  à  l ' i n -

verse de ce qui  se passe chez Got tsched,  le  "prodesse" ne devient  pas

chez lu i  un prétexte pour  just i f ier  le  "delectare" .  Sans par ler  des tex-

tes ou des passages qui  re lèvent  encore de la  sat i re des moeurs,  mais

dont  le  caractère purement  d iver t issant  fa i t  presque tota lement  oubl ier

l ' i n ten t i on  mora l i san te  (258 ) ,  on  peu t  c i t e r  ce  réc i t  don t  i l  a  dé ià  é té

quest ion et  qui  c lôt  la  sér ie des ar t ic les dest inés à 1a Spectatr ice aL-

Lenode.  Ce pet i t  chef-d 'oeuvre de réc i t  dro lat ique rappel le  davantage 1a

t rad i t i on  p i ca resque  ou  bu r l esque  d 'un  Lesage  que  l a  f ab le  éd i f i an te  d ' un

(257 )  I b i d . ,  p .  8 .

(253)  0n peut  ranger dans cet te catégor ie de textes le  "Fragment  de b io-
graphie"  que l4ôser  publ ie  dans l 'avant-dern ier  numéro de 1a Feui : - .e
hebdorudaire (HKA I ,  pp.280-285) et  dans lequel  i l  conte les mé-
saventures p lus bur lesques que morales d 'un jeune arr iv is te qui  rê-
ve  de  deven i r  m in i s t re .
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Ge l l e r t .  Les  d i sc ip les  de  Go t t sched  on t  dû  f rém i r  en  l i san t  ces  pages

qui  résonnent  come une vér i table provocat ion :  c 'est  le  futur  défenseur

d 'A r l equ in  e t  du  com ique  g ro tesque  qu i  t r ah i t  i c i  sa  comp la i sance  pou r

]a farce et  le  comique pur .  Le goût  de Môser pour  1es formes l i t téra i res

d 'où est  absente toute in tent ion morale se mani feste encore dans quel-

ques uns des poèmes qu' i l  jo int  de temps à autre à ses ar t ' ic les en prose.

Le supplérnent  poét ique permet sur tout  d 'étof fer  une I ivra ison dont  le  vo-

lune est  un peu maigre.  I l  fa i t  également  par t ie  de ces procédés qui  ser-

vent  à rendre agréable une mat ière austère en var iant  les formes d 'expo-

s i t i on .  I 1  remp l i t  l a  p lupa r t  du  t emps  une  fonc t i on  réc réa t i ve ,  p l us  ra -

rement  cel le  d 'un temps for t  où I 'auteur  expr ime sa pensée sous une for-

me plus dense et  p lus soignée (259) .  Beaucoup de poèmes de Môser appar-

t iennent  au genre de la  fable r imée dans la t radi t ion de La Fonta ine et

de  Ge l l e r t  e t  r es ten t  t ou t  à  f a i t  con fo rmes  à  l ' esp r i t  d i dac t i que  des  re -

vues  mora l i san tes .  Ma is  i l  en  es t  d ' au t res  qu i  s ' i nsc r i ven t  dans  l a  t r a -

d i t i on  anac réon t i que  d 'un  Uz ,  d ' un  G le in  ou  d ' un  Hagedorn  (260 ) .  Ce  son t

des chansons qui  cé ' lèbrent  sur  le  mode enjoué et  sagement épicur ien 1a

na tu re ,  l a  j o i e  de  v i v re ,  I ' amour ,  l e  v i n  e t  1a  mus ique .  Ce t  ép i cu r i sme

si  peu moral isateur  nous est  déjà connu par  guelques textes en prose.

Dans' les deux cas,  dans le  lyr isme corune dans la prose,  les entorses fa i -

tes à I 'austère éth ique bourgeoise ont  probablement  la  même cause :  c 'est

1e  j eune  f i ancé  ou  1e  j eune  époux  qu i  oub l i e  pou r  que lques  i ns tan ts  l es

o b l i g a t i o n s  d e  l a  v i e  s o c i a l e  e t  p r o f e s s i o n n e l l e  p o u r  r ê v e r  q u ' i l  v i t ,

avec sa b ien-a imée,  lo in du monde prosaîque de ia  bourgeois ie osnabruckoi -

se  dans  l a  so l i t ude  d 'un  va l l on  ve rdoyan t  où  tous  l es  p la i s i r s  son t  pe r -

mis.  Par fo is  enf in ,  le  genre anacrÉont ique est  remplacé par  un lyr isme

plus sat i r ique dans la  t radi t ion bur ' lesque de Scarron ou de Pope qui  va

tout  à fa i t  dans le  sens de la  farce déjà i l lust rée par  les aventures p i -

caresques du "mi les g loniosus"  dans les deux derniers ar t ic les de la

(259) Pour l 'é tude des poèmes de Î - lôser  dans les deux revues nous renvoyons
à  l ' exce l l en te  é tude  de  Werne r  Koh l schmid t ,  " Jus tus  Môse rs  A lmanach -
Gedichte". ln : Nachrichten oon der GeseLlschaft den 'tlissenschaftel;

zu Gët t ingen,  N.F.  I I l8 ,  Gôt t ingen 1938,  pp.  L47-L6?.  La fonct ion
des poèmes dans les revues est  analysée p.  I49.

(260) rbid.
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Speetatrice alLenætd.e. Dans un cas comne dans l 'autre, le lecteur est
i nv i t é  à  r i r e  sans  t rop  se  souc ie r  du  p ro f i t  mora l  qu ' i l  t i r e ra  de  son
r i  re.

Mais c 'est  sur tout  dans les textes consacrés à la  théor ie esthé-
t ' ique que l4ôser  s 'écar te de la  t radi t ' ion des revues moral isantes.  I l
faut  noter  au préalab1e gue les ar t ic les où Môser développe ses concep-
t ions esthét iques,  d 'abord re lat ivEnent  rares,  se font  de p lus en p lus

no[ôreux et  consis tants.  L ' importance cro issante de la  réf lex ion esthé-
t ique va de pai r  avec un désintérêt  cro issantpour la  réf lex ion morale.
Cet te évolut ion se mani feste d 'une manière oar t icu l ièrement  év idente
dans le passage où Môser répond à un correspondant  qui  1 'encourage à
persévérer dans la voie qu'i l  avait adoptée dans les Tableaus ie moetz.s

en  a l l i an t  pa r fa i t emen t  I ' u t i ' l e ,  l e  mora l  e t  l ' ag réab le .  Agacé  pa r  ce t -
t e  f onnu le ,  l ' a r t i s t e  ré to rque  qu ' i  l  a  déso rma is  épu i sé  l es  ressou rces
que 1ui  of f ra i t  cet te voie,  qu ' i l  se sent  au fond peu fa i t  pour  présen-

te r  des  vé r i t és  anc iennes  dans  un  hab i t  neu f  e t  qu ' i l  a  p r i s  l a  déc i s i on
de se tourner  vers d 'autres occupat ' ions.  Met tant  aussi tôt  en prat ique sa
résolut ion,  i l  passe,  sans autre forme de t ransi t ion,  à un développement
su r  l a  r ime  poé t i que .  I l  ne  pouva i t  n i eux  fa i re  en tend re  que  l ' a r t  l ' i n -
t é ressa i t  déso rna i s  p lus  que  l a  mora le  (261 ) .  Enco re  qu 'e l l es  ne  manquen t
pas  d ro r i g i na l i t é ,  ce  n res t  cependan t  pas  dans  ces  cons idé ra t i ons  su r  l a
r ime  qu ' i l  donne  1a  p reuve  l a  p lus  é loquen te  de  son  audace .  C 'es r  sa
concept ion t rès or ig inale de la  nature qui  lu i  permet de fa i re éc later
les cadres de l 'esthét ique t radi t ionnel le ,  de donner une déf in i t ion dy-
namique et  organic is te du beau,  de remplacer  Ie dogmat isme got tschédien
par une idée re lat iv is te de I 'ar t  e t  même d 'esguisser  une théor ie du gé-
n ie .  Sans  con tes te r  l e  p r i nc ipe  i n tang ib le  de  l ' im i t a t i on  f i dè le  de  l a
nature,  Môser renet  radicalement  en cause la oossib i l i té  de cet te imi ta-
t i on .  I l  l e  f a i t  au  nom d 'une  v i s i on  de  l a  na tu re  qu i  n ,a  p lus  aucun
point  cormun avec cel  le  de Got tsched.  A la  concept ion stat ique et  rat io-
nal is te de ce dernier  i l  en subst i tue une autre qui  est  dynamique et  or-

( 2 6 1 )  H K A  I ,  p .  3 1 7 .  ( D z  6 ) .



ganic is te.  La nature en perpétuel  devenir  crée,  en ef fet ,  des formes

toujours nouvel les qui  ne cessent  de nous surprendre par  leur  inépuisa- '

b l e  va r i é té .  Ma is  ce  dynan i sme  fo i sonnan t  ne  s ign i f i e  pas  déso rd re .  La
théor ie de la  "var iété"  est  complétée chez Môser par  cel le  d 'un ordre
organique qui  régi t  e t  in forme chacune des innombrables par t ies dont

est  fa i te  la  nature et  qui  les accorde les unes aux autres pour const i -
tuer  un tout  harmonieusement  agencé.  L 'ar t is te médiocre qui  juge selon
les normes de ' l 'esthét ique courante ne verra dans un paysage tourmen-

té, dans un rocher vertigineux, dans une grotte effrayante ou dans une
montagne qui  monte à I 'assaut  du c ie l  que des avor tons in formes oe la
na tu re  (262 ) .  Ma is  s ' i i  se  dé fa i t  de  ses  concep t i ons  é t r i quées  e t  s ' i l
adop te  l e  po in t  de  vue  qu i  conv ien t  à  son  ob je t ,  i l  découv r i r a ' 1 ' adm i -
rable ordonnance" de ces fonnes nature l les.  Perçu à une d is tance conve-
nab le ,  l e  mons t re  i n fonne  a l l i e ra  a lo rs  l a  g râce  à  l a  f o r ce  e t  ce  qu i

sembla i t  n 'ê t re qu 'un capr ice de Ia nature révèlera Ia profondeur
i nsondab le  de  ses  règ les  (263 ) .  Ca r  l a  na tu re  " t r ava i l l e " ,  comre ' l ' a r -
t is te,  se lon des règles.  Le d isc ip le de Wol f f  ne peut  pas admett re que
' l ' un i ve rs  

e t  l ' a r t  qu i  en  es t  l a  cop ie  pu i ssen t  se  passe r  de  règ1es .  Su r
ce point  i l  est  d 'accord avec les théor ic iens de son temps :  " i l  est  im-
poss ib le  que  tou t  ce  qu i  t r ah ' i t  l es  règ les  p la i se  e t t ou te  audace  rée l l e

es t  abso lunen t  rép réhens ib le "  (264 ) .  Ma is  l ' e r reu r  de  Go t t sched  e t  de
ses  se rnb lab les  es t  d ' avo i r  vou lu  cod i f i e r  ces  règ1es  e t  en  t i r e r  un  sys -
tène  dé f i n i t i f  qu i  pu i sse  assu re r  une  im i ta t i on  pa r fa i t e  e t  i n fa i l l i b l e

de  l a  na tu re .  En  réa l ' i t é ,  l a  na tu re  i n f i n i e  dépasse ra  t ou jou rs  1 ' a r t  qu i

es t  f i n i ,  de  l a  même man iè re  "qu 'une  chose  qu i  p résen te  des  réa l i t és  j n -

f in ies qu 'e l le  accorde les unes aux autres selon des règles innombrables

en dépasse une autre où un nombre l imi té d 'objets 'sont  ordonnés les uns

(252) HKA I ,  p .  342 (Dz L3 ' ) .  C 'est  dans ce t re iz ième numéro de Ia Specra-
ttice alLenand.e que Môser expose de la manière la plus complète ses
concept ions esthét iques.

(?æ) rb1À.

(264) Ibid., p. 343
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pa r  rappo r t  aux  au t res  se lon  que lques  règ les  f i xées  d ' avance"  (265 ) .  En

conséquence ,  s ' i l  es t  b i en  v ra i  que  f  im i t a t i on  de  l a  na tu re  do i t  r es -

te r ' l a  règ le  d ' o r  de  tou te  c réa t i on  a r t i s t i que ,  i l  es t  t ou t  auss i  v ra i
que personne ne peut se vanter de connaître parfaitement cette nature

inépuisable et  de pouvoir  en donner une imi tat ion par fa i te .  L 'expér ien-

ce, cette expérience qui vaut déjà en L747 pour Môser toutes les théo-

r ies,  montre que de cent  personnes qui  prétendent  avoi r  sa is i  e t  dépeint

Ia nature en t ra i tant  le  même sujet  aucune n 'en a donné une copie iden-

t ique (266) .0n voi t  b ' ien corment  cet te concept ion dynamique et  organi-

c i s te  de  l a  na tu re  e t  de  l ' im i t a t i on  abou t i t  f i na lemen t  à  un  re la t i v i s -

me esthét ique peu confonne à l 'espr i t  got tschédien.  L 'oeuvre d 'ar t  Ia
p lus  réuss ie  ne  se ra  qu 'une  cop ie  impar fa i t e  de  l a  na tu re  don t  e l l e  ne
pou r ra  j ama is  épu i se r  n i  l ' i n f i n i e  r i chesse  n i  l a  "nob le  s imp l i c i t é "
(267 ) .  Seu le  l a  na tu re  auss i  i nsondab le  que  son  c réa teu r  don t  e l l e  es t

f  image par fa i te  pourra combler  durablement  l 'horme toujours av ide de
pia is i rs  nouveaux et  rapidement  lassé de ceux que lu i  o f f re l 'oeuvre

d'ar t .  Tandis que cel le-c i  est  soumise aux capr ices de la  mode et  à

I 'humeur changeante des honmes,  cel le- là  reste " toujours égale à e l le-
même, toujours bel1e et  dégagée de toute contra inte"  (268) .  El le  est

sur tout  dégagée descontra intes d ' 'un dogmat isme esthét ique qui  prétend

rédu i re  f  i népu i sab le  à  un  sys tème  s imp le  e t  r a t i onne l .  Môse r ' l e .p roc la -

me  sans  anbages  :  l a  ra i son  ne  su f f i t  pas  à  dé f i n i r 1es  c r i t è res  de  l a

(265) Ib id. ,  p"  342:  "So sehr  a lso e ine Sache,  d ie unendl iche Mannigfa l -
t igkei ten nach unzâhl igen Regeln in  e iner  Uebereinst inrmung darbietet ,
andre i jber t r i f f t ,  womit  e ine gewisse Zahl  von Dingen nach e in igen
gegebenen Regeln zusannen geordnet  s ind,  so sehr  i jber t r i f f t  auch d ie
Na tu r  d ie  Kuns t " .

(266)  Ib id. ,  p .  340.

( 2 6 7 )  H K A  I ,  p . 1 5 7  ( r o .  3 0 ) .  A v e c  p r è s  d ' u n  d e m i - s i è c i e  d ' a v a n c e ,  a v a n t
Less ing  e t  W incke lmann ,  Môse r  esqu i sse  a ins i ,  j usque  dans  1 'emp lo i
des  ten f l es ,  l ' es thé t i que  c lass ique  de  Sch i l l e r  e t  de  Goe the .

( 2 6 8 )  r b i d . ,  p . 2 3  ( w o . 4 )  " S i e  ( :  d i e  N a t u r )  b l i e b  a l l e m a l  g l e i c h ,  a l l e m a l
schôn und ungezwungen".
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beau té  (269 ) .  S ' i l  n ' abandonne  pas  ceux  qu 'a  f i xés  Go t t sched ,  i 1  l es

assoup l i t  cons idé rab lemen t ,  ne  se ra i t  ce  que  pa rce  qu ' i 1  a jou te .  aux

t ro i s  c r i t è res  de  l a  du rée ,  de  I ' un i ve rsa l i t é  e t  du  na tu re l  un  qua t r i è -

me,  Ie sent inænt in t ime qui  in t rodui t ,  malgré les précaut ions qui  en
' l im' i tent  

les ef fets ,  un é ' lément  subject i f  dans le  iugement  esthét ique.

Même assoup l ' i s  e t  comp lé tés ,  ces  c r i t è res  ne  son t  p lus  i n fa i l l i b l es :
' l 'assurance 

fa i t  p lace à la  s imple ptobabiL i té.  " I . |  est  probabLe,  êcr i t

Môser,  que ce qui  a p lu durablement  à un grand nombre d ' ind iv idus est

conforme à la  nature et  beau"(270).  Tout  en suivant  d 'autres voies que

les Suisses,  i l  réussi t  à  esquisser  en même temps qu'eux une théor ie du

gén ie .  A lo rs  que  Bodmer  e t  B re i t i nge r  f on t  appe l  à  l a  t héo r i e  l e i bn i z i en -

ne  des  mondes  poss ib les  pou r  i us t i f i e r  I ' imag ina t i on  du  g rand  c réa teu r

qu i  ne  s ' en  t i en t  pas  à  l ' im i t a t i on  se rv i l e  de  l a  réa l i t é  imméd ia temen t

pe rcep t i b l e  (271 ) ,  no t re  au teu r  a t t r i bue  à  ce r ta ins  esp r i t s  une  sens i -

b i l i t é  excep t i onne l l e  qu i  es t  un  don  de  l a  na tu re  (272 )  e f  qu i  l eu r  pe r -

me t  en  même temps  de  sa i s ' i r ' l ' i n f i n i e  va r i é té  des  fo rmes  na tu re l l es  e t

d ' enb rasse r  d ' un  seu l  r ega rd  I a  be l  l e  ha rmon ' i e  de  I ' ensemb le .  S ' i l  i gno -

re  enco re  l e  t e rme  de  "gén ie " ,  s ' i ' l  f a i t  de  l a  sens ib i l i t é  excep t i onne l -

le  dont  sont  doués 1es "grands espr i ts"  une s imple mani festat ion du bon

goût  qui  sera i t  un peu p lus développé chez eux que chez le  connun des

mor te l s  e t  s ' i l  en  subo rdonne  l ' exe rc i ce  aux  ex igences  ra t i onne l l es  de
' la  

durée et  du consensus universel ,  Môser concède néanmoins à ces

"grands espr i ts"  le  dro i t  de s 'é1ever au-dessus des rè91es "connues"
pou r  su i v re  ce l l es ,  enco re  " i nconnues " rque  l eu r  révè le  l a  na tu re .  L ' auda -

(269) rbid. (Dz L3), p. 344.

(270)  Ib id. ,  p .  341 z "wahrschein l ich is t  es,  dass das. ienige,  was v ie len
und  Iange  ge fa l l en ,  de r  Na tu r  gemâss  und  schôn  se i " .

(271)  c f .  P.  Grappin,  La théoz" ie dst  génie. . . ,  oP.  s i t . ,  p .  41 sq.

(272)  HKA I ,  p .  341 et  344 (Dz L3) .
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ce de ces hormes est  comparée à cel le  du Créateur  d iv in dont  I 'oeuvre
présente à notre regard borné des imperfections apparentes pour se mon-
t rer  p lus par fa i tedans le tout  (273) .  La comparaison,  empruntée à la
théod i cée  c lass ique ,  i us t i f i e  l es  audaces  qu i  f on t  éc la te r ' l e  cao re  ou
dogmatisme gottschédien. Mais el le permet également de préserver une
e4 igence  fondamen ta le  de  l ' es thé t i que  c lass ique :  . i t  n , y  a  pas  d ,a r t
sans ordre n i  règles.

Ceux qui  pensent ,  corme Klassen,  gue Môser révèle déjà les t ra i ts
de son génie dans les deux revues moralisantes de 1746 et de 1747 ont
t rouvé la conf i r rnat ion de leur  thèse essent ie l  lement  dans ces considé-
rat ions sur  les cr i tères du beau.  Sur  le  p lan esthét . ique,  ces textes
de jeunesse, la Défense du eonique gzotesque de 176l et le fuaitë suy ia
Langae et La Litté?aàtre allenandes de 1781 révèlent une remarquable
con t i nu i t é  à ' l a  f o i s  pa r  l a  p rudence  don t  I ' au teu r  f a i t  o reuve  dans  sa
cr i t ique des théor ies c lass iques et  par  les audaces que lu i  inspi re sa
vis ion dynamique et  organic is te d 'une nature,  modèle absolu et  in imi ta-
b le de toute créat ion ar t is t ique.  Les théor ies esthét . iques du jeune
Môser t rouveront  également  leur  pro longement dans les domaines de l ,h . is-
to i re et  de la  pol i t ique,  pro longement d 'autant  p lus compréhensib le que
notre auteur  t rahi t  t rès tôt  une cer ta ine propens. ion à appl iquer  ses
cr i tères esthét iques à des domaines qui  sont  ét rangers à l ,ar t  ou,  . in-

ve rsemen t ,  à  i n t rodu i re  I ' h i s to i re  e t  l a  po l i t i que  dans  l e  doma ine  de
1'ar t  (274) .  En 1746/47,  1a v is ion dynarnique et  organ. ic . is te de Môser
res te  enco re  pu remen t  spa t i a l e  :  e l l e  ne  s ,app l i que  qu ,à  l a  réa l i t é  p ré -
sen te  t e l ' l e  qu 'e l l e  se  pe rço i t  dans  l , espace ,  essen t i e l l emen t  à  l a  réa -
' l i t é  

es thé t i que ,  na tu re  ou  oeuv re  d ' a r t .  P lus  t a rd ,  e l  l e  s ' en r i ch i ra
d 'une  d imens ion  ten rpo re l l e ,  c ,es t -à -d i re  qu ,e l l e  s ,app l i que ra  au  deven i r
h is tor ique que le jeune auteur  des revues mora ' l isantes entrevo. i t  oar fo is
sans  pouvo i r  l e  sa i s i r  auss i  g l oba lemen t  qu ' i t  sa i t  dé jà  sa i s i r  l es  réa -
l i t és  mora les ,  soc ia les  e t  es thé t i ques .

(273)  Ib id. ,  p .  343.

(274)  0n peut  déjà remarquer que dans le  développement sur  les cr i tères du
beau,  dans le  no 13 de la  Speetatr ice a lLenande,  f , idée le ibni -
z i enne  d 'une  pe r fec t i on  g loba le  qu i  abo l i t  l es  imper fec t i ons  appa -
ren tes  du  dé ta i l  j us t i f i e  à  l a  f o i s  l , op t im isme  mora l  e t  r e l i -
g i eux  e t  I ' es thé t i que  o rqan i c i s te  de  no t re  au teu r .
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Après l 'analyse succ ' incte des premières oeuvres que Môser a ré-

d igées au début  de sa carr ière professionnel le ,  la  le t t re à 'Heumann

sur le  pamphlet  lu thér ien,  l 'Ode funérai re à la  mémoire de son f rère

défunt  et ' le  début  de la  correspondance f rançaise avec von dem Bussche,
i l  é ta i t  encore pennis de se demander s i  les écr i ts  du jeune secréta i re

de la noblesse révéla ient  déjà quelques indices de ce ta lent ,  vo i re de

ce génie,  dont  i l  donnera ma' in tes preuves p lus tard.  La réponse resta i t

en suspens tant  que le dossier  n 'éta i t  pas complètement  inst ru i t ,  c 'est -

à-d i re tant  que l 'oeuvre m1ieure des années quarante,  les ar t ic les des-

tinés aux deux revues moralisantes, 1a FeuiLLe hebdonadaireetla Specva-

trice allqwde, n'avaient pas été examinée. Après cet examen on peut

af f i rmer que le b i  lan est  p lutôt  posi t i f .  En regard de cet te oeuvre jour-

na l i s t i que ,  p lus  r i che  e t  p l us  comp lexe  que  ne  l e ' l a i sse ra i t  suppose r  l e
genre auquel  e l ie  se rat tache,  les tous premiers essais para issent  b ien
pâ1es et  n 'of f rent  guère d 'autre in térêt  que documentai re.  Dans ses c ieux
feui l les,  Môser a su explo i ter  à son avantage une t radi t ion qui  commen-

çai t  à  s 'essouf f ' ler  et  à in t rodui re quelques é léments or ig inaux qui  ré-

vèlent  souvent  l 'écr iva in et  1e penseur de grande race qu ' i l  deviendra
p le inemen t  p lus  t a rd .  Peu t -ê t re  n ' es t - i l  pas  excess i f  d ' avance r  que  l es

revues moral isantes de Môser comptent  parmi  1es mei l leures product ions

d 'un  gen re  qu 'e11es  con t r i buen t  à  sauve r  d ' un  d i sc réd i t  pa r fo i s  j us t i f i é

et qu'elles mér'itent tout à fait de figurer à côté des Diseou.t,s des Pein-

tres de Bodner et de Breitinger, de 1'Honne de Bien et des Etondeuses

raisonnables de Gottsched, du Patrùote de Hoffmann, de Brockes et de
Richey,  de 1 'Eonne sans pf t jugés du Viennois von Sonnenfe ls  (275)  et ,
n 'en dépla ise à Lessing,  de l ' )bsentateut  du Nord de Cramer.  la  FeuiLLe

hebdonadaire el \a Spectatrice aLlenotde n'offrent pas seulement l 'avan-

tage d ' i l lust rer  d 'une manière exempla i re 1es grandes idées de l " 'Aufk ld-

rung" de 1a prem' ière moi t ié  du s ièc le que les revues moral isantes se font

un devoi r  de vulgar iser  pour  1e grand publ ic ,  mais encore de présenter

dans  tous ' l es  doma ines  qu 'abo rden t  ces  pé r i od iques  que lques  vues  nouve l -

(275) Joseph von Sonnenfels, Der tuLqm olme Vomtrtheil, Vienne L765-L767.
La  da te  t a rd i ve  de  ce t te  f eu j l l e  s ' exp l ' i que  pa r  1a  s i t ua t i on  pa r t i -
cu l i è re  de  l 'Au t r i che  où  l es ' i dées  de  l " ,Au fk lâ rung ' ,  e t  ses  f o rmes
de vu ' lgar isat ion ne se sont  inposées qu 'après 1750.
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les qui  bouscuient  les convent ions et  les idées reçues.  Grâce à son
sens de I r ind iv iduel  et  des forces i r rat ionnel les qui  corrnandent ,  au-
tant que 1a raison, le comportement des hormes, l ' lôser a contribué à dé-
b loque r  une  s i t ua t i on  que  l ' un i ve rsa l i sme  e t  l e  mora l i sme  ra t i ona l i san ts ,
t rès louables dans leur  pr inc ipe,  mais peu adaptés à la  réa ' l i té  complexe
de  1a  v ie ,  r i squa ien t  de  condamner  à  l a  bana l i t é  e t  à  l a  sc lé rose .

I1 y  a pour tant  un point  cormun entre les ar t ic les des deux feui l -
les moralisantes et les oeuvres mineures que Môser a rédigées entre 1743
et  1748.  Ce point  co[mun leur  v ient  de la  personnal i té  même de I 'auteur ,
de cet te b ipolar i té  qui  naî t  de la  tension entre 1e bourgeois et  l 'ar t is-
te.  Le bourgeois qui  consacre I 'essent ie l  de son énergie à son mét ier
entre en conf ' l i t  avec l 'ar t is te qui  supporte mal  les mesquiner ies de 1a
vie quot id ienr ie locale et  qui  essaie de les oubl ier  en occupant  ses lo . i -
s i rs  à écr i re des le t t res, .  des poèmes ou des ar t ic les de revues.  Le bour-
geois a tendance à devenir ,  par  sa profession et  par  son mar iage,  un hom-
me du terro i r .  L 'ar t is te adopte volont iers un espr i t  cosmopol i te  qui

s ' inspi re assez souvent  de l 'un iversal isme des auteurs f rança. is  du Grand
S ièc le  ou  de  l a  Régence .  Ma is  nous  avons  vu  que  ce  se ra i t  s imp l i f i e r
quelque peu la réal i té  que d 'af f i rmer que les écr i ts  l i t téra i res sera ient
uniquement  le  fa i t  de l 'ar t is te,  tandis que le bourgeois ne se mani feste-
ra i t  que  dans  l a  v i e  p ro fess ionne l ' l e .  Les  deux  pô1es  de  1a  pe rsonna l i t é

de Môser se retrouvent également dans ses oeuvres qu.i traduisent à des
degrés d ivers,  les préoccupat ions du bourgeois,  de l ,homme du terro i r  e t
ce l1e  de ' l ' a r t i s t e  t ou rné  ve rs  l a  F rance  e t  l e  cosmopo l i t i sme  des  Lu -
mières.  Les d i f férentes combinaisons qui  résul tent  de I 'e f fet  s imul tané
de ces é léments bourgeôis,  homme du terro i r ,  ar t is te et  espr i t  cosmopo-
l i te  imprégné de cul ture f rançaise,don.nent  à chacune des oeuvres du jeu-

ne Môser une coloration particulière et assurent en même temps cette con-
t inu i té et  cet te uni té qui  les rapprochent  les unes des autres.

0n  che rche ra i t  en  va in  l a  mo ind re  t r ace  d , i n té rê t  pou r  l a  cu l t u re
f rança i se  dans  l a  l e t t r e  à  Heumann .  L ' a r t i s te  n ' es t  en  revanche  pas  to -
ta lemen t  absen t  de  ce  pe t i t  t r ava i l  d ' é rud i t i on ,  ca r  l e  savan t  qu i  f a i t
par tà un autre savant  de ses découvertes apprécie moins Ie document  h is-
tor ique pour ' lu i -même gue la verve t rès rabela is ienne des gravures et  du
texte qu ' i l  conmente.  C'est  déjà le  défenseur d,Ar lequin qui  se révèle
dans cet te compla isance pour la  car icature sat i r . ique.  Le cosmopol i t i 'sme
est  tout  aussi  absent  de cet te le t t re savante que la cul ture f rançaise,
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encore que la personnal i té  de Luther  soi t  déià perçue un peu comme ce

grand espr i t  d igne des Lumières qu ' i1  sera dans la  Let t re à VoLcaine.

Mais la  le t t re à Heumann est  essent ie l lement  l 'oeuvre du bourgeois pro-

testant ,  de I 'horme du terro ' i r ,  pour  qui  Luther  est  "notre Luther" ,  le

champion d 'un ant ipapisme dont  le  grand-père Jean Môser a repr is  Ie f lam-

beau à Osnabruck.

Ce sont  encore le  bourgeois osnabrucko' is  et  l 'horme du terro i r

f idè le au orotestant isme des s iens qui  I 'emportent  dans l 'Ode funérai re.

Ce sont  eux qui  défendent  la  fo i  des pères contre le  scept ic isme des es-

pr i ts  for ts .  La cul ture f rançaise est  b ien présente cet te fo is-c i ,  mais

el le  est  présentée sous un jour  peu avantageux puisque l 'espr i t  for t

qu ' i1  importe de réfuter  est  le  Français La Met t r ie .  0n est  pour tant  sur-

pr is  de 1a s ingul ière compla isance que cet  avocat  de la  fo i  ancestra le

man i fes te  pou r  une  pensée  qu i  vo i t  dans ' l a  re l i g i on  une  "e r reu r  u t i l e "
qu i  se r t  à  ma in ten i r  l ' o rd re  dans  l a  me i l l eu re  des  soc ié tés  poss ib les .

Cet te pensée n 'est  pas p lus spéci f iquement  f rançaise qu 'e11e n. 'est  spé-

c i f iquement  osnabruckoise:  c 'est  ce11e que par tage une bonne par t ie  c le

l a  bou rgeo i s i e  éc la i rée  eu ropéenne .  A ins i  l e  cosmopo l i t i sme  réappa ra î t - i 1

d iscrètement  sous les apparences d 'un d iscours qui  se veut  lu thér ien et

con fo rme  aux  t rad i t i ons  l oca les .  Quan t  à  | ' a r t i s t e ,  c ' es t  l u ' i  qu i  cho i s i t

de t radui re ses idées en vers,  sous la  forme d 'une ode p lutôt  que sous

cel  le  d 'un t ra i té  de métaphysique.

Ce sont  encore en pr ior i té  le  bourgeois et  l 'horûne du terro i r  qui

correspondent  avec von dem Bussche :  l 'avocat  s 'adresse au c l ient  dont

i l  gère les af fa i res et  le  secréta ' i re  de Ia noblesse informe I 'un de ses

patrons des problèmes qui concernent le second ordre à Osnabruck. Mais

de la personnal i té  du dest inata i re et  des goûts de l 'auteur  résul tent

une connivence amicale qu ' i  fa i t  que cet te correspondance ne se rédui t  pas

à une s imple sui te de le t t res d 'af fa i res.  S 'adressant  à un ar is tocrate de

cul ture f rançaise,  Môser écr i t  ses ie t t res en f rançais et  parsème ses con-

s idérat ions professionnel les de références aux le t t res et  à la  cul ture

f i ança i ses  qu i  l u i  pe rme t ten t  d ' a l l i e r  
' l ' u t i l e  

à  l ' ag réab le ,  1 ' un i ve rse l

au  l oca l ,  l ' a r t  aux  p réoccupa t i ons  1es  p lus  u t i l i t a i r es .  Ce  qu i  f a i t
' I ' une  

des  pa r t i cu la r i t és  de  ses  l e t t r es  à  von  dem Bussche  c ' es t  qu 'e l l es

of f rent  1 'exemple d 'un rnélange int ime,  peut-êt re unique chez notre au-

teu r ,  en t re  l ' a i r  du  t e r ro i r  e t ' l ' e sp r i t  de  Pa r i s
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L 'espr i t  de Par is  sernble êt re en revanche s ingul ièrement  absent

des  deux  feu i l l es  mora l i san tes  t e l l es  qu 'e i l es  on t  é té  p résen tées  dans

1es  pages  p récéden tes .  Môse r  s ' y  i nsp i re  d ' une  t rad i t i on  qu i  n ' es t  pas

spéci f iquement  f rançaise et  qui  t rouve ses or ig ines dans 1es pér ' iod iques

des Angla is  Steele et  Addison.  Si  cet te t rad ' i t ion a connu une s i  bel le
for tune dans les pays a l lemands,  c 'est  qu 'e l1e permetta i t  préc isément  à

une bourgeois ie en p le in essor  draf f i rmer son ident i té  en se démarquant

d 'une  a r i s toc ra t i e  t r op  a t t en t i ve ,  à  son  goû t ,  à  1 ' esp r i t  f r ança i s .0e

ce point de vue, les revues de Môser sont l 'extrâne opposé des lettres

à von den Bussche.  Dans ce ' l les-c i  le  secréta i re de la  noblesse s 'ef for-

çai t ,  non sans compla isance,  i l  est  vra i ,  de se met t re au d iapason de

son  a r i s toc ra t i que  pa r tena i re ,  a l o r s  que  dans  ce l l es - l à  i l  essa ie ,  au

contra i re,  d 'é laborer  le  modèle de I 'honnête bourgeois qui  préfère les

ve r tus  t r ad i t i onne l l es  de  1a  bou rgeo i s i e  a l l emande  e t  l e  na tu re l  se lon
1es Angla is  au raf f inement  t rop par is ' ien des manières ar is tocrat iques.

S i  l a  F rance  es t  p résen te  dans  ces  revues ,  e l l e  ne  I ' es t ,  j usqu 'à  p lus

anple in format ' ion,  que sous la  forme t rès négat ive,  tout  à fa i t  couran-

te dans les feui l les moral isantes,  de l ' imi tat ion des modes et  des moeurs

f rançaises.  Aussi  ne saurai t -on êt re surpr is  de voi r  cer ta ins des cr i t i -
ques les plus favorables aux revues de jeunesse de Môser rendre compte de

ses feui l les sans t rop se préoccuper de 1 'apport  f rançais qu 'on pourra i t

y  déce1er.  Ce qui  in téresse en pr ior i té  Klassen c 'est  la  tension ent ie  le

bou rgeo i s  éc la i ré  e t  I r honme du  te r ro i r ,  t and ' i s  que  She ldon  sou l i gne  1a

tension entre le  bourgeois et  l 'ar t is te et  propose une analyse des re-

vues où f  image de la France n 'est  qu 'un aspect ,parmi  beaucoup d 'autres,

de ce sens du par t icu l ier  par  lequel  Môier  se d is t ingue de ses confrères.
Dans cet te opt ique,  ce sont  p lutôt  I 'ar t is te et  l 'honrne du terro i r  qu ' i

f on t  a l l i ance  con t re  l e  bou rgeo i s .  Le  bou rgeo i s  es t  a l o r s ' l ' esp r i t  éc la i -
ré qui  se p l ie  doci lement  aux idées des Lumières angla ises ou au rat io-

na l i sme  de  Wo l f f .  Ma is  1 ' a r t i s te  e t  l ' homme du  te r ro i r  r ech ignen t  à  ac -

cepter  cet te v is ion bourgeoise de l 'horrne,  de la  société et  du monde et

se  pe rme t ten t  que lques  éc la t s  qu i  f on t  1 ' o r i g i na l i t é  des  a r t ' i c l es  de

Môser .0n  peu t  suppose r  que  c ' es t  en  g rande  pa r t i e  à  l ' expé r i ence  conc rè -

te de la  v ie osnabruckoise que notre auteur  doi t  les c jeux t ra i ts  qui  1ui
pennet tent  de s 'écar ter  de la  t radi t ion,  le  sens du par t icu l ier  et  ce lu i

de  l ' i r r a t i onne l .  L ' a r t i s te  renonce  vo lon t i e r s  au  ton  mora l i sa teu r  oou r
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se t ransforrner  en un moral is te cur ieux d 'analyser  sans aucune intent ion

ut i l i ta i re les mécanismes psychologiques du comportement  humain et  i l

dé f i e  I ' aus tè re  é th ique  bou rgeo i se  en  l a  dé la i ssan t  au  p ro f i t  d ' un  ép i -

cur isme qui  t radui t  une jo ie de v ivre toute paienne.  C'est  lu i  encore
qui  ébranle les fondements de l 'esthét ique got tschédienne en proposant

une vision de la nature, de cettê nature partout présente dans ce gros

v i ' l l age  qu 'es t  0snab ruck ,  qu i  l ' amène  à  j e te r  1es  bases .  d ' une  nouve l l e

esthét ique,  organic is te et  p lus dynamique que cel le  de ses prédécesseurs,

d 'une concept ion du beau où le re lat iv isme remplace le dogmat isme t radi -

t ionnel  et  à esquisser  une théor ie du génie qui  s 'avèrera féconde pour

I 'aveni r .  En même temps,  1 'horrne du terro i r  prof i te  de son expér ience

professionnel le  pour  fa i re quelques in t rus ions dans le  domaine de la  po-

l i t ique,  pour  lancer  quelques pointes contre le  systène pol i t ique et  so-

c ia i  local  et  sur tout  pour  entreprendre une défense et  i l lust rat ion de

la  Wes tpha l i e  na ta le ,  be l l e  man i fes ta t i on  d ' un  esp r i t  de  c l oche r  qu i  es t

d ' inspi rat ion t rès peu cosmopol i te  et  qui  entraîne notre auteur  jusqu'à

fa i re  I ' apo log ie  du  se rvage .  L ' o r i g i na l i t é  dev ien t  a lo rs  p rovoca t i on .

S' i ' l  est  vra i  que 1 'on peut  rendre compte des ar t ic les de Môser

à par t ' i r  de ces seules composantes de sa personnal i té  que sont  le  bour-

geois '  l 'ar t is te et  l 'horrne du terro i r  sans fa i re le  moindre cas de
son intérêt  pour  1es le t t res et  la  cul ture f rançaises,  on f in i t  par  se

demander de quel  dro i t  ou par  quel le  aberrat ion tant  de cr i t iques en

sont  venus à lu i  reprocher d 'avoi r  prêté une ore i l le  t rop compla isante

aux s i rènes f rançaises.  L 'espr i t  de Par is  ne souf f le  apparemment guère

dans ces revues ou b ien i l  y  passe t rès mal .  De deux choses l 'une :  ou

bien les références aux le t t res,  à la  pensée et  aux réal i tés f rançaises

y sont  te l lement  peu s ' ign i f iantes qu ' i l  ne vaut  pas la  peine qu 'on s 'y

arrête, ou bien la pensée de Môser est si profondément imprégnée de ses
' lectures 

f rança' ises qu ' i1  se produi t  une sor te d 'osmose dont  I 'essent ie l

n 'est  p lus percept ib le à prenière vue mais qui  détermine en réal i té  jus-

qu 'aux  passages  qu i  semb len t  ê t re les  p lus  é t range rs  à  t ou te  i n f l uence

française. [ )ans cet te seconde hypothèse on peut  se demander s i  même les

ôspects les p lus personnels de la  pensée de Môser,  y  compr is  ceux où i I

para l t  ê t re ent ièrement  I 'horme du terro i r ,  ne do ' ivent  pas,  au moins en

part ' ie ,  leur  or ig inal i té  à que' lque source f rançaise.

Le dossier  des revues moral isantes de Môser n 'est  donc pas encore

complètement  inst ru ' i t .  La réponse à la  quest ion qui  v ' ient  d 'êt re posée
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res te ra  en  suspens  tan t  qu 'on  n ' au ra  pas  p r i s  l a  mesu re  de  l , appo r t
f rançais dans ces revues.  Ce sera 1 'objet  du prochain chapi t re.
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CHAPITRE I I I

MARIVAUX, SAINT.EVREMOND ET VOLTAIRE.

LES SOURCES FRANCAISES DE LA,PENSEE MORALE,

ESTHETIQUE ET POLITIQUI DANS LES DEUX REVUES

MORALISANTES DE I'IOESER ., T,A FETJTLLE HEBDOI"IADATRE (L746)

TT A SPECTA?RICE ALLEMANDE (1747)

Le problème de la p lace que la France occupe dans les deux re-

vues moral isantes de Môser et ,  d 'une manière générale,  dans toute son

oeuvre,  peut  êt re cons ' idéré de deux points de vue d i f férents.  Le pre-

m ie r  cons i s te  à  examine r ' l ' a t t i t ude  que  1 'au teu r  a  adop tée  à  1 ' éga rd  de

la France,  des Français et  des réal i tés de notre pays.  Ce po ' in t  de vue

ne manque pas c i ' in térêt ,  mais i l  est  secondaire pour  notre propgs et  ne

fe ra ' l ' ob je t  que  d 'une  ana l yse  rap ide .  Le  second  es t  beaucoup  p lus  im-
por tant ,  car  i l  fa i t  l 'ob jet  même de notre étude :  i l  concerne les sour-

ces f rançaises dont  Môser a pu s ' inspi rer  pour  é laborer  sa pensée,  p lus

précisément ,  dans le  cas des revues moral isantes,  sa pensée morale et

esthét ique.  Sans négl iger  le  premier  point  de vue,  c 'est  au second que

nous nous proposons de consacrer  
' l 'essent ie l  

de cet te étude.

L 'at t i tude de Môser à 1 'égard de la  France se caractér ise,  cor f fne

1e soul igne for t  justement  Sheldon,  par  son ambigui té.  Ce qui  a déjà été

constaté pour  I 'ensemble de I 'oeuvre est  également  vra i  des revues de jeu-

nesse :  à  côté de jugements t rès sévères sur  la  France et  sur les Français,

su r ' l eu rs  moeurs ,  l eu r  esp r i t ,  l eu r  ca rac tè re  e t ' l eu r  po l i t i que  é t rangè -

re,  on t rouve des appréciat ' ions é logieuses qui  t rahissent  de 1a par t  de

notre auteur  une profonde admirat ion pour 1a cul ture et  les réal i tés de

no t re  pays .  C 'es t  donc  une  image  t rès  con t ras tée  de ' l a  F rance  qu i  se  dé -

gage  de  l a  l ec tu re  des  deux  revues  mora l i san tes .  La  conc lus ion  que  1 'on

peut  t i rer  de ces appréciat ions t rès contradic to i res est  que Môser est

assez b ien in formé des réal i tés f rançaises,  qu ' i1  est  cur ieux de tout  ce
qu i  t ouche  à  l a  F rance  ma is  qu ' i ' l  ne  l a  conna î t  pas  assez  pou r  év i t e r  ce r -

ta ins jugements à l 'emporte-p ièce et  pour  rendre compte avec toute l 'ob-
j ec t i v i t é  requ i se  d ' une  s i t ua t ' i on  qu i  1u i  échappe  en  g rande  pa r t i e .
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Assez  souven t  i l ' i nd ique ,  avec  p lus  ou  mo ins  de  p réc i s i on ,  ses
sources f rançaises.  La l is te des auteurs qu ' i  l  noncne est  impressionnan-

te .  E ' l l e  compor te  des  nom connus ,  co rme  Mo l i è re ,  Co rne i l l e ,  Bo i l eau ,
Voi ta i re,  Mar ivaux et  Saint -Evremond,  mais également  des noms moins con-
nus que mâne les contemporains f rançais ne devaient  guère prat iquer ,

corme Madame des Houl ières,  le  baron de Boinebourg et  le  Père Labat .  Mê-
me  s ' i l  n ' a  pas  l u  dans  l e  t ex te  t ous  ces  au teu rs  qu ' i l  peu t  f o r t  b i en
connaî t re de seconde main,  par  le  t ruchement  de I 'une de ces revues
f rança i ses  qu ' i 1  1 i t  dé jà  régu l i è remen t ,  Môse r  se  d i s t i ngue  pa r  l ' é ten -
due et  la  var iété de ses lectures f rançaises.  Mais i l  ne se contente pas

de normer ses auteurs :  i l  lu i  arr ive de les c i ter ,  sur tout  dans les
exergues qu ' i1  p lace au début  de ses ar t ic les et  où les textes f rançais
occupen t  une  p lace  qu i  es t  p l us  qu 'hono rab le  à  cô té  des  tex tes  a l l emands ,
sensib lement  moins nombreux,  et  des textes d 'auteurs la t ins qui  1 'empor-
tent de très peu.

Quel  est  l ' in térêt  de ces références et  de ces c i ta t ions ? I l
faut  reconnaî t re que même dans les passages où i l  semble s ' ' inspi rer  de
guelque lecture f rançaise,  le  bénéf ice gue Môser en t i re  peut  paraî t re

assez modeste.  IT se produi t  apparerment  dans les revues moral isantes le
même phénomène que dans les le t t res à von dem Bussche :  s i  I 'on excepte
quelques développements où i l  analyse de p lus près 1 'oeuvre ou la  pensée

de son auteur ,  corme c 'est  le  cas pour Vol ta i re ou pour Mol ière dans
cer ta ins développements consacrés au théâtre,  i l  ne semble guère exp' lo i -
ter  ses sources.  La référence reste en général  t rès a l lus ive,  son rap-
por t  av€c 1e sujet  t ra i té  est  même par fo is  assez lo inta in.  Au mieux,e l le
remp l i t  I a  f onc t i on  qu i  r ev ien t  hab i t ue l l emen t .à  l ' exe rgue  :  e l l e  annon -
ce ' l e  t hème  p r i nc ipa l  de  l ' a r t i c l e  ou  l ' i n ten ï i ' on  p ro fonde  de  I ' au reu r
e t  con fè re  de  I ' au to r i t é  à  son  op in ion  pe rsonne l l e .  Ma is  p lus  souven t
encore e l le  const i tue 1e s imple ornement  qui  témoigne de la cul ture du
pub l i c i s te ,  ma is  n ' a j ou te  aucun  é lémen t  essen t i e l  à  l a  démons t ra t i on .
Corme l 'écrit le v' ieux Môser à propos de la FeuiLLe hebacnadaire eue
N i c o l a i  l u i  r e n v o i e  e n  L 7 9 2 :  i l  f a l l a i t  b r i l l e r  e t  l a  m o d e  d e s  a n n é e s
qua ran te  vou la i t  que  I ' on  b r i l l â t  en  f a i san t  é ta lage  de  cu l t u re  f r ança i -
se"  Aussi  comprend-on a isément  la  perp lex i té des cr i t iques qui  ont  es-
sayé de t rouver  dans les deux revues les preuves sol ides et  concrètes
d 'une  i n f l uence  p ro fonde  e t  r ée l l e  de  te l  ou  t e l  au teu r  f r ança i s .  Môse r
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a beau af f . i rmer quelques quarante ans p ius tard qu ' i1  éta i t  tout  im-

prégné de la lecture de Mar ivaux quand i1 a rédigé ses ar t ic les de jeu-

nesse,  au point  de pécher par  excès de subt i l i té  dans ses réf lex ions

su r  l a  mora le ,  N i co la l  a  beau  van te r  l e  réa l i sme ,  l a  t o l é rance  e t  I ' a -

g i l i té  d,espr . i t  dont  son am' i  aura i t  t rouvé l 'exemple dans t ra Vie àe i !a-

rioate et le Pagsot pa?venu, la lecture des deux revues ne confjnne guè-

re,  à première vue,de te l tes af f i rmat ions.  Le nom de Mar ivaux n 'y  est

même jamais prononcé,  I 'auteur  f rançais ne fourn i t  le  texte d 'aucun

exergue.  seuls les t . i t res de ses deux romans sont  ind iqués,  t rès appro-

x ima t i vemen t ,  dans  l a  l i s t e  des  l ec tu res  que  I ' on  p ra t i que  à  l a  ve i l l ée

dans  l es  bonnes  fam i l ] es .  La  sub t i I i t é  pa r fo i s  un  peu  fo rcée  des  cons i -

dérat ionS morales Saute aux yeux.  MaiS peut-on prouver  par  quelques exem-

p les  p réc i s  que  ce t te  sub t i ' l i t é  es t  b i en  ce l l e  de  Mar i vaux  e t  que  ces

considérat ions doivent  un peu p lus à leur  source f rançaise que cet te

tendance t rès générale à af f iner  jusqu'à la  préc ios i té I 'analyse

psychologique ? Après tout ,  l4ademoisel  le  Scudéry qui ,  e l1e,  est

c i tée p lus ieurs fo is ,  peut  êt re tout  aussi  responsable de cet te préc io-

s. i té  que Mar ivaux.  I l  en va de même de f  in f luence que le s ty le du ro-

mancier  f rançais a pu exercer  sur  la  langue de Môser.0n a cru pouvoir

déceler  des t races de ce sty le dans les le t t res à von dem Bussche.  Mais

ce qu,Arnold Laging écr i t  à  ce suiet  de la  langue des deux revues mora-
' l isantes reste b ien général  et  b ien vague pour êt re per t inent .0n pour-

ra i t  en d i re autant  d 'auteurs dont  les noms sont  assez souvent  ment ion-

nés, corne Boi leau ou Saint-Evremond. Apparenment Môser ne va pas au-

delà de la  référence occasionnel ' le  et  i l  ne nous d i t  pas s ' i1  emprunte

à ces auteurs un peu p lus que 1e s imple nom dont  1 'autor i té  donne quel-

que poids à sa ProPre Pensée.
I l  ne  l e  d i t  pas !  Ma is  on  cons ta te ra  b ien  souven t  que  c ' es t  l à  où

i l  ne  d i t  r i en  qu ' i 1  ag . i t  l e  p lus .  11  n ' y  a  pès  que  l e  Môse r  de  l a  ma tu -

r i t é  qu i  es t  passé  ma î t re  dans  1 'a r t  de  d i ss imu le r  ses  sou rces  e t  d ' e f -

facer ' les t races de ses emprunts I  Déià dans les revues moral isantes le

s i lence peut  êt re é1oquent .  Même]a référence apparemment la  p lus anodi-

ne  peu t  j oue r  l e  rô ' l e  d ' un  s igna l  qu i  i nv i t e  l e  l ec teu r  à  f a i r e  p reuve

d ,a t t en t i on  e t  de  p rudence .  S i  I ' on  con f ron tea lo rs le  passage  du  tex te

or ig inal  auque' l  la  référence fa i t  a l lus ion et  le  texte de Môser,  ' i I  ar -

r i ve  oue  l a  ré fé rence  exp l i c i t e  ne  so i t  que  l a  po ' i n te  v i s i b l e  d ' un  i ce -
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berg  don t  l a  pa r t i e  cachée  es t  f a i t e  d ' une  su i t e  de  te rmes ,  de  ph rases ,
voi re de passages ent iers que I 'auteur  a l lemand emprunte à la  source
française d iscrètement  suggérée et  qu ' i  l  t radui t  l i t téra lement ,  moyen-
nant  quelques adaptat ions requises par  l ,économ. ie générale de son ar t i -
c l e .  Lo rsque  i a  rep r i se  n ' es t  pas  l i t t é ra le ,  c ' es t  t ou t  un  ép i sooe  ou
un complexe d ' idées ou encore la  descr ipt ion d 'une s i tuat . ion ou d,un
personnage qui  passe,  après avoi r  subi  des modi f icat ions p lus ou mo. ins
impor tan tes ,de  I ' ouv rage  f rança i s  dans  l , a r t i c i e  a l l emand .  Ma is  l e  l ec -
teur  peut  encore s 'est imei  heureux lorsque Môser]u i  fourn i t  l ,une oe
ces dJscrètes indicat ions que sont  les références-s. ignaux.  par fo is  le
s ignal  est  to ta lement  absent .  c 'est  a lors une s imple analogie de thème,
une tournure,  un nom de personnage ou quelque déta i l  qu i  nous inv i te à
al ler  p lus profond et  qui  nous fa i t  découvr . i r  des emprunts p lus consis-
t an t s .  De  l a  s im i l i t ude  l i t t é ra le ,  de  I ' emprun t  dûmen t  a t t es té  i l  es t
pennis de passer  au domaine p lus dél icat  des s imples analogies que ne
conf i rme aucune preuve tangib le.  ce sont  a lors les références expl ic i tes
et  les repr ises indiscutables dont  1a convergence crée ce fa isceau de
preuves gui  permettent  d 'af f inner  sans t rop s 'aventurer  qu, i1  y  è entre
te l le  pensée de Môser et  te ]1e pensée d,un auteur  f rançais une t rès pro-
bab le  ana log ie .

Auteurs nonmés ou c i tés,  références expl ic i tes,  emprunts l i t té_
raux p lus ou moins importants,  s imi l i tudes év identes et  analogies proba-
bles permettent  de dresser  un b i lan de l 'apport  f rançais dans les oeux
revues  mora l i san tes  de  l ' l ôse r  qu i  es t  l o i n  d ,ê t re  nég l i geab le .0n  s ,ape r -
cevra que l rexplo i ta t ion que fa i t  notre auteur  de ses sources f rançaises
n'est  pas purement  for tu i te  ou occasionnel le .  ce sont  des pans ent iers
de 1a pensée de Môser dans ]e domaine de ra pol i t ique,  de i ,esthét . ique,
mais sur tout  de la  morale gui  sont  profondément marqués par  f , in f luence
de ses lectures f rançaises.  0n pourra a lors répondre à la  quest ion qui  a
é té  sou levée  à  1a  f i n  du  chap i t r e  p récéden t .  Oans  ces  revues  où  I ' esp r . i t
de Par is  ne semble guère souf f ler ,  qui  se rat tachent  à une t rad. i t ion qui
n ' es t  pas  f rança i se ,  où  ce  son t  su r tou t  l , a r t i s t e  e t  I ' homme du  te r ro i r
qu i  semb len t  f a i r e  p reuve  d 'o r i g i na l i t é ,  l es  ré fé rences  aux  l e t t r es ,  à  l a
pensée  e t  aux  réa l i t és  f r ança i ses  son t  b ien  l o i n  d ,ê t re  t ou tes  i ns ign i -
f iantes et  de n 'avoi r  qu 'une fonct ion purement  ornementale.  I l  vaut  donc
la peine de s 'y  arrêter .  0n essaiera de montrer  que la pensée de i "1ôser
est  te l lement  imprégnée de ses lectures f rançaises que se produi t  cet te
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osmose  qu i  f a i t  que  I ' essen t i e l  n ' es t  p resque  p lus  pe rcep t i b l e  ma is  qu i

détermine le fond et  même la forme de cer ta ins passages qui  semb' la ient

êt re à prenière vue tota lement  ét rangers à l ' in f luence f rançaise '  0n

peut  a l ler  jusqu,à prévoi r  que dans cer ta ins cas cet te invest igat ion

révèlera que même quelques uns des aspects 1es p lus personnels de la

pensée de notre auteur, ceux où i l paraissait être entièrement 1',hoffine

de son terro i r ,doivent  peu ou prou leur  or ig inal i té  à ses lectures f ran-

ça i ses .
D a n s c e r t a . i n s c a s ] ' e x p l o r a t i o n s o u t e r r a i n e c o n f . i r m e l e s i n d i c a .

t ions fourn ies expl ic i tement  par  Môser :  ce sont  deux des auteurs les

plus f réquenrnent  només et  c i tés par  1ui ,  vo l ta i re et  Saint -Evremond'

qu i  on t  exe rcé  l ' i n f l uence  1a  p lus  p ro fonde  su r  ses  éc r i t s  oe  pub l i c i s -

t e . M a i s i . l f a u t y a j o u t e r u n t r o i s i è m e n o m p o u r l e q u e ] ] e r a p p o r t e n t r e

]es références expl ic i tes et  les emprunts ef fect i fs  est  inversé :  c 'est

celu i  de Mar ivaux dont  Môser par lera abondarment  guarante ans p lus tard '

m a i s s u r . l e q u e . | i l r e s t e a u s s i d . i s c r e t d a n s s e s f e u . i l . | e s d e j e u n e s s e q u e

dans sa correspondance avec von dem Bussche' L'exanen des textes confir-

mera les aveux du v ieux Môser :  Mar ivaux est  b ien " i l le  meos habui t  qui

pr i rnus amores,  (son)  ancien préféré dont  ( i l )  n 'a  pas honte de recon-

na î t re  qu , ( i l )  l u i  do i t  beaucoup" ,  nous  se r i ons  même ten té  d ' a j ou te r  " l e

p l u s "  ( 1 )

L 'ambigui té de ' l 'a t t i tude que Môser adopte à l 'égard de la  France

dans SeS revues ne saurai t  nOuS Surprendre.  El le  eSt  la  ConSéquence lo-

g ique des. in f luences contradic to i res qui  se sont  exercées sur  la  person-

na l i t é  de  1 ' au teu r  depu i s  l a  p lus  t end re  en fance ,  de  l a  f o rma t i on  qu ' i l

(1)  Let t re à Nicola i  du 17.12.1785,  Br ieTe,  p '  390 sq '
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a  reçue  dans  son  m i i i eu  f am i l i a i ,  au  gymnase ,  à  I ' un i ve rs i t é  e t  oe
1 'expé r i ence  qu ' i 1  a  acqu i se  dans  l a  p ra t i que  de  son  mé t i e r .  L ' e f f e t
s imul tané de ces in f ' luences dont  les unes tendent  à l ,é1o. igner  de la
France et  dont  les autres l ' inc i tent  à s ,en rapprocher déterminent  né-
cessairement f irnage contrastée que les deux feui l les de jeunesse oré-
sentent  de notre pays.  La t radi t ion du genre favor ise,  en outre,  ces
contrastes-  conçu d 'après ' le  

modèle des pér iodiques angla is ,  l 'hebdoma-
daire moral isant  est  dest iné en premier  l ieu à fourn i r  à la  bourgeois. ie
al  lsnande une éth ique et  une cul ture qui  doivent  lu i  permett re oe se
démarquer de l 'ar is tocrat ie  f rancisée.  La sat i re de I 'horme de la cour
ou du grand bourgeois qui veut penser et se comporter comme on pense et
on se comporte à Par is  ou à versai l les fa i t  par t ie  du réper to i re hab. i -
tuel  des thèmes t ra i tés par  1es revues moral isantes.  La dépréciat ion de' l ' im i t a teu r  

en t ra îne  i név i t ab lemen t  ce l l e  du  modè le  qu , i l  im i t e .  Ma is
ces revues sont  marquées par  l 'espr i t  de Got tsched autant  que par  celu i
de  S tee lee t  d 'Add i son .  E t  Go t t sched  n 'es t  pas  l e  seu l  au teu r  a l l emand
qu i  s ' e f f o r ce ,  en  ce t te  p rem iè re  mo i t i é  du  XV I I I e  s i èc re ,  de  combre r  re
v ide cul ture l  dont  souf f rent  les pays a l lemanos par  un recours aux pro-
duc t i ons  de  I ' esp r i t  f r ança i s .  c r i t i que  des  moeurs  e t  de  r ' esp r i t  f r an -
ça i s  e t  adm i ra t i on  pa r fo i s  j a l ouse  de  l a  c i v i l i sa t i on  e t  des  oeuv res
qu'a conçues ce même espr i t  se côto ient  dans la  p lupar t  des revues com-
me el les se côto ient  dans cel les de Môser.  La d i f férence rés ide peut-êt re
en ceci  que chez l 'auteur  osnabruckois les contrastes habi tuels  sont  o lus
prononcés.  v ivant  dans une province essent ie l lement  rura le qui  ne compte
aucune c i té  importante n i  rés idence d igne de ce nom et  où les l imi tes
entre la  v i l le  et  les champs sont  peu t ranchées,  i l  supporte moins a isé--ment  

que te l  auteur  de Hambourg,  de Leipz ig ou de Zur ich le  mode cte v ie
du cour t isan ou du c i tadin coupé des rac ines paysannes et  sa cr i t ique
d 'une  cu l t u re  u rba ine  d ' i nsp i ra t i on  f r ança i se  se  fa i t  p l us  ace rbe  e t
pa r fo i s  p lus  ag ress i ve  que  chez  d ,au t res .  I n i t i é  en  revanche  p lus  t ô t
que  beaucoup  d ' i n te l l ec tue l s  bou rgeo i s  a l l emands  aux  me i l l eu rs  au teu rs
f rançais,  por té par  goût  personnel  et  par  devoi r  à f réquenter  quot id ien-
nenent  des hommes et  des femmes dont  l ,espr i t ,  s inon le coeur,  est  tour_
né vers la  France,  i l  connaî t  m' ieux que beaucoup de ses confrères res
réa l i t és  de  no t re  pays  e t  sa i t  m ieux  exp lo i t e r  qu ,eux  des  l ec tu res  qu , i l
a  p lus profondément ass imi lées.
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Les  c r i t j ques  don t  f on t  I ' ob ie t  chez  Môse r ' l a  F rance  e t  1es  F ran -

ça i s  p résen ten t  que lques  t ra i t s  o r i g i nau i  qu i  l es  o i s t i nguen t  de  ce l l es

que l 'On rencontre hab' i tue l lement  danS leS revues moral isantes,  D'abord

notre auteur  ne se contente pas de fa i re la  sat i re des imi tateurs a l le-

mands,  mais i ' l  s 'en prend p lus f réquerrnent  que d 'autres c i i rectement  aux

modèles qui  inspi rent  ces imi tateurs.  Ensui te ce patr io t isme qui  contre-

d i t  par fo is  chez lu i  une at t i tude qui  se veut  cosnopol i te  I 'amène à sou-

l i gne r  avec  p lus  d ' i ns i s tence  l a  s i gn i f i ca t i on  na t i ona le  de  sa  c r i t i que

et  à ins is ter  sur  les ravages que provoque en Al lemagne l ' imi tat ion

des moeurs f rançaises.  C'est  encore ce patr io t isme qui  l ' inc i te  à passer

d 'une at t i tude purenent  défensive à une at t i tude p lus of fensive,  c 'est -

à-d ' i re  à opposer aux défauts f rançais les qual i tés spéci f iques de I 'A l -

l emand .0n  ne  se ra  pas  su rp r i s ,  en f i n ,  de  vo i r  l ' au teu r  des  odes  c le

Gôt t ingen déla isser  de temps à autre le  terra in de la  sat i re des moeurs

pour fonnuler  quelques jugements peu amènes sur  
' la  pol i t ique ét rangère

fr anç ai se.

Le reproche qui  v ient  le  p lus souvent  sous la  p lume de Môser est

que  l es  F rança i s  son t  esc laves  de  l a  mode ' '  L ' i ns i s tance  qu ' i l  me t  à  sou -

l i gne r  ce  t r ave rs  n ' a  r i en  d ' é tonnan t ,  pu i sque  c ' es t  dans  l ' im i t a t i on

des modes f rançaises que r iva l isent  les cour t isans et  cer ta ' ins bourgeois

huppés a l lemands.  Notre auteur  n 'a jamais été n i  en France n i  à Par is '

Ce  qu ' i ' t  sa i t  de  ce  t rave rs  qu ' i l  a t t r i bue  à  nos  compa t r i o tes ,  i l  1 ' a

appr is  sur tout  en observant  les imi tateurs qui  devaient  êt re assez nom-

breux dans son entourage et  qui  en ra jouta ient .  I l  lu i  suf f isa i t  d 'ou-

vr i r ]es ore ' i l les pour  apprendre ces ternes f rançais,  p lus cocasses 1es

uns que les autres,  qui  désignent  la  coi f fure.ou le  vêtement .  Pour p lus

ample in fonnat ion,  i ' l  n 'ava ' i t  qu 'à ouvr i r  quelques unes de ces revues

françaises dont  la  lecture devai t  fa i re les dél ices des patr ic iennes os-

nabruckoises.  A par t i r  de ces observat ions i l  se cro i t  autor isé à imagi-

ne r  ce  qu i  se  passe  à  Pa r i s .  Pu i squ ' i l  ne  peu t  pas  se  rend re  dans  l a  ca -

p i t a l e  f r ança i se ,  i l  y  dé lègue  à  sa  p lace  un  j eune  A l l emand ,  na i f  comme

un Huron,  un Persan ou un paysan du Danube,  et  dont  le  " tour  de cava-

l ier"  comporte nécessai rement  un séiour  sur ]es bords de la  Seine (2) .

(2) HKA V, pp. 190-195 : Eçist alLezeit sicheter 1riginaL aLs iopei- zu -
ae in . ' I i  s ' ag i t  de  l ' u i  de  ces  tex tes  que  Môse r  a  réd igés  en  L746 /47 ,
mais qu ' i ' l  n 'a  publ ' iésque dans ses E'anta is ies Patr io t ioues-
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Le réc i t  du jeune voyageur suf f i ra  largement  à éd. i f ier  le  lecteur .  Le
vo i c i  donc  dans  ce  l i eu  "où  I ' on  t r ouve  quo t i d i ennemen t  l a  mode  à  sa
sou rce "  (3 ) .  Dans  l ' i n ten t i on  l ouab le  de  res te r  dans  l e  t on ,  i l  f a . i t
veni r  un ta i l ' leur  qui  accourt  aussi tôt  en calèche et  se présente,raf f . i -
nemen t  ex t rême ,  vê tu  de  ve lou rs  no i r .  ca r  i l  f au t  savo i r  qu ,à  pa r i s  i l  n ' y
a  pas  que  l es  cou r t i sans  e t  l es  g rands  bou rgeo i s  qu i  s ' hab i l l en t  a i ns i :
même' le pet i t  peuple des ar t isans a des goûts de luxe.  C'est  la  France
tout  ent ière,et  non seulernent  quelques pr . iv i lég iés,  qui  sacr i f ie  au
dieu de la  mode.  ce ta i l leur  connaî t  son mét ier  :  i l  ne demande pas sru-
p idemen t  que l  hab i t  i 1  do i t  t a i l l e r  pou r  son  c l i en t  ma is  t r ès  pe r t i nem-
m e n t  s ' i l  v e u t  ê t r e  h a b i l l é ' , c o u l e u r  d u  j o u r , ' ( 4 ) .  N , e s t - c e  p a s  l a  s e u l e
chose  qu i  impo r te  i c i  ?  Le  j eune  A l ' l emand  a  pe ine  à  réa l i se r  qu , i l  a  a f -
f a i r e  à  un  s imp le  a r t i san  qu i ,  d ' un  coup  d ,oe i l  exe rcé ,  p rend  ses  mesu -
res  e t  l e  p r i e  de  l u i  f a i r e  I ' honneu r  de  pa r t i c i pe r  l e  so i r  même à  un
"soupé  f i n  dans  sa  pe t i t e  ma ison "  e t  de  l ' excuse r  d ' avo i r  à  o rend re  con -
gé  céans ,  ca r  i l  a  enco re  à  " f a i r e , , un  p r . i nce  a l l emand  e t  s i x  cava l i e r s
de Ia Cour.  Pour un peu le Teuton éber lué l ,aura i t  accompagné jusqu,à sa
voi ture s i  un autre indiv idu,  tout  aussi  somptueusement vêtu que le pre-
mier ,ne l 'avai t  arrêté à la  por te.  Le nouveau venu est  son logeur qui
lu i  o f f re ses serv ices parce gue son hôte avai t  réc iamé un coi f feur  et
qu i  l u i  demande  s ' i l  dés i re  ê t re  co i f f é ' , en  a imab le  é tou rd i ,  en  abbé
minaudant ,  en mousqueta i reà la  morbleu,  en honrne à sent imens, ,  ou encore
"en  re i t r e  a l l emand"  (5 ) .  Ce  n ,es t  p l us  de  mode  qu , i 1  s ' ag i t ,  en  f a i t ,
mais de carnaval  !  Puis c ,est  un laqua. is ,  tout  aussi  superbe que ses
prédécesseurs,qui  fa i t  son entrée.  Son rang modeste ne 1,empêche pas oe
posséder une montre en or de 0u Tertre, des manchettes ',à tr. iple rang,, (6)

I b id . ,  p .  191 .

Ib id.  (en f rançais dans le  texte) .

(5 )  m ta .  ( en  f rança i s  dans  l e  t ex te ) .

$ )  nU . ,  p .  L92  (en  f rança i s  dans  l e  t ex te ) .

( 3 )

( 4 )



don t  i l  f a i t  é ta lage  tou t  en  van tan t  sa  j ambe  qu i  es t  "1a  p lus  f i ne  j am-

be du monde, ,  (7) .  Arrêtons là  ce réc i t  :  tout  le  reste est  à I 'avenant

et  suggère que les Français,  sur tout  dans leur  var iante par is ienne,  de-

pu i s  1e  p r j nce  j usqu 'au  l aqua i s ,  n ' on t  d ' au t re  p réoccupa t i on  que  ce l  l e

de leur  to i le t te,  et  ne cra ignent  qu 'une seule chose qui  est  de ne pôs

ê t re , , à  l a  cou leu r  du  j ou r , , .  I l  va  sans  d i re  que  ce  l uxe  es t  r u ineux

pour tout  le  monde et  qu, i l  corrompt tout  un peuple dont  les goûts,  com-

me le réc i t  1e suggère p lus ieurs fo is ,  sont  quelque peu ef féminés.  Si

déjà les hormes se prêtent  à ces fut i l i tés,  que doi t - i l  en êt re des

fenmes ? Nous Savons déià que les Françaises changent' cornme les impéra-

t r ices romaines,  douze fo is  de coi f fure par  an (8) .  E| les ont  aussi  en-

tendu d ' l re  que le nature l  est  la  mode.  Mais e l les s 'empressent  de dévier

]e  sens  de  ce t te  l ouab le  évo lu t i on .  Pu i squ 'on  s ' es t  av i sé  que  l a  na tu re

est  agréab1e jusque dans ses imperfect ions,  on imi tera ces imperfect ions

pou r  p la . i r e .0n  app réc ie ra  l e  na tu re l  de  ce lu i  ou  de  ce l l e  qu i  l ouche

agréablernnt ,  qui  boî te avec grâce,  qui  nasi l le  p la isamment en par lant .

L ,exemp ' l e  de  l a  duchesse  Maza r i n ,  I a  be l ] e  e t  sp in i t ue l l e  am ie  de  Sa in t -

Evremond,  qui  éta i t  capable de se gagner tous les coeurs par  ses b ien-

séan tes  c r i a i l ' l e r i es  dev ra i t  conva inc re  l es  p lus  ré t i cen ts  (9 ) .  C 'es t

a ins i  que chez les Français même le nature l  devient  I 'ob iet  des p i res

a r t i f i ces .

ce t te  soumiss ion  se rv i l e  à  l a  mode  es t  l e  révé la teu r  d ' un  dé fau t

p lus  g rave  enco re  qu i  a  dé ià  é té  suggé ré  :  e l l e  t r ah i t  l a  f u t i l i t é  d ' es -

pr i t  des Français et  la  légèreté de leurs moeurs.  La séance de maqui l la-

ge  d 'une  g rande  dame es t  une  a f f a i r e  d 'E ta t  qu i  so l l i c ' i t e  l ' i n té rê t  des

mei  l ]eurs espr i ts .  oans un ar t ic ' le  où i ' l  fa i t ,  sur  le  mode i ronique,

l ,apologie du fard,  Môser avance un argument 'd 'un grand poids :  e t i  France,

une bel le  qui  se farde réuni t  autour  de sa table de to i le t te une foule

(7)  Ib id.  (en f rançais dans le  texte) .

(8 )  HKA I ,  p .  37  sq .

(9 )  I b i d . ,  p .  ?2 .
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d'abbés et  de marquis dont  le  jugement  décide de la  nuance de rouge
qu 'e l1e  do i t  me t t re  su r  son  v i sage  (10 ) .  ce  n ' esg  ce r tes ,pas  un  pas teu r
hanovr ien ou osnabruckois qui  saurai t  se montrer  à la  hauteur  d,une te l -
]e  s i tuat ion !  Et  I 'avocat  du maqui l lage d,a jouter  r "  Le corrnerce des
Français nous a appr is  que chez eux une bel le  qui  se refuse à met t re du
rouge pôsse pour une ferrne t rop f ière, '  (11) .  c ,est  le  monde à I .envers :' l 'ar t i f ice 

devient  ver tu et  le  nature l  passe pour un t ravers !  La présen-
ce des marquis et  des abbés dans le  cabinet  de to i ' le t te  d,une dame n,est
pas  to ta lenen t  dés in té ressée ,  on  s ' en  dou te .  L ,a l l us . i on  au  I i be r t i nage
es t  év iden te .  Môsen  n ' i ns i s te  pas  su r  ce  po in t ,  ca r  c ' es t  l à  un  thème
qui  ne convient  guère aux revues moral isantes.  Mais cela ne 1,empêche
pas de prêter  des réf lex ions for t  légères à quatre fats  qui  jouent  à' I  'hombrqun jeu à la  mode dans ]es m' i  l ieux d j  s t ingués,  en échangeant  des
propos badins où le  f rançais se mêle à temps et  à contretemps à I 'a l le-
mand .  L ' un  d ' eux  es t  ass i s  aux  cô tés  d ' une  demo ise l l e  f o r t  j o l i e  qu i  1u i
donne des d is t ract ions.  son par tenai re le  taquine en lu i  fa isanr  remar-
que r :  "ou i ,  on i  !  Je  sa i s  b ien  ce  que  rega rden t  l es  Mess ieu i - s  quand  i l s
se penchent  au-dessus de l 'accoudoir  des chaises où sont  ass ises les da-
mes- Hm! En France on change à présent  de chemise à la  table d 'homDre.
La  Marécha le  de . . . .  I ' a  f a i t  à  F ranc fo r t , en  p le in  ba l  pub l i c .  S i  f a . i t .
0n  s ' échau f fe  que lque  fo i s  t r op "  ( l z ) .  pou r ]e  l i be r t i nage  comme pou r  1a
mode,  ce sont  les Français,  et  sur tout  1es Françaises qui  donnent  le  ton.

Qu i  d i t  esp r i t ,  esp r i t  1ége r  ou  vo lage ,  d i t  esp r i t  i ncons tan t .  Les
propos du joueur d 'hombre supposent  I ' inconstance du coeur.  S, . i1  passe
sur cet  aspect  qu ' i l  t ra i te  dans un autre contexte qui  a déjà été évoqué
et  où les Français ne sont  v isés qu ' ind i rectement  par  le  t ruchement  des
coquet tes gui  ont  lu  t rop de romans galants,  Môser s ignale au passage la

(L0)  Ib id. ,  p .  332.

( f l )  n ta.

(L2 )  wa - , . p .  79 ' .  " Ja  !  Ja  I  l ch  we i ss  woh l ,  was  d ie  He r ren  rega rd ie ren ,
wenn s ie dem Frauenzimmer auf  der  s tuhl iehne l iegen.  Hum r 'gn r"aÀàé
0n change à présent  de chern ' ise beim Lombert t isché.  La Maréchale de. . .t a t  es  zu  F rank fu r t  au f  ô f f en t l i chem Ba l ]e .  S i  f a i t .  0n -s ièchau f fequelque fo is  t roo, , .
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versat i l i té  de nos compatr io tes dans le  domaine du goût  qui  re lève,  1ui

auss i , chez  eux ,  de  l a  mode .  S i  l e  beau  es t ,  comme le  res te ,  une  ques t i on

de mode,  les valeurs esthét iques les p lus sûres sont  condamnées à êt re

remises en cause du jour  au lendema' in.  Et  puisque la mode règne en sou-

vera ine absolue en France,  les f luctuat ions du goût  y  sont  p lus sensi -

b les  qu 'a i ' l l eu rs .  En  méd i tan t  su r  l a  re la t i v i t é  de  l a  no t ' i on  de  beau té

qui  change avec les générat ions,  Môser i I lust re son propos presque tout

na tu re l l emen t  pa r  un  exemp le  qu ' i l  emprun te  à  I a  v i e  l i t t é ra i re  f r ança i -

se.  Boi leau,  le  Boi ' leau qui  fa i t  encore autor i té  dans la  patr ie  de

Go t t sched ,  a  recue i l l i  en  son  temps  l ' assen t imen t  de  tous .  "Ma is  n ' a - t - i l

pas déjà perdu auiourd 'hui ,  demande ]e publ ic is te,  les t ro is  quar ts  de

son crédi t  auprès de ses compatr io tes s i  versat i les"  ? (13)  B ' ien que le

débat  por te sur  un point  t rès par t icu l ier ,  on devine que pour notre au-

teu r1e  qua l i f i ca t i f  de  " ve rsa t i l e "  a  une  po r tée  p lus  géné ra le  e t  que

pou r  l u i  I ' i ncons tance  dans  l e  i ugenen t  es thé t i que  n 'es t  qu 'une  i l l us -

t rat ion par t icu l ière d 'un défaut  typ iquement  f rançais qui  peut  encore se

mani fester  de mi | ' le .  autres façons.

Ma is  peu t -ê t re  ce t t e  i ncons tance  n 'es t -e l l e  que  l ' enve rs  d ' une

qual i té  que personne ne conteste aux Français :  i ls  ont  de l 'espr i t .

Auss i  Môse r  p lace - t - i 1  cô te  à  cô te  l es  I t a l i ens  rusés ,  l esch ino i s  p le ins

de  sagesse  e t  l es  F rança i s  sp i r i t ue l s  (14 ) .  Ma is  l e  con tex te  ob l i ge  l e
' lecteur  

à douter  de la  s incér i té  de 1 'é1oge :  cet te typologie sommaire

des caractères nat ionaux,  où 1,on peut  reconnaî t re,  sous une forme assez

élérnenta ' i re ,  le  sens que l . lôser  mani feste pour  ' l  ' ind iv iduel  ,  se t rouve dans

]e p la idoyer  i ronique en faveur du rnaqui l lage :  "0n ne voi t  pas t rès b ien '

remarque I 'avocat  du fard,  pOurquoi  1e v iSage devra i t  Se montrer  sous ses

apparences nature l ]es,  a lors que 1eS autres par t ies du corp.s doivent  res-

ter  d iss imulées sous 1es parures b igarrées de 1 'ar t ,  ' . .  en conséquence

de quo' i  1e v isage devra i t  pouvoi r  se pe ' indre comme le reste du corps '

d 'autant  p lus que nous pouvons nous réc lamer de I 'assent iment  général

des  peup les ,  en  pa r t i cu l i e r  de  ce lu i  des  l t a l i ens  rusés ,  des  F rança i s  sp i -

(L3 )  Dz  13 ,  HKA I ,  P .

( i 4 )  HKA I ,  p .  330  :

341.

"d ie  w l tz igen Franzosen" .
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r i t ue l s  e t  des  ch ino i s  p le ins  de  sagesse "  (15 ) .  Quand  on  conna î t  l es
préférences de Môser pour  tout  ce qui  est  nature l ,  on ne saurai t  douter
qu ' i l  pense  tou t  l e  con t ra i re  de  ce  qu 'a f f i rme  1e  soph . i s te  auque l  . i I

con f i e  l e  so in  de  p la ide r  l a  cause  dou teuse  du  maqu i l l age  e t  que  son
' in tent ion vér i table est  ic i  de se moquer des peuples qui  ont  le  cul te
de  l ' a r t i f i ce .  L ' esp r i t  des  F rança i s ,  l o i n  d ,ê t re  l , exp ress ion  du  bon
sens  ou  du  sen t i nen t  na tu re l , n ' es t  donc  qu 'un  faux  esp r i t  qu i  t r ah i t  t e
goût  du paradoxe,  du fact ice et  du compl iqué.  Leurs romans précieux ou
galants en fourn issent  de bons exemples.  Bien p lus I  c 'est  toute leur' l i ttérature 

contemporaine qui est marquée par ces défauts. Après avoir
at te int  son point  de per fect ion,  corrme cel le  des I ta l iens au XVIe s iè_
c le ,  e l l e  es t  déso rma is  condamnée  au  déc l i n  :  , , Les  F rança i s  n ,on t  pas
eu  p lus  de  chance  (que  1es  I t a l i ens )  depu i s  l a  mor t  de  Lou i s  (X IV )  e t
de colber t .  Leurs caractères (dans les p ièces de théetre)  sont  devenus
s i  sub t i l s '  s i  f ac t i ces ,  s i  comp l i qués ,  s i  r a f f i nés  e t  s i  f ou i l l és
gu' i1  faut  louer  davantage I ' imaginat ion que le jugement  des auteurs et' l eu r  

éc r i t u re  en  a  passab lemen t  pâ t i , '  ( 16 ) .  Ma is  po in t  n ' es t  beso . i n
d 'a l ler  chercher  des exemples de ce faux espr i t  dans les l ivres.  Les
Françaises,  gouvernantes ou dames de compagnie que I 'on rencontre dans
toutes les bonnes maisons de Hanovre et  probablement  aussi  d,0snabruck,
son t ' l ' i l l us t ra t i on  l a  p lus  é loquen te  de  ce  fâcheux  t rave rs .  Nous  savons
que leurs maî t resses,  fenmes for t  cu l t ivées et  d ignes du t i t re  de "c i -
toyennes",ont  une regret table tendance "à br i l ler ,  par  un cer ta in faux
esp r i t "  qu 'e l l e  l eu r  emprun ten t  ( i 7 ) .  pou r  conva inc re  ces  l ec t r i ces  d i s -
t i nguées  de ' l eu r  e r reu r ,  Môse r ' l eu r  exp l i que  ce  qu ,es t  en  réa l i t é  ce t
espr i t  qu 'e l les adni rent  tant . "panni  ces Françaises i l  en est  beaucoup
(nous ne par lons pas de toutes)  qui  cherchent  à br i  l  ler  en jugeant  de
toutes choses avec un cer ta in espr i t  superf ic ie l .  Est-ce un pré jugé de
la  na t i on  à  l aque l l e  e l l es  appa r t i ennen t  ou  un  ce r ta in  a i r  d . i s t i ngué
qu 'e l l es  se  donnen t  d ' e l l es -mêmes  e t  qu i  es t  t ou jou rs  accompagné  d ,un  l ége r
ton  de  ra i l l e r i e  méchan te  pa r  l eque l  e l ] es  s ,emp lo ien t  à  donne r  que lque

(15) rbnd.

(16)  rb id . ,  p .  176.

( 1 7 )  f t i d . ,  p .  ? 0 7 .
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l us t re  à  l a  bassesse  de  l eu r  cond i t i on  ?  0u  b ien  es t - ce  l e  ca rac tè re

chatoyant  de leur  langue qui  est  cause de cet  espr i t  f r ivo le ? Ce qui

es t  ce r ta in ,  dans  un  cas  co rme  dans  I ' au t re ,  c ' es t  qu 'e l l es  s ' e f f o r cen t

tou jou rs  d ' oppose r  à  t ou te  chose  l eu r  "ou i  ma is "  nas i l l a rd .  Le  dés i r  i r -

répressib le de d i re quelque chose de spi r i tue l  leur" fa i t  tout  vo i r  sous

1'angle qui  leur  est  le  p lus avantageux et  les por te à voi r  par tout  le

cô té  r i d i cu le . . . "  ( 18 ) .  Ma lg ré  que lques  p récau t i ons  o ra to i res ,  c ' es t

b ien  1 ' esp r i t  f r ança i s  en  géné ra l  que  Môse r  v i se  i c i .  I l  es t  poss ib le

que 1e défaut dénoncé ne concerne que quelques cas peu représentatifs.

Ma is  i l  es t  p l us  p robab le  que  c ' es t  I a  na t i on  f r ança i se  t ou te  en t i è re

qui  par tage ce pré jugé en faveur de 1 'espr i t  superf ic ie l  qui  se r i t  de

tout .  Même la langue n 'est  pas épargnée,  cet te langue qui  est  s i  r iche
' l o r squ ' i l  

s ' ag i t  de  pa r l e r  de  modes ,  des  p la i s i r s  de  soc ié té  e t  de  l a

ga lan te r i e .0 r  1a  l angue  re f ' l è te  l e  ca rac tè re  d ' un  peup le .  B ien  p lus  !

Cet  espr i t  qui  se veut  except ionnel lement  br i l ' lant  et  qui  devra i t  fa i re
' les 

dél ices des gens de bonne compagnie est  purement  négat i f  :  i1  y  en-

t re toujours un gra in de méchanceté.  I l  consis te à tout  présenter  sous

1 'ang1e  l e  p lus  r i d i cu le .  Lapo in tene  semb le  v i se r  que  ces  pauv res  f em-

mes b lessées dans leur  amour-propre.  Mais e l le  concerne en réal i té  l 'es-

pr i t  f rançais en généra1.  Môser termine en ef fet  sa phrase par  une ré-

f l ex ion  qu i  é l a rg i t  l e  déba t :  " I 1  ne  fau t  pas  pe rd re  de  vue  que  c ' es t

un ar t  b ien d iscutable que celu i  qui  consis te à savoi r  rendre dér iso i res

]es choses les p lus sér ieuses,  cotme l 'ont  appr is  à leurs dépens Virg i le

et  Vol ta i re dont  les héros ont  été af fublés d 'un habi t  de bouf fon par

ce t  esp r i t  c l i nquan t "  ( 19 ) .  Comb le  d ' i r on ie :  l es  F rança i s  eux -mêmes ,  e t

en  pa r t i cu l i e r  l e  p lus  sp i r i t ue l  e t  l e  p lus  ra i l l eu r  pa rm i  eux ,  son t  l es
premières v ic t imes de cet  espr i t  de dénigrement  (20) !  Môser n 'oubl ie  pas

(t8) rbid.

(L9)  Ib id.  L 'a l lus ion à Vi rg i le  concerne 1e Vi rg i le  t ratsest i  de Scarron
que  Môse r  a  l u  e t  qu ' i 1  c i t e  en  HM I ,  p .  255 .  Quan t  à  Vo l t a i r e ,
son Artemise a été parodiée par Piron dans Arlequin-De,.r.cal' icn, une
bouf fonner ie qui  a été iouée au Théâtre de la  Foi re en 1723.

(20 )  En  Dz ,  HYJ ,  I ,  p .  341 ,  Môse r  sou l i gne  l ' esp r i t  néga teu r  de  Vo l t a i r e .
La convict ion in t ime,  renarque-t - i l ,  ne pennet  iama' is  de d i re que
te l  ou te l  honme est  un grand espr i t  parce qu ' i l  y  aura toujours
un Vol ta i re qui  t rouvera un pet i t  déta i l  à  cr i t ' iquer  avant  de I 'ad-
mettre dans son tenple du gotit.
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sa  m iss ion  d ' éduca teu r  mora l  :  i l  ne  s ,ag . i t  pas  seu lemen t  pou r  I u i  de
cr i t ' iquer  un t ravers anodin,  mais de dénoncer un v ice beaucoup p ius
dangereux.  Cet te ra i l ' ler . ie  apparenment  iégère t rahi t  en réal i té  une
p ro fonde  méconna i ssance  de  

' l a  
v ra ie  h ié ra rch ie  des  va leu rs ,  pu i squ ,e l l e

rev ient  à confondre ce qui  mér i te  ef fect ivement  d,êt re r id icu l isé et
]es choses les p lus sér ieuses qui  doivent  êt re respectées.  Ce qui  ne
semb la i t  ê t re  qu 'un  j eu . i nnocen t  se  révè le  ê t re  l a  man i fes ta t i on  d ,un
espr i t  négateur  et  fondamentalement  malvei l lant .  Mais i1  y  a p lus grave
encore :  "Cet te manière de penser,  conclut  Môser,  où I 'on sacr i f ie  l ,es-
sent ie l  aux apparences,  s 'est  t rès sournoisement  et  t rès largement  ré-
pandue tout  par t icu l ièrement  dans notre v i l le  de Hanovre où les Françai -
ses  son t  p lé tho re "  (21 ) .

Par  cet te phrase,  dont  la  première par t ie  a déjà été c i tée a i ' l -
l eu rs  (22 ) ,  Môse r  semb ie  t ou t  s imp lemen t  se  range r  à  I ' av i s  de  l a  p lu -
par t  des auteurs de revues nrora l isantes lorsqu, i ls  condamnent  l , imi ta-
t ion des moeurs f rançaises.  La f rancomanie about i t  à  sacni f ier  aux bel les
apparences,  à pr iv i lég ier  1e paraî t re au détr iment 'de l ,ê t re et  à fa i re
des bourgeois a l lemands des copies p lus ou moins réussies des ar is tocra-
tes f rancisés.  En réal i té ,  Môser va p lus lo in que ses confrères :  i l  ne
se  con ten te  pas  de  p rése rve r  l ' i den t i t é  e t  l ' i n tég r i t é  mora le  d ' une  c las -
se  soc ia le ,  l a  bou rgeo i s i e ,  ma is  i l  sou l . i gne  1e  dange r  que  rep résen te
pour ' la  nat ion a l lemande toute ent ière cet te soumiss ion aveugle au modèle
f rança i s .  B re f , sa  c r i t i que  es t  d ' i nsp i ra t i on  pa t r i o t i que .  ce  qu ' i l  veu t  p rou
ve r ,  c ' es t  que  i ' impé r i a l i sme  cu l t u re l  f r ança i s  po r te  a t t e i n te  à  I ' i den -
t i té  nat ionale et  about i t  à  une pervers ion morale lourde de conséquences
pou r  l ' .A1 ' l emagne .0n  a  dé jà  vu  que ]es  coque t tes  e t  l es  p réc ieuses  pa ien t
for t  chèr  ieur  goût  excessi f  pour  les romans galants f rançais.  c i  n ,est
pas par  hasard que Môser i l lust re de préférence par  des exemples féminins
]es  e f f e t s  né fas tes  de  I ' i n f l uence  f rança i se .  I l  l u i  su f f i t  de  vo i r  ce
qui  se passe à osnabruck pour ccnstater  que' les fenmes sont  par t icu l , ière-
men t  r . r u l né rab les  e t  qu 'e l l es  son t  l e  po in t  f a i b l e  de  ce t te  rés i s tance  cue

( 2 1 )  H K A  l ,  p .  ? 0 7 .

(?? )  c f .  l e  chap i t r e  I I
des moeurs insoi rées

de cet te par t ie ,  1e passage consacré à la  sat i re
pa r  l ' exemp le  f r ança i s .
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les Al ternands devra ient  opposer à l 'envahissement  des moeurs,  des mooes

et  des idées f rança' ises.  I l  est  tout  à fa i t  nature l  que 1es femmes soient

sédui tes par  une c iv i ' l isat ion qui  se caractér ' ise,  du moins en apparence'

pa r  l e  " règne  de ]a  f enne"  (23 )  e t  qu i  f l a t t e  l eu r  dés i r  d ' émanc ipa t i on .

Môser est  le  premier ,  on I 'a  vu,  à proc lamer son adnirat ion pour des fem-

mes conne Madenoiselle de Scudéry ou Madame du Châtelet dont les hommes

ont  eu tor t  de sous-est iner  ]es mér i tes (24) .  Mais i  l  sa i t  que ce sont
' là  

des except ' ions louables qu ' i  cachent  une réal ' i té  p lus contestable.  Si

la  femne est  souveraine en France,  sur tout  dans les mi l ieux pr iv i lég iés '

e l l e ' l ' es t  avan t  t ou t  en  tan t  qu 'ob je t  de  p la i s i r .  C 'es t  pou r  l a  conqué -

r i r  que  l es  ho rmes  r i va l i sen t  d ' é l égance ,  d ' esp r i t  e t  de  ga lan te r i e .

C'est  pour  séduire que la fenme corr ige les prétendus défauts de la  na-

tu re  pa r î  l es  a r t i f i ces  du  maqu i l l age ,  qu 'e l l e  se  f a i t  va lo i r  pa r  1 ' o r i -

g i na l i t é  e t  I a  va r i é té  de  ses  to i l e t t es  e t  qu 'e1 le  répond  aux  t ra i t s

d 'esp r i t  de  1a  ga lan te r i e  mascu l i ne  pa r  ceux  de  l a  p réc ios i t é .  "Les  p ro -

testat ions tendres,  écr i t  Jean Starobinski ,  sont  le  langage chi f f ré de

f  impa t i ence  chan re l l e ,  l e  p ré ' l ude  i n te l l i gen t  aux  dé fa i t es  de  l a  ra i son .

Tout  un système t rès raf f iné d 'at tent ions,  d 'égards,  de compl iments '  de

bi ' l le ts  et  de por t ra i ts  échangés se déplo ie pour  en arr i 'ver  d 'une maniè-

re  sû re  au  tunu l t e  de  l a  sa t i s fac t i on  an ima le "  (25 ) .  I 1  ne  fa i t  aucun

doute que tous les t ravers que Môser at t r ibue aux Français,  l 'asserv is-

semen t  à  l a  mode ,  l a  f r i vo l i t é ,  1a  ve rsa t i l i t é ,  l e  f aux  esp r i t  se  rap -

por tent  essent ie l lement  à cet te c iv i l isat ion du p la is i r  dont  la  femne

est  le  centre.  I l  n 'est  pas fondamentalenent  host i le  à cet te émancipa-

t i on  f ém in ine  don t  l a  soc ié té  f r ança i se .donne  I ' exemp1e ,  ma is  i I  r eg re t -

te que ce soient  préc ' lsément  1es aspects 1es p lus négat i fs  de cet te éman-

c ipat ion gui  sernb ' tent  reteni r  
' l  'a t ' tent ion des imi tat r ices a l  lemandes.

S' i l  accorde volont iers aux fenrnes ce "dro i t  à  l ' inst ruct ion et  à l 'hu-

mani té qui  leur  a été s i  souvent  contesté"  (26)  et  ce lu i  d 'êt re c i toyen-

(23)  Jean Starobinski ,  L ' in t tent ion d.e La L iber té,  op.  c i t .  '  p .  55.

(24 )  HKA l ,  p .  207 .

(25 )  Jean  S ta rob insk i ,  op .  e i t .  '  p .  55 .

( 2 5 )  H K A  I ,  p . 2 0 8 .
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nes à par t  ent ière (27) ,  i l  entrevoi t  les r isques que comporte une
émancipat ion mal  compr ise.  ses coquet tes et  ses préc. ieuses n 'onr  re!e-
nu de l 'exemple f rançais que 1e dro i t  d 'ê t re volages et  de régner dans
les  sa lons  pa r  l a  séduc t i on  e t  pa r  l ' esp r i t  m is  au  se rv i ce  de  1a  ga lan -
ter ie ,  du l iber t inage et ,  f ina lement  du v ice.  Si  les conséquences sont
désastreuses pour les in téressées e l les-mênes,  e l les le  sont  encore b ien
davantage,  à moyen terme,  pour  la  société a l lemande toute ent ière.  c 'est
sur tout  par  les fermes que les aspects les p lus noci fs  de la  c . iv i l isa-
t i on  f r ança i se  s ' imposen t  en  A l l emagne  e t  c ,es t  pa r  e l l es  que  l a  na t i on
risque de perdre ses vertus profondes. I l est donc normal que Môser
adresse ses m' ises en garde en pr ior i té  à ses "conci toyennes, , .  s , i l  ad-
me t  qu 'e l l es  sachen t  ph i l osophe r ,  qu 'e l1es  a f f i rmen t  l eu r  d ro i t  au
bonheu r  e t  qu 'e1 ' l es  l i sen t ,  ou  se  fassen t  1 i re ,  que lques  romans  f rança i s
bien chois is  et  mâne qu'e l les ne se désintéressent  pas tota lemenr oes
modes et  de leurs to i le t tes,  i t  leur  rappel le  que c,est  en accompl issant' leurs 

devoi rs  d 'épouses,  de mères et  de mai t resses de maison qu,e l les s,épa-
nou i ron t  p le inemen t .  c ' es tence  sens  qu ' ' i l  oppose  l e  po r t ra i t  de  l a  f em-
me modèle qu ' i l  brosse dans la  v ingt-s ' ix ième l ivra ison de 1a FeuiLLe i teb-
donadnire à celui de la coquette pervertie qu'i1 présente dans le numéro
sep t  de  l a  même feu i l l e  (28 ) .  Dans  l es  deux  cas  i l  nous  appo r te ,  sous  l a
forme de let t res f ic t ives,  1e témo' ignage de deux ferrnes dont  la  s . i tuat ion
extér ieure est  r igoureusement  ident ique :  toutes deux sont  des c i tadines
qui  ont  épousé des fonct ionnaires et  qui  sont  obl igées de suivre leurs
époux à ]a campagne où ceux-c i  exercent  leurs fonct ions.  Mais tand. is  que
' l 'une 

s 'adapte par fa i tement  à sa nouvel le  ex is tence et  t rouve dans
I 'exerc ice des humbles teches q lot id iennes le bonheur et  le  remède contre
I 'ennui ,  I 'aut re ne réussi t  pas à se défa i re de ses habi tudes de fenrne du
monde,  rêve dans son.exJl  de modes f rançaises,  de par t ies f ines er  oe
rencontres galantes et  t rompeson ennui  en l isant  des romans ou en adres-

( 2 7 )  I b i d . ,  p . 2 0 6 .

(28 )  HKA I ,  p .  143  sq .  e t  p .  39  sa .
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sant  à ses anciennes compagnes de p la is i r  des le t t res rédigées dans le

sty le hybr ide mi- f rançais,  mi-a l lemand des coquet tes de salon.  La pre-

mière est  heureuse et  rend son entourage heureux parce qu 'e l le  est  p le i -

nemen t  i n tég rée  dans  l e  m i l i eu  où  l a  P rov idence  l ' a  p lacée  ;  1a  seconde

eSt malheureuse parce qu 'e l1e refuse Sa condi t ion et  S 'exc lut  de la  com-

m u n a u t é  f a m i l i a l e  e t  s o c i a l e  à  l a q u e l l e  e l l e  n ' e s t  d ' a u c u n e  u t i l i t é .  L e

goût  de la ' lecture et  de la  langue f rançaise n 'empêche pas la  première

d,êt re bonne rnénagère ;  la  seconde connaî t  tous]es romans galants et

l eu r  vocabu la i re  pa r  coeu r ,  ma is  e l l e  ne  sa i t  pas  t en i r  sa  ma ison .  0é -

ta i l  révélateur :  e l ' le  ne par ' le  jamais n i  de son mar i  n i  de ses enfants !

Le Môser de 1745 prévoi t  déià les inconvénients de cet te cul ture

féminine dont  i l  pense t rouver  les sources en France.  Mais i l  cro i t  enco-

re qu 'une fenne Peut  conci l ier  ses goûts pour  la  cul ture f rançaise et  ses

devoirs  de bonne ménagère a l lemande.  Queiques v ingt  années p lus tard '  dans

SeS Fantaisiee Patriotiqttes, i ' l  Sera beaucoup plus sceptique sur la pOssi-

b i  t  i t é  d ' une  te l  l e  conc i l i a t i on .  I l  éonsac re ra  a lo rs  d ' i nnombrab ies 'pages

à décr i re avec compla isance 
' les 

méfai ts  moraux '  sociaux et  économiques

de cet te f rancomanie féminine.  Reprenant  1e procédé qu' i l  u t i l ' ise dans

1a FaniLLe hebdonolaiye, i l  publiera en 1768 deux textes qui proposent

également  deux por t ra i ts  par fa i tement  ant i thét iques,  le  premier ,  ce lu i  de

la bonne maît resse de maison et  le  second,  celu i  de la  femme corrompue

par les moeurs f rançaises (29) .  Dans le premier ,  un veuf  rêve de t rouver

une épouse qui  aura. i t  toutes les qual ' i tés de cel le  qu ' i l  v ient  de per-

dre :  "Je souhai te une ferme honnête,  chrét ienne,  qui  a i t  un bon coeur

et  du bon sens,  gui  fû t  d 'un cotnmerce agréable dans la  v ie domest ique'

v ive,  mais d iscrète de nature ;  une maî t resse de maison labor ieuse et

d i l igente,  une cuis in ière soigneuse et  compréhensive et  une jard in ière

at tent ive, , (30) .  Puis i l  évoque la f igure de sa fenrne défunte dont  les

q u a l i t é s  r a p p e l l e n t  à  l a  f o i s  c e l l e s  d e  1 ' é p o u s e  m o d è l e  t e l l e  q u ' e l l e

(29)  PPh I ,20 (Die gute seLige Fra.) ,  HKA-IV,  p.  106 sq.  et  PPh l '  2L'  
(o ie a lLer l iebste Brat t ) ,  ib id. ,  p .  I10 sq.

( 3 0 )  H K A  I V ,  p . 1 0 6 .
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est décrite dans le Liure des pz,ovez,bes (31) et cel' l  es de la fernr:re
'idéale selon ie chrysale des Eermes so,I)trtea, avec quelques avanrages
inte l  lectuels  en moins et  quelques ver tus domest iques et  paysannes en
p lus .  I 1  n ' es t  même p lus  ques t i on  de  l ec tu res  n i  de  t ou te  au t re  ac t i v i -
té  de I 'espr i t .  Seules comptent  encore les ver tus ut . i les,  ce l . les qui  as-
surent  les bases de l 'économie domest ique.  , ,La p lus charmante des f ian-
cées" qu 'on propose en échange de l ,épouse défunte à ce bon veuf  est
tout le contraire de cette fenrre modèle. Les contrastes sont beaucoup
plus accusés que dans la EeuiLLe hebdonadsire. cette plante fragile, qui
s 'évanoui t  parce que le ronronnement du rouet  I ' ind ispose,  confond la
cha r i t é  d ' au t re fo i s  e t  l a  p i t i é  i ne f f i cace  des  âmes  t rop  sens ib les ,  pa r l e
couraf lment  1e f rançais,  l i t  le  BéLisai re de Marmontel ,  le  Magazine de
Madame de Beaumont,  c i te  r issot  et  Rol l in  et  connaî t  par  le  menu ce qui
se pôsse chez vol ta i re à Ferney.  par  le  t ruchement  de son veuf  Môser
remargue que tout  ce qu 'une Française peut  apprendre à ces jeunes f i l les
n 'es t  qu 'un  peu  d " ' en to i l age  pédan t , ' ( 32 )  e t  que , , t ou t  ce la  n ,abou t . i t  au
mieux qu 'à un pet i t  t ra f ic  d 'amour-propre entre les deux sexes qui  ex ige
que les sots du sexe féminin apprennent  tout  juste ce qu, i l  faur  pour  se
fa i re  admi re r  pa r  l es  f ous  du  sexe  mascu l i n  e t  i nve rsemen t , ' ( 33 ) .  I l
formule a ins i  expl ic i tement  ce qu ' i l  suggérai t  déjà dans 1a FeuiLLe h.eî -
donadaire:  la  cul ture f rançaise est  essent ie l lement  une af fa i re oe ga-
lanterie. La lecture, encore toiérée et même recormnandée en 1746, est
ma in tenan t  réso lumen t  déconse i l l ée :  "A  l i r e  t ous  ces  l i v res ,  ( i l  s , ag i t ,
b ien entendu,  des l ivres f rançais dont  les t i t res ont  été énumérés o lus
haut)  le  coeur humain est  devenu p i re au l ieu de s,amender, ,  (34) .  Au
cours des v ingt  années qui  séparent  les feui l les moral isantes des pre-
miers articles des FæÉqisies patniotiques, Môser a vu ses craintes se
confirmer : une manière de vivre qui ne concernait encore dans les années
quarante qu 'un nombre l imi té d 'ar is tocrates et  de bourgeois for tunés
s 'es t  é tendue ,  Co f ime  à  Pa r iS ,  du  mo ins  dans  l e  pa r i s  t e l  que  se  l , imag i -
ne Môser,  iusqu'aux couches p lus modestes de ra moyenne bourgeois ie ou

(3L)  Prou.  31,  versets 10-31.

(32 )  HKA V ,  p .  113 ,

(33) rbid.

(34) rbid.



- 2 4 5 -

même de 1a paysanner ie a isée.  Les femnes,  dont  dépend la sol id i té  de
' I ' i ns t i t u t i on  f am i  l i a l e  e t ,  pa r  vo ie  de  conséquence ,  

' l ' équ i  
l i b re  de  Ia

société toute ent ière,  sont  les premières v ic t imes de cet te évolut ion

funeste.

Le Môser de la  f in  des années soixante a un sens p lus v i f  des va-
' leurs que la f rancomanie met  en cause.  La sat i re re lat ivement  1égère et

quelque peu compla isante qu ' i l  prat iquai t  encore en 1746/47 est  rempla-

cée par  une cr i t ique p lus v i ru lente qui  ne se contente pas de dénon-

cer  leS COntre-valeurs,  maiS qui  déSigne aussi  les valeurS que compromet

l ' éduca t ' i on  des  f i l l es  à  | a  f r ança i se  e t  qu ' i l  f au t  sauvega rde r  à  t ou t

pg i x .  Le  mora l i s te  d ' au t re fo i s  qu i  ne  f a i sa i t  que  t rès  occas ionne i  l emen t

appel  au sent iment  patr io t ique de ses lecteurs est  devenu maintenant  un

authent ique patr io te et ,de surcroî t ,un honrne d 'Etat  que préoccupent  les

conséquences socia les et  économiques c je la  f rancomanie.  Dans un pet i t

Etat  ru iné par  la  guerre de sept  ans,  i l  importe de préserver  d 'une con-

tagion coûteuse leS c laSseS prgduct ives,  Cgf imerçants,  ar t iSans et  paysans'

qui  assurent  la  prospér i té ,  ou,  p lus s implement '  la  surv ' ie  du pays '  La - -

s i t ua t . i on  ex ige  que  I ' on  s ' en  t i enne  à  ce  qu i  es t  s t r i c temen t  u t i l e  e t

nécessai re et  que l 'On renonce au luxe et  au Superf lu .  La cul ture,  sur-

t ou t  1a  f rança i se ,  n ' es t  p l us  d ' aucune  u t i ' l i t é  à  l a  f u tu re  ma î t resse  de

maison qu. i  doi t  gérer  son foyer .  L ' in tendance pr ime tout .  Le t ravai l ,

va leu r  sup rême ,  exc lu t ' l es  occupa t i ons  f r i vo les  d ' une  soc ié té  o i s ' i ve  e t

corrompue.  L" 'Aufk l 'drung" conquérante,dont  les revues moral isantes se

fa i sa ien t ' l ' écho ,  rêva i t  enco re  de  fa i re  béné f i c i e r1es  fe r rnes  du  d ro i t

à la  cul ture.  Se cul t iver  s igni f ia i t  quasi  nécessai rement  dans la  pre-

m iè re  mo i t i é  du  s ièc le  se  me t t re  à  l ' éco le  de  l a  c i v i l i sa t i on  f r ança i se .

La guerre de Sept  ans,  qui  a révélé dans beaucoup de pays a l lemands la

f ragi ' l i té  de cer ta ines for tunes bourgeoises t rop rapidement  acquises pen-

dant  ]es années de pa. ix ,  a  ébranlé les bases économiques de cet te promo-

t i on  cu l t u re l l e  f ém in ine .  Le  pa t r i o t i sme  e t  l e  su rsau t  de  f i e r t é  na t i o -

na le  que  l e  con f l i t  a  susc i t é  chez  beaucoup  d 'A l l emands  e t  don t  Môse r  a

été le  promoteur ,  encore assez d iscret ,  dès 1746,  ont  accru ]a méf iance à

l ' éga rd  d ' un  mode  de  v ie  ca lqué  Su r  l e  modè le  f r ança i s .  En f i n  Rousseau

es t  venu  qu i  a  dénoncé ,  co rme  pe rsonne  avan t  l u i  ne ' l ' ava i t  f a i t ,  I a

corrupt ion de cet te société de salon et  i  l  a  donné une v igueur nouvel  le

à ce mouvement de retour  à la  nature que cer ta ins,  parmi  lesquels i l

faut  compter  Môser,  avalent  déià préconisé avant  lu i ,  à  cet te nosta lg ie

d 'une société patr iarcale où la  femne ret rouverai t  ses fonct ions ances-
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t ra les .  La  soph ie  qu ' i 1  donne  en  épouse  à  Emi le  n ' es t  pôs  te l l emen t  d i f -
férente de la  femne idéale selon Môser.  E ' l le  aussi  la isse les romans sur
1es rayons,  pour  s 'occuper de son ménage.  L ' in f ' luence de Rousseau esr
indéniable dans un texte corTme die ALlev,Liebste Bpattt. ce retour aux
moeurs d 'autrefo is  marque la f in  du mouvement d,émancipat ion fém. in ine
dans les pays a l lemands et  revalor ise l ' image t radi t ionnel le  de la  fem-
me conf inée aux tâches domest iques,  aux fameux t ro is , ,K, ,  :  , ,K i rche.

Kinder und Ki iche ' , .

Aux contre-valeurs qu ' i ' r  cro i t  d iscerner  dans ra c iv i  r isat ion
française,  Môser appose un cer ta in nombre de valeurs qu ' incarne à ses
yeux l 'horrne a l lemand.  c 'est  Ià  un autre t ra i t  de ce patr . io t isme qui
distingue 1a FeuiLLe hebdonalaire etc la speetatyùce allenandp de 1a p1u-
par t  des revues moral isantes.  Sa cr i t ique des c iéfauts dont  sera ient  af -
f l i gés  l es  F rança i s  s ' accompagne  souven t  d ' une  apo log ie  imp l i c i t e  oes
ver tus a l ' lemandes,0éjà quand i l  dénonce le faux espr i t  des Françaises
gui  se répandent  dans les salons hanovr iens,  i l  Ia isse entendre oue les
Hanovr iennes de souche ont  des qual i tés de coeur et  d 'espr i t  qui  rendent
superf lues les 1eçons qu 'e l1es cro ient  devoi r  prendre auprès de leurs
danss  de  compagn ie .  A i l l eu rs  i l  suggè re  que  l e  be l  esp r i t  ou  1 ' esp r i t
b r i  l l an t  ne  s ign i f i e  pas  nécessa i remen t  i n te l l i gence  ou  gén ie  c réa teu r .
Dans le domaine de.  la  pensée ou des sc iences les Français sont  peu pro-
duct i fs .  I ls  sont  tout  au p lus capables d 'employer  leurs énergies à in-
venter  ces ar t ic les de luxe que réc lame la mode ou des machines inut i les
corme ce clavecin pour les yeux auquel le père Castel a consacré une
grande par t ie  de sa v ie.  Pour les choses sér ieuses et  ut i les,  i ls  en sonr
rédu i t s  à  a l l e r  che rche r  à  l ' é t range r ]es  modè les  qu ' i l s  p l ag ien t  sans
aucune pudeur. Les vrais inventeurs sont précisénent ces Al lemands aux-
que l s  on  rep roche  l eu r  manque  d 'esp r i t .  A ins i  en  es t - i l  de  , ' 1 , i népu i sa -

b1e Képler  dont  Newton a su s ' inspi rer  s i  u t i lement  et  s i  admirablement
e t  que  tan t  de  F rança i s  p i l l en t  e t  dén ig ren t , , ( 35 ) .0n  remarque ra  l a

(35)  oz  15 ,  HKA I ,  p .  347.
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pa r t i a l i t é  de  M i j se r .  L ' exp lo i t a t i on  que  l e  savan t  ang la i s  f a i t  des

découvertes de l 'A l ' lemand est  in te l l igente,  tandis que nos compatr io tes

ne  saven t  u t i l i se r  l eu r  esp r i t  qu 'à  p lag ie r  e t  à  dén ig re r .  Lo rsqu ' i 1

Drend la défense de sa patr ie  westphal ienne,  c 'est  sur tout  contre les

cr i t iques des voyageurs f rançais que Môser veut  la  réhabi l i ter .  I l  le

fa i t  d ' au tan t  p lus  vo lon t ' i e r s  qu ' i I  sa i t  b i en  qu 'à  t r ave rs  l a  Wes tpha l i e

c ' es t  t ou te  | 'A l l emagne  qu i  es t  v ' i sée  pa r  ces  quo l i be t s  i n j us t i f i és .  I 1

fait au début de son plaidoyer une remarque générale qui montre bien

qu' i1  songe p lus par t icu l ' ièrement  aux Français et  que c 'est  en Al lemand

qu' i l  s 'adresse à ses lecteurs :  "Les Français se sont  autrefo is  b ien

souvent  demandés s i  un Al ' lemand pouvai t  aussi  avoi r  de I 'espr i t '  sans

se rendre compte, conrne le remarque avec sévérité,mais non sans quelque

raison, la p ' lus grande de nos poétesses a l lemandes,  que cet te quest ion

en  sou lève  une  au t re :  es t - ce  qu 'un  F rança i s  peu t  avo i r  du  bon  sens  ? "

(36) .  Ains i  Môser esquisse- t - i l  dé ià dès les années quarante ce schéma

c lass ique  qu i  oppose  l e  F rança i s  sp i r i t ue l  ma is  supe r f i c i e i  à  l 'A l l emand

mo ins  b r i l l an t ,ma ' i s  p lus  so l i de  e t  qu i  co r respond  à  un  vé r i t ab le  renve r -

sement  des valeurs,  la  qual i té  des uns se t ransfomant  en défaut  et  les

défauts des autres en qual i té .  Le même procédé apparaî t  en f i l igrane

dans le passage où Môser compare l 'é tat  de la  l i t térature a l lemande à

ce lu i  de  l a  I i t t é ra tu re  f r ança i se .  Ce l ' l e - c i  es t  enco re  pou r ' l ' heu re  l a

plus prest ig ' ieuse,  b ien qu 'e l le  soi t  déjà sér ieusement  concurrencée de-

p u i s  l e  d é b u t  d u  s i è c t e  p a r  1 ' a n g l a i s e ,  m a i s  e l l e  d é c l i n e  d e p u i s  I a  m o r t

de  Lou i s  X IV  pa rce  qu 'e l l e  sac r i f i e  t r op  aux  sub t i l i t és  d ' un  esp r i t  t r op

ra f f i né ,  t and i s  que  ce l l e - l à ,  ma lg ré  que lques  imper fec t i ons ,n ' a  pas  en -

core at te ' in t  son apogée et  a encore tout  son avenir  devant  e l le  (37) '  Le

moment arr ivera dOnc inév ' i taô lement  où la  l i t térature a l lemande 1 'empor-

tera sur  la  f rançaise.  Môser ne prat ique toutefo is  pas encore cet te 0p-

(36)  wo 44,  HKA I ,  p .  248.  Cet te grande poétesse a l lemande à laquel le
Môse r  f a i t  p l us ieu rs  f o i s  a l l us ions  sans  i ama is  l a -nommer  es t  p roba -
blement  la  îenrne de Got tsched (cf .  chap.  I I ,  note 212).

(37 )  vo  32 ,  HKAI ,  P .  176 .
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posi t ion entre les t ra i ts  négat i fs  du caractère nat ional  f rançais et
l es  t r a i t s  pos i t i f s  du  ca rac tè re  na t i ona l  a l l emand  qu ' i l  déve loppe ra
systématiquement dans 1es Fantaisies patriotiques (38). Fait significa-
t i f  qu i  montre b ien que le patr io t isme al lemand de I 'auteur  de la  Fe* l -
Le d'qmonce osnabnrckoise se situe parfaitement dans le prolongement du
patr io t isme de c locher qui  s 'expr ime dans les revues de jeunesse :  c ,est
presque toujours à propos du terroir westphalien que Môser procède à des
cofiparaisons très avantageuses pour ses compatriotes et peu flatteuses
pou r  l es  F rança i s .  C 'es t  a i ns i  qu , i l  cha rge  en  1769  un  ma î t re  d ,éco le
westphal ien de réfuter  cer ta ines idées reçues,  probablement  d,or ig ine
vo l t a i r i enne ,  su r ' 1a  v i de  Wes tpha l i e " (39 ) .  Le  déba t  conce rne  ce t te  f o i s -
c i  la  s ' i tuat ion démographique et  économique de sa province nata le.  En
srappuyant  sur  des données stat is t iques précises et  abondantes le  maî t re
d 'école démontre que l ' image d 'une Westphal ie  sous-déveioppée est  dénuée
de fondement,  que l 'Evêché d 'Osnabruck,  en par t icu l ier ,  a  une p lus for te
densi té de populat ion que le royaume de France,  que les sur faces cul t i -
vées y sont  re lat ivement  p lus importantes et  gue I 'Etat  t i re  de l ,agr i -
cu l ture des sommes considérables,  b ien que la f iscal i té  y  soi t  moins
' lourde 

et  moins arb i t ra i re qu 'au pays de Louis XV. Selon son habi tude,
Môser pousse la démonstrat ion jusqu,au paradoxe :  non content  de rétabl i r
1a  vé r ' i t é  des  fa i t s ,  i 1  exp lo i t e  l es  ch i f f r es  de  te l l e  so r te  que  l a  com-
paraison tourne à l 'avantage du concurrent  le  moins b ien p lacé au départ .
Mais c 'est  la  descr ipt ion comparée des ver tus et  des c iéfauts qu ' i l  déve-
loppe de la manière la plus systématique dans les Furtaisies patriotic-i.tes,

plus spécialement dans 1a Lettne d'un uoyageur gascon à Monsieur Le llattz,e
d'ëcole (a0) et.dans la Lett"e d,tm ooyageut frotçais à son hôte r"""jh"-

( 3 8 )  S ' i l  e s t  e x a c t  q u e  1 ' a r t i c l e  i n t i t u l é , ' I l  e s t  t o u j o u r s  p l u s  s û r
d 'ê t re  o r i g i na l  que  cop ie "  a  dé jà  é té  réd igé  en t re  1746  e t  1748 ,  i l
faudrai t  pour tant  admett re que Môser a déjà eu recours à la  typolo-
g ie comparée dès 1 'époque de ses feui l les moral isantes.  Le séjour  drr
jeune Al lemand à Par is  lu i  permet en ef fet  d 'opposer à l ,a f fectat ion
e t  à  l ' amab i l i t é  f e i n te  du  F rança ' i s  1a  s incé r . i t é  e t  l a  s imp l i c i t é  na -
tu re l l e  de  son  pe rsonnage .  (HKA IV ,  p .  l 9Z ) .

(39) PPh. I, 40 : Sehreiben eines uestfcilischen Schulneisters ,Jiber iie
B-eo5Lkentng seines Vatez,Lotdes, HKA IV, p. 201 sq. (en français dans
le  t ex te ) .

(40) PPh. I, 41 : sch?eiben eines reisenden Gaskoniers an den iiery,n schz^1-
meistep.  HKA IV,  p.  208 sO.
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Lien (4I ) .  Les appréciat ions négat ives que ces deux voyageurs f rançais

po r ten t  su r ' l eu rs  hô tes  wes tpha l i ens  t ou rnen t  i név i t ab lemen t  à  I ' avan -

tage de ces derniers.  Les cr i t iques que formulent  ces deux beaux espr i ts

son t  t e l l emen t  ca r i ca tu ra les  que  l e  l ec teu r  n ' ép rouve  aucune  d i f f i cu l t é

à rétabl i r  la  vér i té  et  à en déduire que les prétendus défauts a l lemands

son t  en  réa l i t é  d ' ém inen tes  qua l i t és ,  t and i s  que  l es  ve r tus  que  s ' a t t r i -

buent  ces observateurs imbus de leur  supér ior i té  révèlent  1es v ices pro-

fonds de leur  nat ion.  5 i  l 'on résume les termes de cet te comparaison en-

t re leS deux caractères nat iOnaux dOnt le  SeCOnd deS oeux textes fourn i t

une l is te Oart icu l ièrement  fourn ie,  on about i t  à  un por t ra i t  par fa i tement
' i déa l i sé  du  Wes tpha l i en  e t  de  l 'A l l emand  :  i I  es t  f r anc  e t  honnê te ,  na -

tu re l  e t  t r ava i l l eu r  ;  i l  a  ce  sens  du  ra i sonnab le  e t  de  l ' u t i l e ,  1e  goû t

de  l a  v i e  s imp le  e t  des  ve r tus  domes t ' i ques ,  f écond i t é  e t  f i dé ] i t é  con ju -

ga le ;  i l  r espec te  I ' au to r i t é  pa rce  que  ses  gouve rnan ts  son t  huma ins ,

proches de leurs adminis t rés,  consciencieux et  in tègres (42) .  Les Fran-

ça i s  on t ,  au  con t ra i re  1e  goû t  du  fac t i ce ,  i l s  cu l t i ven t  une  o i s i ve té

morbide,  sont  hypocr i tes et  impies et  font  de la  d iss imulat ion la  règle

de  l eu r  compor temen t  soc ia l  ;  i l s  r eche rchen t  l ' excen t r i c i t é ,  sac r i f i en t

] e  nécessa i re  au  supe r f l u ,  f on t  de  l a  sa t i s fac t i on  de  l eu rs  p la i s i r s  l eu r

préoccupat ion pr inc ipale,  et  considèrent  la  femme corrne un s imple obiet

de jouissance ;  le  goût  du luxe les. rend âpres au gain et  esc laves de

1 'a rgen t . ;  l eu rs  gouve rnan ts  e t  l eu rs  admin i s t ra teu rs  son t  co r rompus ,  mé-

pr isent  le  pet i t  peuple et  favor isent ,  par  leur  comportement ,  chez leurs

subo rdonnés ' l ' esp r i t  de  f r onde  ou '  au  con t ra i re ,  I ' esp r i t  cou r t i san .

L 'Al lemand honnête,  ver tueux '  f ranc,  nature l ,  t ravai l leur ,  p ' ieux,  sa in de

co rps  e t  d ' esp r i t ,  d ' une  pa r t ,  l e  F rança i s  i ou i sseu r ,  cou r t i san ,  hypoc r i -

t e ,  pa resseux , ' supe r f i c i e l ,  f r i vo le ,  a f f ec té  e t  imp ie '  d ' au t re  pô r t '  ce

sont  là  quelques uns des stéréotypes dont  on t rouve 1es premières esquis-

ses dans les deux revues de 1746 et  de 1747 et  que Môser développera sys-

(41) PPh. II, 46 : Schteiben eines teisenden Ftunzosenan seinen iiirv t'n
llestfalen, HKA V, p. 187 sq.

(42)  Sur  ce point  t rès préc is  c ie la  ver tu des gouvernants t ' îôser  songe moins
aux pr inces et  aux gouvernènts a l lemands en généra1 qu 'au cas par t i -
cu l i e r  de  I 'Evêché  d 'osnab ruck  où  tou t  l e  monde  se  conna i ssa i t .  C 'es t
s u r t o u t  à  l u i - m ê m e  q u ' i l  p e n s e  l o r s q u ' i l  f a i t  a l l u s i o n  a u x  a d m i n i s t r a -
teurs honnêtes et  proches de leurs adminis t rés.
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témat iquement  dans les années soixante et  so ixante-d ix ,  contr . ibuant  a in-
s i ,  par  son ressent iment  f rancophobe,  à accrédi ter  et  à enraciner  dans
l 'espr i t  de ses compatr io tes des images dont  les ef fets  funestes se font
par fo is  encore sent i r  de nos jours des deux côtés du Rhin.

0n remarquera que ces considérat ions,  qui  sont  essent ie l lement
d 'o rd re  mora l ,  e f f l eu ren t  l e  doma ine  po l i t i que  pu i squ ' i l  y  es t  éga lemen t
quest ion des rapports  entre les gouvernants et  les sujets.0n a vu que
tou t  en  p ro tes tan t  de  son  neu t ra l i sme  po l i t i que  dans  l es  f eu i l l es  mora l i -
santes,  Môser ne rés is te pas à la  tentat ion de donner à ses lecteurs une
leçon  de  sc ience  po l i t i que .  Le  déve loppemen t  su r ' l a  no t i on  de , , sys tème"
n 'est  pas tota lement  innocent  dans la  mesure où I 'analyse qui  se veut
par fa i tement  object ive comporte quelques cr i t iques t rès a l lus ives de la
po l i t i que  é t rangè re  f i ança i se .  c ' es t  l à  l e  qua t r i ème  t ra i t  qu i  d i s t i ngue
les  j ugemen ts  néga t i f s  que  I ' au teu r  po r te  su r  l a  F rance .  ce  t r a i t  ne  nous
étonnera pas de la  par t  de l 'ancien membre de la  société a l lemande de
Gôtt ingen qui  a donné dans p lus ieurs de ses poèmes de c i rconstance quel-
ques témbignages é loquents de sa f rancophobie.  I l  faut  b. ien reconnaî t re
que dans ses deux revues son host i l i té  à l 'égard de la  Monarchie f rançai -
se  es t  p l us  d i sc rè te  que  dans  ses  poèmes  d 'é tud ian t .  Le  gen re  j ou rna l i s -
t i que  qu ' i i  adop te  l u i  impose  ce t te  d i sc ré t i on .  Ma is  i l  ne  peu t  se  rés i -
gne r  au  s i l ence .oub l i an t  l es  sombres  i n t r i gues  qu i  se  nouen t  e t  se  dé -
nouent  constanment  à osnabruck,  dont  i l  lu i  arr ive de se fa i re le  compl i -
ce et  dont  i1  rapporte compla isarment  les pér ipét ies dans ses le t t res à
von  dem Bussche ,  i l  f a i t  de  l a  cou r  de  F rance  l e  t e r ra in  d ,é lec t i on  de
l ' a r r i v i sme  e t  de  l ' esp r i t  d ' i n t r i gue .  Le  j eune  a r r i v i s te  don t  i l  con te
'fes 

nÉsaventures dans I 'avant-dernier numéro de 1a FeuiLLe hebconad.azre
é labo re  t ou t  un  " sys tème , ,  don t  i l  do i t  I ' i dée , .  a f f i rme- t - i 1 , . . .  à  l 4adame
de l ' la in tenon (a3) .  0n se rappel le  que dans son développement sur  la  no-
t ion de "système" i l  donne l ,exemple de la  France dont  le  système est
comrnandé  pa r  l a  vo lon té  de  fa i re  obs tac le  à  I ' expans ion  de  l a  pu i ssance
espagno le .  S i  ce t t e  a f f i rma t i on  anach ron ique  peu t  s ,exp l i que r  pa r  l a

(43 )  HKA I ,  p .  280 .
s ' es t  l u i -même
l i t i q u e  q u e  l u i

Dans les le t t res à von dem Bussche t ' lôser  prétend ou ' i  I
i nsp i ré  en  ma in tes  occas ions  des  l eçons  d 'hab i l e té  po -
fourn issaient  les ! . ténoi res du card inal  de Retz.
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s o u r c e  f r a n ç a i s e  d o n t  i 1  s ' i n s p i r e  ( 4 4 ) ,  i l  e s t  p l u s  p r o b a b l e  q u ' e l l e

ne  se r t  qu 'à  vo i l e r  l a  pensée  p ro fonde  de  Môse r  :  c ' es t  l 'Au t r i che  e t

p lus  géné ra lemen t  I 'A l l enagne  don t  l es  responsab les  de  Ia  po l i t i que  f ran -

ça i se  s ' éve r tuen t  à  b r i se r  l a  pu i ssance .  I l s  s ' y  emp lo ien t  au  demeuran t

assez  ma l  pu i sque  l es  manoeuv res  qu ' i 1s  conço i ven t  pou r  réa l i se r  l eu rs

object i fs  about issent  en général  à des désastres,  coûrne le prouve cet te

malheureuse canpagne des Flandresà laquel le  notre auteur  fa i t  a l lus ion

sans  en  p réc i se r ]es  da tes .  Les  F rança i s  on t  un  beau  sys tème ,  ma is  i l s

sont  incapab' les de I 'appl iquer  convenablement  :  Richel ieu voyai t  t rop
' lo ' in  

et  ut i t isa i t  des moyens superf lus,  tandis que ceux de Fleury sont

insuf f isants.  Seul  Mazar in savai t  prendre les mesures adéquates.  Mais les

temps de Mazar in sont  révolus et  les Al lemands auraient  b ien tor t  de

c ra ind re  l a  pu i ssance  d 'un  pays  qu i  es t  gouve rné  pa r  un  F leu ry .  I l s  au -

ra ient  néanmoins tor t  de sous-est imer 1e danger qui  1es menace de 1 'Ouest .

C'est  ce que t ' lôser  suggère dans la  fable r imée qui  c lôt  ces considéra-

t i ons  su r  l a  s t ra tég ie  po l i t i que .  Le  poème remp l i t  i c i  p l e i nemen t  l a  f onc -

t ion qui  lu i  rev ient  nonnalement  :  comne c 'est  souvent  le  cas des exer-

gues ,  i l  r évè le  l ' i n ten t i on  cachée  de  l ' au teu r  e t  con f i rme  en  l ' occu r rence

que ce sont  b ien les Al  lemands qui  sont  concernés par  le  "système" f ran-

ça i s .  La  f ab le  i nv i t e  en  e f f e t  l e  peup le  a l I emand ,  t r op  enc l i n  à  une  con -

f iance qui  conf ine par fo is  à la  naiveté,  à se méf ier  des fanfaronnades

des  F rança i s  qu i ,  à  f o r ce  de  fa i re  c ro i re  qu ' i l s  son t  l es  p lus  f o r t s ,

f in i ront  par  dévorer  1 'Al lenragne toute ent ière :

E t  vous ,  che rs  A l l emands ,  ve i l l ez  e t  p renez  ga rde  I
Le Français cour t  de tous côtés et  r i t ,
I l  a constanment f ' loué les plus forts parrni vous
En se donnant  les apparences drune t rop grande supér ior i té .
I l  ne cessera de vous soupeser et  de vous tâter
Que lorsqu' i l  vous aura tous dévorés (45) .

(44 )  HKA I ,  p .  107 .

(45 )  I b i d . ,  p .  109  :  " I h r ' l i eben  Oeu tschen ,  se id  mun te r  und 'wache t . /  De r
Franzmann geht  um und lachet , /  Die stârksten unter  euch er  s tets
bezwackt / Unterrn Schein zu grosser uebermacht./ Er wird euch so
lange wâgen und passen, /  B is  er  euch a l le  aufgefrassen".  La fable
s ' in t i tu le Die I ' le in fLasehen et  Môser la  s igne "Hans Sachs le Jeune",
s ' a f f i rman t  a ins ' i  I ' hé r ' i t i e r  d ' une  v ie i l l e  t r ad i t i on  a l l emanc le  popu -
l a i r e  e t  pa t r i o t i que .
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0n  comprend  m ieux  dans  ce  con tex te  l , a l l us ion  à  ce  royaume qu i ,  à  1 ' op -
posé de la  France,  est  dépourvu de tout  système et  qui ,  par  l , incohéren-
ce de sa pol i t ique sème la confusion parmi  ses amis corme parmi  ses en-
nemis  (46 )  :  i l  s ' ag i t  du  Sa in t  Emp i re  ge rman ique  don t  l a  vu lné rab i l i t é
est  inquiétante,  tout  cor lme restent  inquiétants,  aux yeux de Môser,  1,a-
g ress i v i t é  e t  1 ' appé t i t  de  l a  F rance ,  que  v ien t  enco re  de  p rouve r1e  ma-
r i age  du  fu tu r  Lou i s  XV  e t  de  Mar ia  Lezcz i f l s k i ,  un  ac te  po l i t i que  qu i

doi t  just i f ier  les prétent ' ions de la  France sur  la  Pologne et  qu. i  entraî -
nera l ' in tervent ion des Français dans la  guerre de Succession d,Autr . iche,
en 1743.  Dans un développement moral  sur  l ,av id i té  des gens qui  ne sont
jamais contents de leur  sor t  et  qui  veulent  lou jours posséder davantage,
Môser remarque à brû le-pourpoint  :  " I l  en est  de même des v isées amb. i -
t i euses  de  l a  Cou ronne  de  F rance  ;  l o r squ 'e l l e  se rà  a r r i vée  à  ses  f i ns  avec
les  revend i ca t i ons  qu 'e11e  c ro i t  pouvo i r  se  pe rme t t re  ap rès  1e .  mar iage  qu i

v i e n t  d ' a v o i r  l i e u ,  e l l e  e n  p o s e r a  d ' a u t r e s , , ( 4 7 ) .  L e  g l i s s e m e n t  d e  1 a
sa t i r e  mora le  à  l a  sa t i r e  po l i t i que  es t  s . i gn i f i ca t i f  :  . i l  en  va  de  ce r -

- , t a i nes  na t i ons  co rme  des  i nd i v i dus .  L ,équ i l i b re  e t  1a  sauvega rde  de  I ' o r -
dre voulu par  [ ) ieu ex ige que chacun se sat is fasse de son sor t .  L ' insat . is-
fact ion est  source de malheur pour  tous et  revêt  un caractère subvers i f ,
La nat ion qui  ne sai t  pas se contenter  du terr i to i re qui  lu i  rev ient  de
d ro i t  bou leve rse  l ' équ i l i b re  i n te rna t i ona l ,  t ou t  co r rne  l , . i nd i v i du  qu i

veu t  se  rend re  1 ' éga l  des  p lus  r i ches  e t  des  p lus  pu i ssan ts  sape  l es  ba -
ses  de  Ia  soc ié té .  A ins i  l a  F rance  es t -e l l e  accusée  d ,ê t re  I , é te rne l l e
responsab le  des  ma lheu rs  de  

' l 'Eu rope  
e t ,  p l us  spéc ia lemen t ,  de  l ,A l l ema-

gne .

I ' l  faut  reconnaî t re que le b i lan des cr i t iques dont  l ' lôser  accable
' la  

France et  les Français est  assez impressionnant .  L 'auteur  de la  Feui i - .
Le hebdonadaire et de la Spectatrice alLenande ne se contente pas de re-
prendre les thèmes t radi t ionne' ls  de la  sat i re des moeurs d ' inspi rat ion

(46)  mta . ,  p .  106.

(47 ] ,  Dz .  7 ,  HKA I ,  p .  323.
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f r ança i se  que  I ' on  re t rouve  dans  l a  p lupa r t  des  revues  mora l  i san tes '

ma is  i l  y  a j ou te  que lques  t ra i t s  de  son  c ru .  Non  con ten t  de  s ' en  p rend re

aux  im i ta teu rs  a l l emands ,  i l  emp lo ie  sa  ve rve  à  r i d i cu l i se r  l es  modè les

eux-mêmeS. I l  S 'arrête aSSez lOnguement aux conséquenceS qu'entraîne pour

seS compatr iOteS une f rancomanie qui  f in i t  par  perver t i r  leurs moeurs et

par  provoquer une vér i table démiss ion nat ionale.  Ce sont  sur tout  les fem-

111s5,  p lus sens. ib les aux appels à l 'émanc' ipat ion qui  leur  v iennent  de

Par i s ,  qu i  f on t  l ' ob je t  de  ses  i nqu ié tudes .  La  c r i t i que  de  l a  F rance

prend par fo is ,  chez Môser,  déjà en 1746/47,  une colorat ion patr io t ique

et  f rancophobe qui  le  condui t ,  d 'une par t ,  à  opposer à la  corrupt ion de

1a société f rançaise la  santé morale de l 'A l lemagne profonde,  en par t i -

cu l i e r  de  sa  Wes tpha l i e  na ta le ,  don t  i l  su réva lue  vo lon t i e r s '  pa r  cgmpen-

sa t . i on ,  l es  ve r tus  t r ad i t i onne l l es  e t ,  d ' au t re  pa r t ,  à  é tend re  ces  i uge -

ments au domaine de 1a pol i t ique ét rangère qu 'év i tent  de t ra i ter  ses con-

f rères mais qu ' i l  avai t  déjà abordé dans ses poèmes d 'étudiant '

L ' . image que Môser donne de la France dans ses revues sera i t  tou-

tefo is  gravement  faussée s i  l 'on ne tenai t  cornpte que de ce b i lan néga-

t . i f .  Malgré les jugements par fo is  sévères qu ' i l  por te sur  nos compatnio-

tes et  malgré- les accents f rancophobes et  patr io t iques que révèlent  cer-

ta ines de ses observat ions,  i l  reste passionné par  ce pays dont  i l  d i t

t an t  de  ma l .  Pa r  e l l e -même,1a  c r i t i que  révè le  dé ià  une  a t t i t ude  qu i  n ' es t

r ien moins qu ' ind i f férente et  qui  suppoSe une assez bonne cOnnaiSsance

des réal i tés f rançaises.  A défaut  de pouvoir  a l ]er  vér i f ier  sur  p lace

l 'exact i tude de ses af f i rmat ions et  de pouvoir  entreteni r  des contacts

régul iers avec quelques uns de nos compat l io tes dont  seuls quelques repré-

sentants,  précepteurs ou gouvernantes,  lu i  o f f rent  une image p lus ou moins

f . idè le,  i l  a  accumulé une anple moisson de renseignements dans les nom-

b reux  ouv rages  qu ' i l  a  l us  depu i s  sa  p r ime  j eunesse  e t  dans  1es  gaze t tes '

]es revues et  les magaz' ines f rançais qu ' i1  semble avoi r  prat iqués dès
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l ' époque  où  i l  r éd igea i t  l es  a r t i c l es  de  ses  revues  (4g ) .  L ' é tonnan te
var iété des termes f rançais dont  i l  use pour décr i re les modes vest imen-
ta i res ,  l a  v i e  de  soc ié té  e t  l es  aven tu res  ga lan tes  de  ses  fa t s ,  oe  ses
coguet tes et  de ses précieuses,  avec laquel le  i l  cornrnente les morndres
événements de la  v ie mondaine et  in te l lectuel le  f rançaise ou même cer-
ta ins fa i ts  d 'actual i té  témoignent  d,une cur . ios i té  qui  ressemble for t  à
de la compla isance.  sur  ce chapi t re l r lôser  se comporte coûme ses coquet-
t es  :  i 1  dén ig re  ce  qu ' i l  a ime  e t  ne  peu t  s ,empêche r  d ,admi re r  ce  qu , i l
dénlgre.  L 'esp. i t  des salons par . is iens 1,agace,  mais,  pour  échapper à
I 'a tmosphère conf inée du terro i r  où i l  est  condamner à v ivre,  i l  se crée
souvent  dans ses ar t ic les un univers qui  reprodui t ,  avec p lus ou moins
de  bonheu r ,  ce lu i  de  ces  sa lons .  sa  c r i t i que  n ,es t  souven t  que  l , exp res -
s ion  d ' un  ressen t imen t  qu i  dép réc ie  l es  avan tages  don t  i l  es t  p r i vé  ma is
qu ' i l  r êve  de  pa r tage r .

I l  a r r i ve  souven t  que  I ' aveu  du  dés i r  r e fou lé  f asse  ta i re  l e  res -
sent iment .  En ju i l le t  1746 von dem Bussche inv i te Môser à l ,accodrpagner
aux bains de Pyrmont .  Pour la  première fo is  le  jeune secréta i re pénètre
dans un monde dont  I 'accès est  normalement  réservé à quelques pr iv . i lég iés
de  l ' a r i s toc ra t i e  e t  de  l a  hau te  bou rgeo i s i e .  I l  se  c ro i t  dé jà  a r r . i vé  à
Par i s  e t  oub l i e  p resque  qu ' i l  n ' es t  qu ,à  py rmon t . .  Auss i t ô t  i l  p reno  sa
plume et  rédige une sor te de pet i t  journal  de voyage qu, i l  t rouve te i le-
men t  réuss i  qu ' i l  ne  rés i s te  pas  à  l a  t en ta t i on  de  l e  pub l i e r  sépa rémen t
avan t  de  I ' i nsé re r  dans  sa  feu i l l e  hebdomada i re  en  l e  f a i san t  p récéde r ,
déta i l  s igni f icat i f ,  de quatre vers extra i ts  du poène d.e Fontenoy de
vo l t a i r e  qu ' i l  c i t e  éga lemen t  dans  l , une  de  ses  l e t t r es  à  von  dem Bussche
(49) .  Corme i l  ar r ive assez f réquerment ,  I 'exergue n 'a que peu de rapport

(48)  Qans les années quarante Môser l isa i t  probablement  déjà 1e , rcuy,r .aL ceTrévoux' \e Me?eu?e gaLant et re Merettte d.e Ftance. i i  a ào tiorue.--
ses renseignements sur  le  c lavecin pour  les yeux du père caste l  dàns. l es  

deux  p rem ie rs  pé r ' i od iques  où  I ' i nven t i on  du  re l i g i eux  a  donné  l i eu
à des débats respect ivement  en 1735 et  en 1725.  quani  i r l :nr" r " "  

"nFrance,  i l  a  publ ié  en L74z un ar t ic le  qui  reproche au père Labat
d 'avo i r  emprun té  à  d ' au t res  au teu rs  ce r ta ins  b lémen ts  qu ; i i  i n t rodu i t
dans son Nouueat uoaage en Anér'ique. Môser fait allus.ion à cet article
dans t r ro.  29,  HKA I ,  p .  161.

(a9)  Le réc ' i t  publ ié  séparément  s , in t . i tu le for t  pompeusenent  seh.y,e iber .  iesve,fassers an seine scrwester ûber den angeier-en Aufenthai; zu-
ïAy?.2t1 ,o,?e itupfer,,, lueignungen, vornedàn, urnaneL, nigister. ,niurucK7ehLer, zjxn erstenmal aufg-eLegtpVrmont, Cen Z, ,tttLi iZce. I gstrepr is  en uo.  28,  HKA I ,  p .  [Sq so.



avec  l e  t ex te  l u i -même (50 ) .  Ma is  i l  en  annonce  l e  t on  :  c ' es t  l e  t on

sp i r i t ue l  e t  bad in  de  Vo l t a i r e  que  l ' au teu r  s ' e f f o r ce  d ' im i te r .  La  so -

c ié té  monda ine  qu ' i l  découv re  à  Py rmon t  l u i  f ou rn i t  l ' occas ion  de  b ros -

se r  l ' un  de  ces  " t ab leaux  de  moeurs "  qu i  f on t  I ' ob ie t  p r i nc ipa l  de  1a

EeuiLLe hebdonadaire. Dans le numéro suivant i l  se moque même du code de

savoir -v ivre t rès formal is te auquel  se soumettent  tous ces gens de bonne

cond i t i on  e t  qu i  s ' i nsp i re  de  l ' é t i que t te  su rannée  de  l a  cou r  de  V ienne .

Appl iquée à ce pet i t  monde c los des cur is tes,  cet te ét iquet te compl iquée

dev ien t  f r anchemen t  r i d i cu le .  Ma is  l a  sa t i r e  de  ce  m i l i eu  où  I ' on  n ' a

d 'yeux que pour ce qui  se passe à Par is  ou à Vienne est  tout  aussi  anbi -

guë  que  l es  sa t i r es  qu ' i nsp i ren t  à  Môse r1es  moeurs  f r ança i ses .  Sens ib le

aux t ravers de ce monde qu' i1  découvre,  le  jeune bourgeois est  en mênte

temps  éb lou i  pa r  l a  d i s t i nc t i on  e t  1 ' é l égance  des  gens  qu ' i l  cô to ie .

A u s s i  t i e n t - i l  à  p r o u v e r  q u ' i l  n ' e s t  p a s  i n d i g n e  d e  l a  f a v e u r  q u ' o n  l u i

fa i t  en 1ui  permettant  d 'avoi r  accès à cet  univers.  Si  Pyrmont  est  le  pa-

radis,  le  voyageur qui  s 'y  rend doi t ,  d 'abord passer  par  1e purgato i re que

' représentent  les mauvaises routes westphal iennes.  En iu i l le t  1746,  l - Îôser

ne songe pas encore à défendre I 'honneur de sa province.  Pour f  instant ,

i l  fa i t  chorus avec les gens d 'espr i t ,  avec les voyageurs f rançais qui

considèrent  la  Westphal ie  corme 1a région la  p lus rét rograde du Saint -

Emp i re .  Les  t ra i t s  d ' esp r i t  don t  i l  pa rsème sa  desc r i p t i on  rappe l l en t

pourtant  davantage la préc ios i té du s ièc le précédent  que la verve i roni -

que  du  modè le  vo l t a i r i en  (51 ) .  Le  j eune  v i s i t eu r  ne  res te  pas  i nsens ib le

aux  j o l i es  f enmes  qu ' i 1  rencon t re  à  l a  p romenade .  Les  oe i l l ades  é loquen -

(50)  Les vers c i tés (assez l ibrement)  sont  les suivants :  "La requête du
Curé de Fontenoy. /  0ù tant  de sectes d 'Hérét iques /  Sont  mis pêle-
mêle dans un tas I  Avec d 'honnêtes Cathol iques".  l * ' lôser  s 'e f force de
just i f ier  sa c ' i ta t ion en remarquant  dans son ar t ic le  que Pyrmont  res-
semble à ce paradis dont  le  curé de Fontenoy chante 1es louanges à
son  ro i  e t  dans  l eque l  ma in t  hé ré t i que  cô to ie  un  b rave  ca tho l i que
(HKA I ,  p .  155 ) .  Tou t  ce la  pou r  d i re  que  Py rmon t  es t  un  v ra i  pa rad i s
où  l ' on  t r ouve  une  soc ié té  cosmopo l i t e  pou r  l aque l l e  l es  a f f i n i t és  oe
goût  et  de rang ef facent  toutes les d i f férences nat ionales et  confes-
s i o n n e l  I e s .

(51)  C'est  ce qui  a fa ' i t  écr i re à K.  Brandi  (GesseLschaf t  u.  s taa=,  op.
e i t . ,  p .  V )  que  ce  tex te  de  p rose  é ta i t  auss i  v i de  e t  auss i  p ré ten -
t i eux  que  l es  odes  so lenne l l es  de  Gô t t i ngen  e t  qu ' i l  ne  f o rma i t  qu 'une
su i t e  de  bava rdages  p le ins  d ' esp r i t  f o r cé  e t  de  p la i san te r i es  ma lad ro i -
t es .
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tes enf lanment  les coeurs corrne des étoupes qui  s ,éte ignent  heureuse-
ment  dès que soupirants et  soupirantes vont  boi re leur  verre d,eau mi-
né ra le  (52 ) .  Les  chapeaux  d 'é té  aux  l a rges  bo rds  que  po r ten t  l es  be l l es
in te rd i sen t  l es  ba i se rs ,  image  qu i  donne  l i eu  à  un  j eu  de  mo t  i n t radu i -
s i b l e :  " a u f  d e r  H u t  s e i n "  ( 5 3 ) .  L a  p r é c a u t i o n  e s t  d ' a i l l e u r s  i n u t i l e ,
ca r1e  v i s i t eu r  a  p le inemen t  consc ience  de  sa  modes te  cond i t i on .  I l  se
garde b ien de fa i re la  cour  aux dames parce que son rang le lu i  in ter-
d i t  e t  qu ' i l  p ré fè re  év i t e r ' l ' hum i l i a t i on  d ,avo i r  à  céde r  l e  pas  à  un
horrne de mei l leure condi t ion.  I l  reste en marge de cet te société à la
fo i s  b r i l l an te  e t  r i d i cu le  don t  i l  se  sen t  ma lg ré  t ou t  exc lu .  Pou r  se
consoler ,  i l  remarque avec quelque dépi t  qu,on ne rencontre pas une
seu le  coque t te  pa r fa i t e  à  Py rmon t .  C 'es t  un  p rodu i t  r a re  qu i  n ' ex i s te
guère en Al lemagne.  La sat i re tourne à I 'avantage de la France :  ce sont
l es  A l  I emandes ,  im i ta t r i ces  ma lad ro i t es  des  F rança i ses ,  qu i  son t  r i d i cu -
l i sées .  Une  v ra ie  coque t te ,  a j ou te  no t re  au teu r ,  ne  se ra i t  d ' a i l l eu rs
pas à sa place à Pyrnroni parce que le temps de la cure est trop court
pour  lu i  pennet t re de procéder selon les mei l ' leurs pr inc ipes du roman.
La  po in te  v i se  ce t te  f o i s - c i  l e  roman  p réc ieux  f rança i s .  E l l e  i l l us t re
une fo is  de p lus l 'ambigui té du jugement  de Môser dès qu ' i l  aborde le
domaine des moeurs et  de la  cul ture f rançaises :  louange et  sat i re sont
étro i tement  mêlées.  La mêne anb' igui té se mani feste encore lorsque l ,au-
teur ,  probablement  for t  sat is fa i t  de son pet i t  tab leau de moeurs,  se
compare  à  Vo l t a i r e  (5a ) .  La  compara i son  n 'es t  guè re  j us t i f i ée ,  ma is  e l l e
t rahi t  les arù i t ions d 'un écr iva in pour  qui  l ,auteur  du poène de For , ter ,c i
i nca rne  l e  modè le  abso lu  de  ré fé rence .  Ma is  i l  s , empresse  auss i t ô t  d ' a -
j ou te r  qu ' i l  l u i  semb le  qu ' i l  es t  t r ès  p roche  de  Vo l t a i r e ,  ne  se ra i t - ce
que  pa rce  qu ' i 1  sa i t  r assemb le r ' l es  p ropos  l es  p lus  con t rad i c to i res  avec
une  ce r ta ine  é1égance  (55 ) ,  ce  qu i  l a i sse  en tend re  que  pou r  l u i  l , éc r i -

( 5 2 )  H K A  I ,

\ J J  )  ! D L 4 .  ,

(s4\ rbid. ,

\ ) a  )  J D L A . .

L A t .

158 :  "Auf  der  l iu t  se in"  ( "Hut"  s igni f ie  également  "chapeau, '

L57 .

p .

p .

p .
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v a i n  f r a n ç a i s  e s t  b i e n  I ' a r b i t r e  d e  l ' é l é g a n c e  e t  d u  b e l  e s p r i t '  m a l s

que le fond n 'est .pas toujours à Ia mesure de Ia forme.

I l  a r r i ve  pou r tan t  que  1 'admi ra t i on  pou r  vo l t a i r e  so i t  p l us  en t i è -

re et  dépourvue de toute réserve.  Lorsqu' i i  préd ' i t  le  décl in  de la  l i t té-

rature f ranÇaise,  Môser fa i t  une except ion pour Vol ta i re,  en même ternps

que pour Pope et  pour  Newton en ce qui  concerne le décl in  de la  cul ture

ang la i se  :  , , I l  es t  v ra i ,  éc r i t - i l  ap rès  avo i r  cons ta té  l es  dé fau ts  des  au -

teu rs  f r ança i s  con tempora ins ,  qu ' i l  n ' es t  pas  poss ib le  de  pa r l e r  du  déc l i n

des sc iences dans une nat ion toute ent ière lorsque chaque mi l lénai re peut

y produ. i re ne sera i t -ce qu 'un Newton,  un Pope ou un vol ta i re.  Mais de te ls

honmes sont  comme des éc la i rs  qui  déchi rent  un c ie l  couver t  de nuages

no i r s "  (56 ) .  Vo l t a i r e  es t  i c i  l ' un  de  ces  gén ies  comne  I ' human i té  n ' en

p rodu i t  que  que lques  uns  tous  l es  m i l l e  ans .  0n  ne  s ' é tonne ra  donc  pas  de

voir Môser faire du TenrpLe du gotît le critère qu'i détermine les iugements

qu ' i 1  po r te  su r  l es  esp r i t s  cu l t i vés  e t  d i s t i ngués .  I l  es t  beaucoup  ques -

t ion de cet te oeuvre dans 1 'açt ' ic le  at t r ibué au personnage f ic t i f  de la

, 'soeur"  qui  eSt  Chargée de la rédaCt iOn de quelques numéros pendant  que

son f rère découvre les channes de Pyrmont  (57) .  Môser prend ses précau-

t ions :  i ,é1oge du tanple fu got î t  est  mis dans la  bouche de cet te ieune

personne un peu pédante,  férue de cul ture f rançaise et  coquet te de sur-

c ro l t que le lec teu res t  i nv i t é  à  ne  pas  t rop  p rend re  au  sé r i eux .  Ma is  e l l e

mér i te  p lus de considérat ' ion que ces coquet tes et  ces précieuses écerve-
' lées qu 'on nous décr i t  a i ' l leurs et  qui  manquent  tota lement  de iugement .

Sa coauet ter ie  se t ' ient  dans les l imi tes du ra isonnable et  n 'est  que la

mani festat ion d 'un t ravers féminin assez général  dont  e i le  a au demeurant

oar fa i tement  conscience et  qui  reste to lérable tant  qu ' i1  n 'about i t  pas

à  une  i r n i t a t i on  s tup ide  e t  mach ina le  de  l a  mode  du  i ou r  (58 ) .  E l l e  s ' i n -

téresse aux modes par is iennes,  mais e l le  vante également  le  goût  angla is

e t  l es  qua l i t és  d ' esp r i t  des  Hanov r i ennes  qu 'e l  l e  voud ra i t  f a i r e  en t re r

dans le  Tenple &t  goût ,  ce qui  est  une preuve de son sér ieux.  El le  appa-

(56)  rb id. ,  p .  176.

(57 )  I b i d . ,  p .  126  sq .

(58 )  c f .  I b i d . ,  p .  138 .
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ra î t  en f i n  dans  ce t  a r t i c l e  e t  dans  l es  deux  su i van ts  comme ' l ' i n te rDrè te
des  i dées  fém in i s tes  de  l ' au teu r .  s i  e l l e  conna î t  e t  app réc . i e  1e  îe rq -e
dt t  got i t ,  c 'est  parce que son f rère lu i  en a lu  de larges extra i ts .  Ce
personnage reste donc,  malgré ses t ravers,  un por te-parole de Môser qu. i
p résen te  sous  ses  t ra i t s  l ' image  d 'une  bou rgeo i se  a l l emande  cu l t i vée .
E ' l l e  ne  l ' es t  pas  seu lemen t  pa rce  qu 'e l l e  l i t  wo l f f  e t  l ,Encyc lopéd ie  de
l - l i ibner ,  mais encore pôrce qu 'e l le  comprend le f rançais comme s i  e l le
é ta i t  née  en  F rance  (59 ) ,  ce  qu i  es t  b i en ,  s i  l , on  f a i t  l a  pa r t  de  I ' exa -
gérat ion,  le  cas de Môser lu i -même. I l  est  donc permis de ne pas t rop
prendre à la  légère le  cas qu 'e l le  fa i t  du TenpLe &r goût  dont  e l le  c i te
en exergue un extra i t  consacré à Ninon de Lenclos (50) .  L,auteur ,  ou son
porte-parole '  ne songe nul lement  à fa i re des réserves sur  ce jugement .
La  be l l e  e t  sp i r i t ue l l e  N inon  fa i t  pa r t i e  pou r  l u i  de  ces  fe rnmes  d 'esp r i t
f r ança i ses ,  M l l e  de  scudé ry ,  Mme du  châ te le t  e t  14 l l e  cocho i s ,qu i  n ' on t
r ien de cotrmun avec les mépr isables França. ises de Hanovre et  qu, i l  pré-
sente a i l ' leurs corme les incarnat ' ions de ce féminisme de bon a]o i  que
les  ho rmes  on t  t o r t  de  récuse r  (61 ) .  La  seu le  chose  que  1a , ' soeu r , , r e -
gret te est  que vol ta i re,  qui  a pour tant  accuei l l i  tant  de cantatr ices et
de danseuses dans son Temple du goût ,  n,y  a i t  fa i t  entrer  aucun Al lemand,
sau f  Le ibn i z ,  e t  su r tou t  aucune  A l l emande .  E l l e  souha i t e ra i t  que  vo l t a i r e
y admette au moins une grande poétesse a l lemande (62) .  s i  e l le  est  tentée

( 5 9 )  I b i d . ,  p . 1 3 1 .

(60 )  rb id - ,  p "  L26 :  "N inon ,  ce !  ob je t  s i  van té  /  qu i  j o i gn i t  t an t  de  p ro -
b i t é  /  aux  doux  ta len ts  d ' ê t re  vo lage . . . "  pou i  unè  f6 i s ,  Môse r  i nd . i -que.,. sans trop les préciser, ses références : "v , le TenpLe &, çai:de M. de V."  (Cf .  Le TenpLe &t  got t ,  éd.  Carcassonne,  p. 'gà1.

(6L )  rb id - ,  p .205 .  La  p lace  acco rdée  à  M i l e  cocho i s  peu t  su rp rend re .  I l
s ' ag i t  p robab lemen t  de  Babe t  cocho i s ,  f i l  l e  d ' un ' coméd ien  don t  ra
t roupe  fu t  a t t i r ée  à  Be r l i n  pa r  Boye r  d 'A rgens .  Babe t ,  qu i  ava i t  é tépar fa i tement  é levée par_sa mère,  fémme ver iueuse et  ins i ru i te ,  sédui-
s i t  Boye r  d 'A rgens  qu i  1a  p laça  à  l a  coméd . i e -Be r l i no i se  cômre 'p rem ie r
!u j9t :  11 entrepr i t  de ra former aux ret t res et  à ra phi losophie et
éc r i v i t  avec  e l l e  un .ce r ta in  nombre  d ,ouv rages  de  morâ le  e t  i , epousa
finalement en 1749. (c1. Roman d'Amat, in Dictionnaire ae. r/nenzr:.. ' .
f r ança i se ,  pa r i s ,  f gd t ,  t .  IX ,  p .  96 - i q . ) .

( 62 )  m ta . ,  p .  130 .  I l  s ' ag i t  p robab lemen t  enco re  de  l a  f emme de  Go t t sched .
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à la  f in  de son ar t ic le ,  de concevoir  un nouveau Temple du goût  où ré-

gnerai t  une déesse et  dont  l 'accès sera i t  réservé aux Hanovr iens et  aux

Hanov r i ennes ,  ce  n ' es t  qu 'une  p la i san te r i e  qu i  n ' empêche  pas  que  I ' i déa l

reste le  Tenrple du goût  de Vol ta i re.  Malgré 1es cr i t iques souvent  acer-

bes  que  Môse r  rése rve  à  l ' esp r i t  f r ança i s ,  l a  sup réma t i e  de  I ' esp r i t  vo l -

t a i r i en  res te  i ncon tes tée .  N 'oub l i ons  pas ,  en f i n ,  que  Vo l t a i re  es t  nommé,

avec Boi leau,  Mar ivaux et  Saint -Evrenond,  parmi  ces auteurs dont  les ou-

vrages de qual i té  font  les bel les soi rées de la  fani l le  bourgeoise modè-

1 e  !

Vo l t a i r e  n ' es t  d ' a i l  l eu rs  pas  1e  seu l  à  i nca rne r  
' l ' e sp r i t  

f r anca i s

d a n s  c e  q u ' i l  a  d e  m e i l l e u r .  D a n s  l a  f e u i l l e  o ù  i l  d é f e n d  s a  p r o v i n c e

bafouée,  Môser admet qu 'on puisse fa i re la  sat i re de sa patr ie  sans pour:

autant  tomber dans l 'excès de la  dépréciat ion sans nuance.  Georg Ludwig
von Bôr,  par  exemple,  a t rouvé dans son propre pays la  mat ière de ses
spi r i tue l les récr iminat ions,  tout  cof lne Horace et  Juvénal  se sont  p la ints

de Rome et  Boi leau de Par is .  Leurs reproches sont  connus de tous et ,  pour-

tant ,  c 'est  préc isérent  à cause de ces auteurs sat i r iques qu 'on a concé-
dé  à  ces  pays  1e  don  d 'un  esp r i t  r a f f i né  (63 ) .  Quand  on  se  rappe l l e  ce
que  rep résen te  pou r ' l ' anc ien  é lève  du  "Ra tsgymnas ium"  Ia  cu l t u re  I a t i ne ,

l e  pa ra l l è1e  qu ' i l  é tab l i t  en t re  Rome e t  Pa r i s  ne  peu t  ê t re  que  f l a t t eu r
pour notre pays et  pour  Boi leau.  Malgré les réact ions un peu v ives que

susci tent  chez 
' lu i  

cer ta ines formes t rop i r r i tantes de | 'espr i t  f rançais,

Môser se garde b ien de se comporter  en teutomane.  S ' i l  se la isse par fo is

a l l e r  à  que lques  man i fes ta t i ons  de  ressen t imen t ,  i l  l u i  a r r i ve  éga lemen t
de se moquer de ces patr io tes qui  poussent  la  f rancophobie jusqu'à refu-

ser  de goûter  d 'un potage sous prétexte que la recet te est  d 'or ig ine
française (64) .  t -e même honrne qui  se demande s i  les Français,  qui  se tar-
guent  d 'avoi r  tant  d 'espr i t ,  sont  capables c ie fa i re preuve de bon sens
n 'hés i t e  pas  à  compare r  I ' a f f ab i l i t é  e t  l a  d i sc ré t i on  don t  nos  compa t r i o -
t es  saven t  f a i r e  p reuve  en  soc ié té  à  l a  l ou rdeu r  d ' esp r i t  de  I 'A l I emand
qu i  ne  songe  qu 'à  se  f a i re  va lo i r  e t  à  se  f a i re  admi re r  pa r  1es  gens  de
bonne compagnie (65) .

(63)  wo.  44,  HKA I ,  p .  252.

(64 )  i l o .  6 ,  HKA I ,  p .  33 .

(65 )  wo .  1 ,  HKA I ,  p .  8  sq .
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Corrne la cr i t ique,  1 'é1oge de la France et  des Français dépasse
parfo is  le  cadre des moeurs pour s 'é tendre au domaine de la  v ie publ i -
que .  Dé jà  l e  reg re t  de  vo i r ' l es  a r t i sans  a l l emands  i ncapab les  d ' i nven te r
e t  ob l i gés  c i ' a l l e r  che rche r  l eu rs  modè les  à  Pa r i s  imp l i qua i t  une  app ré -
c iat ion f la t teuse de I 'ar t isanat  f rançais.  Si  la  monarchie f rançaise mè-
ne une pol i t ique ét rangère contestable,  e l le  sai t  prendre de temps à au-

t re des mesures t rès sages sur  le  p lan in tér ieur .  C 'est  a ins i  que le ro i
de France a réussi  à met t re un f re in aux ravages qu 'exerce chez les mi-
l i ta i res la  passion du jeu en envoyant  dans toutes les grandes v ' i l les de
garnison des t roupes de comédiens pour d is t ra i re les of f ic iers et  leur

enlever  1 'env ' ie  de jouer .  Les souverains a l lemands,  remarque Môser,  se-
ra ient  b ien inspi rés de suivre cet  exemple en procurant  à leurs sujets
des d is t ract ions peu coûteuses qui  les détourneraient  de la  boisson,  du
jeu et  d 'autres maux qui  corrompent  le  corps et  v ident  1es bourses (66) .

Déjà at tent i f  à  la  sagesse que recèle le  dro i t  coutumier ,  Môser fa i t  a l -
lus ion dans le  réc i t  p icaresque qui  c lôt  les ar t ic les dest inés à 1a Spec-
tatm)ee aLLqnode à une v ie i l le  lo i  f rançaise :  doi t  ê t re reconnu comme
père des enfants nés d 'une ferme qu' ' i l  a  f réquentée tout  homme qui  n 'a
pas réussi  à met t re entre lu i  e t  la  maison où a eu l ieu la  rencontre une
d i s tance  supé r i eu re  à  ce l l e  que  peu t  couv r i r  l e  me ' i I l eu r  cava l i e r  en  t ro i s
jours (67) .  Même dans le domaine économique Môser consent  à vanter ' la  sa-
gesse du gouvernement français : dans le passage de 1a Spectatrice aLi.e-
nmde  où  i l  f a i t  1 ' é1oge  de  l ' esp r i t  d ' en t rep r i se  cap i t a l i s te  e t  où  i l
i ns i s te  su r ' l a  nécess i t é  de  fa i re  c i r cu le r  l a  monna ie ,  i l  l oue  l e  Régen t
d 'avoi r in terd ' i t  à  ses sujets de garder  chez eux p lus d 'argent  l iqu ide
qu ' i 1s  n ' en  ava ien t  beso in  pou r  l es  dépenses  l es  p lus  nécessa i res  (68 ) .

(66 )  wo .8 ,  p .45  sq .  La  remarque  es t  i n té ressan te ,  non  seu lemen t  pa rce
qu 'e l ' l e  conce rne  l a  F rance ,  ma is  auss i  pa rce  qu 'e l l e  annonce  l es
concept ions sur  les d iver t issements que Môser développera dans 1a
Défense dtArlequin et dans certains passages des Fantcisies -iexric-

t iques :  le  théâtre a,  comme cer ta ines fêtes popula i res t radi t ion-
ne l l es ,  une  fonc t i on  soc ia le  dans  l a  mesu re  où  i l  cana l i se  l e  beso in
de se défouler  que ressentent  tous les hommes et  où i l  prév ient  des
débordements ou des v ices o lus fâcheux.

(67 \  DZ .  29 ,  p .  363 .

(68)  Ib id.  1,  p.  302.
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L'é1oge peut  surprendre quand on se rappel le  les désordres économiques
qu i  on t  marqué  1 'époque  de  l a  Régence .  l ' l ôse r ' l e  sa i t  f o r t  b i en  pu i squ ' i l

d i t  du  Régen t  qu ' i l  conna i ssa i t  t ous  1es  avan tages  d 'une  bonne  c i r cu la -

t i on  moné ta i re  ma is  qu ' i l  en  a  abusé .  La  rése rve  n 'en lève  cependan t  r i en

à la valeur  du pr inc ipe qui  a inspi ré le  gouvernement  f rançais.  Comme en

d'autres endroi ts ,  i l  est  suggéré que les gouvernants a l lemands sera ient

b ien av isés d 'en fa i re autant .

L'examen des deux revues de jeunesse de Môser permet de rassem-

bler  une ample moisson de remarques qu ' i  nous renseignent  sur  1 'at t i tude

que  1 'au teu r  a  adop tée  à  l ' éga rd  de  l a  F rance  e t  des  F rança i s .  L ' abon -

dance de ces remarques prouve déjà par  e l le-même l ' in térêt  t rès v i f  que

M6ser mani feste pour  ce qui  se fa i t ,  se d i t  e t  s 'écr i t  dans notre pays.

Même lo rsqu ' i l  c r i t i que  l es  moeurs  e t  l ' esp r i t  f r ança i s  ou  enco re  l a  po -

l i t i que  é t rangè re  de  l a  F rance ,  i 1  donne  l ' imp ress ion  de  sub i r  une  fas -

c inat ion dont  i l  ne peut  p lus se l ibérer .  I l  entre une bonne par t  de res-

sent iment  dans ses cr i t iques et  son admirat ion n 'ose jamais s 'avouer

f ranchement et  s 'accompagne toujours de quelques réserves.

Ces  sen t imen ts  t r ès  mê lés  qu i  s ' exp l i quen t  à  l a  f o i s  pa r ' l a  s i -

tuat ion générale des pays a l lemands qui  resta ient  encore t rès dépendants

de  l a  F rance  su r  l e  p lan  cu l t u re l  e t  pa r fo i s  même su r  1e  p lan  po l i t i que

et  par  les in f ]uences contradic to i res qui  se sont  exercées sur  Môser pen-

dant  les v ingt-c inq premières années de sa v ie ont  pour  conséquence une

a t t i t ude  amb ' i guë  à  l ' éga rd  de  l a  c i v i ' l i sa t i on  f r ança i se .  L ' image  de  l a

France qui se dégaSe de la lecturd des deux revues est très contrastée.

Sujet  et  fonct ionnaire d 'un terr i to i re qui  ne joui t  que d 'une autonomie

cu l t u re l l e  e t  po l i t i que  t rès  l im i t ée  ma is  qu i  ne  veu t  renonce r  n i  à  son

o r i g i na l i t é  n ' i  à  son  i den t i t é ,  Môse r  f a i t  pa r fo i s  p reuve  d 'un  pa t r i o t i s -

me de c locher qui  est  assez except ionnel  dans les années quarante.  Se

sentant  p lus exposé que les sujets d 'autres terr i to i res a l lemands p lus

pu i ssan ts  e t  mo ins  vu lné rab les  aux  i n f l uences  venues  de  I ' ex té r i eu r ,  i l

réagi t  p lus v ivement  qu 'eux au danger de dépersonnal isat ion que repré-

sentent  ces in f ' luences et  i1  réagi t  p lus v ivement  à cel le  qui  lu i  semble

la  p lus  p ro fonde  e t  1a  p lus  pe rn i c i euse ,  c ' es t -à -d i re  I ' i n f l uence  f ran -
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ça i se .  Ma is ' i ' l  sa i t  auss i  que  l a  s i t ua t i on  du  Èe r r i t o i r e  d ' 0snab ruck
i l l us t re  de  man iè re  p resque  ca r i ca tu ra le  ce l l e  de  l a  p lupa r t  des  pays

a l l enands  qu i  son t  en  quê te  de  l eu r  i den t i t é .  Auss i  son  pa t r i o t i sme  de

c loche r  se  t r ans fo rme- t - i l  souven t  en  un  pa t r i o t i sme  a l l emand  qu i  I ' a -
mène à appl iquer  à 1 'Al lemagne toute ent ière les observat ions que lu i

inspi re son expér ience locale.  Le patr io te ne se contente pas de fa i re
' la  

sat i re de ceux qui  imi tent  les moeurs et  les manières de penser f ran-

ça i ses .  I l  mon t re  éga lemen t  que  ce  n ' es t  pas  I ' im i t a t i on  qu i  es t  seu le
c r i t i cab le ,  ma ' i s  que  l e  modè le1u i -même n 'es t  pas  d ' i gne  d 'ê t re  im i té .

Quan t  à  f  im i t a t i on ,  e l l e  ne  p rê te  pas  seu lemen t  à  r i r e ,  ma is  e i l e  donne
' | i eu  

à  des  c ra in tes  j us t ' i f i ées .  C 'es t  l ' âme  même de  Ia  na t i on  a l l emande
e t  sa  san té  mora le  qu 'e l l e  me t  en  j eu .  Lo rsqu ' i l  ana l yse  1es  conséquen -
ces de 1a f rancomanie de ses compatr io tes,  et  sur tout  de ses compatr io-
t es  f ém in ins ,  Môse r  va  p lus  l o i n  que  l a  p lupa r t  des  au teu rs  de  revues
moral isantes.  I l  est  animé du dési r  de rendre aux Al lemands le sens de
leur  d igni té et  de les l ibérer  des complexes que leur  inspi rent  le  pres-

t i ge  cu l t u re l  e t  l a  pu i ssance  po l i t i que  du  g rand  vo i s i n .  La  réac t i on  de
rejet  s 'accompagne par fo is  d 'une réact ion de surcompensat ion qui  dépré-
c ie les qual i tés f rançaises t rop admirées et  surévalue les qua' l i tés t rop
souven t  mépr i sées  ou  Wes tpha l i en  e t ,  à  t r ave rs  l u i ,  de  l ,A l l emand .  A  l a
mise en garde contre lp .s  dangers moraux de l ' imi tat ion s,a joute de temps
à autre,  mais p lus rarement ,  une mise en garde contre la  menace pol i t i -
que que cont inue à représenter  un pays qui  n 'a pas renoncé à ses v isées
hégémon iques ,ma lg ré  l es  débo i res  m i l i t a i r es  gu ' i l  a  sub i s .  La  F rance  res -
te  l ' ennemiepa r  exce l l ence  de  1 'A l l emagne .  Ma is  ce  Môse r  qu i  se  veu t  pa -

t r io te ne peut  pas renoncer ent ièrement  à ce cosmopol i t isme qui  fa i t  par-

t i e  de  l ' i déa l  de  l " 'Au fk lâ rung"  re f l é té  pa r ' l es  revues  mora l i san tes  e t
i l  ne peut  empêcher que le type humain qui  incarne cet  idéal  cosmopol i te
et  universel  ne soi t  en grande par t ie ,  en cet te première moi t ié  du XVII Ie
s ièc1e ,  l e  p rodu i t  de  l a  c i v i l i sa t i on  e t  de  l a  l i t t é ra tu re  f r ança i ses .
Auss i  ne  peu t - i l  se  dé fend re  d ' adm i re r  l es  écn i va ins  qu i  on t  con t r i bué  à
é labo re r  ce  t ype  d 'homme e t  qu i  i nca rnen t  l e  gén ie  de  ce t te  c i v i l i sa t i on ,
Vo l t a i r e  e t  Bo i l eau .  Lu i  qu i  r êve  d 'é l im ine r  l e  modè le  f r ança i s  rêve  de
devenir  lu i -même un Vol ta i re a l lemand et  d 'ér iger  un Temple du goût  qui
se ra i t  l a  rép l i que  de  ce lu i  qu 'a  conçu  l ' éc r i va in  f r ança i s .  Lu i  qu . i  dé -
nonce les mirages du bel  espr i t  f rançais s 'appl . ique Iabor . ieusement  à le
contrefa i re,  donnant  a ins i  un exemple presque car icatura l  de cet te imi ta-
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t i on  ma lad ro i t e  qu ' i 1  récuse  pa r  a i l l eu rs .  Lu i  qu i  me t  ses  compa t r i o tes

en  ga rde  con t re  1a  pu i ssance  ma l  assag ie  de  I 'E ta t  f r ança i s  dev ine  que

cet te puissance repose sur  une organisat ion in terne et  une adminis t ra-

t i on  cen t ra l i sée  qu ' i l  l u i  a r r i ve  de  p ropose r  en  exemp le  à  des  souve -

ra ins  a l l emands  pou r tan t  dé ià  t r op  enc l i ns  à  s ' en  i nsp i re r .  P lus  modes -

tement ,  le  bourgeois est  tenté de s 'af f i rmer non seulement  en ce démar-

quant  de I 'ar is tocrat ie  f rancisée mais encore en imi tant  ses manières

et  1e jeune fonct ionnaire qui  souf f re de l 'é t ro i tesse des condi t ions lo-

ca les  s ' évade  dans  un  un i ve rs  où  l ' esp r i t  des  sa lons  pa r i s i ens  chasse
' I ' a i r  

du  t e r ro i r  osnab rucko i s .  Sans  t rop  se  souc ie r  de  ces  con t rad i c t i ons '

Môser p lace côte à côte un monde bourgeois ou rura l  où règnent  les ver tus

al lenandes t radi t ionnel les et  un monde ar is tocrat ique ou c i tadin dont

Vo l t a i r e ' es t  l e  souve ra in  e t  i l  ne  c ra in t  pas  de  mê le r  à  | a  c r i t i que  1a

p lus  f r ancophobe  1 'é1oge  de  l a  c i v i l i sa t i on  f r ança i se .

L ' impression dom' inante qui  se dégage de la lecture des

deux revues de Môser est  toutefo is  que la cr i t ique l 'emporte sensib le-

men t  su r ' l a  l ouange .  Ce  qu i  es t  v ra i  des  revues  mora l i san tes  en  géné ra1

l ' es t  enco re  p lus  de  ce l l es  de  Môse r  :  l a  réac t i on  con t re  l a  f r ancoman ie ,
' l ' i nv i t a t i on  

à  re t rouve r  un  s t y l e  de  v ie  p lus  na tu re l  qu i  s ' i nsp i re  de

1 'exemp le  ang la i s  e t  semb le  ê t re  en  con t rad i c t i on  avec  l e  modè le  f r ança i s

ne  l a i ssen t  guè re  de  p lace  à  1 ' é1oge  qu i  r es te  t ou t  à  f a i t  occas ionne l l e .

E tan t  p lus  pa t r i o te  e t  mo ins  cosmopo l i t e  que  l a  p lupa r t  de  ses  con f rè res ,

Môser accuse les contrastes et  accentue 1e déséqui l ibre entre la  cr i t ique

et  l 'admirat ion.  Un exanen chronologique des textes fera ' i t  apparaî t re que

i ' a t t i t ude  de  t l ôse r  à  l ' éga rd  de  l a  F rance  es t  mo ins  con t rad i c to i re  qu ' i l

ne semble au pr ime abord.  C'est  sur tout  le  publ ic is te débutant  et  inex-

pér imenté qui  éprouve le besoin d. ' imi ter  le  modèle f rançais et  de se

cramponner au modèle vol ta i r ien.  La sui te d 'ar t ic les qui  sont  consacrés

au  sé jou r  à  Py rmon t ,  e t  dans  l esque l s  l ' au teu r  p la i san te  su r  l es  mauva i -

ses routes westphal iennes,  et  ceux qui  font ,  par  le  t ruchement  de la

soeur, l 'é loge du TentpLe dst  goût  et  de Ninon de Lenclos sont  de ju i l le t

1746 et  se s i tuent  à peu près à mi-chemin du début  et  de la  f in  de la

FeuiLLe hebdonadaire. l ' lais quelques semaines avant de clore ses "tab'leaux

de moeurs" ,  en novembre 1746,  juste après son mar iage qui  consôcre son

enracinement  dans son terro i r  nata l ,  Môser rédige sa défense de la  patr ie

westphal ienne et  son p la idoyer  en faveur du servage.  L 'hommage rendu à la

ve rve  sa t i r i que  de  Bo i l eau  ne  l ' empêche  pas  d 'asséne r  dans  ce t  a r t i c l e  l e
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coup  l e  p lus  rude  gu ' i 1  a i t  j ama is  rése rvé  à  nos  compa t r i o tes  en  l eu r
reprochant  de manquer de bon sens.0n aura pu remarquer également  que

d'une manière générale la  France est  beaucoup moins présente dans les
contr ibut ions dest inées à 1a Speetatr iee aLLenud.e.  Si  les cr i t iques y
sont  re lat ivement  rares,  les appréciat ions pos. i t ives y sont  p lus rares
encore et  purement  occasionnel les.  Se fa isant  p lus osnabruckois et ,  com-
me l ' ind ique déjà le  t i t re  de la  seconde revue,  p lus a l lemand,  Môser
semble se désintéresser  de la  France.

Faut- i l  en conclure,  corme on pouvai t  déjà le  supposer à la  f in
du chapi t re précédent ,  que I 'a i r  du terro i r  1 'a emporté déf in i t ivement
su r . l t esp r i t  de  Pa r i s  ?  Ce t te  ques t ' i on  ne  peu t  ê t re  réso lue  s i  I ' on  s ,en
t ient  uniquement  au prem' ier  des deux points de vue sous lesquels peut
ê t re  abo rdée  l ' é tude  de  l a  p lace  qu 'occupe  l a  c i v i l i sa t . i on  f r ança i se
dans  l es  deux  revues ,  à  ce iu i  de  I ' a t t i t ude  de  l r l ôse r  à  1 ' éga rd  de  l a
F rance .  I l  manque  enco re  I ' au t re  po in t  de  vue :  ce lu i  des  sou rces  f ran -

ça i ses  don t  i l  s ' i nsp i re .  L ' examen  de  ces  sou rces  se  fa i t  d ,au tan t  o lus
urgent  que les résul tats  que fourn i t  l ,é tude du premier  volet  sont  f ina-
lement  assez décevants.  S ' i l  se montre assez b ien in formé des réal i tés
françaises, t ' lôser n'apparalt guère conme un observateur très pénétrant
de  l a  v i e ,  de  l a  cu l t u re  e t  du  gén ie  de  no t re  pays .  0n  pou r ra i t  l u i  r e -
t ou rne r  l e  rep roche  qu ' i l  f o rmu le  à  I ' ad resse  de  l , esp r i t  f r ança i s  :  i 1
reste en généra1 à la  sur face des choses et  se contente t roo souvenE oe
reprendre des stéréotypes qui  t rahissent  son manque d,expér. ience et  les
lacunes d 'une infonnat ion f réquerment  dépassée par  l ,actual i té  (69) .  L,ex-
p lo i ta t ion des sources f rançaises,  le  second volet  de cet te étude,  of f r i -
ra peut  êt re un terra in p lus sol ide et  une mat ière p lus consistante qui
pourra i t  même contr ibuer  à corr iger  le  déséqui l ibre qui  semble s,êt re

(69 )  0n  pou r ra i t  a j ou te r  que  l es  obse rva t i ons  l es  p lus  i n té ressan tes ,
ce l l es  qu i  son t  accompagnées  d ,une  ré f l ex . i on  p lus  sé r i euse ,  du  mo ins
en  ce  qu i  conce rne  l es  conséquences  mora les  de  I ' im i t a t i on  f r ança i se ,
ne se trouvent ni dans \a FeuiLLe hebdormdaire ni dans \a Spectczr.i:e
aLlermnde,  mais dans ces ar t ic les qu. i  ont  été rédigés entre-  lZ46 et
1748 et ,publ iés dans les Fanta is ies patr io t iques eI  qui  ont  probable-
men t  é té  reman iés .  A  dé fau t  d ' une  pe rcep t i on  p lus  j us te  des  réa l i t és
f rançaises on y t rouve au moins une cr . i t ique p lus cohérente parce
qu 'e l1e  es t  dé te rm inée  pa r  un  pa t r i o t i sme  p lus  réso lu  e t  p l us  consé -quen t .
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é tab l i  en  f aveu r  de  l a  c r i t i que .

Le  fa i t  qu i  f r appe  l e  l ec teu r  qu i  ouv re  pou r ' l a  p rem iè re  f o i s  l e

tcrne I  de l 'éd i t ion cr i t ique des oeuvres de f ' lôser  où Werner Kohlschmidt

a rassemblé tous les articles de 1a FeuiLLe hebdomadaire et ceux que

Môser a rédigés pour la Spectatrice alLenattde est la présence assez fré-

quente d 'exergues dont  le  texte est  emprunté à des auteurs f rançais '  S ' i1

l i t  ensu i t e  l eS  tex tes  de  Môse r ,  i l  au ra  l a  su rp r i se  de  rencon t re r ,  s l ngn

à chaque page,  du moins en moyenne toutes les t ro is  ou quatre pages un

nom français.  Le nombre et  la  var iété des écr iva ins a ins ' i  nonrmés ou c i tés

témoigne sans nul  doute de ' l 'é tendue et  de la  r ichesse des lectures

françaises de Môser. Corrne on peut supposer que ces références ne sont

pas toutes purement  gratu i tes,  i l  est  permis de prévoi r  d 'emblée que no-

t re  au teu r  pu i se  abondammen t  dans ]es  sou rces  qu ' i l  i nd ique  a ins i  exp l i -

c i t emen t  e t  que  sa  pensée  en  a  t i r é  que lque  béné f i ce .  L ' équ i l i b re  qu i

sembla i t  ê t re rompu dans les deux revues en faveur d 'une at t i tude cr i t i -

que à l 'égard de la  France est  donc rétabl i  e t  même inversé grâce au re-

cours à ces nombreuses références l i t téra i res.

Ma is  I a  l ec tu re  de  ce t te  co l l ec t i on  d ' a r t i c l es  nous  rése rve  d 'au -

t res surpr ises qui  vont  nous obl iger  à corr iger  à nouveau l ' impression

première qui  est  ce l le  d 'une présence massive -des le t t res f rançaises oans

la FeuiLLe hebdonadaire et dans la Spectatr+ee aLLenotde. Si I 'on s'en

t ient  aux références expl ic i tes,  on s 'aperçoi t  que les Français sont  en

réa l i t é  mo ins  envah i ssan ts  qu 'on  ne  pouva i t  l e  pense r  à  p ren iè re  vue .

oans  l es  exe rgues ,  i l s  ne  son t  pas  l es  seu l s  à  ê t re  c i t és  :  l es  au teu rs

lat ins par  exemple sont  encore b ien mieux représentés.  Bien p lus I  Les

A] lemands s ' imposent  et  é l iminent  tous leurs concurrents ét rangers dans

1a Speetatriee aLlenotde. Le répertoire des noms qui apparaissent dans le

texte de Môser conf i rme ces Observat ' iOnS. La p lace qu 'occupent  les auteurs

f rança i s  dans  l es  deux  revues ,  su r tou t  dans ' l a  p rem ' i è re ,  n ' es t  nu l l emen t

nég l i geab le ,  ma is  e l l e  es t  d ' impo r tance  tou te  re la t i ve .  A  ce  s tade  de
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l ' enquê te  i l  n ' es t  donc  pas  poss ib le  d ' a f f i rmer  que  Môse r  es t  é t ro i t e -
ment  et  exc lus ivement  t r ibuta i re de ses sources f rançaises,

S i  I ' on  passe  du  te r ra in  des  s ta t . i s t i ques ,qu i  n ,es t  pas  fo r cé_
men t  l e  p lus  éc la i ran t ,à  ce tu i  de  I ' exp lo i t a t i on  que  Môse r  f a i t  des
sources auxquel les i l  se réfère i l  convient  égaiement  de rester  prudent .
0n peut, certes, admettre au moins que notre auteur a lu les auf,eurs
qu ' i l  no rme  e t  b ien  p lus  enco re  ceux  qu , i l  c i t e ,  b i en  que  ce  ne  so . i t  pas
toujours év ' ident .  Ne nous arr ive- t - i l  pas de nommer et  même de c i ter ]es
auteurs dont  nous avons peu prat iqué les oeuvres ? Mais même s ' i l  les a
vra i l tent ' lus,  et  dans cer ta ins cas le  doute n 'est  pas permis"  le  prof i t
qu ' i l  t i r e  de  sa ' l ec tu re  es t  assez  souven t  t r ès  m . i nce .  Beaucoup  d 'au -
teurs sont  t ra i tés dans les revues corme i ls  le  sont  dans jes le t t res à
von dem Bussche :  iorsqu' i1s ne sont  pas s implement  là  parce que Môser
veu t  b r i l l e r  e t  f a i r e  é ta lage  de  sa  cu l t u re  f r ança i se  pou r  p la i re  à  un
pub l i c  qu i  es t  t r ès  sens ib le  à  ce  b r i l l an t  e t  que  f l a t t en t  ces  p rocédés
a l l us i f s ,  i l s  n ' on t  souven t  qu 'une  s ign i f i ca t i on  seconda i re  en  rega rd  du
contexte et  serveot  uniqùement  à i l lust rer  p lus ou mo. ins per t inemment un
propos ou une démonstrat ion qui  leur  doi t  peu de choses.  A ce premier
n iveau la référence est  donc purement  ornementale et  e l le  n,est ,  s inon
tota lement  gratu i te,  du moins quasi  superf lue.

A un n iveau un peu p lus profond on t rouve toutefo is  des référen-
ces dont  la  présence paraî t  ê t re just ' i f iée sans qu,e l les a ient  pour tant
un rapport  ét ro i t  avec I 'ensemble du texte.  Dans ce cas e l les sont  in té-
ressantes dans la  mesure où e l le  nous renseignent  sur ' les préférences et
l es  goû ts  de  Môse r  ou  su r ' l , o r i en ta t i on  de  sa  pensée  e t  où  e l l es  i n t ro_
duisent ,  lorsquie l ' les prennent  la  forme de l 'exergue,  un thème ou un dé-
bat .  E l les peuvent  encore avoi r  la  valeur  d,un argument  d 'autor i té .  Môser
s 'en ser t  a lors pour  conférer  du poids à sa propre pensée.  El les peuvenr
en f i n  con t r i bue r  à  éc la i re r  un  po in t  p réc i s  de  l a  démons t ra t i on .  Ma is
e l l es  ne  donnen t  j ama is  I i eu  à  une  exp l i ca t i on  app ro fond ie  de  I , au teu r
ou  du  tex te  auque l  e l l es  se  rappo r ten t .  L ' essen t i e l  r es te  a i l l eu rs  e t  l a
démonstrat ion sera i t  presque aussi  convaincante sans ce recours à une au-
to r i t é  f r ança i se .

I1 faut  donc a l ler  p lus lo in encore et  examiner ,  à un t ro. is . ième
niveau de profondeur,  1es quelques références qui  sont  par t . icu l ièrement
s ign i f i an tes  pô rce  qu 'e l l es  occupen t  dans  l e  co rps  de  l a  démons t ra t i on
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une  p lace  de  cho i x  e t  que  l eu r  supp ress ion  a l t é re ra i t  l e  sens  du  tex te

ou I 'amputera i t  d 'un é lément  important .  A une ou deux except ions près '

Môse r  ne  fa i t  j ama is  c i ans  ce  cas  de  I ' au teu r  f r ança i s  qu ' i 1  c i t e  1 ' ob -

jet  ou le  centre de sa démonstrat ion,  i l  ne lu i  consacre ianais un con-

men ta i re  e t  enco re  mo ins  un  a r t i c l e  à  pa r t ,  pas  p lus  qu ' i 1  ne  l e  f a i t

pour  ses auteurs la t ins,  angla is  ou a l ' lemands,  sauf  pour  Gi jn ther .  Mais la

référence prouve au moins qu ' i l  a  lu  at tent ivement  le  texte ou l 'oeuvre

de  l ' éc r i va in  qu ' i l  c i t e  e t  que  sa  l ec tu re  a  é té  l e  po in t  de  dépa r t  d ' une

réf' lexion approfondie et systématique.

La méthode quj  est  retenue consiste donc à examiner  dans un pre-

mier  ternps toutes les références expl ic i tes à des auteurs f rançais que

I ' on  peu t  t r ouve r  dans  l es  deux  revues ,  à  exp lo re r  l a  pa r t i e  v i s i b j e  de

l , i cebe rg ,  sans  ten i r  comp te  de  l a  pa r t i e  cachée  don t  I ' exp l i c i t e  e t  l e

v i s i b l e  suggè ren t  ou  i nd iquen t  pa r fo i s  l ' ex i s tence .  E11e  pe rme t  de  t i r e r

tout  le  prof i t  possib le de ces données inrnédiates et  d 'a l ler  du p lus su-

per f . ic ie l ,de ta référence purement  ornementale,  à un n iveau p lus profond'

à celu i  des c i ta t ions organiquement  in tégrées au.  contexte en passant  par

ce n iveau intennédia i re qui  est  ce lu i  des références per t inentes mais

d ' impor tance  tou te  re la t i ve  pou r  l ' i n te l l i gence  du  tex te .  Le  b i l an  que
' l ,on pourra dresser  à la  f in  de cet te enquête sera p lus sat is fa isant

qu 'on aurai t  pu le  cra indre au départ ,  ma' is  cer ta inement

mo ins  r i che  que  ne  l e  p rome t ta ien t  l es  obse rva t i ons  s ta t i s t i ques  i n i t ' i a -

les sur ' l 'abondance et  la  var iété des auteurs f rançais nornmés et  c i tés.

Lès données stat is t iques sont  par t icu l ièrement  é loquentes èt  pro-

met teuses.  CerteS,  MôSer n 'est  pas le  seul  auteur  de revues mOral isantes

à c i ter  des écr iva ins f rançais.  Même le pér iodique le moins récept i f  aux

le t t r es  e t  à  l a  cu l t u re  f r anca i sese t  l e  p lus  dépendan t  des  Ang la i s  ne

peut  se permett re de passer  complètement  sous s i lence nos auteurs pour

l a  s imp le  ra . i son  qu ' i l  eû t  é té  t ou t  à  f a i t  i nposs ib le  au  xv l I I e  s i èc le ,

et  b. ien p lus encore dans la  première moi t ié ,  d 'aborder  les problèmes de

1 a  m o r a l e ,  d e  1 a  r e l i g i o n ,  d e  l a  v i e  s o c i a l e  e t  p o l i t i q u e ,  d e  l a  l i t t é -

ra tu re  e t  de  I ' es thé t i que  e t  de  l a  v i e  cu l t u re l l e  en  géné ra l  sans  se  ré -

fé re r ,  en  b ien  ou  en  ma l ,  aux  l e t t r es  e t  à  l a  c i v i l i sa t i on  f r ança i ses .
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Les  Ang la i s  s tee le  e t  Add i son  son t  d ' a i l l eu rs  l es  p rem ie rs  à  donne r
1 'exemp le  en  ce t te  ma t i è re .  I t  es t  au  mo ins  un  au teu r  qu ' i 1s  ne  peuven t
' ignorer  et  qui  s ' impose à quiconque prétend,  à par t i r  de 1690,  fa i re
oeuvre de moral is te,  t racer  un por t ra i t  ou donner un tableau de moeurs :
c 'est  La Bruyère qui  const i tue dans 1e genre des "caractères, '  la  réfé-
rence obl igato i re 'et  que-Ffc iser  ne no[me qu'une fo is ,  pour  le  cr i t iquer ,
m a i s  q u ' i 1  e x p l o i t e  b i e n  p l u s  q u ' i l  n e  v e u t  b i e n  l ' a v o u e r  ( 7 0 ) .  M a i s  L a
Bruyère n 'est  pas le  seul  auteur  de référence pour les revues moral isan-
tes.  Leur  dépendance à l 'égard de Got tsched et  des Suisses leur  in terd i t
de passer  sous s i lence Boi leau que presque tous,  y  compr is  Môser,  nom-
ment  et  le  nom de vol ta i re s ' impose d 'une manière générale à par t . i r  des
années v ingt .  11 suf f i t  de fa i re 1e compte des auteurs f rançais c i tés
par ' les revues moral isantes et  rapportés par  | . lo l fgang Martens dans son
ouv rage  pou r  se  conva inc re  de  1a  p lace  qu 'occupe  l a  l i t t é ra tu re  f r ança i -
se  dans  ces  feu i l l es .

Ce t te  l i s t e ,  qu i  n ,es t  ce r ta inemen t  pas  exhaus t i ve ,  es t  b i en  p lus
importante que cel le  que nous fourn i t  la  lecture des revues de Môser.0n
y trouve des noms que notre auteur ne pouvait pas encore connaître en
L746/47.  L 'exemple le  p ' lus f lagrant  est  ceru i  de Jean-Jacques Rousseau
dont  on ne cornmence à par ler  dans les pays de langue a l lemande qu'à par-
t i r  des années c ' inquante mais dont  1a personnal i té  et  I 'oeuvre ont  t rès
rap idemen t  susc i t é  l a  cu r i os i t é ,  l ' i n té rê t ,  I ' adm i ra t i on  ou  1a  rép roba -
t ion (71) .  c 'est  son nom qui  rev ient  1e p lus f réquenrnent  dans les revues
moral isantes de la  seconde moi t ié  du s ièc le.  Môser ne connaissai t  Das

(70)  Des hormes conme saint -Evremond ont  assuré un rô le d ' in termédia i re
t rès ef f icace entre la  France et  I 'Angleterre où I 'auteur  des ceLl i ) r .s
nêLées a vécu pendant  p lus de t rente àns et  où i l  est  mort  en lzo3,quelques années seulement  avant  la  parut ion du ?atLer .  Sa. int -Evremond
a  éc r i t  p i us ieu rs  essa i s  su r  l a  l i t t é ra tu re  ang la i se ,  en  pa r t i cu l i e r
su r_ le  t héâ t re ,  e t  i l  a  f a i t  conna î t re  l a  l i t t é ra tu ré  f r ança i se  en
Ang I eterre .

( 7L l  c f "  à  ce  su je t  l ' a r t i c l e  de  Raymond  r rousson , ' , J . J .  Rousseau  e t  son
999[e dans ]a-pfg l le  pér iodique a l temande de 1750 à 1800",  in  :
XVI f ie  s ièele 1/1969,  pp.  285-310 et  ?/1970,  pp.  227-?64.
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davantage à 1 'époque des revues Diderot ,  le  marquis oe f ' l i rabeau et  le

Mon tesqu ieu  de  1 'Esp rù t  ées  Lo i s ,  b i en  qu ' i I  a i t  l u  dé ià  t r ès  p robab le -

ment les Lett?es pelsclnes et les Considërations êu? ies cattses àe -a.

grotdeur dee Romaine et de Leut décadence. Mais i1 est également des au-

teu rs  qu ' i l  au ra i t  pu  l i r e  en  L746 /47  e t  qu ' i l  ne  c i t e  pas ,  à  l a  d i f f é -

rence de cer ta ins de ses confrères.0n ne t rouve,  par  exenple,  pas de

trace dans ses ar t ' ic les de Guez de Balzac,  de Bat teux,  de Bouhours,  de

Bour ignon,  de Bossuet ,  de Biantôme, de Charron,  de Thomas Cornei l le ,  de

Crousaz ,  de  l 'Abbé  Dubos ,  qu ' i l  l i r a  e t  c i t e ra  p lus  t a rd ,  de  Madame de

La Fayet te,  de La Mot te,  de Monta ' igne,  de Racine,  de Vairasse et  même

d'auteurs qui  font ,  à  peu près au même t i t re  que La Bruyère,  Boi leau et

Vol ta i re,  par t ' ie  du réper to i re commun indispensable des revues moral i -

santes corme Bay1e,  Destouches,  dont  i l  connaî t  pour tant  les p ièces,

Fénelon,  Fontenel le ,  La Fonta ine et  encore de ces romanciers qui  font

fureur en A]lemagne à partir des années quarante, comne La Calprenède

et  I 'Abbé Prévost .  Môser semble en revanche avoi r  ses auteurs que I 'on

ne prat ique guère a i l " leurs,  dont  le  p lus remarquable est  Saint -Evremond,
que Got tsched connaissai t  au deneurant  for t  b ien.  Mais i l  se d is t ingue

également  en norTrnant  ou en c i tant  le  baron de Boinebourg,  le  Président

Bouh' ier ,  Chapela in,  l {adame des Houl ières,  Descar tes,  Gayot  de

P i tava l ,  l e  Pè re  Laba t ,  Madame de  Ma in tenon ,  N i co le ,  Jean -Bap t i s te

Rousseau ,  l ' abbé  de  Sa in t -P ie r re ,  Sca f fon  e t  l e  p réd i ca teu r  ca l v i n i s te

Jacques Saur in.  Oans le réper to i re cormun aux revues moral isantes et  à

ce l l es  de  M i j se r  on  t rouve ,  ou t re  La  B ruyè re ,  Bo i l eau  e t  Vo l t a i r e ,  l es

nons de Pierre Cornei l le ,  de Lesage,  de Mar ivaux,  de Mol ière et  de Made-

mo'isel le de Scudéry.

Malgré les lacunes gu ' i  v iennent  d 'êt re re levées et  dont  i l  ne fau-

dra i t  pas déduire nécessai rement  que Môser ne connaî t  pas cer ta ins des

auteurs qu ' i1  ne c i te  pas,  la  l is te des auteurs f rança' is  qui  apparaissent

dans ses revues s 'avère except ' ionnel lement  étof fée et  var iée '  A lu i  seul

i l  en nomne presque autant  que tous les autres ensemble et  i1  représente

p robab lemen t  de  ce  po in t  de  vue  un  cas  un ique .  S i  I ' on  f a i t  l e  comp te  on

about i t  au chi f f re assez considérable de v ingt- t ro is  auteurs nommés (72) .

(72)  Nous é l iminons de ce nombre les noms de personnal i tés qui  ne peuvent
pas êt re considérées corrne des écr iva ins ou qui  n 'ont  pas publ ié  d 'ou-
vrages importants.  0n compte dans cet te catégor ie s ix  honanes pol i t i -
ques  ( l es  ca rd inaux  R iche l i eu ,  Maza r i n  e t  F leu ry ,  Lou i s  X IV .  Co lbe r t
et  le  Régent) ,  quatre fenrnes célèbres (Ml le Cochois,  Mrne du Châte let ,
I a  ducnesse  Maza r i n  e t  l a  duchesse  d '0 r l éans )  e t  que lques  d i ve rs .
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Parmi  cet te p lé iade d 'auteurs j l  en est  c inq qui  ne sont  pas seulement
normés mais qui  sont  encore c i tés,  so i t  dans le  texte or . ig inal  f rançais,
quand  i l  s ' ag i t  d ' exe rgues ,  so i t  en  a l l emand  dans  i e  co rps  des  a r t i c l es .
Le p lus f réquerment  c i té  est  Saint -Evremond dont  I 'oeuvre fourn i t  la  ma-
t ' ière de quatre exergues (73)  et  dont  un passage est  t radui t  une fo is  à
I ' i n té r i eu r  d ' un  a r t i c l e  (74 ) .  I l  es t  su i v i  de  p rès  pa r  Vo l t a i r e  augue l
sont  réservés t ro is  exergues (75) ,  dont  l ,un est  repr is  en a l lemand dans
' le  

corps du texte,  tandis que les t ro is  auteurs restants,  le  baron de
Boinebourg,  Boi leau et  Madame des Houl ières l  doivent  se contenter  d 'une
c i t a t i on  dans  l ' o r i g i na l  ( 70 ) .  t t  f au t  a j ou te r  à  ce  b i l an  un  au reu r  ano -
nyne  qu ' i l  ne  nous  a  pas  é té  poss ib le  d , i den t i f i e r  ( 77 )  e t  une  c i t a t . i on
f rança i se  de  I ' au teu r  osnab rucko i s  Georg  Ludw ig  von  Ba r  (78 ) .  S i  1 ' on
t ient  compte de la  f réquence des noms et  non seulement  cei le  des c i ta-
t i ons ,  I a  p rem iè re  p lace  rev ien t  à  Vo l t a i r e  qu i  es t  nommé v ing t  f o i s  e t
qui  est  su iv i  d 'assez lo in par  Saint -Evremond dont  le  nom apparaî t  sept
fo i s  (79 ) ,  pa r  Bo i l eau  auque l  i l  es t  f a i t  r é fé rence  s i x  f o . i s  e t  pa r

Cornei l le  qui  a dro i t  à  deux ment ions,  comne Mademoisel le  de Scudéry qui
réapparaît encore indirectement à travers une allusion au Grand CyrLts.
Mar ivaux,  comne on 1 'a déjà re levé,  n,est  jamais nonuné d i rectement ,  mais
i l  est  représenté dans le  lo t  des références expl ic i tes par  ses deux
grands romans' 1a vie de Marianne et 1e paysan paroenu. parmi ces auteurs
douze  rep résen ten t  l a ' l i t t é ra tu re  de  l ' époque  de  Lou i s  X IV ,  t and i s  que
1es d ix  autres sont  du XVII Ie s ièc le et  presque tous contemporains de
Môser.  Cet  équi l ibre presque par fa i t  entre les deux époques n,a r ien de
surprenant .  I l  re f ' lè te une tendance assez générale dans les revues mora-

( 7 3 )  H K A  I ,  p .  1 6 4 ,  p .  ! 9 7 ,  p . 2 ! 6 ,  p . 2 2 2  ( s a n s  i n d i c a t i o n  d e  I ' a u t e u r ) .

(74)  Dans Die Bekehmtng in Al ter ,  HKA VI I ,  p .  160.

( 7 5 )  H K A  I ,  p . 1 2 6 ,  p . 1 5 4  ( s a n s  i n d i c a t i o n  d , a u t e u r )  e t  p . 2 3 7 .

(75 )  Respec t i vemen t  HKA I ,  p .  103 ,  p .  159  e t  p .  65 .

(77 )  HKA I ,  p .230  ( i 1  s ' ag i t  p robab lemen t  d ' une  c i t a t i on  de  sa in t -Ev remond

( 7 8 )  H K A  I ,  p .  1 8 1 .

(79)  l4ôser  y  a a jouté une ment ion camouf lée.  11 s,ag. i  t  d 'un texte qu, . i  1
a t t r i bue  à  un  ce r ta in  Cha r l eva l ,  ma is  qu i  es t  àn  réa l i t é  de  Sa in t_
Evremond.



' l isantes qu ' i  font ,  d 'une parÇ le p lus grand cas des auteurs f rançais du

XVI Ie  s i èc le  que  I ' on  découv ra i t  dans  l es  pays  a l l emands  avec  un  déca la -

ge  qu i  va  de  t ren te  à  c i nquan te  ans  ma is  qu i ,  d ' au t re  pa r t ,  ne  peuven t

pas ignorer  les auteurs contemporains dont  leurs lecteurs font  leurs lec-

tures préférées.

Si  les Français occupent  une p lace considérable dans les deux re-

vues de l lôser, ce serait pourtant cormettre une erreur de perspective que

d'at t r ibuer  à cet  é lément  f rançais une importance quasi  exc lus ive et  quede

croi re que tout  dans les feui l ]es du jeune publ ic is te est  déterminé par  cet

é lément .  En prétendant  rétabl i r  de cet te manière l 'équi l ibre rompu en fa-

veur  des appréciat ions négat ives sur  la  France ou quelque peu faussé par

l es  c r i t i ques  qu i  on t  m in im isé  ou  dép réc ié  l ' appo r t  f r ança i s ,on  r i sque  de

tomber dans I 'excès inverse.  La France n 'est  pas p lus omniprésente dans

les feui l ]es de l t lôser  que l 'Angleterre ne I 'est  dans le  Patr" io te hambour-

geo i s  ou  dans  te l l e  au t re  f eu i i l e  qu i  s ' i nsp i re  auss i  f i dè lemen t  que  pos -

s ' i b l e  de  1 ' exemp le  des  pub l i c i s tes  ang la i s .  Un  examen  ob iec t i f  nous  ob l i -

ge  donc  à  reconna î t re  que  s i  l a  p lace  qu 'occupe  l a  l i t t é ra tu re  f r ança i se

dans I a FeuiLLe hebdonadaire et dans \a Spectatrice aLlenanÀe est impor-

tante,  cet te importance reste néanmoins toute re lat ' ive.  I l  est  tout  à fa i t

possib le de présenter ,  corme on l 'a  fa i t  dans le  chapi t re précédent ,  la

physionomie générale des deux revues de l t lôser  et  d 'en résumer les thèmes

essen t i e l s  en  fa i san t  abs t rac t ' i on  de  l ' appo r t  f r ança i s  sans  que  l ' image
qui se dégage de cette première analyse en soit pour autant compiètement

déformée.  0n peut  est imer également  que la v ingta ine d 'auteurs f rançais

qui  sont  noçmés dans p lus de t ro is  cent  c inquante pages de texte const i tue

un b i lan re lat ivement  modeste.  Même s i  la  p lupar t  des noms réapparaissent
p lus ieu rs  f o i s ,  l eu r  p résence  n 'es t  pas  tou jou rs  t r ès  s i gn i f i ca t i ve  e t

e l l e  n ' empêche  qu ' i l  y  a  dans  l es  deux  feu i l l es  des  pages ,  vo i re  des  nu -

méros ent iers.où 1 'on chercherai t  en vain un nom f rançais ou une référen-

ce  exp l i c i t e  à  une  oeuv re  s i gnée  d 'un  au teu r  f r ança i s .  I l  es t  v ra i  que

l 'on t rouve en exergue à de nombreux ar t ic les oes c i ta t ions f rançaises ;
nous en avons compté douze,  ce qui  est  déjà considérable.  Mais les auteurs
f rança i s  n ' on t  pas  l e  p r i v i l ège  exc lus i f  de  ces  c i t a t i ons  pu i squ 'on  ne
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compte  pas  mo ins  de  c inquan te  deux  exe rgues  pou r ' l es  oeux  feu i l t es .  S i
l ês  au teu rs  ang la i s  n ' y  son t  j ana i s  c i t és  (80 )  e t  s i  l a  p lace  rése rvée
aux Al lemands dans ce lo t  est  assez modeste (81) ,  les auteurs la t . ins se
ta i l l en t  1a  pa r t  du  I i on  avec  v ing t - c i nq  c i t a t i ons  (82 )  e t  l es  s i x  , ' d i -

vers"  prouvent  que Môser a le  souci  de var ier  la  ganme de ses auteurs
p u i s q u ' i l  n ' h é s i t e  p a s  à  s e  r é f é r e r  à  l a  B i b l e ,  a u T a s s e , q u ' i 1  c i t e  e n
i t a l i en ,  à  A r i s to te ,  à  Lombard  e t  qu , i l  s , amuse  même à  c i t e r  que lques

vers suédois (83) .  Si  les Français 1 'emportent  largement  par  le  nombre
de références qui  leur  sont  consacrées dans le  texte sur  tous les autres
auteurs ét rangers,  i ls  ne dépassent  toutefo is  pas,  comme i l  est  tout  à
fa i t  normal , ' le  nombre des auteurs a l lemands avec lesquels i ls  sont  à
peu  p rès  à  éga l i t é ,  ma is  qu i  conse rven t  t ou te fo i s  l a  p rem iè re  p lace  s i
l 'on t ient  compte non seulement  du nombre des références,  mais encore de
leur  f réquence.  Mais i l  est  p lus in téressant  de remarquer que les c. i ta-
t ' ions f rançaises en exergue d isparaissent  to ta lement ,  comne 1es autres,
des contr ibut ions dest inées à la  Spectat r ice aLLenande au prof i t  exc lu-
s i f  de  Ha l l e r ,  don t  l es  ve rs  f ou rn i ssen t  l e  t ex te  de  t ro i s  ép ig raphes  (84 ) .

Ce s impie fa i t  semble indiquer  que le l . lôser  de L747 n 'est  déjà p lus tout
à fa i t  ce lu i  de 1746 qui  rédigeai t  laFeuiLLe hebdonadaiz 'e êt  qu ' i l  mani-
feste un in térêt  cro issant  pour  la  l i t térature a l lemande au détr iment  de

(80)  Ce fa i t  qui  peut  surprendre n,est  pas propre à l4ôser  :  on t rouve peu
de  c i t a t i ons  ang la i ses  dans  l es  revues  mora l i san tes .  Ma is  i l  ne  peu t
être. in terprété en aucun cas comne le s . igne d,un désintérêt  pour  la' l i t t é ra tu re  

ang la i se  que  l eu r  voca t i on  e t  l eu r  o r i g i ne in te rd . i sen taux
revues  d ' i gno re r "  0n  sa i t  que  Môse r  f a i t  l e  p lus  g rand  cas  oe  l i i l t on ,
de Newton,  de Pope et  de Richardson.  Cet te lacune semb' le avoi r  essen-
t i e l l emen t  pou r  cause  I ' obs tac le  de  1a  l angue .  A  l a  d i f f é rence  du
f rança i s ,  du  l a t i n  e t  même de  l ' i t a l i en ,  1 ,àng la i s  é ta i t  peu  p ra t i qué
pa r  l e  pub l i c  bou rgeo i s  ou  a r i s toc ra t i que  a l  l emand .

(u1)  0n compte à peu près une v ingta ine d 'auteurs nonynés,  cer ta ins p1u-
s i e u r s  f o i s  d a n s  l e s  d e u x  f e u i l l e s .

(82 )  Lesdu teu rs la t i ns  1es  p lus  c i t és  son t  Juvéna l ,  Ho race  e t  0v ide .  t r i a i s
l ' îôser  fa i t  également  appel  à Cicéron,  à Sal luste et  à Sénèque.

(83 )  L ' exe rgue  suédo i s  i n t rodu i t  i l o .  9 ,  HKA I ,  p .  48 .

(84 )  DZ . ,  HK4  I ,  p .  303 ,  p .  309  e t  p .  314 .  Ha l l e r  es t  dé jà  men t i onné  p1u -
sieurs fois dans \a FeuiLLe hebdanaCa.ire.



1a  f rança i se .  Ce t te  évo lu t i on  pou r ra i t  ê t re  con f i rmée  pa r  ' l a  
d im inu t i on

du nombre des références f rançaises qui  sont  sensib lement  moins f réquen-

tes  dans  Ia  seconde  feu i l l e  que  dans  1a  p rem iè re  (85 ) .  Ma is  e l l e  deman-

dera à êt re Conf i rmée,  car  ces considérat ionS numér iques ne sont  pas for-

cémen t  l eS  p lus  i nS t ruC t i veS  e t  e l l eS  l e  son t  d ' au tan t  mo ins  en  l ' occu r -

rence que Môser n,a rédigé que quinze ar t ic les pour  la  spectat t ice a l ie-

nande a lors qu ' i1  a rédigé en ent ier  les c inquante numéros de \a Eeui i : .e

hebdorala ine.  La seule conclus ion incontestable que l 'on puisse t i rer  de

cet te comparaison entre la  f réquence des références f rançaises et  ce l le

des références à d 'autres auteurs,  la t ins,  a l lemands ou autres,  est  que
' l , importance 

de la  l i t térature f rançaise dans les deux revues ne doi t  pas

ê t re  su réva luée ,  du  mo ins  s i  l ' on  s ' en  t i en t  aux  men t i ons  exp l i c i t es .

Les  données  numér iques  son t  d ' au tan t  mo ins  s i gn i f i an tes  qu 'e11es

fournissent  des renseignenents purement  quant i ta t i fs  qui  ne t ie .nnent  au-

cun compte de la  qual i té  des références.  I l  peut  arr iver  qu 'un auteur

c i t e  un  nombre  impor tan t  d ' éc r i va ins  ou  d 'ouv rages  e t  qu ' i l  n ' en  exp lo i -

te  sér ' ieusement  qu 'un nombre t rès l imi té.  I l  est  des références qui '  à

e l l es  seu les ,  r evê ten t  p lus  d ' impo r tance  que  tou tes  l es  au t res  qu i  r es -

tent  purement  occasionnel les.  Cela ne senble pas êt re le  cas chez l ' lôser '

T rès  souven t  i l  ne  c i t e  qu 'en  passan t  sans  se  souc le r  d ' exp lo i t e r  sa  c i -

t a t i on .  La  dés invo l t u re  don t  i l  f a i t  p reuve  à  1 ' éga rd  de  ses  au leu rs  se

man' i feste déjà dans I ' imprécis ion de ses références.  Seul  le  texte la t in

t i ré  d 'une let t re du baron de Boinebourg à Conr ing est  assor t i  de réfé-

rences précises,  mais abrégées,  ce qui  rend leur  déchi f f rage d i f f ic i le

pour ' le  lecteur  contemporain.  Dans ses exergues Môser se contente en

géné ra l  d ' i nd ique r1e  nom de  l ' au teu r  du  tex te  sans  p réc i se r  davan tage

ses sources.  Quand i l  les donne,  e l les restent  t rès approximat ives et  i l

es t ' ime  pa r fo i s  qu ' i l  a  é té  su f f i sanmen t  c l a i r  pou r  pouvo i r  ab rége r  1e

(85)  0n ne t rouve que c inq ment ions d 'auteurs f rançais dans la  Specta i ro l . -
ee a l lenende sur  un tota l  d 'une soixanta ine de ment ions.  0n n 'y  t rou-
ve  mâne  p lus  de  t race  de  Sa in t -Ev remond ,  I ' au teu r  1e  p lus  c i t é  dans
\a FeuiLLe hebdomadaire, après Voltaire.
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nom de l 'auteur  et  même pour 1e suppr imer purement  et  s . implement  (56) .
I l  lu i  arr ive mâne d 'omett re le  nom et  la  référence (87) .  Le lecteur
es t  a lo r s  i nv i t é  à  dev ine r  l a  sou rce  e t ,  s i  sa  pe rsp i cac i t é  f a . i t  dé fau t ,
i l  est  condamné à ranger la  c i ta t ion dans la  catégor ie des auteurs pro-
v ' iso i rement ,  s inon déf in i t ivement  anonyrnes (s8) .  Les auteurs ment ionnés
dans le corps des ar t ic les ne sont  guère mieux t ra i tés.  Quand' l ,oeuvre
est  c i tée en même tenps que son auteur ,  cet  ef for t  est  just i f ié  par  1,ob-
jet  du débat  (89) ,  cas for t  rare,  s inon unique.  0u a lors l ,oeuvre est
indiquée,  mais sans ment ion d,auteur  et  le  t i t re  est  t ronqué ou s impl i -
f ié  (90) .  Môser est ime qu' i1  a af fa i re à des oeuvres suf f isanrnenf ,  con-
nues ou à un publ ic  suf f isanment  aver t i  pour  pouvoir  se contenter  d,une
a l l us ion  app rox ima t i ve .  Les  i nexac t i t udes  ne  son t  pas  exc lues  e t  i ndu i -
sent  le  lecteur  à penser que 1 'auteur  ne connaî t  ses sources que de se-

(86 )  La  c i t a t i on  de  Vo l t a i r e  en  HKA I ,  p .237  es t  s imp lemen t  p récédée  de' l a  
men t i on  "Vo l t a i r e .  Le t t r es  su r ' l es  Ang1a . i s " .  Les  ve rs  consac rés  à

N inon  de  Lenc los  son t  su i v i s  s imp lemen t  de , ,V .  l e  Temp le  du  Gou t
( s i c  ! )  de  M .  d .  V .  (HKA I ,  p .  239 ) .  Le  nom de  Sa . i n t -Êv remono  es r
ab régé  une  fo i s  en ' ,S t "  Ev rm" . (HKA I ,  p .  157 ) ,  ce lu i  de  Madame des
H o u l i è r e s  e n  " M d .  D e s h o u l . , , ( H K A  I ,  p . 6 5 ) .  p o u r  l a  c i t a t i o n  d e  v o n
B a r ,  l v l ô s e r  s e  c o n t e n t e  d ' i n d i q u e r , , E p î t r e s  d i v . , ' ( H K A  I ,  p .  l g l ) .

(87)  Les quatre vers extra i ts  du Poène de Eontenoy de voi ta i re sont  c i tés
sans  nom n ' i  t i t r e  (HKA I ,  p .  154 ) .  I l  en  es t -de  même de  l a  c i t a t i on
de  Sa in t -Ev renond ,  l . {KA  I ,  p .222 .

(88 )  La  c i t a t i on  HKA I ,  p .230  ( , ' l es . con t revé r i t és  f on t  que lque fo i s  p la i -
s i r ,  ma ' i s  j ama is  1es  mensonges , , )  n ,a  pas  t rouvé  d 'au teu r  j usqu ,â  p ré -
sen t .

(89)  En Ho.  29, l4ôser  veut  montrer  gue le Père Labat ,  I 'auteur  du ) :c , , . ,_ ,n"r ;
uoAage atn ILes de LtAnér. ique n,a jamais qui t té  par is  et  qu, . i l  s 'est
con ten té  de  p rê te r  son  nom à  I ' ouv rage  d 'un  au t re  au teu r .  I l  n , . i nd i -
q u e  p a s  l e  t i t r e  d u  l i v r e ,  m a i s ' l e  s o u s - t i t r e  d o n t  i l  c o n t e s t e  I ' a u -
thenticité : Les éuénenents singuLiers qui A sont arni,;ës cendar-t -e
Long séjour que Ltauteur g a fait. En réalité, l,îôser est mal rensei-
gné. Sa crit ' ique se fonde sur un article du itercu.re ie France d,octo-
bre 1742.  Le Père Labat  a passé de longues années aux Ant i l les.

(90) Pour les.romans de lrlarivaux, Môser par' le de tlaz-tanne et du ?etscr.
parvenu (HKA I ,  p .  L47)  ;  i i  ne nornne Samais i icnaràsàn,-mai i - ià- -
PanteLa ou "P@neLe' ,  ( ib id. )  ;  p .  Z8Z ( ib iC.) ,  i l  est  quest ion du
"Bac ,ca lau reusvon  sa lamanca , -Don  ché rub in  de  l a  Ronda"  :  au  l ec teu r  dedeviner  qu ' i l  s 'ag i t  du Bai :heLier  d.e SaLananqi ,  àè- [esàoà-t
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conde  ma in  (91 ) .  S i  Môse r  f a i t  assez  con f i ance  à  ses  l ec teu rs  pou r  l eu r

l a i sse r  l e  so in  de  comp lé te r  ses  i nd i ca t i ons ,  i I  ne  va  tou te fo i s  pas

jusqu 'à  l eu r  p rê te r  ' l a  
cu r i os i t é  d ' a l 1e r  vé r i f i e r  I ' exac t i t ude  de  ses

tex tes .  Auss i  en  p ro f i t e - t - i l  pa r fo i s  pou r  c i t e r  t r ès  l i b remen t  (92 ) .  De

te l s  p rocédés  é ta ien t  cou ran ts  au  XV I I I e  s i èc le  e t ' l ' é ta ien t  enco re  da -

vantage dans des pér iodiques dest inés à un grand publ ic  qui  se soucia i t

assez peu d 'exact i tude sc ient i f ique.  L ' imprécis ion peut  avoi r  en outre

le même avantage que dans les lettres à von dem Bussche : elle créé un

cl imat  de connivence entre l 'auteur  et  le  lecteur  qui  est  f la t té des

connaissances qu 'on lu i  suppose.  Entre honnêtes gens point  n 'est  besoin

de fa i re éta lage d 'érudi t ' ion et  de références I

B ien  souven t  ces  ré fé rences  se ra ien t  d ' a i l l eu rs  b ien  i nu t i l es  pa r -

ce  que  l es  men t i ons  ou  l es  c i t a t i ons  d ' au teu rs  f r ança i s  n ' on t  qu 'un  j n té -

rê t  t r ès  l im i t é .  Dans  ce  cas ,  Môse r  c i t e  pa rce  qu ' i l  es t  de  bon  goû t  de

c i t e r  e t  qu ' i l  sa i t  que  son  pub l i c ,  qu i  se  veu t  cu l t i vé  e t  ama teu r  de
' l e t t r es  f r ança i ses ,  en  se ra  f l a t t é .  L ' a l  l us ion ,  même supe r f i c i e l l e '  dé -

s igne l 'honnête horrne qui  connaî t  tout  ce qu 'un honnête homme doi t  sa-

v o i r  s a n s  t r o p  f a i r e  v o i r  q u ' i l  l e  s a i t  e t  I ' é c r i v a i n  d e  t a l e n t  q u i  s a i t

(91) P. 175 (HKA I),Î ' ft iser cite en note les Rematques sut 7.e Pcène ce Pë-
t rone d 'un cer ta in abbé Bouhier .  En réal i té  cet  ouvrage ne peut  êt re
que  de  Jean  Bouh ie r  qu i  n ' é ta i t  pas  abbé ,  ma is  p rés iden t  à  mor t i e r

.  au Par lement  de Di ion.

(92)  P.  164 (HKA I ) ,  Môser c i te  un pôssage t i ré  de \ 'Anr i t ié  sans ani t ' !é '
A !b. te Conte de Saint'ALbots de St Evremond qui cormence ainsi :
" ' l 'amour de deux Dersonnes at tachées ent ièrement  l 'une à l 'autre ' . . "
(oeursree nâLées,  éd.  1706,  t .  IV,  p.  139) .  0r  dans la  même édi t ion
St  tvrenond écr i t  :  "L 'uninn de deux personnes. . . " .  Le même auteur
es t  v i c t ime  d 'un  "mon tage" ,  de  c i t a t i ons  cons t ru i t es  à  pa r t i r  d ' é l é -
men ts  emprun tés  à  des  passages  d i f f é ren ts  (HKA I ,  p .216 ) .  La  c i t a -
t i on  en  HKA I ,  p .2?2  ( "P r i è res  du  ma t i n  e t  du  so i r  de  i r i dme  l a  P r i n -
cesse  :  G rand  D ieu  !  ne  pe rme t  ( s i c )  po in t ,  que  mon  esp r i t  so i t  l a
(s ic)  dupe de mon coeur")  qui  est  donnée sans aucune référence est
un past iche d 'un passage de l 'essai  Suî  LtAtr t t . i ,ë  de St  Evremond :
"Une . fe rme  fo r t  sp i r i t ue l ' l e  ( i 1  s ,ag i t  de  M l l e  de  Lenc los ) ,  me  d i so i t
un jour ,  qu 'e l le  rendoi t  grâces à [ ) ieu tous les jours de son espr i t .
e t  le  pr io i t  tous les mat ins de la  préserver  des sot ises de son
coeur"  ( )eut t res nâLées,  éd.  1706,  t .  I I I ,  p .  362) .
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inst ru i re sans êt re pédant .  La c ' i ta t ion ou la  ment . ion est  a lors l ,orne-
men t  qu i  con fè re  du  cha rme  ou  de  l , é l égance  au  d i scou rs ,  1e  c l i n  d ,oe i l
sugges t i f  qu i  é tab l i t  l a  conn i vence  e t  f a i t  sou r i r e  l e  conna i sseu r  en -
chanté de découvr i r  tant  d 'espr i t  chez un écr iva in dont  on pourra i t  cra in-
dre qu ' i ' l  ne se prenne t rop au sér ieux.  El le  se compare au t ra. i t  d 'espr i t
e t  fa i t  par t ie  de l 'arsenal  des moyens auxquels recourt  l ,auteur  de re-
vue  mora l i san te  pou rsegagne r  l es  g râces  de  son  pub l i c .  C ,es t  à  ce la ,  e t
à cela uniquement, que servent grand nonbre des références que Môser fait
à  des auteurs f rançais.  Lorsque notre auteur  d isser te sur  la  not . ion de
mér i te et  de ver tu et  gu ' i l  constate qu,un honme que la for tune et  la
nature ont  favor isé a p lus de mér. i te  à êt re ver tueux qu 'un ermi te con-
darmé à la  sol i tude "qui  doi t  observer  1e jeûne corme un paysan f rançais
q u i  n ' a  p l u s  q u ' à  c a c h e r  l e s  l a u r i e r s  d e  s o n  m a î t r e  s o u s  u n  p o t  v i d e , ' ( 9 3 )
i l  f a i t  sans  nu l  dou te  a l l us ion  à  une  ré f l ex ion  cue i l l i e  dans  que lque

ouvrage f rançais.  Le rapprochement n,est  pas t rès c la i r  pour  le  lecteur
moderne et  i ' l  n 'a  même pas grande s igni f icat ion.  Mais on peut  s .upposer
que le lecteur  contemporain de Môser réagissa. i t  autrement  que nous et
qu ' i l  apprécia i t  cet te référence cachée qui  devai t  lu . i  rappeler  quelque
souvenir  de lecture.

0n sai t  que I 'auteur  de 1a FeuiLLe hebdonadaire net  le  p lus
grand soin à ne pas importuner  ses lecteurs par ' l 'austér i té  de ses
leçons de morale et  qu ' i l  préfère les amender en les f la t tant  dél ica-
tement .  Mais qu 'est -ce la  f la t ter ie  dél icate ? un épisode emprunté à' Ia  

v ie de Boi leau lu i  permet d 'en fourn i r  un exemple é loquent  :  de tous
1es  é loges  que  Bo i l eau  a  recue i l l i s  aucun  ne  l u i  f u t  auss i  ag réab le  que
l ' a t t en t i on  f l a t t euse  de  l a  duchesse  d '0 r l éans  qu i  l u i  murmura  l e  p lus
beau  ve rs  de  son  Lu tv in  à  1 ' o re i l t e  e t  cec i  dans  l a  chape l l e  de  Ia  cou r ,
a lors que toute l 'ass is tance devai t  ê t re p longée dans le recuei l lement
(9a ) .  Le  cho i x  de  l ' exemp le  es t  hab i l e  :  i l  évoque  l e  nom de  I ' un  des  au -
teu rs  f r ança i s  l es  p lus  p res t i g i eux  e t  ce lu i  d ' une  dame cé lèb re  oou r  l a

(e3)

(e4)
,lo. 22 ,  HKA I ,  p .  125 .

2 ,  H K A  I ,  p .  t : .,lo.



f i nesse  de  son  esp r i t ,  e t  qu i ,  de  su rc ro î t ,  é ta i t  d ' o r i g i ne  a l l emande

e t  même hanov r i enne ,  pu i squ ' i l  s ' ag i t  de  l a  p r i ncesse  pa la t i ne  qu i  a

passé son enfance à quelques l ieues d 'Osnabruck,  au château d ' lburg.  Le

lecteur  osnabruckois saura goûter  ce t ra i t  e t ,  en honrne du XVII Ie s iè-

c l e ,  i l  ne  se ra  pas  i nsens ib le  au  p iquan t  de  l a  s i t ua t i on  :  un  g rand

écr iva in dél icatement  f la t té par  une bel le  pr incesse pendant  un of f ice

re l i g i eux  à  l a  Cou r  I  Ma is  nous  n 'app renons  r i en  de  Bo i l eau ,  s ' i non  qu ' i 1

é ta i t  sens ib le  à  ce  gen re  de  f l a t t e r i e  dé l i ca te . . .  e t  que  Môse r  a  l u  son

Lutr in .  Est imant  probablement  que l 'ép isode de la chapel le  royale n 'est

pas encore suf f isarrnent  é loquent  pour  éc la i rer  son propos,  i l  fa i t  appel

à  Mademo ise l l e  de  Scudé ry .  Ce  n 'es t  pas  l a  f ' l a t t e r i e  cou ran te  qu ' i 1  a  à
' l ' esp r i t ,  

ce l l e  qu i  va  de  so i ,  qu i  cons i s te  à  f a i r e  p reuve  de  po l i t esse

envers les gens de bonne compagn' ie  en s 'habi l lant  avec recherche ou en

mon t ran t  un  v i sage  a imab le .  C 'es t  une  f l a t t e r i e  p lus  f i ne  qu ' i l  veu t  dé -

cr i re et  dont  i l  a  oeine à déf in ' i r ' la  nuance :  "Nous nous t rouvons dans

1a mâne s i tuat ion que ces amants qui  éprouvent  p lus de sent iments en un

seul  instant  que la Scudéry,  qui  a eu autrefo ' is  les faveurs du publ ic ,

n ' a  pu  j ama is  en  déc r i r e  t ou t  au  l ong  de  sa  ca r r i è re "  (95 ) .  La  p réc ios i -

té de 1'auteur du tumd. Cymte êst bien faite pour suggérer les nuances

]es  p lus  sub t i l es  du  sen t ' imen t .  Môse r  va  donc  r i va l i se r  avec  e l l e  e t  mê-

me  ten te r  de  l a  dépasse r  dans ' l ' a r t  d ' ê t re  dé l i ca t .  L ' exagé ra t i on  de  son
propos fera sour i re le  lecteur  enchanté par  cet te note d 'humour. . .pré-

c ieux,  mais 1 'exemple n 'enr ich i ra guère sa connaissance des oeuvres de

Mademoisel le  de Scudéry et  n 'apporte r ien à la  déf in i t ion que Môser don-

ne  l a  f l a t t e r i e ,  t e l l e  qu ' i 1  1 ' en tend .  Ma is  revenons  à  Bo i l eau  qu i ,  déc i -

dément ,  senble for t  b ien se prêter  aux jeux d 'espr i t  de notre auteur  !

L ' a r t  de  v i v re  ex ' i ge  que  I ' on  n ' impo r tune  pas  i a  soc ié té  pa r  des  c r i t i -

ques  de  v ie i l ' l a rd  g r i ncheux  qu i  suppo r te  ma l  l es  p la i s i r s  qu ' i l  ne  peu t

p lus  pa r tage r .  La  soc iab i l i t é  es t ,  nous  I ' avons  vu ,  une  fo rme  de  po l i -

t esse  e t  ce l l e - c i  ex ige ,  l o r squ 'on  se  sen t  deven i r  v i eux ,  que  l ' on  se  re -

t i re  de la  société au bon moment,  c 'est -à-d i re quand on y est  encore dést-

ré,  avant  que notre présence n 'y  devienne importune et  que le regard dé-

(95] .  Ib id. ,  p .  11.
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sapprobateur  de nos hér i t iers ne nous désigne la por te,  , 'avant  que
Boi leau,  a joute Môser,  ne nous souha. i te  une toux l ibératr . ice et  que la
jeunesse nrat tende que le v ieux soi t  rentré chez lu i  pour  corrnencer la
danse"  (96 ) .  Ce t te  t oux  l i bé ra t r i ce  es t  enco re  une  a l l us ion  à  un  ép i so -
de du Lutrin, mais ce ne sont ni Boi leau ni son Lutt"in qui importent
ic i  :  i ls  servent  uniquement  à rendre p lus sp. i r . i tue l le  et  moins agres-
s ive une remarque qui  ne manque pas de cyn. isme.  L,a l lus ion suivante à
Boi leau concerne encore le  Euty in.  Monsieur  Deutschesblut  ( ' ,  Sang-
Al ' lemand")  est  un r iche fermier ,  por t ra i t  de I 'A l lemand gros mangeur et
obèse :  "Son v isage empourpré nous révéla i t  qu ' i1  avai t  sans doute appré-
c ié la  bonne chère autrefo is ,  mais maintenant  que ses forces fa ib l is-
saient  en même temps que son v ice,  i1  s 'engraissai t ,  corme 1e pré lat  de
Bo i l eau ,  pou r  passe r  p ieusemen t  son  temps ' ,  ( 97 ) .  pou r  l a  t r o i s i ème  fo i s ,
Môser fa i t  a l lus ion au Lutr in .  Mais nous ne sof i rnes pas p lus renseignés
que dans les cas précédents sur  l ,épopée héroî-comique de Boi leau.  Le
contexte se prête,  par  la  ressemblance des personnages qu 'e l le  suggère,
à cet te comparaison humor is t ique.  Le pré lat  du Lutr" in-prat ique cet te p ié-
té confor table qui  favor ise l ,embonpoint .  I l  représente 1e type de l ,ec-
c lés ias t i que  te1  qu 'on  l e  voya i t  vo lon t i e r s  à  1 ' époque .  pou r  l e  l ec teu r
qui  est  censé connaî t re Boi leau par  coeur,  tout  corme Môser,  la  comparai -
son  en  d i t  p l us  qu 'une  l ongue  desc r i p t i on .  La  men t i on  a  donc  une  fonc t i on
purement  s ty l is t ' ique.  Ce qui  mér i te  de reteni r  notre at tent ion,  c ,est  que
Môser v ient  de se référer  t ro is  fo is  au Lutr in .  ce choix peut  t rahi r  son
goût  précoce pour ' le  bur lesque qui  déJà a été p lus ieurs fo is  re levé et
qui  se mani feste dans d 'autres passages des revues :  une fo. is  de p lus
c 'est  le  futur  défenseur du genre grotesque comique qui  se révèle déjà
ic i .  Môser recourt  encore à Boi leau dans le  texte où i l  fa i t  le  réc i t  de
son retour  des bains de Pyrmont  et  qu ' i l  fa i t  précéder d 'un f ragment  de
vers emprunté à la  seconde sat i re,  ce l le  qui  décr i t  les embarras de
Par i s  ;  " J ' abo rde  où  j e  pu i s "  (98 ) .  t _e  rappo r t  de  l , exe rgue  avec  l e  t ex -

(96]-  i lo .  10,  HKA I ,  p .  55.

(97 )  , t o .  21 ,  HKA I ,  p .  115 .

(98 )  vo .29 ,  HKA I ,  p .159 .  Con rme  de  cou tume ,  Môse r  ne  p réc i se  pas  ses
sou rces  e t  se  con ten te  de  donne r ]e  nom de  I ' au teu r ,  sa  c i t a t i on  es td ' a i l l eu rs  i nco r rec te .  Bo i l eau  éc r i t  en  réa r i i è  i - ; , i un i  i onge r  où  3 .eva i s ,  j e  me  sauve  où  j e  pu i s , , .
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te  qu i  su i t ' n ' es t  pas  év iden t .  I l  peu t  t ou te fo i s  se  t r ouve r  dans  l es

réf ' lex ions cr i t ' iques que Môser fa i t  dans son int roduct ion sur  les mau-

vaises routes qu ' i1  a dû emprunter  pour  revenir  en westphal ie .  0n peut

i n te rp ré te r  qu ' i l  a  dû  abo rde r  son  pays  c i ' o r i g i ne  où  i l  I ' a  pu .  La  c i -

ta t ion revêt  également  un sens f iguré :  après avoi r  goûté l 'ex is tence

l ibre et  o is . ive du cur is te,  I 'auteur  éprouve quelque d i f f icu l té à re-

prendre le  cours nonnal  de sa v ie et  à rédiger  ses ar t ic les,  faute de

découvr i r  un suiet  qui  f  inspi rera i t  :  "Qui  rentre chez soi  de voyage'

éc r i t - i 1 ,  ne  s ' hab i t ue  en  géné ra l  pas  de  s i  t ô t  aux  v ieux  chemins "  (99 ) '

I ' l  s 'excuse a ins i  du découSu de son ar t ic le  qui  par le de r ien et  de tgut :

i ' l  aborde où i l  peut .  Mais les ernbarras oe Par is  sont  b ien lo in et  le

vers de Boi leau,  qui  est  d 'a i ' l  
' leurs 

incorrectement  c i té ,  ne ser t  à r ' ien

d ,au t re  qu 'à  f ou rn i r  une  fo rmu le  i n t roduc t ' i ve  qu i  dé f i n i t  t r ès  app rox i -

mat ivement  1 'espr i t  général  du texte.

Peut-êt re est-ce précisément  parce qu ' i l  ne sai t  t rop qu 'écr i re que

Môser s 'étend sur  les réc i ts  de voyage du Père Labat  dans le  même ar t ic le .

Pour donner àu crédi t  aux nouvel tes qu ' i1  rapporte de Pyrmont  et  qui  ne

sont  que des pot ins de salon,  i l  s 'en prend aux gens qui  ne veulent  pas

c ro i re  l es  nouve l l es  l es  p lus  con f i nnées  ma is  qu i ,  au  nom d 'A r i s to te ,  ac -

cue i l l en t  l es  f ab les  l es  p lus  i nv ra i semb lab les  pou rvu  qu 'e l l es  a ien t  l eu r

o r i g i ne  l o i n  d ' eux  dans  1 'espace  e t  dans  l e  t emps .  Ma is  l u i ,  Môse r ,  p ropose

du  so l i de :  "Que  pe rsonne  n 'a ' i l l e  pense r ,  p rév ien t - i l '  que  nous  fa i sons  com-

me le Père Labat ,  qui ,  dans ses réc i ts  de voyages,  excel lents en eux-mêmes,

o ré tend  avo i r  t ou t  vu  e t  t ou t  en tendu ,  b ien  qu ' i ' l  n ' a i t  i ama is  qu i t t é  Pa r i s '

se lon  l e  t émo ignage  o ra l  de  l ' abbé  de  l a  V i l l e "  ( 100 ) .  t t  i l  a i ou te  enco re

en note : "Le Père Labat prend so.in d'ind'iquer dans son titre : les événe-

ments s ingul iers qui  y  sont  arr ivés pendant ,  le  long séiour  que I 'auteur  y

a fa i t .  C 'est  probablement  un autre qui  a fa i t  le  voyage et  qui  a 1égué par

testament  son réc ' i t  au Père Labat ,  sous condi t ion que celu i -c i  1ui  prête

son  nom"  (101 ) .0n  sa i t  que  l es  soupçons  de  Môse r  ne  son t  pas  fondés  e t

(99) rbid..

( 1 0 0 )  I b i d . ,  p . 1 6 1 .

(L9l) rbnd.
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que  ce  n res t  pas  l u i  qu i  a  recue i l l i  l e  " t émo ignage  o ra l  de  l ,Abbé  de
La  V i1 le " ,  ma is  qu ' i l  a  pu i sé  ses  rense . i gne rnen ts  dans  une  v ie i l l e  co l -
lect ion du Mercute de Frorce de L742 qu ' i1  a dû t rouver  dans la  b ib l io-
thèque de ses parents ou dans cel le  de vom dem Bussche (102) .  pour  une
fo i s  qu ' i l  i nd ique  des  ré fé rences  p lus  p réc i ses ,  enco re  qu ' i l  ne  révè le
pas sa source,  i1  le  fa i t  sans ut i I i té  aucune.  Ce qu. i  lu i  importe c,est
d'anuser le lecteur en comparant son voyage à pynnont à une expédition
en terre lo inta ine et  en rapportant  une anecdote p iquante qui  r id icu l ise
un vénérable ecclés iast ique.0n ne peut  exc lure,  en outre,  un cer ta in
dési r  de dénoncer une fo is  de p lus 1a 1é9éretédesFrançais et  leur  pro-
pension au p lagiat .  Faut- i l  accorder  un in térêt  autre oue décorat i f  à
ce t te  a l l us ion  à  un  ce r ta in  Launay  qu i  s ' es t  a t t i r é  l es  f oud res  o ,un
cer ta in Saint  Yon qui  s ,est  reconnu dans les sat i res du premier ,  b ien
que  ce lu i - c i  ne  l e  connû t  n i  de  l o i n  n . i  de  p rès  (103 )?  L ,exemp le ,  r ém i -
n iscence probable d 'une lecture dont  nous ignorons les sources,  ne ser t
i c i  qu 'à  i ' l l us t re r  une  ré f l ex ion  su r ]es  i nconvén ien ts  de  l a  sa t i r e  qu i
peut  i r r i ter  des gens dont  l ,auteur .  ne sai t  r . ien mais qui  se cro ient  d i -
rectement  v isés et  personnel lement  of fensés.

Mais le type même de la référence superflue se trouve dans cette
réf lex ion de la  "soeur"  qui  menace de t ra i ter  quiconque se permett ra de
cr i t ' iquer  ses ar t ic les "coni l re Monsieur  de Vol ta i re a t ra i té  Rousseau, '
( 104 ) .  E l l e  n ' es t  t ou te fo i s  pas  to ta lemen t  g ra tu i t e .  La  soeu r  v i en t  de
se vanter  p lus ieurs fo is  de s 'y  connal t re en mat ière de langue et  de le t -
t res f rançaises et  e l le  a p lus ieurs fo is  c i té  le  rempLe & goût  de Vol ta i re
où Jean-Bapt is te.Rousseau est  for t  malmené pour son mauvais caractère et
l a  g ross iè re té  de  ses  éc r i t s  po lém iques .  E l ' l e  p rouve  a ins i ,  e t  Môse r  l e

(L02 )  C f .  l a  no te  89 ,  c i - dessus .Oomin i ca in  e t  voyageu r  f r ança i s ,  1e  pè re
Laba t  a  vécu  de  1663  à  1738 .  I l  a  con t r i bué -à - l a  co lon i sa t i on  de  l a
Guade loupe  e t  a  l a i ssé  p lus ieu rs  ouv rages  su r  l es  co lon ies  don t  ce
Noutseat vovage anæ fLes d,Améz,ique auquel Môser fa.it al lusion. Le
monde savant  fa isa i t  grand cas oe ses t ravaux et  Montesquieu le  c i te
p lus ieu rs  f o i s  dans  l i z sp r " i t  des  Lo i s .  I l  es t  v ra i  q r ; . i  î  a  exo lo i t é
des ouvrages publ iés avant  lu . i ,  mais i l  y  a beaucoup a jouté de son
fonds "

(103 )  i l o .3 ,  HKA I ,  p .  19 .  Nous  n 'avons  t rouvé  aucune  t race  de  Launav  n i
dans  l es  ouv rages  de  l i t t é ra tu re  f r ança i se  n i  dans  l es  d i c t i onna i res
biographiques.  Ce qui  para issai t  év ident  aux contemporains de Môser
ne  l ' es t  p l us  f o r cémen t  pou r  nous  au jou rd 'hu i .

( L04 )  wo .  23 ,  HKA I ,  p .  132 .
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prouve en même temps pour lu i -même, qu 'e l1e a lu  de près le  poèrne de Vol-

t a i r e  e t  qu 'e l l e  es t  b i en  au  fa i t  de  l a  v i e  l i t t é ra i re  f r ança i se .  La  men-

t i on  ne  nous  rense igne  pas  su r  Jean -Bap t i s te  Rousseau ,  ma is  e l l e  se r t  à

caractér iser  un personnage qui  a une légère tendance à donner dans le  t ra-

vers de 1a pédanter ie,  comne M6ser lu i -méme, b ien qu ' i l  s 'en défende.

L 'a l lus ion que'notre auteur  fa i t  au propos du Maréchal  d 'Hocquincourt  rap-

por té par  Saint -Evremond est  encore b ien p lus gratu i te que la référence

au poète Jean-Bapt is te Rousseau.  Le rapport  entre le  suiet  t ra i té  et  la

c ' i ta t ion est  des p lus m' ineurs.  I l  est  quest ion dans ce texte de I 'amour

conjugal  et  du mar i  t rop sûr  d 'êt re a imé qui  se contente d 'êt re a imable

envers sa femne et  qui  sera i t  près de sacr i f ier  sa v ie pour  e l le ,  mais

qui  ne fa i t  aucun ef for t  pour  donner p lus d 'at t ra i t  à  son amour.  " l l

sera i t  prêt ,  d i t  Môser,  à se sacr i f ier  pour  sa fenme conme le Maréchal

d 'Hocqu incou r t  pou r  sa  re l i g i on ,  sans  savo i r  pou rquo i "  ( 105 ) .  Ce t te  com-
paraison inat tendue donne l ieu à une note:"Le d iable m'emporte,  s i  je

c ro i s  r i en ,  d i t  I e  Marécha l .  Depu i s  ce  t ems- là  j e  me  fe ra i s  c ruc i f i e r

pou r  l a  re l i g ' i on .  Ce  n 'es t  pas  que  j ' y  voye  p lus  de  ra i son  ;  au  con t ra i -

re moins que jamais.  Mais je  ne saurois  Vous d i re,  je  me fero is  pour tant

c ruc i f i e r  sans  savo i r  pou rquo i "  ( 105 ) .  Môse r  p rend  même so in  d ' i nd ique r

sa source:  "V.  Conversat ion du Marech.  d 'Hocquincourt  avec le  Père

Canaye par  Char leval"  (107) .  Peu importe que la référence soi t  fausse et

que Char leval  so i t  Saint -Evremond !  Nous somnes déià habi tués à cet te dé-

s invol ture.  Ce qui  f rappe ic i  c 'est  le  caractère tota let rcnt  gratu i t  du

rapprochement que ne just i f ie  que I ' idée du sacr i f ice sans mot ivat ion.  I l

n ' a  d ' au t re  i n té rê t  que  de  donne r  à  I ' au teu r  l ' occas ion  de  b r i l l e r  pa r  son

savoir  et  peut  êt re aussi  de copier  f  i ronie vol  ta i r ienne qui  se moque de ces

gens qui  se sacr i f ient  pour  leur  ferme ou leur  fo i  sans t rop savoi r  pourquoi

( 1 0 5 )  n o .  1 2 ,  H K A  l ,  p . 6 7 .

(106) rbid.

(L07l .  Ib id.  En réa1i té,  la  source de Môser n 'est  pas Char leval ,  mais Saint -
Evrenond, Conuersation &t l4o!échal d,Hoca,uincou{,t arec Le Père Canc-ga
(Oewtres nèLées,  t .  I I ,  p .  L62) .Môser reprend le texte de Saint -Evrémond
mot  pou r  mo t .  La  ra i son  pou r  l aque l l e  i l  a  ép rouvé  l e  beso in  de  t rans -
fo rmer ]e  non  de  l ' au teu r  en  ce lu i  de  cha r ' l eva l ,  a l o r s  qu , . i  I  ava . i  t  l , é_dition des )euures nëLées sous les yeux, nous échappe.
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i l s  l e  f o n t  ( 1 0 8 ) .

S ' i l  est  un auteur  que Môser admire,  comne on a pu déjà le  consta-

te r ,  e t  don t  i I  ne  pa r ' l e  pas  seu lemen t  pou r  b r i l l e r  c ' es t  b i en  Vo l t a i r e .
E t  pou r tan t  i l  a r r i ve  à  Vo l t a i r e  d ' ê t re  soumis  dans  l es  deux  feu i l l es  au
même régine que les autres.  C'est  ce qui  se produi t  déjà dans le  passage où
i1  es t  f a i t  a l l us ion  à  sa  que re l l e  avec  Jean -Bap t i s te  Rousseau .  Quand  i l
r épond  a i l l eu rs  au  co r respondan t  qu i  l ' i nv i t e  à  res te r  f i dè1e  à  l a  man iè re
des Tableau.s de noeuts qu ' i l  n 'est  p lus d 'humeur à présenter  des leçons an-
c iennes sous un habi t  neuf ,  Môser s 'empresse d 'a jouter  qu, i l  se t rouve dans
' l a  

même s i t ua t i on  que  Vo l t a i r e ,  qu i , l o r s  d ' un  sé jou r  à  l a  cou r ,  a  épu i sé
ses ressources en moins d 'une année (109).  La comparaison est  peut-êt re moins
g ra tu i t e  qu ' i 1  ne  semb le  à  p rem iè re  vue .  E l l e  ne  nous  é tonne ra  pas  de  l a  pa r t
d ' un  au teu r  qu i  r êve  de  r i va l i se r  avec  Vo l t a i r e  e t  qu i  avoue  qu , i 1  ne  peu t
pas  fa i re  m ieux  que  son  g rand  modè le .  C 'es t  un  a rgumen t  d ' au to r i t é  qu i  a  du
poids.  Mais la  démonstrat ion eût  peut-êt re été tout  aussi  convaincante sans
êet argument. Peut-on affirmer encore que 1es vers du Poène de Fontenog dé-
jà c i tés soient  b ien ut i les au réc i t  que l ' îôser  donne de son séjour  aux bains
de  Py rmon t . ( , 110 )?  I l  es t  v ra i  qu ' i I  se rnb le  t en i r  à  ce t t e  c i t a t i on  pu i squ , i I

]a cormente dans son texte :

"Prymont  ressemble assez (au paradis) ,  du moins à ce pa-

radis dont  le  curé de Fontenoy a chanté les mér i tes à
son ro i  et  où maint  honnête hérét ique côto ie un brave
ca tho l i que .0n  t rouve  i c i ,  comme au  Pa rad i s ,  t ou tes
sor tes de nat ions et  de re l ig ions,  du juge de L i jde jus-
qu 'au  p r i nce  du  I i ban .0n  y  en tend  l es  I angues  l es  p lus

diverses et  la  même personne en par le souvent  d ix  à la
fo is  en les mélangeant  les unes aux autres"  (111) .

(108 )  0n  peu t  remarque r  qu ' i c i  e t  en  d ' au t res  end ro i t s  dé jà  c i t és ,  ce t t e  i r o -
n ie  v i se  1a  re l i g i on  ou  des  ecc lés ias t i ques  ca tho l i ques .  F îôse r  veu t
p robab lemen t  mon t re r  pa r  ces  t r a i t s  qu , i  l  es t  d i gne  de  Vo l t a i r e .

( 1 0 9 )  D 2 . 6 ,  H K A  I ,  p . 3 1 7 .

( 1 1 0 )  r o .  2 8 , ' H K A  I ,  p .  1 5 4 .

(L IL )  rb id . ,  p .  155 .



- 2 8 3 -

La  s ign i f i ca t i on  que  Môse r  donne  à  sa  c i t a t i on  es t  donc  c la i re  e t  e l ] e  peu t

s e  j u s t i f i e r .  M a i s  e l l e  n ' a j o u t e  r i e n  à  I ' i d é e  q u ' e l l e  d o i t  i l l u s t r e r  s i  c e

n,est  que I 'auteur  veut  montrer  qu ' i l  est  tOut  heureux de se t rouver  dans

une  soc ié té  cosmopo l i t e  où  I ' on  reconna î t  I ' un i ve rsa l i sme  e t  I ' esp r i t  de

to lé rance  s i  che rs  à  Vo l t a i r e .  Une  fo i s  de  p lus  c ' es t  l a  re l i g i on  e t  I ' i n -

to lérance coutumière,  s i  répandue,  sur tout  parmi  les cathol iques,  qui  est

égrat ignée par  un auteur  qui  se veut  éc la i ré comne son maî t re f rançais.

Môser connal t  for t  b ien le  théâtre de Vol ta i re et  i l  prouve a i l leurs qu ' i1

sai t  le  juger  en profondeur et  en t i rer  le  p lus grand bénéf ice pour ses ré-

f ' lex ions Sur I 'ar t  dramat ique.  Mais i l  lu i  arp ive d 'user  de son savoi r  par

s imDle souci  de br i l ler .  Dans sa t ro is ième let t re,  par  exemple,  la  fernme

phi losophe,  sur  le  point  de perdre un important  procès,  fa i t  une démarche

auprès du prés. ident  du t r ibunal ,  un homme d 'une c inquanta ine d 'années qui

adopte à l 'égard de la  bel ]e p la ignante une at t i tude ambiguê'  tantot  t rop

a imab le ,  co rme  s ' i l  vou la i t  p ro f i t e r  de  l a  s i t ua t i on ,  t an tô t  p l us  rése rvée '

coûme s ' i1  cra ignai t  de t rahi r  ses sent ' iments.  C'est  a lors que la narrat r i -

ce le  cgmpare au Brutus de Vol ta i re:  " I ' l  se peut  auSS' i  qu 'une fauSSe gran-

deur d 'âme, conme cel le  qui  entraîne le  Brutus de Vol ta i re et

d,autreS hérOS romainS à condamner leurs enfants plus sévèrement que ceux

des  au t res ,  se  so i t  emparée  de  ses  sens  d i s t ra i t s "  ( 112 ) .  L ' a l l us ion  au  pe r -

sonnage de Vol ta i re est  aussi  inat tendue ic i  que cel le  qui  est  fa i te  au l " la-

réchal  d 'Hocquincourt  dans le  passage c i té  p lus haut .  Le même procédé est

repr is  enf in  dans Ia c inquième "métamorphose morale"  qui  nous conte 1 'h is-

t o i r e  de  Bé l i se ,  l ' épouse  modè le  c i r convenue  pa r  l e  beau  Po l i do r '  Ce lu i - c i

r ecou r t  à ' l a  ruse  de  l ' am i t i é  pou r  a rp i ve r  à  ses  f i ns .  Pou r  év i t e r  d ' e f f a -

roucher le  coeur de Bél ise,  i l  lu i  vante les beautés d 'une amit ié  vra ie et

dOnne leS assuranqes]eS pluS tendres de la  Sienne l  "SeS prgpos '  remarque

le narrateur ,  avaient  tous la  force du héros malheureux dans une t ragédie

vo l t a i r i enne"  (113 ) .  Dans  l es  deux  cas  Môse r  i 1 ' l us t re  l es  s i t ua t i ons  qu ' i l

décr i t  e t  qui  n 'ont  aucun rapport  avec la  t ragédie de Vol ta i re par  des exem-

(L l? l  wo.  36,  HKA I ,  P.

(113 )  Po .  40 ,  HKA I ,  P .

198 .

2?7 .
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p ies  gu ' i l  emprun te  au  théâ t re  de  ce  de rn ie r .  s i  e l l es  son t  supe r f l ues ,
ses références ne sont  toutefo is  pas tota lement  gratu. i tes :  pour  le  lecteur
qu i  es t  censé  conna î t re  ces  p ièces  tou t  auss i  b i en  que  I ' au teu r ,  e l l es  cons -
t i tuent  une sor te de code qui  permet d 'abréger le  d iscours et  de déf in i r  par
une s imple comparaison l 'é tat  d 'âne des personnages,  du juge ou de pol idor .

Le procédé const i tue en réal i té  un aveu de carence :  pour  fa i re comprendre
ce  gu ' i 1  veu t  d i re ,  l ' au teu r  renvo ie  l e  l ec teu r  à  vo l t a i r e  qu i  s ' y  en tend
bien mieux que iu i  à  analyser ]es mouvenents du coeur humain.  Mais en même
temps'  i l  n 'est  pas c iénué d 'habi le té,  dans la  mesure où i l  permet d,abréger
une  desc r i p t i on  qu i  n ,es t  pas  essen t i e l l e  au  réc i t ,  où  i l  r ehausse  l e  o res_
t ige d 'un auteur  qui  la isse entendre à demi-mots qu, i1  connaî t  for t  b ien
vo l t a i r e  e t ,  en f i n ,  où  i l  f t a t t e  l a  van i t é  du  l ec teu r  qu . i  es t  censé  avo i r
une connaissance tout  aussi  sûre de l 'auteur  dramat ique f rançais.

ce qui  v ient  d 'êt re d i t  de ces références à vol ta i re résume assez
bien I ' impression générale que peut  nous la isser  cet te première sér . ie  de
ment ions et  de c i ta t ions.  Inut i le  d 'y  chercher  des rense. ignements per t . inents
sur  l 'auteur  nonmé et  encore moins une explo i tat ion quelque peu é1aborée de' la  

source ment ionnée I  un auteur  qui  se veut  bel  espr i t  s ,adresse à des lec-
teurs qu ' i l  considère corme de beaux espr i ts .  Le sent . iment  de gratu. i té
qu 'éve i11en t  ces  c i t a t i ons  s i  peu  s ign i f i an tes  es t  t ou te fo i s  co r r i gé  pa r
l 'habi le té de l 'auteur  qui  se ser t  de ses modestes emprunts conme d,un oro-
cédé  de  s t y l e  :  s imp le  t r a i t  d ' esp r i t ,  pe rs i f l age  à  l a  man iè re  de  vo l t a i r e ,
a i lus ion suggest ive qui  permet de caractér iser  en quelques mots un person-
nage  ou  de  dé f i n i r  ses  é ta t s  c i ' âme ,  ce  son t  l à  des  poss r ' b i l i t és  qu ,o f f r e  l a
ment ion "gratu ' i te" ,  procédé f ina lement  assez sommaire,  mais qui  peut ,  à
I ' occas ion , - se  révè le r  e f f i cace .  E t  i i  l . es t  souven t ,  à  cond i t i on  que  ] ' au -
teur  n 'y  recoure pas t rop souvent .0r ' le  nombre des exemples qui  v iennent
d 'ê t re  c i t és ,  e t  qu i  ne  son t  pas  exhaus t i f s ,  peu t  susc i t e r  que lque  i nqu ié tu -
de.  Est-ce b ien là  tout  ce que Môser est  capable de t i rer  de ses lectures
françaises ?
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I ' l  en fa. i t  un usage un peu p lus convaincant  dans cet te seconde

ca tégo r i e  de  men t i ons  e t  de  c i t a t i ons  où  I ' a l I us ion  se  i us t i f i e  m ieux

que dans la précédente,  où e l le  est  m' ieux in tégrée à I 'ensembie du tex-

te  e t  où  e l l e  revê t  une  p lus  g rande  s ign i f i ca t i on  sans  donne r  I i eu  t ou -

tefo. is  à une explo i tat ion approfondie des sources.  Le type même de ce

genre de ment ion est  cet te l is te d 'auteurs que l 'adnin is t rateur  rura l

et  sa ferme i isent  pendant  la  vei t lée dans le  v ingt-s ix ième numéro de

1a FeuiLLe hebdpmadz.ire (11a). 0n se rappelle qu'à côté des tiue?tisse-

nente de Schwabe, de Pope, de la Panela de Richardson et des Epîtnes âi-

oe?aea de von Bar,  t *16ser  y  c i te  Boi leau,  Saint -Evremond,  Vo' l ta i re,  la

Vie d.e l,loriotne et 1e Paysan pa.n)enu de Marivaux. Ce passage consacré

aux lecteurs n 'est  cer tes pas l 'é lément  essent ie l  de ce texte consacré

à  l a  pe in tu re  d ' une  fam i l l e  modè le  e t  des t i né  à  p réc i se r  l es  g rands  p r i n -

c i pes  de  l ' é th ique  bou rgeo i se  se lon  Môse r .  f ' l a i s  l es  l o i s i r s  cu l t u re l s  e t

la man.ière de les pratiquer représentent un aspect important de cette

é th ique .  I l  n ,es t  pas  sans  i n té rê t  d ' app rend re  que  l a  cu l t u re  f r ança i se '

p lus préc. isément  la  l i t térature f rançaise,  occupe une p lace importante

dans  l es  l o i s i r s  de  ce t te  f am i l ] e  bou rgeo i se .  I l  ne  f au t  pas  oub l i e r  en -

f in  que cet te l is te est  d 'abord dest inée aux lecteurs,  et  sur tout  aux
' lect r ices,  auxquels ces ouvrages sont  v ivement  recornnandés'  Môser nous

révèle donc ic i  ses préférences profondes à la  f in  des années quarante '

Les quatre auteurs f rançaiS qu ' i1  ment ionne SOnt ef fect ivement  ceux dont

les noms rev ' iennent  le  p lus souvent  sous sa p lume dans les deux revues

ou  du  mo ins  ceux  qu , i l  exp lo i t e  l e  p lus ,  même s ' i I  ne  l es  nomme pôs  sou -

vent ,  corne c 'est  le  cas de Mar ivaux.  Nous avons déià p lus ieurs fo is  ren-

Contré BOileau, dOnt nOuS Savons que notre auteur a lu au moins le Lu-u"ir '

e t  la  seconde sat i re,  et  Vol ta i re dgnt  i l  connaî t  à coup sûr1e Tet t rpLe c iu

goût,1ePoène de Fontenov, les Lettnee eur Les AngLais et la tragédie de

B?utu| .  I l  nous suggère qu, i l  connaî t  d 'autres p ièces de vol ta i re dont

cer ta ines seront  ef fect ivement  c i tées p lus tard.

Nous ret rouvons encore les noms c ie Boi  leau,  de saint -Evremond et

de Vol ta i re à ce stade de notre invest igat ion,  dans la  catégor ie des men-

t ions moins gratu i tes que cel les oe la  catégor ie précédente.  La l imi te

( 1 1 4 )  P o . 2 6 ,  H K A  I ,  P . 1 4 7 .
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entre ces c ieux catégor ies ne se la isse pas toujours déf in i r  avec toute la
p réc i s i on  souha i t ab le .  c ' es t  a i ns i  que  l a  c i t a t i on  emprun tée  à  l a  secon -
de  sa t i r e  de  Bo i l eau  :  , ' J , abo rde  où  j e  pu i s , ' ,  ou  l es  ve rs  que  Vo ] ta i re
met dans la  bouche du curé de Fontenoy ont  un rapport  év ident  avec les
tex tes  auxque l s  i l s  se rven t  d ' ép ig raphe .  Ma is  l es  p ropos  qu , i 1s  se rven t
à  i l l us t re r  on t  t e l l emen t  peu  de  po r tée  qu ' i l  es t  d i f f i c i l e  de  l eu r  ac -
corder  grande valeur .  [ ' l  n 'en est  déjà p lus tout  à fa i t  de même lorsque,
dans son p la idoyer  en faveur de la  westphal ie ,  Môser remarque qu,on peut
a imer sa patr ie  tout  en 1a cr i t iquant  et  que cet te forme de cr i t ique qui
n 'est  pas ent ièrement  négat ive peut  même fa i re honneur au pays concerné
lo rsque  l ' au teu r  sa t i r i que  sa i t  f a i r e  p reuve  d 'esp r i t  e t  de  f . i nesse .  von
Bar le  prouve b ien dans ses Epî t res d iuerses,  Iu i  qui  est  osnabruckois
e t  qu i  a  p lus  d ' une  ra i son  de  se  p la ind re  de  sa  pe t i t e  pa t r i e .  ce la  n ,em-
pêche que Môser le  range parmi  ces i l lust res westphal iens dont  1a pensée
et  les ouvrages prouvent  que la westphal ie  n,est  pas ce pays incul te que
I ' o n  c r o i t . 0 r  v o n  B a r  e s t  u n  d i s c i p l e  d e  B o i l e a u  d o n t  i l  s , i n s p . i r e  l a r -
gement  dans ses Ept t res d iuerses.  Aussi  ne faut- i l ,pas s 'étonner de voi r
Môser placer son compatriote aux côtés de l,auteur des satires dans les-
que l l es  Pa r i s  es t  auss i  ma lmenée  que  l ' es t  Rome dans  ce l l es  d ,Ho race  e r
de Juvénal .  "Bien que leurs reproches soient  connus de tous,  on a volon-
t iers accordé,  grâce à ces sat i r iques,  à ces pays (dont  par is  et  Rome
é t a i e n t  1 e s  c a p i t a l e s )  l e  d o n  d ' u n  e s p r i t  d é l i c a t , ' ( 1 1 5 ) . 0 n  n e  d e v r a i t
donc pas le  refuser  à 1a westphal ie  qui  a produi t  un auteur  sat i r ique
aussi  sp i r i tue l  que von Bar.  s i  ces considérat ions sont  b ien seconda. i res
en regard du développement que Môser consacre, par exemple, aux avanta-
ges du servage westphal ien,  e l les const i tuent  néanmoins un mai l lon impor-
tan t  dans  son  a rgu ren ta t i on  e t  I ' a l l us ion  à  Bo i l eau  remp l i t  p l e i nemen t  sa
fonct ion d iargument  d 'autor i té  qui  doi t  emporter  la  convict ion du lecteur .
Ma is  nous  app renons  peu  de  choses  su r  Bo i l eau ,  s i non  qu , i l  é ta i t  un  poè te
sa t i r i que  de  g rand  ta len t  e t  d ' une  g rande  f i nesse .  Lo rsqu , i l  f a i t  a l l u -

( l l5)  vo.  44,  HKA l ,  p .  252.
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sion, dans une note, aux Rematques suP Le Poène d'e Pétrcne de Jean

Bouhier ,  Môser se prête à une d iscuss ' ion t rès accessoi re sur ' la  t raduc-

t ion inopportune d,un terme dans la c i ta t ion de Pétrone qui  in t rodui t

le  texte consacré à l 'é tat  des le t t res et  des sc iences en Al lemagne (116).

Peu nous importe le  contenu de cet te c i ta t ion.  Ce qui  mér ' i te  at tent ion

c 'est ' l ' in térêt  que Môser accorde ic i  e t  dans d 'autres passages à Pétrone'

Ce t te  p réd i l ec t i on  pou r  l ' éc r i va in  l a t i n  n ' es t  pas  fo r tu i t e ,  ca r  ce  n ' es t

p robab lemen t  pas  au  l ycée  qu ' i l  l , a  découve r t  ma is  en  l i san t  sa in t -Ev re -

mond qu'i nourrissait une grande admiratiOn pour ' l 'auteur du Sativzcan

dont  i l  opposai t  vo lont ' iers l 'ép icur isme é1égant  au stoîc isme inef f icace

d,un sénèque (117).  C,est  donc toute une v is ion du monde,  déterminée par
' I a  

l ec tu re  de  Sa in t -Ev remond ,  su r ' l aque l l e  i l  f aud ra  reven i r ,  qu i  se  p ro -

fi le derrière cette citation de Pétrone et cette petite note apparernment

anodine sur  
' les 

ta lents de t raducteur  de l  " 'abbé" Bouhier .

.  Lorsque Saint -Evremond est  c i té  ou nomné'  ce n 'est  en généra]  pas

en vain.  Aussi  la  p lupar t  des références au moral is te f rancais entrent-

e l l es  dans ' l a  t r o i s i ème  ca tégon ie  de  c i t a t i ons ,  de  ce l l es  qu i  on t  un  rap -

por t  ét ro i t  avec le  texte.  Mais on hési te à ranger dans cet te catégor ie

1 'exergue qui  est  p lacé en tête de la  t ro is ième let t re de la  fenrne phi lo-

sophe où se p lace l 'ép isode de l 'entrevue avec ]e prés ident  du t r ibunal  :

"Pour n 'êt re oo ' in t  surpr is  d 'une a imable fenme, i l  ne faut  pas commencer

pa r  t r ouve r  t ou tes  ses  ra i sons  mauva i ses "  (118 ) .  Le  l i en  avec  l e  t ex te  ne

saute pas aux yeux.  Les propos de l 'auteur  f rançais sont  sans nul  doute

app l i qués  à  l ' a t t i t udedu  p rés iden tqu i  es t  su rp r i s  pa r  I ' a imab lehé ro ineau

point  d 'en oubl ier  sa d igni té d.e magist rat ,  ce qui  ne 1 'empêche pas de lu i

fa i re perdre ses prOcès,  ayant  probabiement  t rOuvé ses ra isons,  longuement

exposées,  mauvaises.  La c i ta t ion in t rodui t  donc for t  b ien le  texte et  en

dé f i n l t  assez  b ien  l ' i dée  géné ra le ,  dans  1a  mesu re  où  e l ] e  se  rappo r te  à

I ' ép i sode  cen t ra l .  Ma is  i I  se  p rodu i t  dans  ce t  ép i sode  un  au t re  événemen t

qu i  es t  t ou t  auss i  déc i s i f  pou r  1 ' aven i r  de  1 ' hé ro ine  :  ce l l e - c i  f a i t  l a

conna ' i ssance  de  L i v r i ng i ,  l e  neveu  du  p rés iden t ,  qu i  s ' ép rend  d 'e l l e  e t

( l t e )  r o . 3 2 ,  H K A  I ,  P . 1 7 5 .

(117) Cf. St Evremond, Jugenent sur Sénèque, PLutd"que et ?éirane (Ceu-:res
nâLées ,  t .  I I ,  pp .  127 -150 ) .

( 1 1 8 )  P o . 3 6 ,  H K A  I ,  p . 1 9 7 .
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qu i  ne  t rouve  ses  ra i sons  nu l l emen t  mauva i ses .  La  c i t a t i on  de  Sa in t -
Evr t rond,  dont  nous n 'apprenons r ien,  s inon qu, i1  est  passé maîrre oans
l 'ar t  des formules épigranmat iques,  n ' |a  aucun rapport  avec cet  événement
et  sa s igni f icat ion en regard du texte reste donc toute re lat ive.  En ce
qui  concerne Vol ta i re,  enf in ,  on peut  se demander s i  I 'a i lus ion de l " lôser
aux ta lents du grand écr iva in qui  peuvent  s 'épuiser  aussi  b ien que ceux
du p lus modeste des auteurs est  aussi  gratu i te qu, i l  y  paraî t  au pr ime
abord. L'auteur de 1a speetatrice alLenæde pouvait-i l  trouver .lrgumenr
plus habi le  pour  convaincre son correspondant  de ' l 'épuisement  de ces pro-
pres ressources dans l 'ar t  d ,a l ' l ier  avec bonheur,  l , inst ruct ion morale,
I ' u t i l e  e t  1 ' ag réab1e  ?  Le  p rem. ie r  passage  dans  l es  deux  feu i l l es  où
Môser norme vol ta i re est  ce lu i  où i l  conmente I ' invent ion du père caste l ,
' l e  

c l avec in  pou r  1es  yeux .  A  l a  l im i t e ,  l es  ré f l ex ions  m i - sé r i euses ,  m i -
p la i san tes  que  ce  fa i t  d ' ac tua l i t é  i nsp i re  à  no t re  au teu r  se ra ien r  t ou -
tes aussi  convaincantes sans qu" i1 a i t  besoin de se référer  à I 'av. is  de
Vol ta i re et  d 'Algarot t i  :

" (Ces  deux  au teu rs )  son t  d ' op in . i on ,  éc r i t - i 1 ,  que  des
couleurs qui  passent  t rop rapidenent  devant  1es yeux
r i squen t  de  su rp rend re ,  d ,éb lou . i r  e t  d ' a f f a i b l . i r ' l  a  vue
sans êt re agréable.  Mais le  jugement  de deux honrnes,  qui
sont  de toute façon t rop favorables aux déesses du chant
pour rendre just ice à leurs r iva les,  nous fa i t  songer à
une autre analogie entre la  musique pour les yeux et  ce1_
le pour  les ore i  l ' les :  s i  

' la  
seconde a également  ses ad-

versai res,  on ne peut  n ier  qu ' i l  peut  ex is ter  des cou_
leurs qui  so ient  tout  aussi  t r is tes et  joyeuses,  fa t igan_
tes et  reposantes,  agréab1es et  repoussantes,  exc i tantes
e t  apa i san tes  que  l es  sons , ,  ( 119 ) .

Malgré les appl icat ions humor is t iques et  sat i r iques que Môser fa i t
de  l ' i nven t i on  du  Pè re  cas te l  en  p roposan t  que  1 'on  cod i f i e  l es  t r a i t s  du

(L l9 )  wo .  13 ,  HKA I ,  p .  70 .
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v i sage  e t  l e  maqu i l l age  i ngén ieux  d ' une  be l l e  f emme comme on  no te  une

pa r t i t i on ,  l e  f ond  du  déba t  ne  manque  pas  d ' i n té rê t .  I 1  a  t r a i t  aux  spé -

culat ions sc ient i f iques des savants de l 'époque des Lumières qui  décou-

v ra ien t  l es  mécan i smes  des  sens ,  t en ta ien t  d ' é tab l i r  ce r ta ines  co r res -

pondances entre I 'ouîe et  la  vue et  rêvaient  même de ramener à quelques

formules mathémat iques tous ces phénomènes d 'apparence s i  d ivers.  Ce

n'est  pas par  hasard que Môser fa i t  a i lus ion dans ce passage aux recher-

ches de Leibniz  qui  voula i t  décr i re 1es v isages par  une l igne courbe ré-

duct ib le à une formule a1gébr ique.  La quest ion ne se prête pas uniquement

à des p la isanter ies p lus ou moins spi r i tue l les et  la  référence à des es-

pr i ts  conme VoÏ ta i re,  Algarot t i ,  Le ibniz  et  le  Père Caste l  qui  par t ic i -

paient  act ivement  aux recherches sc ient i f iques de leur  temps se iust i f ie

tout  à fa i t .  I ' l  suf f i t  de rappeler  que Môser a probablement  t rouvé les
' in format ions qui  nourr issent  ses réf lex ions dans deux des pér iodiques

]es plus sérieux de son temps, le JoutmaL de Tréttous et 1e Mereute è.e

Frorce,  pour  s 'en convaincre.  0n peut  considérer  de la  même manière qu ' i1

se contente de fa i re de l 'espr i t  quand. .dans le  réc i t  de son séiour  à

Pyrmont ,  i ' l  c ro i t  pouvoi r  se p lacer  au même rang que Vol ta i re,  s i  ce

n 'es t  que  pa rce  qu ' i 1  p ra t i que  l ' a r t  de  rassemb le r  avec  une  ce r ta ine  é lé -

gance toutes sor tes de propos qui  se contredisent  (120) .  Mais la  compa-

ra i son ,  don t  I ' ou t recu idance  vou ' l ue  f a i t  t ou t  l e  se l ,  es t  r évé la t r i ce  de

son  dés i r  quas i  obsess ionne l  de  se  mon t re r  d igne  de  1 'esp r i t  vo l t a i r i en

e t  d ' en  im i te r  l es  f i nesses .

Boi . leau,  Saint -Evrenond et  Vol ta i re ne sont  toutefo is  pas 1es seuls

auteurs f rançais à avoi r  eu 1e pr iv i lège de fourn i r  à Môser quelques réfé-

rences  pe r t ' i nen tes .  La  c i t a t i on ' l a t i ne  du  ba ron  de  Bo inebou rg ,  l e  conse i l -

]er  de. l 'E ' lecteur  de Mayence,  qui  a eu le  mér i te  de met t re Leibniz  au fa i t

de 1a pol i t ique in ternat ionale en 1570' (121)  ouvre des perspect ives qui

dépassent  largement  le  cadre des réf lex ions habi tuel les que Môser accorde

(120)  Ho.  28 ,  HKA I ,  p .  157.

(LZL) Cf. Jacques Droz, Histoire des docttines politiques en Al1-emagne,
P a r i s ,  1 9 6 8 ,  p .  3 ? .
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à  l a  po l i t i que  e t  à  l ' h i s to i re  dans  ses  revues  e t  annonce  l ' au teu r  de
1 'H i s to i re  d ' 1snabmtek .  E l l e  i n t rodu i t  l es  ré f l ex ions  su r1es  sys tèmes
qui  déterminent  la  pol i t ique ét rangère des Etats,  en par+- icu l ier  ce l ' le
de  l a  monarch ie  f r ança i se ,  r é f l ex ions  qu i ,  pa r  e l l es -mêmes ,  déno ten t  dé -
jà de la  par t  de Môser un sens t rès v i f  de 1a logique propre aux systè-
mes pol i t iques des d i f férentes nat ions.  Oans le passage c i té  Boinebourg
é c r i t :

"Le but  essent ie l  e t  la  première préoccupat ion de tout
horne d 'Etat  sera de fa i re en sor te que chaque chose

so' i t  examinée selon sa mesure et  accompl ieconformémentà

son caractère propre,  sa nature et  les c i rconstances
qu i  l a  dé te rm inen t ,  sans  se  p lace r  au -dessus  d 'e l l e ,
n i  en dehors,  n i  au-delà,  mais en tenant  compte de sa
nature in t r insèque" (122) .

I l  n 'est  pai  sans in térêt  de noter  que ces propos s 'adressent  à Hermann
Conr ing,  1 'un des premiers auteurs en pays germanique à avoi r  entrepr is
des études h is tor iques locales sur  la  format ion des d ivers Etats de la
Germanie ant ique.  Le choix de la  c i ta t ion,  cof i re son contenu,  son dest i -
nata i re et  la  démonstrat ion qui  su i t  montrent  que Môser n 'éta i t ,  en 1746,
ma lg ré  ses  conv i c t i ons  cosmopo l i t es  e t  sa  f o i  en ' l a  ra i son  un i ve rse l l e ,
pas  i nsens ' i b l e  à  une  fo rme  de  ré f l ex ion  po l i t i que  qu i  imp l i que  un  ce r ta in
sens du par t icu l ier ,  de 1a logique inhérente aux s i tuat ions concrètes,
b re f  de  ce  qu ' i 1  appe l l e ra  p lus  t a rd ' l a  "Loka l ve rnun f t " .  Bo inebou rg  a  pu
' l 'or ienter  

dans cet te voie corme le fera p lus tard Montesquieu.

Ces remarques sur ]es honmes pol i t iques qui  ont  leurs ra isons que

la ra ison ignore n 'empêchent  pas l t lôser  de saluer  au passage cet te forme

de  ra t i ona l i t é  mo ins  Da r t i cu l i è re  qu 'es t  l e  bon  sens  ca r tés ien .  C 'es t  une

forme de bon sens eui  convient  oar fa i tement  à l4ôser  et  aux revues moral i -

san tes  en  géné ra1  qu i  on t  t endance  à  exp lo i t e r ' l e  ra t i ona l i sme  de  Desca r tes

dans un sens qui  n 'est  pas forcément  celu i  que prévoyai t  I 'auteur  du Ù!seci . ' :

de La néthode.  Pour notre auteur ,  méf iant  dès le  départ  à I 'égard de tou-

(L22 )  t t o .  19 ,  HKA I ,  p .  103 .
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te forme de spéculat ion gratu i te,  le  bon sens est  la  mârque de cet te

inte l l igence médiocre qui  permet aux hommes d 'êt re modérément  heureux.

Conformément à sa concept ion d 'un univers dont  l 'harmonie g lobale n 'est

pas  access ib le  à  no t re  i n te l l i gence ,  un  g rand  savo i r ,  qu i  r es te  f o r cé -

ment  imparfa i t  parce que la condi t ion humaine le veut  a ins i ,  condamne
' l 'honme 

à ne vo ' i r  que I 'aspect  négat i f  des choses,  en par t icu l ier  l 'en-

vers des ver tus apparentes de ses semblables.  I l  i l lust re cet te idée

par la  fable de Sextus,  le  Romain t rop empressé de tout  connaî t re.  Avant

de lu i  accorder  ce savoi r  qu ' ' i1  réc lame mais qui  1e rendra malheureux,

un mystér ieux v ie i l lard le  met  en garde contre Ies conséquences fâcheu-

ses d 'une ambi t ion qu ' i l  t rouve pour le  moins surprenante :

"Le  v ie i l l a rd  secoua  l a  t ê te  e t ,  co r f i ne  i I  ava i t  p robab le -

ment  lu  Descartes,  i l  se référa à celu i -c i  pour  répondre
( à  S e x t u s )  q u ' i l  a v a i t  c r u  j u s q u ' à  c e  j o u r  q u ' i l  n ' y

avai t  aucune chose en ce monde qui  fû t  p lus sagement ré-

pandue que le bon.sens r  pôrcê que chacun éta i t  convain-

cu  d ' en  avo i r  é té  Dou rvu  au -de là  de  ce  ou ' i l  l u i  en  f a l -

l a i t "  ( 1 2 3 ) .

Pou r  i na t t endue  qu 'e l l e  so i t  dans  ce  passage ,  I ' a l l us ion  à  Desca r tes

n 'est  pour tant  pas gratu i te puisque tout  le  débat  tourne autour  de ce

bon  sens  qu i  ex ige  que  chacun  se  con ten te  de  l ' i n te l l i gence  qu i  l u i  a

été donnée à la  naissance.  Si  
' l 'on peut  déduire de cet te référence que

Môser a 1u le ùiscoure de La nétlode, qui const' itue au demeurant une ex-

ce l l en te  i n t roduc t i on  à  1a  ph i l osoph ie  de  t l o l f f ,  e t . . qu ' i I  y  pu i se  un

élément  essent ie l  à  sa démonstrat ion,  i ' l  n 'est  toutefo is  pas permis d 'a-

vancer qu ' i1  fa i t  ic i  une analyse par t icu l ièrement  pénétrante de la  pen-

sée  du  ph i l osophe  f rança i s .

C'est  encore à un contemporain de Descartes,  Pierre Nicole,

I ' am i  de  Pasca l  e t  I ' au teu r  des  Essa i s  de  no raLe  qu ' i 1  f a i t  appe l

pour déf in i r  sa propre concept ion de la  morale ou p lutôt ,  sa mis-

s ion d 'éducateur  moral  de ses lecteurs.  Un tableau des moeurs comme

(1231 wo.  15,  HKA I ,  p .  84.
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i l  se  p ropose  d 'en  p résen te r  à  son  pub l i c  do i t  ê t re  i ns t ruc t i f .  Ma is  l e
terme d" ' inst ruct ion"  ef f ra ie les gens.  I ' l  faut  donc d iss imuler  autant
q u ' i 1  e s t  p o s s i b l e  l e  p r o p o s  m o r a l i s a t e u r :

"S i  | ' on  veu t  f a i r e ,  éc r i t  Môse r ,  l a  l eçon  à  que lqu 'un ,

on lu i  présente,  se lon la  remarque de l 'abbé Nicole deux
images désagréables ;  I 'une lu i  d i t  :  "Jeune horrne,  vous

ne savez pas encore ce que je vais  vous d i re" ,  e t  I 'au-
t re a joute :  "Mais moi  je  le  sais  mieux que vous, ' .  Ce
visage rébarbat i f  que prend le moral isateur  de profes-

s ion rendra odieux à 1 'anour-propre ignorant  et  peu do-

c i l e  l a  pe rsonne  du  ma î t re  e t  l a  1eç .0n .  C 'es t  pou rquo i

Pope af f i rme qu'un mensonge qual i f ié  vaut  par fo is  mieux
qu 'une  vé r i t é  p résen tée  sous  un  j ou r  peu  sédu i san t "  ( 124 )

Môser nous d i t  peu de choses de 1 'ouvrage de Nicole dont  i l  semble âvoi r
quelque not ion,  mais i l  est  in téressant  de le  voi r  se serv i r  ic i  corme
d'un repoussoi r  de l 'austère moral is te janséniste pour  déf in i r  sa propre

man iè re  d ' ense igne r ' l a  ve r tu  e t  pou r  oppose r  l a  sagesse  e t  l e  re la t i v i sme
de 1 'Angla is  Pope au dogmat isrne sentenc ' ieux du Français.  I l  t ra i te  moins
sévèrenent  Madame des Houl ières,  qu ' i l  do i t  ê t re à peu près l ,un des
seuls parmi ses confrères à citer et qui est une contemporaine de Oescar-
t es  e t  de  N i co le  (125 ) ,  l o r squ ' i ' l  l u i  emprun te  pou r  1e  tex te  d ,un  exe rgue
la pensée suivante :  "Un amant  sûr  d 'êt re a imé cesse toujours d 'êt re a i -
mab le "  (126 ) .  I l  i n t rodu i t  a i ns i  I ' a r t i c l e  qu ' i l  consac re  à  I ' amour  en l re

(124) Préface à la FeuiLLe hebdonadaire, HKA I, p. 2.

(125 )  An to ine t te  du  L ig ie r  de  1a  Garde ,  f e rme  de  Mons ieu r  des  Hou i l i è res ,
ma î t re  d ' hô te l  du  ro i ,  a  vécu  à  Pa r i s  de  1638  à  1694 .  E l l e  a  compo-
sé  essen t i e l l emen t  des  poés ies  pas to ra les  e t  chan té  1a  f rag i l i t é  du
bonheu r  huma in .  E l l e  é ta i t  en  re la t i on  avec  l es  me i l l eu rs  esp r i t s
de  son  temps  ( l es  deux  Corne i l l e ,  1a  Roche foucau ' l d ,  F léch ie r ,  de
Montausier)  et  e l le  a pr is  par t i  pour  les Modernes durant  la  premiè-
re phase de la  quere11e,  ce qui  1ui  vaut  la  sympathie de Môser et
probablenent  cel le  de Got tsched.

(1261 wo.  12,  HKA I ,  p .  64.



- 2 9 3 -

époux et  aux pet i ts  moyens qui  permettent  de le  cul t iver  au f i l  des

jou rs  dans  l a  v i e  con juga le .  C 'es t  l e  t ex te  où  i l  es t  f a i t  a l i us ion  au

Î- laréchal  d 'Hocquincourt ,  mais i l  faut  reconnaî t re que 1a pensée de la

ferme de let t res f rançaise s 'accorde mieux à l 'espr i t  du texte que la

référence tout  à fa i t  superf lue à la  remarque que le maréchal  a fa i te

au Père Canaye.

L 'exemple de Madame des Houi l ières montre que Môser savai t  à

I ' occas ion  app réc ie r  l e  t a l en t  des  F rança i ses  qu ' i l  ne  t r a i t e  pas  tou tes

corme cel les qui  se répandent  dans les salons hanovr iens ou osnabruckois.

Nous savons qu ' i1  reconnal t  a i l leurs les mér i tes de t ro is  autres femmes

d'espr i t ,  Mademoisel le  de Scudéry,  t ' ladane du Châte let  et  Mademoisel le

Cochois,  auxquel les i l  faudrai t  aJ 'outer  Ninon de Lencios dont  Vol ta i re

vante les charmes dans le lenrple du goût et dont Saint-Evremond apprécie

les  s i  j ud i c i euses  p r i è res  du  ma t i n  e t  du  so i r . 0n  se  rappe l l e  que  l es

trois premières sont normées dans le texte où Môser proteste contre la

mauvaise fo i  des honmes qui  voudraient  refuser  aux in te l l igentes Hano-

vr iennes le dro i t  d 'ê t re savantes et  c i toyennes à par t  ent ière (127) .

I t  est  ét range de voi r  f  igurer  
' l  'auteur  du Grqd.  Cym'rs,  | 'arn ie de Vol ta i -

re et  la  première danseuse de la Comédie de Ber l in  en compagnie des dames

de Hanovre.  Mais Môser pouvai t - i l  t rouver  des exemples p lus heureux pour

donner du poids à son p la idoyer  en faveur des dro i ts  de la  fernme ? La

ment ion,  apparenment  gratu i te,s ' insère donc par fa i tement  dans le  contex-

te.  C'est  encore pour just i f ier  son point  de vue,  c 'est -à-d ' i re  pour

étayer  ses démonstrat ions par  un argument  d 'autor i té ,  que Môser fa i t  ap-

pe l  à  1 ' abbé  de  Sa in t -P ie r re  dans  son  a r t i c ' l e  su r1a  conve rs ion  des

v ie i l l a rds .  S ' i nsu rgean t  con t re  l ' obs t i na t i on  des  v ie i l l es  gens  qu i  r es -

tent  l iber t ins au l ieu de s 'abandonner âux douceurs de la  dévot ion,  i l

remarque cependant que cette dévotion est forcément suspecte, puisque 1e

repent i r  qu ' inspi re le  souvenir  des excès passés peut  for t  b ien êt re sour-

ce  de  j ou i ssance .  "C 'es t  p réc i sémen t  à  de  te l l es  sou rces  que  se  nou r r i t

la  dévot ion dans les couvents,  cro i t - i l  pouvoi r  af f i rmer,  comme I 'a  déià

( I 2 7 )  r t o . 3 7 ,  p .  2 0 5 .
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remarqué  I 'Abbé  de  Sa in t -P ie r re ,  qu i  déconse i l l e  d ' en t re r  au  couven t  à
quiconque n 'a pas fa i t  une provis ion suf f isante de péchés pour ne pas
y êt re pr ivé des p la is i rs  du repent i r , '  (128) .  0n reconnaî t  dans cet te
réf lex ion cet te impert inence qui  est  d igne de Vol ta i re ou de Saint -
Evremond et  que Môser imi te s i  vo lont iers dès qu, i l  est  quest ion de la
reJ ig ion  ca tho l i que  e t  des  ecc lés ias t i ques .  11  réag i t  a i ns i  en  bon  au -
teur  de revues moral isantes chez qui  le  cul te de la , 'vo ie moyenne" en-
traÎne nécessa'irenent une certaine défiance à l 'égard de toute forme
excessive de dévot ion ou de sept ic isme.0n sera i t  donc tenté de ranger
cet te référence à l 'Abbé de Saint -Pierre dans la  première catégor ie,
ce l l e  des  men t i ons  supe r f i c i e l l es  e t  que lque  peu  g ra tu i t es .0n  l e  se ra i t
d 'autant  p lus que ce n 'est  pas dans ce domaine de la  dévot ion que nous
nous attendons à rencontrer I 'auteur du Ptojet d.e paiæ perpétueLle (L29) .
En  réa l i t é ,  l a  c i t a t i on , s i  e l l e  es t  au then t i que ,  es tb ien  adap tée  au  tex -
te et  ' i I lust re convenablement  I ' idée que l ' îôser  veut  expr imer.

S i  l ' on  excep te  I ' a l l us ion  aux  sa t i r es  de  Bo i l eau ,  i l  es t  peu
ques t i on  de ' l i t t é ra tu re  dans  l e  l o t  de  c i t a t i ons  qu i  v i ennen t  d ' ê t re  exa -
minées.  [ )ans ce domaine Môser reste en général  ou p lus superf ic ie l  ou i1
va p lus profond.  I l  fa i t  pour tant  deux références assez précises à
Chape la in  e t  à  Sca r ron ,  enco re  deux  au teu rs  du  XV I Ie  s i èc je ,  un  s ièc le
pour lequel  i l  semble avoi r ,  cornme beaucoup d 'auteurs a l lemands de son
temps,une cer ta ine prédi lect ion.  Chapela in est  nomné dans un contexte qui

ne  conce rne  nu l l emen t  l a  l i t t é ra tu re  pu i squ ' i 1  s ,ag i t  enco re  de  1a  p ré fa -

ce à |a FeuiLLe hebdnnadai te où Môser s 'ef force de déf in i r  l ,espr i t  de sa
sat i re morale.  I1  remarque qu 'en cet te mat ière une exact i tude t rop scru-
puleuse est  à év i ter  parce qu 'e1le est  aussi  néfaste qu 'une audace t rop
e l l i p t i que "  Fa iSan t  a l l us ion ,  pou r  j us t i f i e r  son  p ropos ,  à  l a  t en ta t i ve
malheureuse de Chapela in qui  s 'é ta i t  cru capable de composer une épopée
su r ' l a  Puce l l e ,  i l  éc r i t  :  "De  l ongs  t ravaux  ne  fon t  pas  tou jou rs  de  bons

( 1 2 8 )  H K A  V I I ,  p .  1 5 1 .

(129)  L 'abbé de Saint -Pierre a pour tant  écr i t  p lus ieurs ouvrages de mora-
le et un fuojet pout perfeetionnet L,édueation, alec un disecuts stt
La gnandeuz, et La saintete de L,hornne dans lesquels Môser a pu fort
b ien  pu i se r  son  exemp le .



ouv rages .  Chape la in  t r ava i ' l l a  s i  l ong temps  à  sa  Puce l  l e  d ' 0 r1éans  que

ce l l e - c i  se  t r ans fo rma  f i na lenen t  en  une  v ' i e i l l e  f enme"  (130 ) .  La  po in -

te sp ' i r i tue l le  just i f iera i t  que l 'on range cet te remarque p lutôt  dans la

p ren iè re  ca tégo r i e  de  c i t a t i ons ,  ca r ]a  ré fé rence  n 'es t ,  une  fo i s  de  p lus ,

que  l e  p ré tex te  qu i  f ou rn i t  l ' occas ion  d ' un  t ra i t  d ' esp r i t .  Ma is  l e  cas

de  Chape la jn  i l ' l us t re  assez  b ien  l ' i nconvén ien t  d ' un  t r ava i l  t r op  sc rupu -

l eux ,  qu ' i l  r e l ève  du  domô ine  de  l a  sa t i r e  mora le  ou  de  l ' épopée ,e t  i l

expl ique c la i rement  ce que Môser veut  d i re.  Quant  à Scarron,  i l  in ter-

v ient  dans un développenent  qui  est  ef fect ivement  consacré à la  l i t téra-

ture.  Tout  corme i l  se montrera o lus tard t rès rét icent  oour  tout  ce qui

touche à l " 'Empf indsamkei t " ,  aux oeuvres qui  so l l ic i tent  t rop la  sensi -

b le r i e  du  l ec teu r ,  e t  su r tou t  des  l ec t r i ces ,  i l  n ' ép rouve  à  l ' époque  des

revues,  aucune sympôthie pour  les auteurs qui  font  preuve d 'une imagina-

t ion t rop fer t i le  et  peuplent  vo lont iers leur  univers poét ique de gnomes

et  de sy lphes.  Le recours à ce faux mervei ' l leux requier t  un savoi r - fa i re

dont  seuls quelques auteurs,  corme I ' l i l ton ou Pope,  sont  capables.  I l  en

est de même du genre héroi-comique qui demande du doigté. Là encore

c'est Pope qui se distingue avec le vol de LabotrcLe de cheueuæ. Moser

aurai t  pu également  ment ionner \e Lutr in  qu ' i1  connaî t  s i  b ien,  mais i l
préfère invoquer 1e Vizgile t"q)esti de Scarron : "Scarron a une fois

a f f ub lé  l e  bon  V i rg i l e  de  l ' hab i t  d 'A r l equ in .  S i  que lque  au t re  au teu r

avai t  I ' in tent ion de représenter  ( le  poète la t in)  en Scaramouche ou en

Pan ta lon  on  se  moquera i t  de  l ' i nd igence  de  son  esp r i t "  ( 131 ) .  0e  t ou tes

les références qui  ont  été examinées jusqu'a lors,  ce l le-c i  est  la  pre-

mière où la  source f rançaise sol ' l ic i tée,  donne I ieu à un conmentai re,

d 'a i l ' leurs t rès bref .  E l le  conf i r rne cependant ,  la  démonstrat ion.de Môser :

( 1 3 0 )  p o . ,  P r é f a c e ,  H K A  I ,  p . 5 .  L ' a l l u s i o n  c r i t i q u e  à  l a  P u c e l ' l e  d e
Chape la in  es t  i nsp i rée  d ' un  passage  de  Sa in t -Ev remond ,  qu i  se  moque
de la préc ios i té de son compatr io te.  Saint -Evremond corunente,  pour
l a  dép réc ie r ,  l a  déc la ra t i on  d ' amour  de  Duno is  à  l a  Puce l l e  à  l a  f i n
du l ivre I I  de 1 'épopée et  la  compare à cer ta ins passages de Pétrone
qui  sava' i t  mieux par ler  de la  galanter ie que Chapela in (Jugenent  sr , .z .
Pé t r cne ,  t .  I I ,  p .  149 ) .

(131 )  ro .  45 ,  HKA I ,  p .  255 .0n  no te ra  que  qu inze  ans  avan t  d ' éc r i r e  sa
Défense d'Arlequin Môser connaît déjà fort bien 1es personnages de
la  co rÉd ie  i t a l i enne .
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Sca r ron  e t  Pope  fon t  pa r t i e  des  au teu rs  qu i  saven t  man ie r ' l , i nven t i on
avec bonheur,  mais i l  est  dangereux de les imi ter  quand on n 'a pas leur
ta l  ent .

La sér ie de références qui  v ient  d 'êt re examinée présente p lus

d ' i n té rê t  que  l a  p récéden te .  La  c i t a t i on  ou  l a  men t i on  n ,es t  p l us ,  com-
me c 'éta i t  le  cas auparavant ,un s imple moyen de br i1 ler ,  de fa i re de
l 'espr i t ,  un orncnent  ou un procédé de sty1e.  El le  s , in tègre au texte
et contribue à en préciser Ie sens ou à étayer la démonstration. Nous
passons du domaine du sty le à ce ' lu i  du sens.  Mais la  source n,est  sas
vra iment  explo i tée et  ne fourn i t  qu,un é lément ,  in téressant ,  cer tes,
mais secondaire en regard du contexte.

La référence au Virg"iLe ttauesti nous conduit toutefois au seuil
de cet te t ro is ième catégor ie de ment ions ou de c i ta t ions qui  ont  un rap-
por t  beaucoup p lus ét ro i t  avec l 'exposé de Môser et  qui  déterminent  tou-
te  l a  ré f l ex ion ,  quand  e l l es  n ' en  cons t i t uen t  pas  l a  ma t i è re .  0n  pou r ra i t
presque ranger dans cet te catégor ie la  c i ta t ion du baron de Boinebourg et
les réf lex ions sur  le  c lavecin pour  1es yeux du Père Caste l  qui  détermi-
nent  le  sens et  l 'or ientat ion du débat .  La référence à La Bruyère dans la
préface à la FeuiLLe hebdonaàaire ne sembie, en revanche, n,avoir ni plus
n i  mo ins  d ' i n té rê t  que  ce l l e  à  P ie r re  N i co le .  L ' au teu r  j ansén i s te  o f f r e
l 'exemple de ce moral isme pédant  qu,un auteur  qui  ne veut  pas décourager
1e' lecteur  doi t  év i ter  à tout  pr ix .  La Bruyère of f re,  au contra i re,
1 ' exemp le  d ' un  excès  opposé  qu ' i l  conv ien t  éga lemen t  d ' év i t e r .  S ' . i  I  se
refuse à être pédant, Môser ne renonce cependant pas à faire preuve de
réa l i sme :  son  p ropos  es t  de  pe ind re  I ' honme te l  qu , i l  es t ,  c ,es t -à -d i re
un mélange de b ien et  de mal .  Cet te arnbiguî té de la  nature humaine re-
quier t  de la  nuance et  de la  prudence dans la peinture.  Une image r rop
car icatura le ou t rop chargée sera i t  aussi  mal  venue qu,un por t ra i t  t rop
idéa l i sé .  Au  l i eu  de  dénonce r  b ru ta lemen t  l e  v i ce ,  l e  mora l i s te  do i t  p ré -

senter  d 'a imables "sots"  et  d 'honnêtes gens qui  donnent  dans un cer ta. in
t rave rs  pa rce  qu ' i 1s  manquen t  de  c la i r voyance ,  qu , i 1s  son t  p r i sonn ie rs
de  l eu rs  hab i t udes  ou  qu ' i l s  se  l a i ssen t  aveug le r  pa r  une  pass ion .  Ma is
1e t ravers n 'autor ise pas le  moral is te à condamner l ,homme qui  en est



-  I t I  -

af fecté et  qui  cont inue,  pour ]e reste,  à mér i ter  notre est ime.  I l  est

pour tant  des auteurs qui  ont  rendu leurs sots te l lements méconnaissables

par leur  charge que la 1eçon qu ' i ls  veulent  donner devient  to ta lement

inef f icace:  personne ne se reconnaî t  p lus dans leur  car icature.  C'est
' |  'er reur  qu 'a cormise,  se lon Môser,  La Bruyère :

"La Bruyère (Môser écr i t  "Bruyère")  a dépeint  son d ' is-

t ra i t  de te l le  sor te qu 'on fera i t  mieux de le  soigner

en  l e  sa ignan t  que  de  l u i  f a i r e  l a  1eçon .  La  p lupa r t

des auteurs comiques prennent  pour  c ib le de leur  sat i re

des  fous  qu 'on  ne  t rouve  que  dans  l es  as i  l es  d ' a l i énés .

Mais à quoi  bon un por t ra i t  dans lequel  le  sot  ne se

reconnaî t ra pas ? Ces moral is tes ressemblent  aux car i -

ca tu r i s tes  qu i  r ep résen ten t  un  na in  sous  l es  t r a i t s  d ' un

énorme géant"  (132) .

Ce jugenent  est  inat tendu.  Bien qu ' i1  s 'en inspi re t rès peu l i t té-

ra lement ,  Môser est  aussi  t r ibuta i re de La Bruyère que l 'ensemble des

auteurs de revues moral isantes.  Oans l 'ar t  du por t ra i t  sat i r ique,  1 'au-

teur  des cataetètes est  leur  maî t re à tous.  Mais i l  est  dans l 'habi tude

de  Môse r  de  cp i t i que r l es  au teu rs  auxque l s  i l  do i t  l e  p1us ,  p robab lemen t

parce qu ' i l  veut  cacher ou ne t ient  pas à avouer sa t rop grande dépen-

dance.  I l  t ra i tera de la  même manière Montesquieu dans sa correspondance

et dans ltEistoire d')snoibmtek. Ici, sa crit ique a un caractère purement

tact ique.  Son intent ' ion est  de se s i tuer  parmi  les moral is tes et  de déf i -

n i r ' l ' o r i g i na l i t é  de  sa  p rop re  man iè re  qu i  es t  d ' év i t e r  à  l a  f o i s '  pa r

souci  d 'ef f icac ' i té ,  le  pédant isme doctr inai re et  la  car icature 'bur lesque

qui  d iver t i t  sans inst ru ' i re .  Pour i l lust rer  son propos,  i l  lu i  faut  deux

exemples des extrêmes opposés.  I l  les emprunte à 1a l i t térature f rançaise

du  s ièc le  passé  en  c i t an t  l es  noms  de  N ico le  e t  de  La  B ruyè re .  S ' i I  dé f i -

n i t  assez b ien la  manière du premier ,  i l  donne une image faussée ou par-

t ie l le  de la  man. ière du second.  corme le suggèrent  d 'autres passages de

(L32) wo.  Préface,  HKA I ,  P.  3.
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ses deux feui l les,  i1  ne s 'est  pas contenté de l i re  dans les cayeexàz,es
1e por t ra i t  de Ménalque et  i ' l  sa i t  for t  b ien que la peinture du Dist ra. i t
correspond à une t radi t ion bur lesque à laquel le  La Bruyère,  qui  ne cra int
pas la  for te bouf fonner ie,  recourt  par fo is  (133) .  Mais i l  sa i t  aussi  que
la  pa le t t e  de  I ' au teu r  f r ança i s  ne  se  l im i t e  pas  au  bu r l esque  e t  qu , i l
reprend également  la  t radi t ion p lus sér ieuse de La Rochefoucauld qui
n 'of f re aucune pr ise à la  car icature amusante et  qui  ne prête nul lement
à r i re.  En réal i té ,  Môser est  b ien p lus proche de La Bruyère qu ' i l  ne
veut  b ien l 'avouer.  N 'a- t - i l  pas emprunté à son auteur  le  t i t re  de sa
FeuiLLe hebdonadaite i Les îoeurs de ee sièeLe ? Il est te'llement .imoré-

gné de la ' fecture des cozactères qu ' i1  peut  se d ' ispenser de les copier' l i t t é ra lemen t .  
La  B ruyè re  es t  omn ip résen t  dans  ses  feu i l l es .  s , i l  es t

v r a i  q u ' i ' l  e s t  m o i n s  e n c l i n  à  f l a t t e r  s o n  p u b l i c ,  q u ' i l  e s t  p l u s  p e s s i -
m is te  e t  qu ' i I  no i r c i t  p l us  vo lon t i e r s  l es  t r a i t s  que  son  d i sc . i p l es  a l -
lemand,  i l  a  néanmoins une concept ion de la  sat i re morale qui  est  assez
proche de cel le  de ce dernier .  Tous deux inv i tent  le  lecteur  à ' , regarder
avec  l o i s i r  ce  po r t ra i t  ( qu ' i l s  on t )  f a i t  de  l u i  d ,ap rès  na tu re ,  e t  s , i l
se  conna î t  que lques  dé fau ts  qu , ( i l s )  t ouche (n t )  à  s ,en  co r r i ge r , , ( 134 ) .
Tous deux sont  d 'accord pour d i re qu" ,on ne doi t  par ler ,  on ne doi t
éc r i r e  que  pou r  I ' i ns t ruc t i on "  (135 ) .  Tous  deux  on t  l e  souc i  de  pe ind re
à  l a  f o i s  l es  moeurs  de  l eu r  s i èc le  e t  " l es  hon rnes  en  géné ra l , ,  ( 136 ) .  La
Bruyère,  corme Môser,  év i te d 'adopter  le  ton sentencieux du v ieux pédant
qu i  veu t  f a i r e  l a  mora le  aux  j eunes  gens  (137 ) .  E t  quo iqu ' i l  s , en  dé fen -

(133) c f .  l ' in t roduct i9 l . .9"  Robert  Garapon à son édi t ion des caractères,
Par is ,  L962,  p.  XXVI sq.

(134)  Préface de La Bruyère,  ed.  Garapon,  p.  51.

(L3s) rbu.

(L36)  Ib id. ,  p .  62.

(137) La Bruyère écrit., par exemple : , 'un honme de talent et de réputa-
t ' ion '  s ' i l  est  chagr i .n  et  austère,  i l  e f farouch"- iÀt- j " , ln"s gens,
l es  f a i t  pense r  ma l  de  l a  ve r tu ,  é t  l a  , eu r  rend  suspec te  d ,unetrop grande.  réfonne et-d,une prat ique t rop ennuyeuie. . . , ; - (ea.  ga" ._
po r ,  p .  362 ) -  ce t t e  ré f rex ion  re jo in t  ce t i es  aÀ 'Mù ;è ; - ; u " ' t a  seve -r i t é  excess i ve  des  v ie i l l a rds .
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de ,  l ' au teu r  osnab rucko i s  n ' hés i t e  pas  à  recou r i r  à  l a  ca r i ca tu re  e t  à

la manière bur lesque.

I l  n ' y  recou r t  pas  seu lemen t  dans  I ' h i s to i re  de  son  so lda t  f an -

faron, dans les deux derniers articles de \a Spectatrice alLenanëe,

ma is  enco re  l o r squ ' i l  f a i t  l e  po r t ra i t ,  t r ès  rabe la i s i en ,  de  Deu tsch -

esblut ,  ce personnage t ruculent  qui  a des ressemblances avec le  gros

chanoine du Lutr in  ou encore lorsqu' ' i l  conte les aventures du jeune ar-

r i v ' i s t e  qu i  veu t  se  f a i r e  une  p lace  dans1es  m i l i eux  de  l a  hau te  admi -
n is t rat ion.  I l  est  vra i  que dans ce dernier  cas ce n 'est  pas La Bruyère

qui fournit le modèle, mais le Lesage du BaeheLier de SaLancnque auquel

Môser se réfère expl ic i tement ,  conme on l 'a  vu (138) .  La référence,  ap-

paremnent  anodine,  annonce en réal i té  des emprunts p lus importants.  Le

héros de Môser est ,  corme Oon Chérubin,  d 'or ig ine modeste et  doi t  se con-

ten te r  au  dépa r t  d ' emp lo i s  peu  g lo r i eux .  S i  l e  réc i t  a l l emand  fa i t  l a

par t  moins bel le  aux aventures galantes que le roman de Lesage,  les hé-

ros connaissent  dans les deux cas b ien des déboires jusqu'à ce que de
puissantes protect ions les conduisent .  dans les sphères du gouvernement .

Tous deux sont  chargés d 'une miss ion en terre ét rangère qui  doi t  leur

amener la  for tune.  Mais à ce stade du réc i t  Môser in t rodui t  un de ces

éléments bur lesques qui  n 'est  pas chez Lesage et  qu ' i l  reproche à La

Bruyère :  la  miss ' ion de son jeune arr iv is te consiste à a l ler  chercher
pour son maître des chevaux au 0anemark. Le héros a beau conférer une

grande por tée pol i t ique à cet te miss ion,  i l  n 'en demeure pas moins que

la tâche qu 'on lu i  conf ie  est  p lus proche de cel le  d 'un palef renier  que

de  ce l ' l e  d ' un  ém inen t  p lén ipo ten t i a i r e .  11  n ' es t  pas  d i t  s ' i l  t i r e  de

son. voyage autant de profit que Don Chérubin du sien, car 
' le 

fragment de

sa b iographie s 'achève sur  cet  épisode bouf fon.  0n peut  re lever  encoredans

1e réc i t  de Môser une forme or ig inale d 'explo i ta t ' ion et  d 'ass imi lat ' ion de

]a  sou rce .  Chez  Lesage ,  c ' es t  une  v ie i l l e  dame qu i  es t  cha rgée  d ' i n i t i e r

et  d ' in t rodui re dans le  monde Oon Chérubin dont  e l le  s 'est  épnise.  i "1ôser

t ransforme l 'ép isode,  qui  lu i  paraî t  peut-êt re t rop audacieux pour sa re-

(138)  ro.  49,  HKA l ,  p .  282.



vue, en une innocente lecture des Ménoires de Madame de Maintenon où

1e héros espère,  corûne nous le  savons,  t rouver  le  secret  de la  réussi -

te. La simple référence au BaeheLier de SaLananque est donc dans ce

réc i t  l e  s i gna l  qu i  do i t  éve i l l e r ' l ' a t t en t i on  du  l ec teu r  e t  qu i  annon -

ce un emprunt  important .  La source fourn i t  ô lors b ' ien davantage qu 'un

t ra i t  sp i r i t ue l  ou  une  a l ' l us ion  b r i l l an te ,  qu 'un  exemp le  ou  gu 'un  s im-
ple argument .

Les exemples qui  v iennent  d 'êt re c i tés re lèvent  du domaine de la

sat i re morale qui  est ,  avec celu i  de l 'esthét ique,  probablement  celu i

où Môser puise le  p lus abondanrnent  dans ses sources f rançaises.  I l  n 'est

donc  pas  su rp renan t  qu ' i l  a i l l e  che rche r1a  ma t i è re  de  ses  ré f l ex ions

morales chez Saint -Evrenond,  I 'auteur  f rançais qu ' i l  connaî t  peut-êt re

le  m ieux ,  pu i squ r i l  I ' a  1u ,  se lon  son  p rop re  t émo ignage ,  au  mo ins  d i x

fo is .  Les références à Saint -Evremond qui  ont  été re levées jusqu'à pré-

sen t  n ' ava ien t  qu 'une  po r tée  l ' im i t ée .0ans  ce l l es  qu i  von t  ê t re  exami -

nées maintenant ,  la  c i ta t ' ion ou même la s imple ment ion du nom de l 'au-

teur  rempl i t  p le inement  son rô le de s ignal  qui  annonce en général  des

emprunts p lus conséquents.0n sa ' i t  que Môser fa i t  de l 'ar t  de f la t ter

les homes avec dél icatesse et  avecmodérat ion I 'un des pr inc ipes essen-
t i e l s  oe  son  i ns t ruc t i on  mora le  e t ,  d ' une  man iè re  p lus  géné ra le ,  de  l a

v ie de société.  Parmi  les formes de rapport  entre indiv idus où cet  ar t
de  f l a t t e r  f a i t  merve i l l e  e t  qu ' i 1  examine  avec  l e  p lus  g rand  so in ,  l a
p lus  impor tan te  es t ,  avec  l ' amour ,  l ' an r i t i é .  L ' am ' i t i é  es t  l e  p rem ie r  des
p la i s i r s  don t  Ep i cu re  van te  l es  avan tages .  t n  t an t  que  d i sc ip le  du  ph i -

losophe grec,  Saint -Evremond accorde une importance par t icu l  ière à ce
thème sur ' lequel  i l  rev ient  constaf iment  dans ses réf lex ions.  Aussi  I ' lôser
n 'hési te- t - i l  pas à s 'appuyer sur  l 'autor i té  de ces deux auteurs dès
qu ' i l  t r a i t e  des  rappo r t s  am icaux  :  " L ' honnê te  t p i cu re  p laça i t  I ' am i t i é
avant  toutes Ies autres qual i tés.  Son heureux successeur,  Saint -Evremond,
en  conna i ssa i t  b i en  Ies  avan tages  l es  p lus  cachés "  (139 )  éc r i t - i l  dans
un  passage  consac ré  à  l ' a r t  de  b ien  f l a t t e r  ses  am is .  Ce  passage  es t  l e

(139),  vo.  2,  HKA I ,  p .  14.
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premier  où i l  nomme Saint -Evremond et  ce n 'est  pas le  s imple fa i t  du

hasard s ' i l  le  nomme en même temps qu'Epicure dont  le  nom apparaî t  éga-

lement  ic i  pour  la  première fo is .  Dès le  second numéro de la  Feui-"e

hebdonadaire 
' le  

lecteur  est  f ixé :  Môser apprécie I 'auteur  f rançais

("1 'heureux Saint -Evremond")(140)  et  i l  associe ét ro ' i tement  son nom à

ce lu i  d 'Ep i cu re ,  l ' apo log i s te  de  l ' am i t i é ,  i nd iquan t  a ins i  l es  sou rces

pr inc ipales de sa pensée morale.  Ne sera i t -ce que pour cet te ra ison,  1a

référence est  déjà importante.  Lorsqu'on remonte à la  source,  on consta-

te que Môser ne fonde pas son jugement  sur  une impression générale '  mais

sur  une af f i rmat ion précise de Saint -Evremond qui  écr i t  dans son essai

Suv L 'ani t ié :  "J 'a i  toujours admiré la  morale d 'Epicute (141)  et  je

n 'es t ime  r i en  t an t  dans  sa  mora le  que  l a  p ré fé rence  qu ' i l  donne  à  I ' am i -

t i é  su r  t ou tes  l es  au t res  ve r tus "  (1a2 ) .  Ce  s imp le  dé ta i l  p rouve ,  s ' i l

en est  encore beso' in ,  que notre auteur  connaî t  b ien I 'oeuvre du moral is-

t e  f r ança i s .0n  ve r ra  au  chap i t r e  des  emprun ts  d i ss imu lés  que  ce t te  c i -

ta t ion camouf ' lée en entraîne toute une sér ie d 'autres qui  sont  emprun-

tées soi t  à  cet  essai  sur  L '@ri t ié  soi t  à  un autre,  1 'Ani t ié  scns æiz ié

et  que c 'est  en fa i t  presque tout  le  passage consacré à ce thème qui  est

quasi  l i t téra lenent  repr is  de la  source f ranÇaise.

C'est  du second des deux textes c i tés que Môser prend encore la

mat ière d 'un exergue qui  in t rodui t  un texte consacré à une réf lex ion

su r  l ' i ncons tance  du  coeu r  huma in  e t  su r ' l e  beso in  na tu re l  de  change -

ment  et  de nouveauté :  " l 'amour de deux Dersonnes at tachées I 'une à l 'au-

t re,  cet te bel le  union a besoin de choses ét rangères qui  exc i tent  1e goût

du p la is ' i r  e t  le  sent iment  de la  jo ie.  Avec toute 1a sympathie du monde,

l e  conce r t  e t  l ' i n te l ' l i gence ,  e l l e  au ra  de  l a  pe ine  à  f ou rn i r  de  I a  con -

so la t i on  de  | ' ennu i  qu 'e l I e  f a i t  na î t r e "  (143 ) .  Ce  tex te ,  i égè re rnen t  mo-

di f ié ,  résune par fa i tement  I 'exposé de Môser et  just i f ie  les conséquen-

(L40l ,  Ib id.  :  "se in g l i ick l icher  l lachfo lger  tvremond".

( la l )  En i ta l ique dans le  texte de Saint -Evremond.

(L42) gp L)Ænitié. A Mad.ane La Duchesse Mazarin ()euores nêLées, t' III'
p .  3 5 5 ) .

(143)  i lo .  30,  HKA I ,  p .  164.  Môser c i te  un passage de l 'Ani t ié  sans n i -
t ié .  A Mr Le Conte de tu int -ALbazs( t .  IV,  p.  139)  en remplaçant
"L ' un ion  de  deux  pe rsonnes . . . "  pa r  " l . ' amour  de  deux  pe rsonnes . . . " ,
pour  mieux adopter  la  c i ta t ion à son texte.
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ces  qu ' i l  en  t i r e  :  pu i squ 'en  am i t i é ,  en  amour  e t  dans  l e  doma ine  oe
1a  p ié té  l a  cons tance  es t  une  ve r tu  i l l uso i re  e t  que  r i en  n ' es t  p l us  t r i s -
te et  p lus hypocr i te  que 1a f ro ideur  de rapports  amicaux,  amoureux ou
re l i g i eux  qu i  se  pe rpé tuen t  pa r  l a  s imp le  f o r ce  de  l ' hab i t ude ,  i 1  con -
v ient  de dénoncer cet te fermeté désintéressée mais impossib le qu 'ex igent

les stoîc iens et  de recomnander une morale p lus indulgente qui  admet une
prat ique modérée et  ra isonnable des p la is i rs .  Par  l ' in termédia i re de
Saint-Evremond, qui conclut de même dans 1'Anitié sans anitié et dans un
autre texte au titre éloquent : Sut Le fau.æ nér"ite d,être fndèLe (144),

c 'est  toute la  réact ion épicur ienne contre le  s toîc isme des générat ions
précédentes qui  fa i t  i r rupt ion dans les revues moral isantes de Môser et
qu i  l eu r  con fè re  l eu r  cache t  o r i g i na l .  Ce  que  l e  mora l i sme  pu r i t a i n  vou -
l a i t  i gno re r ,  l a  so i f  de  bonheu r  d ' une  époque  i nqu iè te  qu i  a  t ô t  f a i t  d ' é -
pu i se r ' l es  ressou rces  d ' un  p la i s i r  pou r  l e  remp lace r  pa r  un  au t re ,  t r ouve ,
grâce au p ionnier  qu 'a été en cet te mat ière ce représentant  du courant  l i -
be r t i n  (145 ) ,  d ro i t  de  c i t é  dans  l es  l e t t r es  a l ' l emandes ,  avec  l es  rése rves
et  la  pondérat ion qu 'ex ige 1a t radi t ion protestante,  cer tes,  mais au3si
avec une audace assez rare chez les contemporains de notre publ ic is te os-
nabruckois.  Dans le fond,  cet te morale reste aussi  pessimiste que cel le
des  géné ra t i ons  p récéden tes ,  pu i squ 'e l l e  ne  fa i t  pas  p lus  c réd i t  que  ce l l e -
c i  aux  poss ib i l i t és  du  coeu r  huma in .  Ma is  l a  géné ra t j on  nouve l ' l e ,  mo ins
c royan te  ou  mo ins  i déa l i s te  e t  mo ins  vo lon ta r i s te ,  ês t  p l us  réa l i s te  e t
p lus  l uc ide  e t  p ré fè re  l es  l eçons  d 'un  ép i cu r i sme  tempéré  aux  i l l us ions  de
la ver tu s toîc ienne ou d 'un héroisme chrét ien pr ivé de 1a grâce.  Chez Mô-
ser ,  cet te évolut ion se produi t  sous 

' l ' in f luence 
de Saint -Evremond.  Dans ce

(L44) Lettre à Madante de .... Su.z,Le fau.æ nérite dtâtre fit ièLe (t. I,
p .  109  sq . ) .  S t  Ev remond  y  éc r i t  :  , ,Dans  une  pass iôn  nouve l l e ,  vous
trouverez toutes les heures dél ic ieuses :  1es jours passent  à sent . i r
de  momen t  en  momen t  qu 'on  a ime  m ieux .  Oans  une  v ie i l l e  hab i t ude  l e
terns se consume ennuieusement  à a imer moins.  0n peut  v ivre avec les
di f férens (s ic) ,  ou par  b ienséance,  ou par  nécessi té du commerce :
ma is  comen t  passe r  sa  v i e  avec  ceux  qu ,on  a  a imés  e t  qu ,on  n ,a ime
plus ?"  Môser reprend ce passage en substance dans son tex le,  en en
retenant  sur tout  la  not ion d,habi tude.

(145 )  S t  Ev remond  n 'é ta i t _pou r tan t  pas  un  au then t i que  l i be r t i n ,  comme I ' a
montré H. T. Barnwell dans 1es ldées noz,ales et crit iaues àe Sczn:-
Eonemond., Paris, 1957.
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cas,  cormle dans ie  précédent ,  la  c i ta t ion déià ' importante en e l le-même'

es t  l e  po in t  de  dépa r t  d ' une  su i t e  d ' au t res  emprun ts  d i ss imu lés .

C 'es t  enco re  l a  l uc id i t é  app r i se  à  l ' éco le  de  Sa in t -Ev remond  qu i

inspi re un texte rédigé quelques semaines p lus tard qu ' i  est  égalernent  pré-

cédé d 'une c i ta t ion empruntée à l 'auteur  f ranÇais :  " la  dévot ion est  le  der-

n ier  de nos amours.  vous prof i terez,  Mesdames,  de cet  av is .  Et  lorsque

vous voudrez vous donner à Dieu, vous ferez moins entrer dans votre dévo-

t ion ce que vous a ' inrez que ce qui  1ui  p la l t . . .  a f in  que vous ne soiez en-

core toutes à vous,  quand vous penserez êt re à ]u i "  (146) .  Cet te fo is-c i

Môse r  a  sens ib lemen t  mod i f i é  l e  t ex te  o r i g i na l ,  ma is  i l  r es te  f i dè le  à

1 'esp r i t ,  s i non  à  l a  l e t t r e .  La  c i t a t i on  conv ien t  pa r fa i t emen t  à  ce t t e  sé -

r ie  de réc i ts  qui  rassemble la  seconde métamorphose morale (Lucrèce,  le

champ ion  de  l a  cha r i t é  sa i s i  pa r  1a  débauche ) ,  l a  t r o i s i ème  ( sé ] i nde ,1a

débauchée devenue dévote)  et  1a quatr ième (Diogène. ,1e sage devenu fo l ) .

Dans tOuS CeS réc i ts ,  MôSer,  I 'adversai re du vOlOntar isme stOic ien et  le

d isc ' ip le de Saint -Evremond,  démyst i f ie  les fausses ver tus et  les faux ver-

tueux qui se détflasquent d'eux-mêmes selon des mécanismes psychologiques

dont  les pr inc ' ipes ont  été exposés au chapi t re précédent .  Le domaine de la

dévot ion est  probablement  celu i  qui  se prête le  mieux à l 'hypocr is ie et

à f  imposture,  sur tout  à cet te forme t rès subt i le  d ' imposture dont  le

faux dévot  n 'a lu i -mÛne pas consc ' ience.  C'est  un thèrne pr iv i lég ié dans

la  l i t t é ra tu re  f r ança i se  de  l a  f i n  du  Grand  S ièc le  depu i s  que  Mo l i è re  a

dénoncé la tar tuf fer ie  dans sa cé]èbre comédie qui  nous présente un faux

dévot  qui  a,  au moins par t ie l lement ,  conscience de ce qu ' i1  est  et  qui

essaie d 'en t i rer  par t i .  La Bruyère 1e reprend dans ses caractères,  en

(L46 )  wo .39 ,  HKA I ,  p .215 .  Môse r  réuss i t  à  réun i r  en  une  seu le  c i t a t i on
deux textes d i f férents de St  Evremond.  Le premier  por te le  t i t re
hue La dévotion est Le denniev de nos amoura qui est repris dans la
p rem iè re  ph rase :  "La  dévo t i on  es t  l e  de rn ie r  de  nos  anou rs ,  où  l ' â -
me  qu i  c ro i t  asp i re r  seu iemen t  à  l a  f é l i c i t é  de  l ' au t re  v i e ,  che rche
sans  y  pense r  que lque  douceu r  nouve l ] e  en  ce l l e - c i  ( t .  IV ,  p .  319 ) .
Le second est  t i ré  de 1a Let t "e à l4adane. . .  :  "Prof i tez,  Madame, de
l 'er reur  des autres :  en voulant  aujourd 'hui  vous donner à Dieu,
fa i tes moins sent i r  dans votre dévot ion ce que vous a imez que ce qui
lu ' i  p la l t .  S i  vous n 'y  prenez garde,  vôtre coeur 1ui  por tera ses
mouvements,  au l ieu de recevoi r  ses impressions,  et  vous serez toute
à  vous ,  quand  vous  pense rez  ê t re  t ou te  à  l u i "  ( t .  I ,  p .162 ) .  Môse r
a,  on le  voi t ,  assez sensib lement  modi f ié  le  texte de St  Evremond.
Mais 

' l 'authent ic i té  
de la  source ne saurai t  fa ' i re  de doute.
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part icu l ier  dans le  dern ier  chapi t re consacré aux espr . i ts  for ts .  Mais
ce sont  sur tout  des hormes qui  se senta ient  proches oes espr i ts  for ts
et  qui  éprouvaient  quelque sympathie pour  1es l iber t ins,  corme Sajnt -
Evremond,  qui  se sont  fa i t  un p la is i r  de dénoncer les p. ièges de la  faus-
se dévot ' ion dont  i1s analysent  sur tout  les mul t ip les formes chez les
fermes.  sa int -Evremond prend soin de b ien d is t inguer cet te dévot ion dé--
voyée de la vra ie dévot ' ion,  corme l ,avai t  déjà fa i t  La Bruyère,  et  i l
souligne le caractère spontané et inconscient que prend ce dévoiement
chez les fermes. Son intention est de dénoncer le vice pour aider ses
lectr ices,  par  exemple dans sa Let t?e à Madane. . . ,  à  ret rouver  " la  pure-
té des sentiments", La pénitence de ces ferrnes "est moins un reDentir de
leu rs  péchés ,  qu 'un  reg re t  de  l eu rs  p la i s i r s , , ( l a7 ) .  La  1eçon  s ,ad resse
à des "beautés usées (qui )  se donnent  à Oieu (et  qui )  pensent  avoi r
é te in t  de  v ie i ' l l es  a rdeu rs  qu i  che rchen t  sec rè temen t  à  se  ra l l umer , ' ( 149 )
Leu r  anou r  n ' a  f a i t  que  change r  d ,ob je t .  E l l es  n ' on t  r i en  pe rdu  des  p re -
miers t roubles du coeur amoureux et  remplacent  les anants qu 'e1les n 'ont
p lus  pa r  D ieu  :  " La  nouve l l e  conve r t i e  f a i t  un  sac r i f i ce  à  O ieu  de  l , an -
c ienne voluptueuse" (149) .  Si  la  c . i ta t ion que Môser t i re  de cet te le t t re
s 'appl ique à l 'ensemble des t ro is  métamorphoses qui  montrent ,  chacune à
leu r  f açon ,  que  l a  ve r tu  i l l uso i re  se  t r ompe  d ,ob je t ,  e l l e  se  rappo r te
p lus  p réc i sémen t  à  l a  t r o i s i ème ,  ce11e  qu i  con te  I ' h i s to i re  de  Sé l i nde ,
la débauchée convert ie .  Profondément bouleversée par  ' la  

mort  bruta le de
son anig sél inde renvoie ses arnants,  renonce à ses p la is i rs  sensuels et
déclare à tout  le  monde qu'e l1e ne cherchera désormais p lus sa jo ie que
dans  l es  choses  sp i r i t ue l l es .  E l1e  va  même jusqu ,à  s , i n te rd i re  l a  mo in -
dre sat is fact ion profane,  y  compr is  cel les qui  ne deviennent  i l l ic i tes que

lo rsqu 'on  en  abuse ,  ou  b ien  "e l l e  recouv re  d ' un  vo i l e  sp . i r i t ue l  ce l l es
gu 'e l l e  s ' acco rde  enco re "  (150 ) .  c ' es t  p robab lemen t  ce t t e  a t t i t ude  ex t rê -

(L47)  Let t te  à l " ladone. . .  (Oeuures nêLées,  t .  I ,  p .  159 sq.) .

(148) rbid.

(1491 rbid.

( 1 5 0 )  r o . 3 9 ,  H K A  I ,  p . 2 1 9 .
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me qu i  i r r i t e  ce t  apô t re  de  l a  vo ie  moyenne  qu 'es t  Môse r '  Pou r  1u i ,

cet te convers ion ne peut  êt re que suspecte :  "Le p la is i r  tout  par t icu-

l i e r  que  l a  bonne  Sé l i nde  t rouva i t  " aux  sa in t s  ba i se rs " ,  aux  "é t re in tes

sp i r i t ue l l es " ,  aux  "noces  cé les tes " ,  aux  " conso la t i ons  a rden tes "  e t  au -

t res expressions de ce genre qui  ne sont  cer tes pas répréhensib les en

el les-mênes,  puisque nous ne pouvons expr imer notre af iour  envers Dieu

que par  des images,  mais qui  sont  t rop souvent  pr ises dans une accept ion

purement  humaine,  nous fa i t  cra indre que dans sa convers ion sa tendance

nature l le  n 'a i t  joué un rô le ' important  et  que ce ne so ' i t  pas cet te tendance

mais seulement  son objet  qui  a changé" (151) .  Si  Môser adapte 1 'analyse

de Saint -Evremond à 1a problémat ique des revues moral isantes que scanda-

l i se  mo ins  1a  dév ia t i on  que  l ' excès ,  i l  dénonce  pou r tan t  1a  dévo t i on

Suspeçte exaçtement  cOnrne le fa i t  I 'auteur  f rançaiS auquel  i l  n 'emprunte

pas seulement  I ' idée,  mais même cer ta ins temes

La  c inqu ième  mé tamorphose  qu i  con te  l ' h i s to i re  de  Bé l  i se '  1  ' épouse

modè' le  qui  devient  adul tère,  pourra i t  égalenent  êt re rangée,  corme les

t ro is  précédentes,  sous la  rubr ique qu 'annonce la c i ta t ion de Saint -Evre-

mond sur ' la  dévot ion dévoyée.  Mais Môser lu i  consacre tout  un numéro de sa

FeuiLLe hebi lonadaire et  fa i t  une analyse par t icu l ièrement  foui l lée de la

t ransformat ion morale de son personnage.  Si  le  déta i l  de 1 'analyse fa i t

p lutôt  songer à l lar ivaux par  sa subt i I i té ,  Ie  pr inc ipe même de Ia "méta-

morDhose" est  tout  à fa i t  dans I 'espr i t  de l 'auteur  de I 'essai  Su-n L 'a: : - - -

t i é  d ' où  es t  t i r é ,  moyennan t  que lques  mod i f i ca t ' i ons  subs tan t i e l l es ,  1 ' exe r -

gue  de  ce  c inqu ième  réc i t :  "P r i è res  du  ma t i ne tduso i r  de  Mdme la  P r i ncesse .

Grand D' ieu I  ne permet point  que mon espr i t  so i t  Ia  dupe de mon coeur"  (  152) .  La

c i t a t i ons 'app l i que  fo r t  b i en  au  casde  Bé ] i se  don t  l ave r tu ,deveôue  pu reha '

.b i tude,  n 'a p lus de pr ise sur  le  coeur dont  les mouvements échappent  tota le-

(lsL) rhid.

(152 )  wo .40 ,  HKA l ,  p .222 .  Au  su je t  des  mod i f i ca t i ons  appo r tées  au
texte or ig inal ,  c f .  la  note 92 de ce chapi t re.  La d i f férence entre
1e  tex te  ô r i g i na i  e t  ce lu i  de  Môse r  es t ' t e l 1e  qu ' i l  se ra i t  p l us  i us -
te de par ler  de " r , ;min ' iscence" que de "c i ta t ion" .  Môser en avai t
par fa i tement  conscience puisqu' i l  n ' ind ' ique pas le  nom de son au-
teu r .  Ma ' i s  ce t t e  f o i s - c i  enco re  i l  r es te  f i dè le  à  I ' esp r i t  de  l a
sou rce ,  b ien  qu ' i ' l  en  t r ah i sse  Ia  l e t t r e .
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ment au contrô ' le  de la  ra ison et  entra lnent  l ,héroîne à l ,adul tère et
à  l a  déchéance  sans  qu 'e1 le  pu i sse  réag ' i r .  Bé l i se  es t  v ra imen t  devenue
1a  dupe  de  son  coeu r .  c ' es t  un  r i sque  auque l  semb len t  ê t re  pa r t i cu l i è re -
ment exposées Ies fsmes chez saint-Evremond. Le coeur féminin est peu
sÛr et  se prête d i f f ic i lement  à l 'ami t ié .  La c i ta t ion at t r ibuée à Made-
moisel le  de Lenclos et  repr ise par  Môser se s i tue dans cet te sui te de
réf lex ions que 1 'auteur  f rançais consacre à l 'ami t ié  féminine et  à ses
inconvénients.  Le cormerce par t icu l ier  d,une femme, remarque l ,ami  de
la bel le  duchesse Mazar in,  pourra i t  rendre l 'ami t ié  p lus douce encore,
mais i l  r isque d 'y  entrer  une pass. ion qui  en l imi te la  durée.  ' ,Le coeur
nous porte au mal et nous y attache malgré toutes les lum.ières du juge-
ment"  (153) ,  préc ise- t - i1  en général isant  ses observat . ions sur  le  coeur
fém in in  que  l e  cas  de  Bé l i se  i l l us t re  pa r fa i t emen t .  Au  dépa r t ,  po l i do r

ne  songe  qu 'à  se  l i e r  d ' an i t i é  avec  ce t te  ve r tueuse  épouse  don t  i l  ne
dev ine  pas  l a  vu lné rab i l i t é .  Ma is  l a  j eune  fe r rne  a  t ô t  f a i t  d , i n t rodu . i -
re la  passion dans 1es rapports  amicaux et  c ,est  e l le  qui  entraîne pol i -

dor ,  à qui  1es lumières du jugement  font  assez rapidement  défaut ,  dans
sachu te .A  l a  f i n  on  ne  sa i t  p l us  t r ès  b ien  l eque l  en t ra îne  l , au t re ,  ca r
i ls  sont  tous deux la  pro ie d 'un mécanisme i r révers ib le qui  les dépasse.
Au départ  i ls  aura ient  encore pu appl iquer  le  consei l  de saint -Evremond
qui  veut  que " les lumières précèdent  les mouvements et  qu,une est ime
justement  fonnée dans I 'espr i t  a i l le  s ,animer dans le  coeur,  et  y  pren-
d re  l a  cha leu r  nécessa i re  pou r ' l es  a rn i t i és ,  comme pou r  l , anou r , , ( I 54 ) .
Mais Môser a montré dans son exposé introductif aux métamorphoses que
c 'est  toujours l ' ' inverse qui  se produi t  e t  que la ra ison sui t  tant  b ien
que  ma l  l es  é lans  du  coeu r .  La  c i t a t i on  qu i  se r t  d ' exe rgue  à  l , h i s to i re
de Bé] ise doi t  serv i r  d 'avgr t issement  et  suggère que seul  Dieu peut  sau-
ver  l 'horme de 1 'aveuglemént  funeste des pass ' ions.  Mais ce n,est  pas seu-
l emen t ' l a  c i t a t i on  qu ' i l  emprun te  à  Sa in t -Ev remond  : ] e  cas  de  Bé ' l i se
dans  son  ensenb le  i ' l l us t re  1es  pn inc ipes  énoncés  pa r  l ' au teu r  f r ança i s

(153) sar  L 'adt ié .

(154)  Ib id. ,  p .  353

( )euunes  nêLées ,  t .  I I I ,  p .  361 ) .

s q .
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dans  ses  ré f l ex ions  su r ' l es  rappo r t s  en t re  l ' am i t i é  e t  I ' amour .

Si  les fermes semblent  êt re par t icu l ièrement  exposées aux p ièges

de la fausse dévot ion et  à ceux de ' l 'ami t ié  amoureuse,  les hof imes ne

sont  pour tant  pas épargnés.  0éjà dans la  c inquième métamorphose Pol idor

ne  fa i t  pas  me i l i eu re  f i gu re  que  Bé l i se .Oans  l e  doma ine  de  l a  dévo t i on ,
l es  v i e i l l a rds  ne  b r i l l en t  pas  p lus  pa r  l eu r1uc id i t é  e t  l eu r  sagesse  que

les "beautés usées".  Avec une audace et  un cynisme qui  expl iquent  for t

b ien que le texte a i t  pu êt re censuré en L746/47,  Môser montre dans son

art ic le  sur  1es convers ions des v ie i1 lards connent  l 'horme d 'âge mûr de-

v ien t  p ieux  non  pa r  conv i c t i on ,  ma is  pa r  nécess i t é ,  pa rce  qu ' i 1  n ' a  p lus
' le  

choix et  que ses passions sont  devenues paresseuses.  La p iété ne peut

être a lors qu 'une forme diminuée de la jouissance puisque le repent i r

n ' es t  qu 'une  man iè re  dégu i sée  de  j ou i r  dans  l e  souven i r  des  péchés  qu 'on

a  co rm is  quand  on  é ta i t  j eune .  Le  v ie i I l a rd  dévo t  ne  sac r i f i e  à  D ieu  que

1es passions dont  i l  éprouve du dégoût .  Pour étayer  sa démonstrat ion

Môser ne s 'appuie pas seulement  sur  ie  jugement  de I 'abbé de Saint -Pierre
mais i l  su i t  de près le  passage que Saint -Evremond consacre dans son tex-
te intitulé @te La déuotion est Le dender de nos amours à la conversion

des v ie i l lards après avoi r  démyst i f ié  la  dévot ion suspecte des femmes qui

on t  pe rdu  l eu rs  a t t r a i t s .  C 'es t  dans1e  co rps  de  son  tex te  qu ' i l  c i t e

ce t te  f o i s - c i  assez  l i b remen t ,  i l  es t  v ra i ,  l e  mora l i s te  f r ança i s  en  se
référant  expl ic i tement  à lu i .  Après avoi r  cr i t iqué les honmes qui  ne sa-
c r i f i e n t  à  D i e u  q u e  l e s  p a s s i o n s  d o n t  i l s  n e  v e u l e n t  p 1 u s ,  i l  é c r i t :

"C 'es t  pou r  ce t t e  ra i son  qu 'Ev remon t  ( s i c )  mépr i se  un  v ie i  l l a rd  imp ie

corme un homme malhabi le  qui  n 'entend point  son af fa i re parce qu ' i l

s ' a t t ache  à  son  p la i s i r  t an t  que  ce lu i - c i  es t  v i c i eux ,  e t  l ' abandonne

lorsfu ' i l  cormence à devenir  ver tu"  (155) .  La conclus ion est  un peu inat-

tendue puisqu'e l  le  rev ient  à af f i rmer qu ' i l  vaut  mieux encore s 'abandon-
ner  à une dévot ion suspecte qui  est  dans I 'ordre des choses que de s 'obs-

t i ne r  dans  f  imp ié té .  Ma is  ce t t e  conc lus ion  es t  éga lemen t  ce l l e  de  Sa in t -

Evremond :  "Je hais un v ie i l  impie comme un méchant ,  et  le  mépr ise comme

un  ma lhab i l e  ho rme  qu i  n ' en tend  pas  ce  qu i  l u i  conv ien t .  Tand i s  qu ' i l

( 1 5 5 )  H K A  V I I ,  p .  1 5 0 .
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fa i t  profession de donner tout  à la  nature,  i l  combat  son dernier  pen-

chant  vers Dieu,  et  lu i  refuse la  seu' le  doucelr  qu 'e l le  lu i  demanoe.
I l  s ' es t  abandonné  à  ses  mouvemen ts  t an t  qu ' i l s  on t  é té  v i c i eux  ;  i l
s ' oppose  à  son  p la i s i r ,  s i  t ô t  qu ' i 1  dev ien t  une  ve r tu "  (156 ) .  Dans  ce
texte sur 1a Comrersion dee ùieiLLalrds c'est donc encore Saint-Evremond,
expl ic i tement  c i té ,  qui ,  co[me dans les cas précédents,  couvre de son
autor i té  les audaces qu ' i l  inspi re à Môser et  qui  donne à la  réf lex ion
de ce dernier un tour assez cynique et peu confonne à la tradition des
revues moral isantes.  Le réal isme de son modèle le  pousse ic i  à  fa i re
dans Ie domaine de l 'é th ique ce qu ' i l  fera p lus tard dans le  domaine du
droi t  e t  de I 'h is to i re,  c 'est -à-d i re à donner le  pas à ce qui  est  et
qu ' i 1  se ra i t  na i f  de  vou lo i r  change r  su r  ce  qu i  dev ra i t  ê t re  en  théo r i e .

Le nom de Saint-Evremont, si fréquenrnent cité dans les textes
consacrés à la  réf ' lex ion morale,  n 'apparaî t  en revanche jamais dans ceux
qu i  on t  t r a i t  à  l a  l i t t é ra tu re  ou  à  l ' es thé t i que .  Ce  s i l ence  ne  s ign i f i e
nul lement  que M6ser ne doi t  r ien à son auteur  préféré dans ce domaine
qui  occupe une p lace s i  importante dans ses deux revues.  Mais,  comme on
le verra p lus lo in,  les sources,  moins systémat iquement  explo i tées que

dans le cas de 
' la  

morale,  ne sont  jarnais indiquées dans celu i  de I ,es-
thét ique.0n peut  déjà remarquer que cer ta ins jugements que Môser por te

su r  des  éc r i va ins  f r ança i s  e t  qu ' i l  f o rmu le  comne  s ' i l s  é ta ien t  de  l u i
sont  dûs en réal i té  à la  p lume de Saint -Evremond.  Lorsqu, i l  constate,
par  exemple,  les var iat ions du goût  dans I 'ar t ic le  de \a Spectatr ice e; -
Lenotde où i l  s 'e f force de déf in i r  ]es cr i tères du beau et  qu, i l  c i te  le
cas de Boi leau,  autrefo is  fêté par  tout  le  monde et  maintenant  déla issé
par Ia maJor i té  de ses compatr io tes à l 'humeur s i  changeante,  i1  ne fa i t
que reprendre des réf' lexions qui inspirent à Saint-Evremond la constata-
t ion du même phénomène.  [ )ans l 'une de ces réf ' lex ions Boi leau est  même c i -
t é .  Au  su je !  des  gens  qu i  ne  se  f i en t  qu 'à  l a  mode ,  l , au teu r  f r ança i s
écrit en effet ' ironiquement :

(156) Aæ La.déuotion est Le dernier dz nos ûnou?s. (Oeuures nêLées, t. IV,
p .322 ) .  0n  vo i t  que  Môse r  su i t  d ,assez  p rès  l e  t ex te  de  sa  sou rce ,
ma is  qu ' i 1  p rocède  à  que lques  supp ress ions  qu i  ne  son t  pas  des  p lus
heureuses parce que sa vers ion y perd en per t inence et  en c lar té.
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"Vous avez ra ison,  Messieurs,  vous avez ra ison de vous

moquer des songes d 'Ar is tote et  d 'Horace,  des rêver ies

de  He ins ius  e t  de  Gro t i us ,  des  cap r i ces  de  Corne i l l e  e t

de  Ben  Johnson ,  des  fan ta i s i es  de  Rap in  e t  de  Bo i l eau .

La  seu le  règ le  des  honnê tes  gens ,  c ' es t  l a  mode .  Que

sert  une ra ison qui  n 'est  point  reçue,  et  qui  peut  t rou-

ver  à redi re à une extravagance qui  p laî t  ? '  (157)

Dans l 'autre réf ' lex ion Boi ' leau n 'est  pas normé, mais Ia versat i l i té  des

Français en matière de goût est crit ' iquée conme chez Môser :

" . . . e t  s i  nous  ( l es  F rança i s )  avons  rendu  j us t i ce  à  que l -

que excel  lent  ouvrage,  notre légèreté ne le  la isse pas

joui r  longtemps de la réputat ion que nous lu i  avons don-

née. . .  Les ouvrages des auteurs sont  su iets à la  même

inéga1i té de notre goût"  (158) .  r '

Peut-êt re ne s 'agi t - i1  que d 'une s imple réminiscence qui  amène Môser à

reprendre en une seule formule les deux réf ' lex ions de Saint -Evremond,

mais la  parenté entre les sources f rançaises et  le  texte a l lemand paraî t

év idente.  El le  est  p lus év idente encore dans deux passages où notre au-

teur  d isser te sur ]a t ragédie et  la  comédie.  Après avoi r  remarqué dans le

premier  qu ' i l  manque encore à la  l i t térature a l lemande une bonne t ragé-

d ie ,  i l  p réc ' i se ]es  cond i t i ons  qu i  penne t t ron t  de  sa t i s fa i re  à  ce t t e  ex i -

gence.  La t ragédie nouvel le  devra peindre des passions p lus dél icates,

1es p lus 'coûmunes ayant  perdu toute leur  ef f icac i té.  Mais ces passions

plus nuancées exigent  un maî t re qui  sache les p lacer  sous le  bon éclaTra-

ge et  les présenter  sous un ang' le  qui  les rende v is ib les à | 'oe i l  le  moins

exe rcé .  Ce  que  n 'a  pas  su  fa i re  Co rne i l l e  :

(L57) De qtæLques pièces de théâ,tTede I"1z'. CormeiLle. (1euures n'àLëes,
t .  I V ,  p .  7 5 ) .

(L581 1bseflations sur Le goût et Le diseerneneni des Français. (flnd.,
p .  2 3 0  s q . ) .
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'Co rne i l l e  a  pe rdu  son  renom 1e  j ou r  où  i l  a  vou lu
rend re  su r  scène  l es  aspec ts  i nv i s i b l es  de  l a  na tu re
humô ine ,  pa rce  que  l e  peup le  n ,a  pas  é té  en  mesu re ,
pa r  manque  d ' imag ina t i on ,  de  l e  su i v re  su r  ce t t e  vo ie ' ,

( rse  )  .

Môser rev ient  à la  charge dans l 'ar t ic le  suivant  qui  t ra i te  de la  comé-
die,  genre qui  ex ' ige également  un exposé c la i r  qui  so i t  accessib le au
g rand  pub l i c  e t  i l  r appe l l e  ce  qu ' i l  ava i t  d i t  l a  sema ine  p récéden te  à
propos de cornei l le  :  ce lu i -c i  "avai t  perdu son renom auprès du peuole
lo rsqu ' i l  ava i t  vou lu  pe ind re  l es  pass ions  cachées ,  pa rce  qu , i l  n ,ava i t
pas  réuss i  à  l es  rend re  su f f i sa ranen t  v i s i b l es , , ( 160 ) .  Ce  qu i  es t  v ra i
de  l a  t r agéd ie  de  co rne i l l e  I ' es t  auss i  de ' l a  coméd ie .  Le  l ec teu r  es t  un
peu  su rp r i s  de  rencon t re r  ces  a l l us ions  à  Co rne i l l e  qu i  n ' appa ra î t  qu 'à
ces  deux  end ro i t s  dans  l es  f eu i l l es  mora l i san tes .  La  ra i son  en  es t  b i en
simp' le  :  Môser a à I 'espr i t  un passage où Saint  Evremond,  par  a i l leurs
grand admirateur  de Cornei l le ,  constate que l ,auteur  du Cid n,a pas été
su i v i  pa r  l e  g rand  pub l i c  l o r squ ' i l  a  vou lu  a f f i ne r  son  ana l yse  :

"Co rne i l l e  n ' a  pas  p lu  à  l a  mu l t i t ude  en  ces  de rn ie rs
temps ,  pou r  avo i r  é té  che rche r  ce  qu ' i l  y  a  de  p lus  ca -
ché  dans  nos  coeu rs ,  ce  qu ' i l  y  a  de  p lus  exqu . i s  dans  l e
sen t imen t ,  e t  de  p lus  dé l i ca t  dans  l a  pensée .  Ap rès  avo i r
corrne usé 1es passions ord inai res dont  nous sommes agi tés
i l  s ' es t  f a i t  un  nouveau  mér i t e  des  tend resses  p lus  re -
cherchées,  de p lus f ines ja lousies et  de p lus secrètes
douleurs :  mais cet te étude de.pârétrat ion éto i t  t rop dé-
l icate pour  les grandes assemblées,  de sor te qu,une dé-
couverte s i  préc ieuse lu i  a  fa i t  perdre quelque est ime
dans  l e  monde ,  quand  e l l e  devo i t  l u i  donne r  une  nouve l l e
répu ta t i on "  (161 ) .

(159 )  ro .  32 ,  HKA I ,  p .  180 .

(L60)  t ro.  33,  HKA I ,  p .  187.

(16r) .4 un cuteur qui ne denandoit mon sentiment d.'une pièee où Ltkëroïne
ne faisoit que se Lanente". (1euures nâLées, t. III, p. 154).
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Corrne on peut  le  constater ,  ce n 'est  pas seulement  le  jugement  sur

Corne i l 1e ,  don t  i l  ne  re t i en t  d ' a i l l eu rs  que  l ' aspec t  néga t i f ,  que

Môser reprend,  par fo is  mot  pour  mot ,  de Saint -Evremond,  mais i l  lu i  doi t

aussi  les idées maî t resses de sa concept ion du théâtre :  d 'une par t  les

passions cormunes sont  usées et  i l  faut  en t rouver  de nouvel les qui

so ien t  p lus  f i nes  ;  d ' au t re  pa r t ,  l a  sub t i l i t é  ne  do i t  pas  exc lu re  l a

c la r té  d ' expos i t i on  qu 'ex ige  l e  n i veau  d 'un  pub l i c  peu  accou tumé  aux

f  inesses de l '  analyse psychologique.

Si  Cornei l le  a échoué dans ses tentat ives pour rénover 1a t ragé-

die,  Mol ière a en revanche p le ' inement  réussi  à in t rodui re les mêmes ré-

formes dans la conÉdie.  C'est  ce que pense Môser.  Pour lu i ,  en ef fet ,  la

conÉdie est  soumise aux mêmes exigences que 1a t ragédie,  à cet te d i f fé-

rence près que le r id icu le y  rernpl i t  la  fonct ' ion que la passion assure

dans le genre sér ieux.  En conséquence,  1a comédie repose sur  deux pr in-

c ipes :  e l ' le  doi t  d 'abord peindre de manière v ivante un t ravers f in  et

le  rendre r id icu ' le  pour  sanct ionner ceux qui  en sont  af fectés ;  ensui te,

e l l e  do i t  f a i r e  en  so r te  que  ce  r i d i cu le  f i n  so i t  i n te l l i g i b l e  pou r  t ou t

l e  monde  (162 ) .  Ces  p r i nc ipes  ne  se  d i s t ' i nguen t  pas  pa r  l eu r  o r i g i na l i t é .

I ' ls  sont  de règ1e dans la comédie d i te "saxonne" dont  Got tsched est

f  i nsp ' i r a teu r  (163 ) .  Môse r  l u i -même 1es  app l i que  dans  l es  sa t i r es  qu r i l

r éd ige  pou r  ses  f eu i l l es ,  en  acco rdan t  l a  p r i o r i t é  au  p rem ie r ,  au  r i d i -

cu le  f i n ,  qu ' i 1  ne  t rouve  n i  dans  l e  mora l i sme-épouvan ta i l  d ' un  N i co le

ou d 'un Caton n i  dans la  bouf fonner ie qu ' i1  reproche à La Bruyère.  Son

or ig inal i té  rés ide p lutôt  dans la  référence à Mol ière dont  Got tsched

n 'app réc ia i t  guè re  l a  p lupa r t  des  p ièces ,Qu ' i l  t r ouva i t  t r op  p roches  du

théâtre i ta l ien et  de I 'ar ' lequinade.  Pour Môser,  au contra i re,  I 'auteur

comique f rançais rempl i t  for t  b ien la  deuxième condi t ion,  ce qui  suppose

qu ' i 1  n ' a  pas  to ta lemen t  manqué  à  l a  p rem iè re .  C 'es t  ce  qu ' i I  suggè re

lo rsqu ' i l  éc r i t  dans  son  a r t i c l e  su r  
' l a  

coméd ie  :

(162) Iro.

(163)  c f .

33 ,  HKA I ,  p .  I 85 .

Horst Ste'inmelz, Die Koil)die den AufkLrimtng, Stuttgart, 1966.
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.  " La  seconde  règ le  es t  enco re  p lus  . i nd i spensab le  que  Ia
première.  Un exposé c la i r  peut  souvent  rendre agréable
une p la isanter ie médiocre.  Mol ière,  qu. i  est  par t i  en
guerre contre les fats  (164)  et  qui  a m. is  en scène le
r i d i cu le  f i n ,  l i sa i t  d ,abo rd  ses  coméd ies  à  sa  se rvan -
te .  S ' i  l  voya i t  qu 'e l  l e  r i a i t  e t  qu ,e l  l e  donna i t  a i ns i  à  en -
tendre que son pala is  grossier  éta i t  capable de goûter
son  se l  l e  p lus  f i n ,  i 1  en  conc lua i t  qu , i 1  ava i t  éga le -
ment  sat is fa i t  à  la  seconde rè91e, '  (165) .

I l  ne senble pas que Môser a i t  pr . is  cet te fo is-c i  la  mat ière de sa ré-
f lex ion chez Saint -Evremond (166).  Quel les que soient  ses sources,  à
suppose r  qu ' i l  l u i  f a i l ' l e  en  t rouve r  que lques  unes ,  ce  qu i  impo r te  i c i ,
c ' es t  qu r i l  p rend  modè le  su r  Mo l i è re  pou r  é labo re r  sa  concep t i on  de ' l a
comédie.  Alors que Got tsched condamne I 'auteur  comique f rança. is  à cause
des é léments i ta l iens qu ' i1  t rouve dôns ses p ièces et  des i r régular i tés
qu ' i 1  y  come t  (167 ) ,  qu ' i l  l u i  r ep roche  ses  exagé ra t i ons  dans  Ia  pé in -
ture des caractères,  ses absurdi tés,  ses invra isemblances,  ses ef fets
inspi rés de la  comnedia del ' l rar te et  ses compla isances pour les goûts de
la populace (168) ,  Môser présente le  même auteur  corme un exemple à imi-
t e r  e t  vo i t  dans  I ' hab i t ude  qu ' i 1  ava i t  de  l i r e  ses  oeuv res  à  sa  se rvan -
te  pou r  en  con t rô le r  l es  e f f e t s  l e  s i gne  d 'une  vo lon té  d ' ê t re  na tu re l  ( 169 ) .

(10+1 ç 'est  probablement  à ce terrne que songe Môser lorsqu' i l  par ' le  ic . i
des "manierl iche Toren,'

( L65 )  wo .33 ,  HKA I ,  p .  186  sq .

(166)  0n peut  supposer qu ' i1  a pu t rouver  dans I 'essai  dest iné au Maréchal
de Créqui  cet te remarque qui  rappe' l le  la  règle de la  c lar té de I 'ex-
posi t ion :  "0e tous les poètes,  ceux qui  font  des comédies devro ient
êt re les p lus propres pour le  cof f inerce du monde;  car  i ls  s ,at tachent
à dépe'indre naiuement tout ce qui s'y fait, et à bien etpt4ner 1es
sent iments et  les passions des honmes, , .  ( )eut t res nêLées,  t .  I I I ,
p .  55 ) .  Ma is  i l  f au t  r econna î t re  que  l , ana log ie  es t ,  ce t t e  f o . i s - c i ,
assez  l o i n ta ine "

(167 ) 'A  pe ine  s i x  de  ses  p ièces  son t  régu l i è res ' , ,  éc r i t  Go t t sched  dans  l e
$ 9 de son Art poétiqte et critiquà.

(168)  selon Got tsched,  Mol ière aura i t  écr i t  des p ièces comme les Ecutber ies
de  Scap in  pou r  f a i r e  p la i s i r  à  1a  popu lace  ( i b i d . ,  S  l l ) .

(169)  Cf .  Ul r ich Lochter ,  J .  Mi jser  und.  das Theater ,  op.  e i t . ,  p .  62 sq.
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Ce la  su f f i t  à  l a  f o i s  à  j us t i f i e r  l ' impo r tance  de  ce t te  ré fé rence  à

Mo l i è re  e t  à  sou l i gne r ' l ' o r i g i na l i t é  de  l a  concep t i on  de  Môse r  en  rega rd

de cel les qui  avaient  cours sur  la  comédie dans les années quarante.

C 'es t  à  Vo l t a i r e  que  rev ien t ,pou r  l a  t r agéd ie ,1a  p lace  exemp la i re

que Môser at t r ibue à Mol ière pour la  comédie.  Après avoi r  constaté dans

ses réf ' lex ions sur  les ex igences auxquel les doi t  sat is fa i re une bonne

tragédie,  que Cornei ' l le  a échoué parce qu ' i l  a  perdu en c lar té ce qu ' i l

a  gagné  en  sub t i l i t é ,  i l  f a i t  l ' é l oge  de  Vo l t a i r e  don t  l es  e f f o r t s  on t

été couronnés de succès.

"A  I ' i nve rse  (de  Corne i ' l l e )  Vo l t a i r e  a  rendu  pe rcep t i b l es

( les passions f ines)  et  i l  a  ent ièrement  tourné vers

1 'ex té r i eu r ,  g râce  à  l a  c l a r t é  de  son  dess in ,  l a  v i e  i n -

tér ieure de l 'honrne.  Le mélange étonnant  et  agréablement

audacieux des sent iments qu ' i l  décr i t ,  Ies guerres san-

g lan tes  que  se  l i v ren t  deux  pass ions  sou levées  l ' une

contre I 'autre jusqu'au paroxysme, la  f ranchise avec la-

que l l e  i ' l  I a i sse  à  chaque  re l i g i on  l e  d ro i t  t an t  con tes -

té de se perdre corme bon lu i  semble,  1a grandeur surpre-

nante et  inat tendue de ses héros,  qui  sont  nuancés à

souhai t  e t  caractér isés avec toute la  f inesse requise,

toutes ces qual i tés sol l ic i tent  les sens des spectateurs

sans leur  la isser  1e temps de remarquer le  moindre dé-

fau t "  ( 170 ) .

Cet  é loge est  formulé dans le  texte où Vol ta i re a été désigné,  avec Pope

et  Newton,  cof lme l 'un de ces espr i ts  qu 'on ne rencôntre qu 'une fo is  tous

les mi l ' le  ans dans une nat ion et  qui  déf ient  les lo is  du décl in  auquel

sont  soumis tous les autres (U1).  Mais i l  ne corrnente et  ne just i f ie  pas

(L70 )  vo .32 ,  HKA I ,  p .  180 .  La  remarque  su r  l e  rô ' l e  de  ]a  re l i g i on  dans
1a  t ragéd ie  vo l t a i r i enne  n 'es t  guè re  à  sa  p lace  i c i .  C 'es t  p robab le -
ment  une a l lus ion à Zatrc dont  Môser par lera dans le  quarante-
deux ' ième numéro de sa feui l le .  I l  ne rés is te probablement  pas à la
ten ta t i on  de  fa i re  i c i  un  t r a i t  d ' es rp i t  à  l a  Vo l t a i r e .

(171 )  I l  es t  poss ib le  que  l ' é l oge  de  Pope  e t  de  Newton  que  Môse r  p lace  i c i
au même rang que Vol ta i re soi t  également  inspi ré des Le 'ët res phi ' -cs: -
phiques qui  d isent  le  p lus grand b ien du savant  angla is  (14ème à
16ène let t re)  et  de l 'écr iva in (22ème let t re :  "Sur  M. Pope et  quel -
ques autres poètes fameux") .
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' les qual i tés qu ' i l  a t t r ibue à son grand honme et  termine son ar t ic le  en
revenan t  à  son  p ropos  i n i t i a l  qu i  é ta i t  d ,ana l yse r  l a  s . i t ua t i on  de  l a
l i t t é ra tu re  a l l emande .  Ce  n 'es t  que  que lgues  sema ines  p lus  t a rd  qu ' i 1
reprend le f i l  de sa démonstrat ion,  en étudiant ,  cet te fo is-c i ,  les cr i -
tères d 'une bonne t ragédie et  en précisant  du même coup les termes de
son é loge (172) .  11 est  en ef fet  t rès souvent  quest ion de Vol ta i re.dans
ce développement sur  la  t ragédie.  Le ton est  donné dès l ,exergue :

"Vol ta i re,  Let t "ee su!  Lea AngLois.  J ,a i  vu des p ièces nouvel les for t
sages ,  ma is  f r o i des "  (173 ) .  La  c i t a t i on  es t  t i r ée  de  l a  d i x -hu i t i ème
Lettne philoeophique qui est consacrée à la tragédie anglaise et dont
tou t  I ' i n té rê t  r és ide  dans  Ia  p iace  qu ,e l l e  acco rde  à  Shakespea re .
vol ta i re est  l 'un des tous premiers auteurs à avoi r  fa i t  connaîr re sur
le Cont inent  1e grand dramaturge angla is  dont  i l  t radui t  même, t rès l i -
brement ,un passage (174) .Ouvert  aux audaces et  dési reux de réformer le
théâtre de son temps,  mais c lass ique de format ion,  i l  est  t rès par tagé
entre l radmirat ion et  la  répuls ion :  " (Shakespeare)  créa le  théâtre,
éc r i t - i l .  I l  ava i t  un  gén ie  p le in  de  fo rce  e t  de  fécond i t é ,  de  na tu re l
et  de subl ime,  sans la  moindre ét incel le  de bon goût  et  sans la  moindre
conna i ssance  des  règ les "  (175 ) .  Auss i  a - t - i 1  pe rdu  l e  t héâ t re  ang la . i s ,  à
cause du succès qu 'ont  connu pendant  p lus de deux s ièc les ses p ièces en
Ang le te r re .  Ap rès  1u i ,  aucun  au teu r  n ' a  pu  éc r i r e  des  p ièces  semb lab les .
Add' ison est  le  "premier  Angla is  qui  a i t  fa i t  une p. ièce ra isonnable et
éc r i t e  d ' un  bou t  à  I ' au t re  avec  é légance . . .  Depu i s  1u i ,  l es  p ièces  son t
devenues  p lus  régu1 iè res ,  l e  peup le  p lus  d i f f i c i l e ,  l es  au teu rs  p lus  co r -
rec t s  e t  mo ins  ha rd i s .  J ' a i  vu  des  p ièces  nouve l l es ,  conc lu t  Vo l t a i r e ,
for t  sages,  mais f ro ides"  (176) .  C,est  donc dans ce contexte que se p lace

(172) ,to. 42, HKA I, pp. 237-242.

(1731 Ibid. , p. 237 .

(174 )  I 1  s ' ag i t  du  f ameux  mono logue  de  Harn le t  :  , ' To  be ,  o r  no t  t o  be . . . "

( 175 )  Vo l t a i r e ,  78ème Le t t?e ,  éd .  Pomeau ,  Pa r i s ,  1964 ,  p .  120 .

(176)  Ib id. ,  p .  L24.
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la  c i ta t ion que Môser emprunte à Vol ta i re.  Mais le  lecteur  ne t rouvera

pas la moindre a l lus ion n i  à Shakespeare n i  au théâtre angla is  en géné-

ral dans I 'article de la FeuiLLe hebdonadaùre. Môser est encore. cofime

tous ses contemporains a l lemands de la  première moi t ié  du s ièc le,  t rop

marqué par  l ' in f luence du théâtre c lass ique f rançais pour  comprendre et

accepter I 'art dramatique de Shakespeare. l l  se contente de reprendre au

débu t  de  son  exposé  l a  remarque  su r  l a  t r agéd ie  qu ' i l  a  f a i t e  dans ' l ' a r -

t i c l e  gu ' i l  a  consac ré  à  | a ' l i t t é ra tu re  a l l emande  :  "Nous  avons  c lé jà  re -

levé dans un ar t ic le  précédent  qu ' i1  manque encore aux Al lemands une

v ra ie  t r agéd ie "  (177 ) .  C 'es t  donc  au  théâ t re  a l l emand  qu ' i 1  app l i que  l a

c i t a t i on  de  Vo l t a i r e .  L ' a l l us ion  dev ien t  enco re  o lus  c l a i r e  l o r squ ' i l

a joute aussi tôt  après ce rappel  :

"Même les règ1es qu 'on ieur  a données pour 1a t ragédie

ne concernent  que 1 'organisat ion et  l 'ordre extér ieur

de  ce l l e - c i .  Ma is  e l l es  n ' en  épu i sen t  pas  l a  na tu re  p ro -

fonde.  Un tableau peut  êt re beau s i  on le  juge d 'après

tou tes  1es  règ les  e t  i l  peu t  pou r tan t  dép la i re  s ' i I  l u i

manque 1a v ie,  la  profondeur de passions durables,  des

nuances  qu i  t ouchen t  e t  1 ' o r i g i na l i t é  du  dess in .  Dans  un

chef-d 'oeuvre tout  doi t  avoi r  sa vér i table grandeur ' l

( 1 7 8 ) .

Le lecteur  comprend aussi tôt  que les t ragédies qui  sont  i r réprochables

au regard des règ1es mais qui  manquent  de v ie sont  ce l les qui  sont  fa i tes

en Al lemagne selon les recet tes de Got tsched :  e l les sont  " for t  sages,
mais froides", comne 1e Caton mourcnt que Gottsched a composé lui-même et

(L77 )  wo .  42 ,  HKA l ,  p .  ?37 .

(L78) Ibid.
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dont  Môser par le for t  i roniquement  dans un autre passage (179) .  0r

Go t t sched  s ' i nsp i re  de  1a  t ragéd ie  c l ass ique  f rança i se .  E l  l e  dev ra i t

donc  ê t re  éga lemen t  v i sée  pa r  1a  c r i t i que  de  Môse r .  E l l e  l ' es t  peu t -ê t re

ef fect ivenent  s i  I 'on excepte deux auteurs :  Cornei l le  et  Vol ta i re.  Le
p rem ' i e r ,  on  l ' a  vu ,  ne  manque  n i  de  v i e  n i  de  f i nesse .  Ma is  i l  a  l ' i n -

convénient  d 'êt re obsèur et  i l  décourage le grand publ ic .  Le secono pos-

sède au contra i re toutes les qual i tés que Môser réc lame d 'un bon auteur

t ragique,  corme le montre 1 'é1oge qui  lu i  est  réservé dans l 'ar t ic le  sur

l a  l i t t é ra tu re  a l ' l emande :  i l  déc r i t  " l es  comba ts  sang lan ts  que  se  l i -

vrent  deux passions soulevées l 'une contre l 'aut re jusqu'au paroxysme",

i l  a  donc de la  v ie et  sa i t  rendre les passions profondes qui  durent .  I l

fa i t  un rÉlange'àgréablement  audacieux"  des sent ' iments et  ses héros sont

"nuancés à souhai t "  :  i ' l  est  donc capable de ces nuances qui  touchent .

Le  mé1ange  qu ' i l  f a i t  des  sen t imen ts  es t  é tonnan t  e t  l a  g randeu r  de  ses

héros est  "surprenante et  inat tendue" :  i1  se d is t ingue donc par  1 'or i -

g inal i té  de son dessin.  Ses héros ont  de 1a grandeur et ,  puisque la

personnal i té  du héros connande toute l 'économ' ie de la  p ièce,  on peut

donc en déduire que ses t ragéd' ies sont  des chefs-d 'oeuvre "où tout  a sa

véri tab l e grandeur" .

Aussi  n 'est - i l  pas surprenant  de voi r  l4ôser  se référer  f ré-

guemnent  dans son exposé sur ' l 'esthét ique de 1a t ragédie à Vol ta i re

e t  à  ses  p ièces .  Ce  n 'es t  pas  l e_ ' l i eu  i c i  d ' en t re r  dans  l e  dé ta i l  de

sa dânonstrat ion.  Dési reux de renouveler  
' la  

t ragédie sans renoncer aux
pr inc ipes fondamentaux du théâtre c lass ique,  en par t icu l ier  aux ex i -
gences du nature l  et  de la  vra isemblance,  notre auteur  s 'appuie essen-

t i e l l enen t  su r  t r o i s  au to r i t és :  A r i s to te ,  l es  t r ag iques  g recs  e t  l es  mo-

(179 )  D2 .13 ,  HKA I ,  p .  343 .  Môse r  v i en t  de  pa r l e r  du  beau  qu i  es t  dans
la nature,  de la  vra ie grandeur qui  se passe des systèmes de règles
connues .  Pu i s  i l  f a i t  ce t t e  remarque  que  nous  avons  dé jà  c i t ée  a i l -
leurs :  "Car les grandes beautés ont  cet  avantage qu 'e l les nous
rempl issent  d 'un seul  coup et  ne nous la issent  pas le  temps de re-
marquer le  soi -d isant  mépr is  des pet i tes règles.  Chez un grand poète
on s 'of fusque aussi  peu d 'une r ime t rop dure que dans le  caton rcu-
rcnt  des p l is  de ses manchet tes" .  La pointe est  p lutôt  i ronique.
Ma is  on  no te ra  qu ' i 1  en  es t  de  l a  t r agéd ie  vo l t a i r i enne  comme des
g randes  beau tés  qu i  ne  nous  l a i ssen t  pas  l e  t emps  de  vo i r ' l es  imper -
fec t i ons  :  ses  qua l i t és  " so l l i c i t en t  l es  sens  des  spec ta teu rs  sans
leur  la isser  le  temps de remarquer 

' le  
moindre défaut" .
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dernes.  Mais parmi  les modernes i l  ne c i te  en exemple qu 'un seul  :

Vol ta i re.  A propos du caractère qu ' i1  faut  donner au héros t ragique,  i l

remarque qu ' i l  sera i t  impie,  comme 1 'a déjà noté Ar is tote,  de rendre

malheureux un homne juste et que ce serait rechercher un effet bien com-
mun gue de fa i re pér i r  un t ra l t re sur  la  scène parce que personne n 'en

serai t  é tonné et  n 'en éprouverai t  le  moindre sent iment  de p i t ié .  0r

l 'é tonnement et  1a p i t ié  sont ,avec la  cra inte et  le  mécontentementr les

sent iments que 1a t ragédie doi t  évei11er ,  se lon Ar is tote in terprété par

Môser,  chez les spectateurs.  L 'exemple de la  p ièce de Voi ta i re,  I iéro ie

et Mæiome, dénontre la pertinence des recofimandations d'Aristote :

"Lo rsque  M.  de  Vo l t a i r e  a  f a i t  j oue r  pou r  1a  p rem iè re

fo i s  sa  Mar ianne  à  Pa r i s  (en1724 ) ,  i 1  ne  s ' es t  pas  spé -

c ia lenent  d is t ingué en donnant  à son Hérode un caractè-

re t rop impie et  en fa isant  de sa Mar ianne un personnage

trop entêté.  Mais lorsqu' ' i1  imagina pour le  prem' ier  un

repent ' i r  s ' incère,  qu ' i1  augmenta la  v io lence de son
amour ,  qu ' i 1  rend i t  sa  j a l ous ie  p lus  v ra i semb lab le  e t  l e

représenta d'une manière générale comme un homme dont
' l ' e r reu r  

ne  p rovena i t  pas  d ' un  coeu r  v i c i eux  ma is  de  l a

f i èv re  de  1a  pass ion ,  l a  deux ième  rep résen ta t i on  f i t  un
peu  me i l l eu r  e f f e t ,  d ' au tan t  p lus  que  Mar ianne  ava i t
adopté des manières p lus af fables"  (180) .

L 'exemple est  d 'autant  p lus probant  qu ' i1  montre en même temps 1es défauts
qu ' i 1  f au t  év i t e r  e t  l es  p r i nc ipes  qu ' i l  conv ien t  de  respec te r  dans  l a
pei r i ture des caractères.  Le mér i te  de Vol ta i re est  d 'autant  p lus grand,

en l 'occurrence,  qu ' i l  a  su prendre conscience des défauts dès la  pre-

m' ière représentat ion et  les corr iger  de la  manière 1a p lus heureuse par

Ia  su ' i t e .  I l  a  su  t en i r  comp te  des  réac t i ons  du  pub l i c  qu i  es t  l e  p r i n -

c i pa l  i n té ressé  dans  l ' a f f a i r e  pu i sque  c ' es t  à  I u i  f a i r e  ép rouve r  ce r -

t a i ns  sen t imen ts  t r ès  p réc i s  que  do i t  se rv i r  1a  t r agéd ie .0 r  l e  pe rsonna -

(180 )  ro .  42 ,  HKA I ,  p .  238 .
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ge  d 'Hé rode  te l  qu ' i 1  appa ra i ssa i t  dans  1a  p rem iè re  ve rs ion  ressemb la i t

t r op  à  ce  t r a i t r e  don t  l a  mor t  ne  susc i t e  n i ' su rp r i se  n i  p i t i é .  Quan t  à

Mar ianne,  son entêtement  in just i f ié  ne lu i  mér i ta i t  pas la  sympathie du
pub l i c .  Tou te ' l ' économie  de  l a  o ièce  é ta i t  donc  faussée  oa r  ces  dé fau ts .

L 'appréciat ion posi t ive que Môser por te sur ' la  seconde vers ion revue et

corr igée montre qu ' i1  a tendance à ré interpréter  la  poét ique ar is toté l ' i -

c ienne dans le  sens du phi ' lanthropisme des Lumières :  l 'hof ine n 'étant
pas foncièrement  mauvaïs,  un héros t ragique qui  ne sera i t  pas vra iment

hot tne,  c 'est -à-d i re un êt re bon mais suscept ib le d 'êt re la  v ic t ime de

certa ines fa ib lesses,  ne sera i t  qu 'un monstre et  ne mér i tera i t  aucune

attention. I ' l  en va de même d'un personnage qui, cornme la première

Mar ianne,  péchant  par  défaut  d 'af fabi l i té ,  manquai t  à  cet te ver tu card i -

na le  pou r ]es  Lumiè res  qu 'es t  l a  soc iab i l i t é  :  un  pub l i c  éc la i ré  ne  sau -

ra i t  prendre par t i  pour  une héroine s i  d isgrac ' ieuse.  0r  qui  pourra i t

mieux que Vol ta i re,  le  por te-parole par  excel lence des aspi rat ions et

des goûts d 'une époque écla i rée,  sat is fa i re aux ex igences de I 'humani-

tar isme des Lumières ? C'est  également  cet te qual i té  qui  fa i t ,  pour

Môser,  I ' in térêt  de ses p ièces.  Sat is fa i t  de 1 'expér ience que const i tue
'la 

refonte de Eérode et Mariotne, notre auteur ne se contente plus de

vé r i f i e r  s i  Vo l t a i r e  a  b ien  app l i qué  dans  sa  p ièce  1es  p r i nc ipes  a r i s to -

té1ic iens,  ma' is  i l  en t i re  un argument  d 'autor i té  pour  conclure ses ré-

f l ex ions  su r  l e  ca rac tè re  du  hé ros  t r ag ique :  ce lu i - c i  ne  do i t  ê t re  n i

entièrement vertueux n'i entièrement méchant, mais représenté de telle

so r te  qu 'une  i l l us ' i on  qu i  1 ' éga re  (181 ) "  que  Ia  v i o l ence  de  l a  pass ion

la force des pré jugés ou drautres causes dont  i l  n 'est  pas tota lement

responsable le  poussent  à cormett re pour  a ins i  d iqe malgré lu i  des mé-

fa i ts  qui  doivent  garder  autant  que possib le 1 'apparence du b ien.  A

1'exemple d 'Hérode Môser vér i f ie  a ins i  le  pr inc ipe de la  faute t ragique.

I ' l  r ev ien t  ensu i t e  à  l a  t r agéd ie  vo l t a i r i enne  à  l ' occas ion  du  déve -
' l oppemen t  

consac ré  au  p rob lème  de  l a  v ra i semb lance  de l ' i n t r i gue .  S ' i l  ne

(LBI) Ibid. : "durch einen irrigen Wahn"
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doi t  ê t re n i  t rop ver tueux n i  t rop méchant ,  le  héros ne do. i t  pas êt re
non  p lus  s tup ide ,  au  po in t  de  s ' a t t i r e r  1e  mépr i s  géné ra l .  Auss i  ses
emements doivent- i ls  apparal t re conne vra isemblables.  I l  faut  que f  in-
t r igue soi t  convenablement  nouée et  dénouée ensui te avec prudence,  af in
que  l e  hé ros  ne  so i t  pas  t enu  pou r  s tup ide ,  que  1 ,on  d i s t i ngue  b ien  l e
v ice de l 'horme qui  en est  af fecté et  que l 'on puisse éprouver de I 'a-
ve rs ion  à  l ' éga rd  du  v i ce  t ou t  en  ga rdan t  à  l ' ho r rne  i ' anou r  qu ' i 1  mér i -
t e  (182 ) .  B re f ,  s i  l es  déve loppemen ts  de ' l ' i n t r i gue  son t  p révus  de  te l l e
so r te  qu ' i l s  ménagen t  1a  su rp r i se ,  i 1s  do i ven t  s ' encha îne r  avec  su f f i -
sarTment  de vra isemblance pour que leur  succession paraisse toute natu-
re l l e .  Le  spec ta teu r  ne  do i t  pas  pouvo i r  dev ine r  l ' i s sue ,ma is  l o r squ ,e l l e
v i e n t  i ' l  d o ' i t  p o u v o i r  d i r e :  " C e  n ' e s t  p a s  a r t i f i c i e l ,  j ' e n  a u r a i  f a i t
au tan t " .  L ' ex igence  de  l a  v ra i semb lance  es t  à  nouveau  i l l us t rée  pa r  deux
exemples,  mais qui  servent  cet te fo is-c i  à  montrer  ce qu ' i1  ne faut  pas
fa i re.  Le premier  est  ce lu i  d 'Oed' ipe qui  épouse sa mère,  ce qu. i ,  remar-
que  Môse r ,  n ' es t  pas  pa r t i cu l i è remen t  v ra i semb lab le .  0n  i gno re  s ! i l  son -
ge  à  l ' ) e& ipe  de  Sophoc le  ou  à  ce lu i  de  Vo l t a i r e .  C ,es t  en  tou t  cas
Vo l ta i re  qu i  es t  v i sé  dans  l e  second  exemp le ,  pu i squ , i l  s , ag i t  de  Za i ye  :
le  personnage qui  donne son nom à 1a p ièce ' ,s ,abandonne à une force qui
lu i  é ta i t  pour tant  inconnue avec un te l  héroîsme que le bon goût  a t rouvé
cela invra isemblable"  (183) .  Le jugement  que Môser por te sur  le  théâtre de
Vo l ta i re  se  f a i t  donc  p lus  c r i t i que  su r  ce  po in t  p réc i s .  Ma is  Zc ï re  n ' a
pas que des défauts à ses yeux et  l 'é1oge 1 'emporte à nouveau aussi tôt
après sur  1a cr i t ique.  L 'occasion en est  fourn iepar  1e développement sur
l a  man iè re  d ' agence r  e t  de  nÉ ' l ange r ' l es  pass ions .  Chez  l es  Anc iens ,  c ,es t
p lutôt  la  confus ion des passions qui  prédominai t .0n y tuai t  par  erreur
son ami, son frère, ses parents ou ses proches. Tout en conservant le
pr inc ipe de cet te confusion des passions,  les Modernes ont  procédé à une
ana l yse  p lus  f i ne .  Une  ac t i on  t r op  s imp le  ne  l eu r  su f f i t  p l us .  Lo rsqu 'e l l e
con t red i t  une  règ le  géné ra le  des  re la t i ons  en t re  i nd i v i dus  e l l e  ne  touche
p lus .  Ce  n 'es t  p l us  une  an i t ' i é ,  un  sen t imen t  de  reconna i ssance  ou  un

(182' )  Ib id. ,  p .239.  Môser emplo ie le  teyne de "Menschenl iebe" qui  révèle
le caractère phi lanthropique de sa concept ion de la  t ragédie.

(183)  Ib id. ,  p .  239 sq.



amour t rop s imple qui  peuvent  conférer  1a grandeur nécessai re à la  t ra-

géd ie .  Ces  pass ions  s imp les  ne  p rennen t  du  re l i e f  que  l o r squ 'e l l es  cons -

t i t uen t  l ' obs tac le  que  ]e  hé ros  oo i t  su rmon te r :  1a  pass ion  s ' acc ro î t

dans  l a  mesu re  où  e l l e  do i t  en  va inc re  beaucoup  d 'au t res .  Za i re ,  qu i  f u t

cr i t iquée tout  à 1 'heure,  of f re maintenant  un excel lent  exemple de cet te

manière p lus moderne de combiner ' les pass ' ions :  sa ver tu I 'emporte sur

son dnour pour tant  t rès v i f  qu 'e l1e ressent  pour  orosman,  cet  orosman qui

éta i t  pour tant  le  souverain d 'une par t ie  de la  terre et  le  pr ince le  p lus

at tachant ,  le  p lus généreux et  le  p lus beau,  celu i  auquel  e l le  et  sa fa-

m i l l e  do i ven t  t ou t ,  qu i  I ' a  ob l i gée  de  l a  man iè re  1a  p ius  nob le  e t  l a

p lus  f l a t t euse ,  qu i  a ima i t  t ous  l es  ch ré t i ens  à  cause  d 'e l l e ,  b re f  à  qu i

i1  ne manquai t  que d 'êt re chrét ien.  Et  la  tendre Zai re a vaincu cet  amour

pa r  a t t achemen t  à  l a  re l i g i on  ch ré t i enne  (184 ) .  Non  con ten t  d ' i nvoque r

cet  exemple,  Môser c i te  encore celu i  de BruaÆ, du même Vol ta i re.  Brutus

es t  éb lou i  pa r  1es  qua l i t és  sub l imes  de  Césa r  qu i  I ' accue i l l e  de  l a  ma-

n iè re  l a  p lus  a f f ab le  qu i  so i t .  I ' l  es t  appe lé  à  pa r tage r  avec  l u i  l ' em-

p i re  su r  l e .monde  en t i e r .  I l  a  é té  é1evé  pa r  l u i ,  i ' l  es t  son  f i l s  e t
pour tant  son amour de la  patr ie  1 'emporte f ina lement  sur  les sent iments

huna ins  qu i  l e  so l I i c i t en t ,  s i  b i en  qu ' i I  t ue  dans  Ia  pe rsonne  de  Césa r

son maî t re,  son ami,  son b ienfa i teur  et  son père (185) .  L 'amour et  la  re-

conna i ssance  en  con f l i t  avec  l a  f o i  ch ré t i enne ,  l es  sen t imen ts  f i l i aux  e t

humains en conf l i t  avec I 'anour de la  patr ie ,  ce sont  là  des s i tuat ions
qui  font  que 1a t ragéd' ie  moderne l 'emporte sur  1 'ant ique et  que Vol ta i re

en  pa r t i cu l i e r ,  i l l us t re  à  merve i l l e ,  1u i  qu i  es t  passé  ma î t re  dans  I ' a r t

de se fa i re af f ronter  des passions jusqu'au paroxysme.

L ' idée même d 'une supér ior i té  de la  t ragédie moderne sur  1a t ragédie

ancienne ne se t rouveoas seulenent  chez Môser.  E] Ïe const i tue l 'un des thè-

mes majeurs de la  querel le  des Anciens et  des Modernes dont  Môser a eu con-

naissance peut-êt re par  Got tsched,  mais p lus encore par  Saint -Evremond,  qu i

( L841  Ib id . , 9 .  ?40 .  Ce  résumé de  Za t re  peu t  exp l i que r ' l ' a l l us ion  aux  re -
l i g i ons  auxque l l es  Vo l t a i r e  l a i sse  1a  l i be r té  de  se  pe rd re  con rme
bon leur  sembIe"

(185 )  I b i d . ,  p .24L .  I l  es t  f o r t  p robab le  qu 'en  déc r i van t  a ins i  Za î re  e t
Brutus Môser reprend des formules qu ' i l  a  t rouvées dans une source
française,  peut-êt re même chez Vol ta i re lu i -même.
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é ta i t  du  cô té  des  Modernes  (185 ) .  Le  f ond  de  1 'a rgumen ta t i on  es t  chez
Môser,  corme chez Saint -Evremond,  de nature h is tor ique.  Tous deux invo-
quen t ,  l o r squ ' i l s  comparen t  l es  deux  fonnes  de  t ragéd ie ,  l ' évo lu t i on  des
mental i tés.  Môser pense que la confusion de sent iments en eux-mêmes assez
s imp les  que  p ra t i qua ien t  l es  Anc iens  n ' i n té resse  p lus  l e  pub l i c  moderne
qui  réc iame des passions p lus for tes et  des héros p lus humains,  p lus con-
fonnes à l ' idéal  des Lumières.  Saint -Evremond ins is te davantage sur ' les
di f férences de mental i té  re l ig ieuse :  une t ragédie qui  se fonde sur  les
croy.tnces antiques ne peut ressembler à la moderne qui est marquée par
des s ièc les de fo ' i  chrét ienne (187) .  Mais c ,est  à Saint -Evremond que
Môser  p rend  I ' i dée  d 'une  évo lu t i on  des  man iè res  de  oense r .  S , i l  r évè le
dans  ses  deux  feu i l l es  un  débu t  de  sens  h i s to r i que ,  c ,es t  à  I ' au teu r
f rança i s  qu ' i  l  l e  do i t  e t  c ' es t  pa r  ' l e  

b ' i  a i s  oe  l , es thé t . i que ,  su r tou t
de l 'esthét ique dramat ique,  gu ' i l  s 'est  montré récept i f  à  cet  aspect  de
son  ense ignemen t  (188 ) .  Ma is  dans  son  a r t i c l e  su r  l a  t r agéd ie ,  I ' i n f l uen -
ce de Saint -Evremond reste d i f fuse,  tandis que cel1e de Vol ta i re est  év i -
dente et  in terv ient  de manière massive.

Nous sonmes loin des références purement ornementales ou même de
1'argument  emprunté à un auteur  f rançais qui  v ient  heureusement  étayer
une  démons t ra t i on  qu i  ne  l u i  do i t  r i en  pa r  a i l l eu rs .  I c i  c ' es t  Vo l t a i r e
qu i  cons t i t ue  l a  p ie r re  angu la i re  de  tou te  1 ' a rgumen ta t i on ,  c ' es t  de  l u i
e t  d 'A r i s to te ,  ma is  d ' un  A r i s to te  revu  à  l a  l um iè re  de  1a  d rama tu rg ie
vol ta i r ienne,  que Môser t ient  toute sa concept ion de 1a t ragédie,  corme

(186) c f .  en par t icu l ier les stances que Saint -Evremond a écr i tes Sur La
dispute touchott Les Anaiens et Les Modernes ()euures nâLées, l. V,
pp.  172-181) et  dans lesquel les i1  prend t rès net tement  posi t ion
Dour les seconds.

(187)  Saint -Evremond expose ses concept ions en cet te mat ière en oe nom-
breux endroi ts  de ses ouvrages,  mais p lus par t icu l ièrement  dans son
eSSai De La tmgédie qteùenne et nodezne '()eu,tres nâi.ées, t. III,
pp .  125 -1a0 )  où  i l  sou l i gne  1 'a l1e rg ie  des  men ta l i t és  modernes  au
mervei l leux,  leur  préférence pour 1e nature l  et  le  vra isemblable et
pour  une cra inte p lus humaine qui  n 'a r ien à voi r  avec la  terreur
sacrée des Anc' iens,  bref ,  pour  " les vra is  sent iments humains"  (p.  f39
Nous reconnaissons 1à des thèmes que Môser développe dans son ar t ic le .

(188)  En 1746/47,  Mi jser  n 'éta i t  pas encore mûr pour  t i rer  prof i t  de la'lecture 
des Réflerions aztr Les dioens génies àu peuple rcr,air,. ians

Lee diuers tenps de La Rëpublique ()euvres nà1-ées, t. I, pp. 210-
321) où Saint -Evremond se montre le  d igne prédécesseur de Montesqu. ieu.
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ce l l e  de  l a  coméd ie  é ta i t  marquée  pa r  I ' ense ignemen t  de  f4o l i è re .  Le  cas

de  Môse r  es t  d ' au tan t  p lus  i n té ressan t  qu ' i l  n ' es t  pas  un ique  en  A l l emagne

à cet te époque.  Pour combler  le  v ide dont  souf f ra i t  la  l i t térature a l le-

mande,  p lus spécia lement  dans le  domaine du théâtre,  Got tsched n 'hési te

pas  à  recou r i r  à  l a  scène  f ranca i se .  S ' i 1  n ' i gno re  dans  l a  t r agéd ie  n i

Cornei l Ie ,  n i  Racine,  i ' l  accorde,  comrne la p lupar t  de ses contemporains 1a

préférence à Vol ta i re que l ron considère conne l 'hér i t ier  1égi t ime des deux

grands t ragiques du XVIIe s ièc le.  I l  écr i t  un ouvrage qui  est  la  t raduct ion
quasi  I i t téra le desLet t res aur  )edipe,  i l  s 'e f force defa i reconnaî t re les

t ragéd ies  deVo l ta i re ,  i l  l ec i t een  exemp le  dans  ses revues ,  comme Môse r  l e

fa i t  dans ]es  s i ennes ,  i l  r ecue i l I e  ALz i re  e t  Za t re  dans  sa  Scène  aL i . e -

mmâe après avoir fait traduire la première pièce par Schwabe et la se-

conde par  sa fef lme (189).  Ce qu 'admirer i t  Got tsched et  ses d isc ip les dans

1a  t ragéd ie  vo l t a i r i enne ,  c ' es t  l a  t enue  du  d i scou rs  e t  l ' esp r i t  moderne

du contenu :  e l le  reorésente la  forme 1a p lus moderne du c lass ic isme

français (190) .  Cet  ôspect  expl ique que même des espr i ts  qui  s 'é ta ient

détachés de Gottsched pouvaient continugr néanmoins à admirer Voltaire
parce qu ' i l  avai t  su in t rodui re un espr i t  nouveau et  des idées ou des
passions nouvel les dans une forme c lass ique que 1 'on tenai t  encore à

conserver .  Si  Môser a déjà pu avoi r  quelques aperçus sur  le  théâtre grâ-

ce à quelques essais de Saint -Evremond,  c 'est  sur tout  par ' le  t ruchement

des Lett"es phiLosophiques qu'i l  a découvert, comme la plupart de ses

contemporains,  les qual i tés et  les défauts,  te ls  que 1es voyaient  Vol ta i re,

de fa scène britann'ique. En matière de dramaturgie, 1a diæ-huitième iettve

sur  la  t ragédie et  la  d ix-neuvième sur ' la  comédie ont  fa i t  date dans les

pays a l lemands corme en France.  Mais è 'est  sur tout  1a t ragédie vol ta i r ien-

ne e l leqnême quj  a susc ' i té  un enthousiasme, qui  n 'éta i t  pas I imj té aux

cou rs  p r i nc iè res ,  avec  l a  r i chesse  des  i dées  qu 'e11e  p roposa i t  e t  l a  v i -

(189) Cf. H.A. Korff, voltaire in Literarischen DeutschLand aes ;{'/I|L
Jahthwderts. Ein Beitrag zur Geschichte des è,eutschen Geistes :;ci:
Got tsched b is  tuethe.  Heidelberg,  1917,  p.  33.

(190)  rb id. ,  p .  79 et  71.



gueur  des  sen t imen ts  qu re l l e  pe igna i t .  0u  t emps  de  Môse r  c ' é ta i t  des
t ro ' i s  g rands  t rag iques  f rança i s ,  Co rne i l l e ,  Rac ine  e t  Vo l t a i r e ,  1e
tro is ième qui  passai t  pour  le  p lus v ivant  et  le  moins sage et  le  moins
f ro id  !  0n  l u i  é ta i t  r econna i ssan t  d ,avo i r  su  a l l i e r  t an t  de  ha rd . i esse
à  tan t  de  mesu re  (191 ) .  C 'es t  ce t  esp r i t  s i  f avo rab le  à  Vo l t a i r e  qu i

se ref ' lè te dans I 'ar t ic le  de Môser.  Mais I 'auteur  de 1a FeuiLLe iebdona-
daire a su tirer de sa lecture de Ma?idlrte et d,Eércde, de Zatne et de
Bmttus des conclusions qui sont remarquables par ' leur 

cohérence et leur
or ig inal i té  et  qui  marquent  une étape peu connue mais d ' igne d,êt re sou-
' l ignée 

dans i 'h is to i re de 1a dramaturg ie a l lemande,de 1 'Ar t  poét iaue
ctitique de Gottsched aux Lettaes sur La Littérature et la Dranatungie
d.e Hanbouzg de Lessing.

Avec cet te t ro is ième catégor ie de références et  de c i ta t ions qui
s ' in tégrent  p le inement  au texte de Môser au point  d,en const i tuer  1a
pierre angula i re ou d 'en fourn i r  ' la  

mat ière essent ie l le ,  nous somnes
vra ' iment  au coeur du sujet .  Cet te fo is-c i  notre auteur  dévoi le  b ien les
sources f rançaises de sa pensée morale et  esthét ique.  S, i1  y  a peu de
choses  à  d i re  de  sa  pensée  po l i t i que ,  c ' es t  que  ce l l e - c i  n ,occupe  pas
une p lace t rès importante dans ses deux revues.  El le  s 'expr ime à l ,occa-
s ion drune réf lex ' ion sur  les systèmes pol i t iques qui  éta i t  in t rodui te
par  une c i ta t ion,  for t  in téressante,  du baron de Boinebourg.  Mais 1 'es-
sent ie l  des repr ises de Môser est  à chercher  dans le  domaine de la  mora-
le et  dans celu i  de l 'esthét ique.  Dans le premier  de ces deux domaines
i l  ne se réfère qu 'une fo is  expl ic i tement  à La Bruyère,  auquel  i l  do i t
beaucoup par  a i11eurs,  ma' is  i l l  le  fa ' i t  d 'une manière t règ s igni f icat ive.
Il emprunte également au Bach.eLier de Salanoque de Lesage le canevas et
1 'espr i t  d 'un réc i t  de caractère p icaresque.  Mais c 'est  sur tout  Saint -
Ev remond  qu ' i l  no rme ,  c i t e  e t  r ep rend  l o r squ ' ' i I  f a i t  l , é1oge  de  i ' am i t i é ,
qu ' i 1  ana l yse  l e  beso in  cons tan t  de  nouveau té  qu 'ép rouve  l , ho rnne  e t  qu ' i 1
démyst i f ie  la  fausse ver tu et  la  fausse dévot ion chez les femmes et  chez

(LgL) Ib id. ,  p .  !71.  Kor f f  s ignale gu 'en 1774 Nicola i  louai t  encore
Vo l ta i re  d ' avo i r -é té  l e  p rem ie r  a  avo i r  su  f a i r e  p leu re r  l e  pub l i c
pour le f i ls de 

' l 
a nature dans Alzir.e, pour ' le 

Musulman généreux
dans Zaî te,  le  premier  à avoi l inspi ré un juste dégoût  pour  le  fana-
tisme religieux dans ttuhonet.
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l es  v i e i l  l a rds .  L ' i n f l uence  de  Sa in t -Ev remond  se  dev ine  enco re  dans  un

cer ta in nombre de réf ' lex ions esthét iques ou dans cer ta ins jugements que

Môser por te sur  des auteurs corme Boi leau ou comme Mol ière.  Ce dernier

apparaît en revanche conme son maître à penser dans ses aperçus sur la

comédie,  tandis que Vol ta i re détermine l 'essent ie l  de sa concept ion de

1a tragédie. Ces emprunts et ces dépendances ouvertement reconnus cor-

r igent  quelque peu l ' impression que ressenta i t  le  lecteur  après I 'exanen

des deux premières catégor ies de références.0n pouvai t  cra indre iusqu'à
présent  que I 'apport  f rançais dans les deux revues ne soi t  que t rès su-

per f ic ie l  ou,  lorsqu' i ' l  é ta i t  p lus conséquent ,  for tu i t  e t  occasionnel .

0n peut  constater  dès maintenant  que ce sont  des pans ent iers oe la  pen-

sée morale et esthétique de Môser qui sont assez profondément déterminés

pa r  ses  l ec tu res  f r ança i ses .  C 'es t  l à  l a  conc lus ion  à ' l aque l l e  on  peu t

abou t i r  s i  l ' on  s ' en  t i en t  aux  ré fé rences  p lus  ou  mo ins  exp l i c i t es .  Ma is

i1 a été déjà p lus ieurs fo is  suggéré que I 'emprunt  avoué ne const i tua ' i t

que la par t ie  v is ib le des emprunts que Môser fa isa i t  à  ses auteurs f ran-

çais .  Que révèle la  face cachée ? Quel le  est  son importance ? Qu'apporte-
t -e l le  de p lus à ce que I 'on sai t  déjà des rapports  de Môser avec ses

sources f rançaises ? Ce sont  quelques unes des quest ions auxquel les on

essaiera de répondre dans le  développement qui  su i t .

Pour qui  veut  pôr t i r  à  la  recherche des emprunts d iss imulés que

Môser a fa i ts  aux auteurs f rançais,  i l  n 'est  que deux méthodes possib les.

La  p rem ' i è re  cons i s te  à  pa r t i r  du  connu  pou r  découv r i r ' l ' i n connu ,  du  v i -

s i b l e  pou r  accéde r  à  l ' i nv i s i b l e ,  c ' es t -à -d i re  à  s ' appuye r  su r  l es  ré fé -

rences  exp l i c i t es  pou r  a l l e r  à  l a  quê te  des  emprun ts  d i ss imu lés .0n  a

dé jà  vu  que  ce r ta ines  men t i ons  ou  ce r ta ines  c i t a t i ons  n ' épu i sa ien t  pas

]a  ma t i è re  des  i dées  que  Mbse r  ava i t  r ep r i ses  de  sa  sou rce  e t  qu 'e l l es

éta ient  souvent  corme le s ignal  qui  annonçai t  des apports  p lus substan-

t ie ls"  Lorsque les ressources de cet te méthode sont  épuisées on peu

recour i r  à  la  seconde qui  mér ' i te  à peine le  nom de méthode :  e l le  con-

s is te à se f ier  à la  chance.  Tei  passage des revues peut  rappeler  au
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lecteur  te l  autre passage ou te l  thème que i t lôser  a rencontré dans un

ouv rage  f rança i s  qu ' i l  a  pu  l i r e .  Vé r i f i ca t i ons  f a i t es ,  1e  rapp roche -

ment  pressent i  peut  déboucher sur  une analogie f rappante ou même sur

un emprunt  év ident ,  vo i re l i t téra l .  Le cas de f ' lar ivaux just i f ie  cet te

méthode.  Son nom n 'apparaî t  jamais.  Seuls ses deux grands romans sont

normés une fo is  dans un contexte où i l  sera i t  va in de chercher]e moin-

dre rapport avec la Vie de ù@ianne ou 1e Pagsan paruenu. Oans le cas de

Mar ivaux,  non seulement  les s ignaux ne fonct ionnent  pas,  mais i ls  sont

encore totalement absents. Et pourtant c'est probablement à l ' larivaux que

sont  dus,  nous le  verrons,  la  p lupar t  des emprunts d iss imulés.  i l  faut

donc combiner ]es deux méthodes sans jamais perdre de vue que 1es résul -

t a t s  qu 'e l1es  pe rme t t ron t  d ' ob ten i r  se ron t  f o r cémen t  l acuna i res .  I l s  l e

seront  essent ie l lenent  oour  t ro is  ra isons.  D'abord t ' tôser  s 'entend for t

b ien  à  e f f ace r ' l es  t r aces  des  sou rces  qu ' i 1  a  exp lo i t ées  :  i l  ne  res te
p lus  a lo rs  que  de  l o i n ta ines  ana log ies  avec  l e  t ex te  o r i g i na l  qu i  ne  se
p rê ten t  pas  à  des  conc lus ions  sé r i euses .  Ensu i t e ,  i l  n ' es t  guè re  poss i -

b le de l i re  toutes les oeuvres de tous les auteurs que Môser nomme ou

ci te :  ce sera i t  une entrepr ise qui  dépasserai t  le  cadre de ce t ravai l

e t  dont  le  b i lan ne sera i t  pas forcément  f ructueux.  Vaut- i l  la  peine,

par exemple, de l ire les Ménoires de Madame de Maintenon parce que M6ser

y  f a i t  une  a l l us ion  t rès  f ug i t i ve  ou  de  compu lse r  l es  v i ng t  vo lumes  des

Cauees céLèbnes et intét,essantes qu'a laiSsés, outre une demi-douzaine

d'autres ouvrages,  Gayot  de Pi taval r  pôrcê qu ' i l  est  nornmé, par  pure

p la i san te r i e ,  dans  l e  p la idoye r  i r on ique  su r  l e  f a rd  ?  I l  es t  poss ib le

que notre auteur se rappelle lt ladame de l4aintenon ou Gayot de

P i tava l  en  d ' au t res  end ro i t s  de_ses  feu i ' l l es . Î - 1a i s  i l  se ra i t  b i en  é ton -

n a n t  q u ' i I  y  p u i s e  I a  s u b s t a n c e  d e 1 ' u n  d e  s e s  a r t i c l e s  o u  d e  l ' u n  d e

ses thèmes majeurs.  Enf in,  et  c 'est  là  la  t ro ' is ième ra ison de ces lacu-

nes  auxque l l es  i l  f au t  b i en  se  rés igne r ,  l es  conna i ssances  e t  1a  pe rsp i -

caci té du chercheur font  t rop souvent  défaut  pour  que l 'on puisse espé-
rer  déceler  toutes les t races la issées par  1es auteurs que Môser nomme,

même guand  i 1  s ' ag i t  des  au teu rs  qu ' i l  a  1e  p lus  p ra t i qués  e t  su r tou t  de

ceux  qu ' i l  ne  no rme  pas  e t  qu ' i l  n ' a  p robab lemen t  pas  beaucoup  p ra t i qués .

Ma lg ré  ces  r i sques  i név i t ab les ,  i l  dev ra i t  ê t re  pe rm is  d ' é tab l i r  un  ca -

ta logue des emprunts d iss imulés qui  so i t  suf f isarment  complet  pour  qu 'on

puisse en t i rer  des conclus ions per t inentes et  conf i rmer au moins et ,  au
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beso in ,  co r r i ge r  l e  b i l an  qu i  a  é té  ob tenu  à  pa r t i r  de  l ' é tude  des  ré -

fé rences  exo l  i c i t es .

Puisque les premîers sondages qui  se sont  révélés féconds ont

été ef fectués à par t i r  des c i ta t ions de Saint -Evremond et  que sa t race

a été repérée même 1à où i l  n 'é ta i t  pas norrné,  par  exemple à I 'occasion

de  j ugemen ts  su r  Bo i l eau ,  su r  Co rne i l l e  ou  su r ' l ' esp r i t  de  l a  t r agéd ie
moderne,  c 'est  par  cet  auteur  qu ' i l  est  peut  êt re préférable de conrnen-

cer  en approfondissant  1 'enquête sur  des passages qui  ont  déjà donné des

résul tats  in téressants.  Et  puisque c 'est  dans le  domaine de la  morale
que Môser semble s 'êt re inspi ré le  p lus f réquenrnent  de Saint -Evremond,

1e  p lus  s imp le  es t  de  rep rend re  1e  p rem ie r  t ex te  où  1e  d i sc ip le  d 'Ep i cu -

re est  c i té  pour  1a prenière fo is  en compagnie de son maî t re grec,  comme

a p o l o g i s t e  d e  l ' a m i t i é . 0 n  a  d é j à  r e l e v é  q u e  l ' a l l u s i o n  à  l ' a u t e u r  d e

l 'Ani t ié  sow ani t ié  ne se réduisai t  pas à une s imple référence,  mais que

l ' a l l us ion  e l l e -mêne  p rena i t  l a  f o rme  d 'une  vé r i t ab le  c i t a t i on  t ex tue l l e .

Une s imple comparaison avec le  texte d 'où est  t i ré  la  c i ta t ion,  1ur  1- 'a-

nrtt ié, et avec cet autre texte qui lui est très proche, l 'Anitié sans

ardt ié ,  révèle que l remprunt  ne se l im' i te  pas à la  seule c ' i ta t ion men-

t i onnée .  L ' i n ten t i on  i n i t i a l e  des  deux  au teu rs  n ' es t  pas  tou t  à  f a i t

ident ique.  Tandis que Saint -Evremond aborde d 'emblée le thème de I 'ami t ié
pour en analyser  les d i f férents aspects,  Môser par t ,  dans le  second numé-

ro de la  FeuiLLe hebdonaàaire,  d 'une réf lex ion sur  l 'ar t  de la  f la t ter ie

dél icate et  ra isonnable (192) .  Cet te forme de f la t ter ie  qui  correspond

au besoin inné de p la ' i re  fa i t  la  va leur  de toutes les ver tus dont  les

autres pourra ient  prendre ombrage s i  e l les n 'éta ient  assor t ies de ce sou-
c i  de  p la i re  en  f l a t t an t .  Pou r  o réc i se r  ce t  a r t  de  f l a t t e r  don t  l a  sub t i -
' l i té  

échappe même à 1 'analyse pénétrante de Mademoisel le  de Scudéry,

Môser préfère,  se lon son habi tude,  recour i r  à  des exemples concrets qu ' i l

emprun te  à  1 ' expé r i ence .  Le  p lus  é loquen t  de  ces  exemp les  es t  I ' am i t i é ,

(L92)  i lo .  2 ,  HKA I ,  pp.  10-15.
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ce t te  am i t i é  que  " l ' honnê te  Ep i cu re  p laça i t  au -dessus  de  tou tes  l es
autres ver tus"  et  dont  "son heureux successeur Evremond connaissai t
b i en  l es  avan tages "  (193 ) :  I l  es t  b i en  ce r ta in ,  a j ou te  t r l ôse r ,  que  l o r s -
qu 'une  soc ' i é té ,  où  règne  un  esp r i t  de  s i ncé r i t é . i n te l l i gen te ,  p ra t i que
les  l eçons  de  l a  f l a t t e r i e  dé l i ca te ,  ( 1 ,a rn i t . i é )  peu t  ê t re  comp tée  pa rm i
l es  bonheu rs  l es  p lus  pu rs  que  pu i sse  conna l t r e  l , ho rme ' ,  ( 194 ) .  Sa in t -
Evremond ins is te également  sur  le  bonheur que procure une amit . ié  juste
e t  ra i sonnab le ,  d i r i gée  pa r  l a  ra i son  e t  qu i  r end , , l a  v i e  p lus  t r anqu i l -
le  et  p lus heureuse" (195) .  C 'est  la  ver tu des sages et  des honnêtes
gens  :  " L ' am i t i é  des  sages  ne  vo i t  r i en  de  p lus  p réc ieux  qu 'e l l e  dans  l e
monde" (196) .  Si  e l le  est  prat iquée avec cet te sagesse que Môser t radui t
par  le  terme de "Klughei t "  et  "sans aucune d iss. imulat ion dans les conf i -
dences "  (197 ) ,  c ' es t -à -d i re  avec  ce t te  s i ncé r i t é  i n te l l i gen te  que  recom-
mande  l ' au teu r  a l l emand ,  e l l e  "do i t  con t r i bue r  p lus  qu 'aucune  au t re  cho -
se  à  no t re  Bonheu r "  (198 ) .  B ien  qu ' i l  i ns i s te  mo ins  su r ]es  heu reux  e f -
f e t s  de  l a  f l a t t e r i e ,  qu ' i l  ne  nég1 ige  pou r tan t  pas ,  pu i squ , i l  pa r l e
aussi  de "compla isance" (199) ,  Saint -Evremond soul . igne 1es mêmes aspects
d e  l ' a m i t i é  q u e  s o n  d i s c i p l e  o s n a b r u c k o i s  :  e l l e  r e q u i e r t  d e  I ' i n t e l l i -
gence  e t  de  l a  s i ncé r i t é ,  e l l e  es t  l a  ve r tu  pa r  exce l l ence  des  honnê tes
gens,  donc une qual i té  éminenment socia le qui  exc lut  les , 'a t tachements

un iques "  (200 )  e t  e l l e  do i t  p rocu re r  à  ceux  qu i  l a  cu l t ' i ven t  l a  t r anqu i l -

(L93)  rb id. ,  p .  14.

(L94 )  rbu - :  "und  gew is ,  wenn  e ine  Gesse rscha f t ,  be i  k l uge r  Eh r l i chke i t ,
d ie Lehren der  fe inen Schmeichele i  in  Uebung br . ingèt  :  so is t
d iese lbe  e ine  m i t  den  hôchs ten  mensch i i chen  G l i j c ksè l i gke i t en , ' .

(195)  , tûnt ië  sans @tr t t ié ,  ( t .  IV,  p.  144) .

(Le6) nu.
(197 )  sæ L ta tu t i é .  ( t .  I I I ,  p .  355 ) .

(198)  r , tar t t ié  e@ts @rr t ié .  ( t .  IV,  p.  144) .

(L99\  mta. ,  p .  140.

(200)  rb id. , -p;138.  s t  Evremond accorde dans ce passage une grande impor-
tance  à  l a  d imens ion  soc ia re  de  | ' am i t i é  :  i ' c , es i  dans  i e  monde  e t
dans un mé1ange de d iver t issements et  d,af fa i res que les l ia isons
l e s  p l u s  a g r é a b l e s  e t  l e s  p l u s  u t i l e s  s o n t  f o r m é e s , , ( p . 1 3 9 ) .
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t i t é  e t  l e  bonheu r .  Pou r  ces  deux  d i sc ip les  d 'Ep i cu re  I ' am i t i é  ne  sau -

ra i t  en  e f f e t  ê t re  pu remén t  dés in té ressée :  c ' es t  "une  l i a i son  douce  e t

honnête,  aussi  agréable à nos amis qu 'à nous-mêmes" (201) .  Si  | " lôser  sug-

gè re  ce t te  réc ip roc i t é  dans  son  tex te  l o r squ ' i l  pa r l e  du  "bonheu r  l e

p lus  pu r  que  pu i sse  conna l t r e  l ' home" ,  i l  es t  p l us  exp i i c i t e  enco re

dans le poème où il trace le portrait du parfait honnête homme, un por-

t ra i t  que Saint -Evremond eut  cer ta inement  approuvé,  et  où i l  d i t  de son

modèle idéal  qu ' i l  est  "s incère,  équi table et  accormodant ,  agréable à

soi -même et  aux autres"  (202) ; i1  possède préc ' isément  cesqual i tés qui  font

l e  bon  am i .  Pou r  Môse r  " l a  seu le  i dée  d 'avo i r  des  am is  s i  pa r fa i t s  es t

p lus  f ' l a t t euse  que  de  se  savo i r  a imé  d 'une  be l l e  pe rsonne"  (203 ) .  Su r  ce

po in t ' i l  ne  f a i t  enco re  que  su i v re  1 ' av i s  de  son  ma î t re  à  pense r  qu i

p ré fè re ,  l u i  auss i , 1 ' am i t i é  à  l ' amour .  Sa in t -Ev remond  n 'es t ,  ce r tes ' pas

insens ib le  au  p la i s i r  d ' a imer  e t  d ' ê t re  a imé  e t  ses  re la t i ons  am ica les

avec la  duchesse Mazar in lu i  ont  appr is  que le commerce par t icu l ier  d 'une

fef ime peut  rendre | 'ami t ié  p lus douce encore.  Mais nous connaissons les

r isques de ce corrnerce ;  à  cause du peu de sûreté de 1 'espr i t  féminin,

i 1  r i sque  d ' y  en t re r  une  pass ion  qu i  en  l im i t e ra i t  l a  du rée ,  s i  l ' on  veu t

évi ter  ces "at tachements t rop uniques" qui  vous iso]ent  de la  société

(20C1 .  5 ' i l  es t  mo ins  exp l i c i t e  que  sa  sou rce  su r  l es  ra i sons  de  l a  p ré -

fé rence  qu ' i l  acco rde  à  l ' am i t i é  su r  l ' amour  dans  ce  passage ,  Môse r  j us -

t i f iera amplenent  son at t i tude dans la  c inquième métamorphose,  lorsqu' i l

montrera corment  Pol idor  s 'est  la issé prendre au p iège de l 'ami t ié  de

Bé l i se .  Le ' l i en  en t re  l es  deux  tex tes  es t  assu ré  pa r ' l ' exe rgue ,  l a  p r i è re

de Madame la Pr incesse,  a] ias Ninon de Lenclos,  qui  pr ie  Dieu de ne pas

permett re que son espr i t  so i t  le  dupe de son coeur :  cet te c i ta t ion est

(?Ol)  Ib id. ,  p .  L37.

(202)  wo.  10,  HKA I ,  p .

(2031 i lo .  2,  HKA I ,  p .

QA4) Sæ L'anitié (t.

58.

14 .

I I I ,  p . 3 5 0  s q . )
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t i rée du passage de I 'essai  Sut  L 'atn i t ié  où Saint -Evremond médi te sur
l es  i nconvén ien ts  de  l ' am i t i é  f ém in ine .  I ' l  es t  une  au t re  f o rme  d 'am i t i é
que les deux auteurs récusent  de concert ,  c 'est  ce l le  qui  péche par

excès de zêle et  devient  t rop encombrante,  anéant issant  les heureux ef -
f e t s  d ' une  i i a i son  qu i  es t  f a i t e  pou r  rend re  l a  v i e  douce  e t  ag réab le .

"La  p ré tendue  s ' i ncé r i t é ,  l e  zê le ,  l e  pouvo i r  qu 'on  a  de
.  rend re  se rv i ce  son t  auss ' i  des  f o l i es  l o r squ 'e l l es  n ' on t

pas la  sagesse pour gouvernante et  s i  e l les ne sont  pas

tenues  à  1a  p lace  qu i  l eu r  rev ien t  pa r  une  f l a t t e r i e

d i sc rè te "  (205 ) .

Dans cet te réf lex ion Môser ne fa i t  que résumer ce que Saint -Evremond di t
des anis trop zêlés daîs \ 'Anitié sans anitié :

"11 n 'y  a r ien gui  contr ibue davantage à la  douceur de
1 a  v i e  q u e  1 ' a n i t i é  ;  i l  n ' y  a  r i e n  q u i  e n  t r o u b l e  p l u s

le  repos  que  l es  am is ,  s i  nous  n 'avons  pas  assez  de  d i s -
ce rnemen t  pou r  l es  b ien  cho i s i r . . .  5e  con ten te  qu i  vou -
dra de ces amit iés,  cont inue Saint -Evremond,  après avoi r
donné quelques exemples d 'ami t iés in tempest ives qui  sont
ce l l es  qu ' i nd ique  Môse r ,  pou r  mo i  j e  ne  me  sa t i s fa i t  pas

d 'une  bonne  vo lon té  nu i s i b l e  ;  j e  veux  que  ce t te  bonne
volonté soit accompagnée de disctëtion et de prtiezce,

L 'af fect ion d 'un horme ne raccommode pas ce que sa sot-
tise a gâté. Je lui rends grâce de son zâLe impert' inent,
e t  l u i  conse i l l e  d ' en  f a i re  va lo i r  l e  mér ' i t e  pa rm i  l es
sots. Si les lumières de 1'entend,ement ne dirigent pas
Les nouuenents du coeun, les amis sont plus propres à
nous  fâche r  qu 'à  nous  p la i re ,  p l us  capab les  de  nous  nu i -

QAS) vo.  2,  HKA I ,  p .  14.
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re que nous sen)ir" (?06).

S ' i l  es t  un  doma ine  où  l e  zê le  excess i f  d ' un  an i  peu t  ê t re  pa r t i cu l i è re -

men t  redou tab le ,  c ' es t  ce lu i  de  1a  re l i g i on .  C 'es t  du  mo ins  ce  que  pense

Môser,  à la  sui te de Saint -Evremond :

"P lus  que  n ' impor te  qu i ,  l es  f onda teu rs  de  re l i g i on  on t

appr is  à leurs dépens conbien i l  est  funeste d 'avoi r

des anis qui  n 'ont  pour  eux que leur  s incér ' i té ,  leur  zê-

]e  e t  l eu r  savo i r .  Ces  am is  eussen t  é té  b ien  p lus  u t i l es

s i  l eu rs  qua l i t és  ava ien t  é té  se rv ies  pa r  une  a t t i t ude
p lus  conp la i san te "  (207 ) .

La  rep r i se  n ' es t  pas  fo rme l l e  dans  ce  cas .  Sa in t -Ev re rnond  dé f i n i t  l ' am i -

t ié  comme l 'un ion des volontés qui  admet des opin ions d i f férentes,  mais

qu i  exc lu t  l a  con tes ta t i on  qu i  va  à  I ' a i g reu r .  I l  c i t e  en  exemp le  I a

contestat ion re l ig ieuse qui  est  néfaste parce qu 'e l le  rapporte tout  à la

ra i son  ou  soumet  t ou t  à  l ' au to r i t é  (208 ) .  I l  es t  poss ib le  qu ' i 1  f asse  a l -
' l us ion  

à  I ' i n to lé rance  re l i g i euse  l o r sque ,  d ressan t  1e  ca ta logue  des  d i f -

férentes sor tes d 'amis importuns,  i1  s 'en prend aux " impér ieux qui  nous

imposent  leurs préférences et  leurs haines et  qui ,  sous le  beau nom de

compla isance (nous obl igent)  à adopter  une soumiss ion généra1e pour tout

ce qu ' impose leur  autoni té"  (209) .  L 'adaptat ion que Môser fa i t  de ces ré-

f ' lex ions senble reposer sur  un contresens :  i l  appl ique un problème qui

ne concerne que les rapports  entre les indiv idus,  des rapports  d 'où doi t

(206)  L 'ani t ié  sans ani t ié  ( t .  IV,  p.  140 sq.) .  Un passage cornme celu i -c i
j us t i f i e  l e  t i t r e  de  ce t  essa i ,  un  t i t r e  qu i  n ' es t  pas  de  S t  Ev remond
mais de la  duchesse Mazar in.  Les mots soul ignés sont  ceux qui  sont
rep r i s  t ex tue l l emen t ,  ou  p resque ,  pa r  Môse r  dans  son  passage  su r ' l ' a -
m i t i é ,  e n  p a r t i c u l i e r  d a n s  l a  c i t a t i o n  q u i  v i e n t  d ' ê t r e  f a i t e  :  " d i s -
c ré t i on "  ( "besehe idene  Schme ich le i " )  ;  " p rudence"  ( "K lugke i t " )  ;
" s o t t i s e "  ( " T o r h e i t e n " ) ;  " 2 ê l e "  ( " E i f e r " ) ;  " s i  l e s  l u m i è r e s  d e
1'entendement ne d i r igent  pas les mouvements dr l  coeur"  ( "wenn s ie
nicht  d ie Klugkei t  zur  Haushâl ter in  haben")  ;  "serv i r "  ( "das Vermôgen
zu dienen).

(?A7)  wo .  2 ,  HKA i '  P .  14 .

(208 )  S ru r  L ' an i t i é  ( t .  I I I ,  p .  359 ) .

(2091 Ltaf tLt ié  sans ûr i t ié  ( t .  IV,  p.  140) .
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ê t re  exc lue  l ' i n to lé rance  re l i g ' i euse ,  à  1a  s i t ua t i on  des  fonda teu rs  de
re l ig ion dont  les act ions sont  contrecarrées par  des d isc ip les t rop zê-
lés ou par  des consei l lers t rop impér ieux.  I l  n 'en demeure pas moins que

dans un cas corme dans I 'autre le  zêle re l ig ieux excessi f  rencl  l 'ami t ié

encombrante et que les deux auteurs ont recours dans ce contexte à la

not ion de "compla isance".  Môser conclut  son exposé par  deux phrases qui

montrent  b ien ce qui  fa i t  la  d i f férence entre son propos et  ce lu i  de

Saint-Evremond et qui soulignent en même temps ce qui rapproche les deux

auleurs :

"Heureux celu i  qui  a I 'occasion de f réquenter  une socié-

té où chaque membre témoigne,  en p lus de la  s incér ' i té

e t  d e  I ' i n t e l  l  i g e n c e ,  d ' u n  d é s i r  i n f i n i  d e  p 1  a i r e  !  M a i s

ma lheu r  à  ce lu i  qu i ,  ma lg ré  t ous  l es  sen t imen ts  d ' une

tendre compla isance,  n 'est  pas assez maî t re de lu i -même
pour  exp lo i t e r  à  son  avan tage  1es  qua l i t és  pa r t i cu l i è res

de chacun de ses 'amis ou pour ne pas év i ter ,  dans le  com-
merce avec une fenme par fa i te ,  les inconvénients habi -

t u e l s  d e  | ' a m o u r  ! "  ( 2 1 0 ) .

Pou r  Môse r ,  e t  c ' es t  1à  l e  po in t  qù  i l  se  d i s t i ngue  de  Sa in t -Ev remond ,
I ' am i t i é  n ' es t  qu 'une  app l i ca t i on  pa r t i cu l i è re  de  I ' a r t  de  f l a t t e r  e t  de
pla i re.  Mais pour  tous deux l 'ami t ié  est  une ver tu éminenment socia le qui

requ ie r t  de  l ' i n te l l i gence  e t  une  f ranch i se  de  bon  a lo i .  S i  e l l e  n ' ex -
c lu tpasune  ce r ta ine  tend resse ,  e l l e  do i t  f ' l a t t e r  l ' amour -p rop re  des  pa r -

tenai res qui  ne veulent  pas seulement  donner,  mais aussi  recevoi r  et  t i -
rer  prof i t  des qual i tés d 'autru i .  Pour êt re agréable et  contr ibuer  à ren-

d re ]a  v i e  heu reuse ,  e l l e  do i t  r es te r  modérée  e t  r a i sonnab le  e t  év i t e r  à
. ' l a  f o i s  l e  zê le  i n tempes t i f  e t  l es  comp l i ca t i ons  de  I ' amour .

Dans  ce  déve loppemen t  su r  I ' a r t  de  p la i re ,  don t  I ' am i t i é  n ' es t
qu 'une  fonne  pa r t i cu l i è re ,  Môse r  c i t e  un  exemp le  qu i  n ' a  pas  sa  sou rce
dans  l es  deux  tex tes  de  Sa in t -Ev remond  qu ' i l  a  exp lo i t és  j usqu ' i c i .  C 'es t

(2I0)  wo.  2,  HKA I ,  p .  14 sq.



332

1e  passage  où  i l  exp l i que  commen t  i l  f au t  s ' y  p rend re  pou r  f l a t t e r  d i s -

c rè temen t  une  be l l e  am ' i e .  Nous  res tons  dans  l e  doma ine  de  l ' am i t i é ,  ma is

à cet te f ront ière indécise où e l le  se d is t ingue mal  du sent iment  anou-

reux.  Voic i  donc la  recet te :

"P rê te r  à  t ous  l es  mo ts  d ' une  be l l e  am ie  I ' a t t en t i on  I a
p lus  f l a t t euse ,  hono re r  ses  pensées  sp i r i t ue l l es  d ' un

sour i re et  les c i ter  avec p lus de bonheur encore quand

I 'occasion s 'en présente ;  or ienter  toutes les conversa-

t i ons  de  te l l e  so r te  qu 'e l1e  pu i sse  y  t r ouve r  l e  moyen

de  fa i re  B reuve  de  son  i n te l l i gence  ;  b ' i en  j uge r  1es
pe rsonnes  qu 'e l l e  d i s t i ngue  pa r  sa  cons idé ra t i on  e t ,
quand  on  s ' es t  a i ns i  acqu i s  l e  c réd i t  de  l a  s i ncé r i t é ,
qui  doi t  au demeurant  êt re réel le ,  por ter  un jugement

f l a t t eu r  e t  mér i t é  su r  l a  man iè re  de  v i v re  dans  l aque l l e

el le  se complaî t  ;  ê t re pénétrant  uniquement  pour  que

otre considérat ion,  appréciée conme venant  d 'un connais-
seur ,  produise une impression d 'autant  p lus profonde et
1u i  t émo igne r  en f i n  j us te  ce  qu ' i 1  f au t  r a i sonnab lemen t
d 'amour :  ce  son t  l à  des  f l a t t e r i es  qu i  va ien t  m ieux  que

tou tes  1es  l ouanges  l es  p lus  sub l imes "  (211 ) .

0r  ce n 'est  pas Môser qui  a t rouvé cet te recet te :  i l  l 'a  t rouvée dans le

développement que Saint -Evremond consacre à I 'ar t  de la  conversat ion,  p lus
précisément  à 1 'ar t  de la  conversat ion avec une bel le  femme, dans la  le t -

tre à Mr. Le Maréclnl de Créqui qui (Lui) auait denandé en queLLe situa-

tion était (son) esptdt et ee qu'ftL) pensai.(t) sur toLûe chose dans sa

oie i l lesse (212) .  0n verra qu ' i l  ne se pr ive pas de reprendre tout  I 'es-
pr i t  de ce texte et  meme un cer ta in nombre de formules,  en a joutant  tou-
te fo i s  que lques  t ra i t s  de  son  c ru  pou r  adap te r  1 ' o r i g i na l  à  son  p ropos  :

(2I I l  rbid. ,  p" 13.

(?LZ) 1eutmes nàLéea, t .  I I I ,  p.  64.
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"Le  p rem ie r  mér i t e  d ' une  dame,  c ' es t  d ' a imer  ;  l e  se -

cond  es t  d ' en t re r  dans  l a  con f i dence  de  l eu r  i nc l i na -

t i on  ;  l e  t r o i s i ème  de  fa i re  va lo i r  i ngén ieusemen t  t ou t

c e  q u ' e i l e s  o n t  d ' a i m a b l e :  s i  r i e n  n e  n o u s  m è n e  a u  s e -

cret  de leur  coeur,  i l  faut  gagner au moins leur  espr i t
par des louanges ; car au défaut des amans à qui tout

cède ,  ce lu i - l à  l eu r  p la l t  l e  m ieux  qu i  l eu r  donne  l es

moyens de p la i re davantage.  Dans leur  conversôt ion,  son-
gez b ien à ne les teni r  jamais indi f férentes ;  leur  âme

est  ennemie de cet te langueur :  ou fa i tes vous a imer,

ou  f l a t t ez - l es  su r  ce  qu 'e l l es  a imen t ,  ou  f a i t es - l es

t rouve r  en  e l l es  de  quo i  s ' a imer  m ieux  ;  ca r  en f i n ,  i l

l eu r  f au t  de  1 ' amour ,  de  que ique  na tu re  qu ' i 1  pu i sse

ê t re  ;  l eu r  coeu r  n ' es t  j ama is  v i de  de  ce t te  pass ion .

Aidez un pauvre coeur à en fa i re quelque usage 1" .

Les ressemblances sauten!  aux yeux :  i l  s 'ag i t  b ien dans les deux cas
des d iverses manières de f la t ter  une ferrne dans la  conversat ion.  Saint -
Ev remond  va  peu t -ê t re  p lus  à  l ' essen t i e l ,  t and i s  que  Môse r ,  p l us  bad in ,

en  res te  s imp lemen t  au  n i veau  de  l a  f l a t t e r i e  dé l i ca te  e t  sou l i gne  mo ins

la fa ib lesse de la  nature humaine et  le  besoin d 'anour chez la  femme.

Mais tous deux veulent  nous fa i re par t  de leur  expér ience,  Môser se con-

ten tan t  de  p ro f i t e r  de  ce l l e  que  s res t  acqu i se  en  1a  ma t i è re  Sa in t -

Ev remond :  i l s  nous  l i v ren t  des  rece t tes  p ra t i ques  de  savo i r - v i v re .  La
1eçon morale est  sous-entendue chez 1e premier  ;  e l  le  est ,  conne chez le

second,  p lutôt  pessimiÈte:  le  coeur,  sur tout  le  coeur féminin,  ne peut

se passer  d 'amour n i  de f la t ter ie .

Cette analyse du deuxième numéro de 1a FeuiLLe hebdonafu.ir.e nous

of f re déjà quelques aperçus sur  I 'usage que Môser fa i t  de ses sources et
su r  sa  man iè re  de  l es  exp lo i t e r .  Pou r  nou r r i r  son  exposé ,  i l  f a i t  appe i
à t ro is  textes d i f férents de Saint -Evremond,  Sar  Lta, ,n i i ië ,1 'Amitzé scr-s
ari,t ié et la Lettre at Matéehal de Créqui. 0ans un contexte qui n'est pas

tou t  à  f a i t  ce lu i  de  l ' o r i g i na l ,  i l  i nsè re  des  thèmes ,  des  i dées  e t  même
des  fo rmu les  ou  des  mo ts  qu ' i 1  emprun te  à  l , o r . i g i na l .  Ma is ,  s i  l , on  excep te
1a  c i t a t i on  p lus  ou  mo ins  canou f l ée  qu i  a  t r a ' i t  à  1a  p ré fé rence  qu ,Ep i cu re

et  Saint -Evremond accordent  à l ,ami t ié  sur  les autres ver tus,  ses repr . ises
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ne  son t  pas  tou t  à  f a i t  l i t t é ra les ,  de  te l l e  so r te  qu 'on  ne  peu t  pas

par ler  d 'une vér i table t raduct ion.  Sans se préoccuper du p lan et  de
' l 'enchalnement  

des idées qu 'adopte Saint -Evremond,  Môser chois i t  un or-

dre d i f férent  et  d isperse ses emprunts,  mots,  formules ou idées,  dans

son exposé conme des é léments d 'un jeu de puzzle qu 'on t i re  d 'une gravu-

re oour ]es in t rodui re dans une autre.  Tout  en se révélant  t r ibuta i re de

son auteur ,  i t  fa i t  a ins i  preuve d 'or ig ' ina l i té ,  adapte ses emprunts à 1a

démarche de sa propre pensée et  conçoi t  une combinaison nouve' l1e qui  1ui

pennet  de d iss imuler  les t races de sa dépendance.  I l  est  s igni f icat i f  de

ce  po in t  de  vue  qu ' i l  i nsè re  dans  l e  t ex te  qu i  s ' i nsp i re  des  deux  essa i s

de  Sa in t -Ev remond  su r ' l ' am i t i é  un  déve loppemen t  su r ' l ' a r t  de  f l a t t e r ] es

fe rmes  dans  l a  conve rsa t i on ,  où  i l  su i t  d ' assez  p rès  un  passage  que  Sa in t -

Evremond consacre au même thème et  qui  prov ient  d 'un t ro is ième texte,  la

lettre au Ma.réchal de creryi.

5 ' i 1  exp lo i t e  dans  un  seu l  e t  même a r t i c l e  p ius ieu rs  t ex tes  d i f -

férents de Saint -Evretnond,  i l  lu i  arr ive à I ' inverse de reprendre cer-

ta ins é léments du même texte de l 'auteur  f rançais dans des ar t ic les o i f -

férents.  I l  sera i t  possib le de montrer  par  exemple que l 'on ret rouve a i l -

leurs des traces de 1a Lettte nt l"tuz'échal de Créqui, qui constitue à elle

seule une pet i te  oeuvre de près de soixante pages et  qui  aborde presque

tous  l es  t hènes  fam i l i e r s  de  I ' au teu r  v i e i l l i s san t .  l 4a i s  pou r  res te r  dans

le regis t re qui  a été abordé avec l 'examen du deuxième numéro de \a !et t ' ' ' -

Le hebdpnaànire, i ' l  est préférable de re'lever les emprunts que Môser a

fa i t s  aux  deux  essa i s  su r ' l ' an i t i é  dans  l e  t r en t i ème  numéro  de  sa  feu i l -

l e  (213 ) .  I l  n ' es t  peu t  ê t re  pas  i nu t i l e  de  donne r  un  résumé succ inc t  de

ce  tex te  qu i  r appe l1e ,  pa r ]es  t hèmes  qu ' i l  t r a i t e  e t  pa r  l a  man iè re  de

]es aborder ,  la  démarche et  la  pensée des moral is tes f rançais en généra1

e t  p lus  pa r t i cu l i è remen t  ce l l es  de  Sa in t -Ev remond .0n  se  rappe l l e  qu ' i l

est  précédé d 'un exergue qui  est  emprunté à l 'essai  sur  1 'Ani t ié  sans cni -

t i é  e t  qu ' i l  conv ien t  de  c i t e r  à  nouveau  :

(2L3)  vo.  30,  HKA I ,  pp.  164-168.
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"L ' anou r  (Sa ' i n t -Ev remond  éc r i t  :  " 1 ' un ion " )  de  deux  pe r -

sonnes attachées (chez Saint-Evremond ; i 'en+.iènenev;""

. . ' . t achées )  I ' une  à  I ' au t re ,  ce t t e  be l l e  un ion  a  beso in

:e choses ét rangères qui  exc i tent  le  goût  du p la is i r  e t

le  sent ' iment  de la  jo ie.  Avec toute la  sympathie du mon-

de ,  l e  conce r t  e t  I ' i n te l l i gence ,  e l l e  au ra  de  l a  pe ine

à  f o u r n i r  d e  1 a  c o n s o l a t i o n  d e  I ' e n n u i  o u ' e l l e  f a i t  n a î -

t r e "  (214 ) .

Chez Saint -Evremond ce passage se s i tue dans le  développement consacré

à I ' ind ispensable modérat ion que requier t  I 'ami t ié  pour  êt re source de

bonheu r  e t  de  p la i s i r .  I l  f au t  év i t e r  l ' assu je t t i s semen t  qu i  nous  p r i ve

de toute indépendance.  Ce danger guet te les passions v io lentes qui  font

cra inc l re le  désordre du changement.  Les at tachements uniques,  ceux qui

iso lent  les deux par tenai res de leur  entourage socia l ,sont  donc à décon-

se i l l e r .  "En  e f f e t ,  se  rédu i re  à  n ' a imer  qu 'une  pe rsonne ,  c ' es t  se  d i s -
pose r  à  ha î r  t ou tes  l es  au t res  e t  nôus  l angu i ssons  ( . . . )  en  ce t te  be l l e

amit ié  s i  nous ne t i rons de la  société générale des cof inodi tés et  des

ag rénens  qu i  an imen t  l a  pa r t i cu l i è re "  (215 ) .  Su i t  a l o r s  l e  passage  que

Môser  c i t e  en  exe rgue  e t  qu i  sou l i gne  I ' ennu i  que  r i sque  d 'engend re r  à

la  l ongue  ce t te  so r te  d ' un ion  t rop  exc lus i ve .  La  c i t a t i on  ne  pouva i t  ê t re

mieux chois ie pour  in t rodui re une réf lex ion qui  est  fondée sur  une psy-

cho log ie  expé r imen ta le  e t  qu i  sou l i gne  I ' i ncons tance  du  coeu r  huma in  e t

son besoin naturel de changenent dans ses attachements comme dans sa re-

che rche  des  p la i s i r s  (215 ) .  D 'emb lée  Môse r  é la rg i t  l e  déba t  que  Sa in t -

Ev r remond  l im i t e  à  l ' am i t i é .  I l  es t  des  gens ,  remarque - t - i l ,  qu i  se  p la i -

gnen t  au jou rd 'hu i  qu ' i 1  n ' y  a i t  p l r i s  de  v ra ie  p ié té ,  de  v ra ie  a rn i t i é ,  de

vra i  amour.  I l  se propose donc d 'examiner  ces t ro is  formes pr iv i lég iées

(214) Ib id. ,  p .  164 et  chez St  Evremond :  ceuures nâLées,  t .  IV,  p.  139.

(?15) Ibid. chez St Evremond.

(216) Les termes qui  désignent  le  besoin de changement ( "Neuigkei ts l iebe",
"nat l j r ' l  iche Verânderungsbegierde" '  "Verânderungsbeg ierde" )  rev iennent
corme un " le i tmot iv"  dans le  texte de Môser.
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d" 'at tachement  unique".  Faut- i l  se p la indre de cet te dégraclat ion que

constatent  les espr i ts  chagr ins ? Ce ne sera i t  guère sage,  car  i l  en a

toujours été de la  sor te :  les l ia isons apparef iment  p lus sol ides d 'au-

t re fo i s  ne  d ' i s s imu la ien t  souven t  qu 'une  l é tha rg ie  p ieuse ,  am ica le  ou

arnoureuse à laquel le  I 'habi tude avai t  rédui t  des at tachements in i t ia le-

ment  p lus v ivants et  mieux ressent is .  Par t isan de la  mesure en toute

chose et  par fa i tement  luc ide quant  aux possib i l i tés du coeur hunain,

l f t iser  s 'en prend aux moral is tes,  s toîc ' iens ou r igor is tes oe la  v ie i I le

école,qui  réc lament  une ver tu te l lement  pur i f iée,  te i lement  contra i re à
' |  
a  nature qu 'e l ]e  reste du doma' ine de I ' impossib le et  empêche le b ien en

ne voulant  admett re que le mieux.  11 prend pour exemple l 'anant  qui  ex i -

ge de sa b ien-a inÉe une tendresse sans défaut  qu ' i l  sera i t  b ien incapa-

ble de lu i  rendre.  Cet  amant  devra i t  so iger  que l 'humani té et ,  par  consé-

quen t ,  l a  f a i b l esse  qu i  es t  i nhé ren te  à ' l a  cond i t i on  huma ine  cons t i t uen t

le p lus ornement  de sa bel le .  0 'autres réc lament  de l 'ami t ié  les mêmes

vertus que de I 'anour.  Mais la  tendresse et  la  pureté éternel les que les

amants at tendent  l 'un de l 'autre sont  tout  à fa i t  absurdes et  déolacées

dans  I ' am i t ' i é .  Ce  qu i  f a i t  en  réa l i t é  l e  f ond  d 'une  p ié té ,  d ' une  am i t i é

ou d 'un amour anciens est  une cer ta ine pesanteur  de 1 'espr i t ,  une pares-

se du coeur qui ,par  défaut  de réact ion,  se rempl i t  du premier  objet  venu.

De v ieux amis sais issent  avec av id i té  la  moindre occasion pour rempl i r

tant  b ien que mal  
' le  

v ide sans v ie qu 'a provoqué un commerce languissant .

L 'honme est  toujours le  même et  réagi t  toujours de la  même façon quel le

que  so i t  l a  f o rme  de  l a  p ' i é té ,  de  l ' am i t i é  ou  de  l ' amour  qu ' i l  r essen t .

Dans les t ro is  cas le  sent iment  sui t  tou jours la  même évolut ion :  au dé-

par t ,  i l  est  passionné,  à mi-chemin t iède et  à la  f in  f ro id.  Pour remé-

dier  à cet te dégraôat ion,  i ' l  faut  t rouver  le  moyen de mainteni r . la  f lam-

me constafment  égale,  au l ieu de la  consumer d 'un seul  coup et  de sombrer

ensui te dans une p ieuse létharg ie.  Le coeur est  inconstant  et  a tendance

à  dé la i sse r  ce  qu ' i l  conna î t  t r op  b ien .0e  ce t te  expé r i ence  on  peu t  t i r e r

deux  règ les .  D 'abo rd  seu les  l es  choses  que  l a  conna i ssance  ne  peu t  j ama is

épu i se r  t o ta lemen t  e t  qu i  on t  une  g randeu r  i n f i n i e  ne  v ie i l l i s sen t  j ama is .

Ensui te tout  ce que I 'horrne peut  à l ' inverse embrasser  en une seule fo is

lu i  semblera b ientôt  êt re hors de mode.  Ces règles sont  i l lust rées par  des

exemples qui  sont  empruntés au domaine de l 'ar t  e t  à celu i  de sa nature.

Déve loppan t  une  i dée  qu i  l u i  es t  chè re ,  Môse r  oppose  l ' a r t ,  qu i  es t

f j n i  e t  don t  l es  a t t r a i t s  s ' épu i sen t ,à  l a  na tu re ,qu i  es t  i n f i n i e  e t  où  l a
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ra ison f in ie de l 'honme t rouvera toujours des beautés insoupçonnées qui
le  f ' la t teront  agréablement  par  le  charme de la nouveauté.  Les sens sut-
ven t  1 ' exemp le  de  l a  ra i son .  Ce lu i  qu i  se  con ten te ra  chaque  j ou r  d ,une
seule faveur que lu i  consent i ra sa bel  le  pourra nourr i r  son amour gen-

dant  toute sa v ' ie ,  tandis que celu i  qui  veut  tout  avoi r  en une seule fo is
aura tôt  fa i t  d 'éprouver  de. : la  f ro i_deuç,  parce qu, i l  ne t rouvera p lus
r i en  chez  sô  be l l e  qu i  pu i sse  I ' exc i t e r  pa r  sa  nouveau té .  S , i l  ne  s ' a t -
tache qu 'à la  beauté physique,  i l  aura b ' ientôt  at te int  les l imi tes de la
jouissance.  Mais la  ra ison peut  découvr i r  chaque jour  quelque chose de
nouveau :  une  i nc l i na t i on  qu i  s ' a t t ache  à  l a  beau té  i n té r i eu re  ne  fa ib l i -
ra pas.  Môser en conclut  que 1 'horme qui  se propose de chois. i r  de vra ies
beautés est  en mesure de sat is fa i re quot id iennement son besoin nature l
de changement.  C 'est  a ins i  que notre anour pour  Dieu ne se ref ro id i ra ja-

mais parce que ]e nombre in f in i  des per fect ions d iv ines nous réservera
toujours des nouveautés qui  f la t teront  notre coeur.  Mais I ' inconvénient
est  que la ra ison qui  perçoi t  ces per fect ions ne par le pas toujours d 'une
man' ière suf f isarment  v ivante à notre coeur.  Amorçant  une idée qu ' i1  dé-
veloppera dans la Lettte al oieaire sauoyand, Môser loue la sagesse des
fondateurs de la  re l ig ion ju ' ive qui ,connaissant  for t  b ien la  paresse de
la ra ison humaine,  remplaçaient  les not ions abstra i tes par  des s ignes
physiques et  des réal i tés sensib les mieux fa i tes pour  i rnpÈessionner les
fou les .  Dans  l a  p ra t i que ,  chacun  do i t  donc  cho i s i r  1es  ob je t s  oe  son  p1a . i -
s i r  de  t e l l e  so r te  qu ' i 1  pu i sse  pe rsonne l l emen t  sa t i s fa i re  son  beso in  de
changement par  des per fect ions constarment  renouvelées.  S ' i l  n ,y  réussi t
pas,  i l  lu i  faut  recour i r  à  des moyens p lus humains.  Le sent iment  re l i -
g ieui ,  l 'ami t ié  et  l 'amour doivent  êt re entretenus cof ime le pala is  par  de
pet i ts  p lats  qu ' i  accompagnent  1es grands,  mais de te l le  sor te que l ,on
puisse toujours revenir  de l 'accessoi re à I 'essent ie l .  Le commerce de
gens  d resp r i t ,  de  bonnes  l ec tu res ,  des  p la i s i r s  b ien  ménagés  (217 )  son t
des choses qui  doivent  de temps à autre nous d iver t ' i r  (218)  et  qui  nous

(217 )  wo .30 ,  HKA I ,  p .168  :  .woh l  e i nge r i ch te te  Lus tba rke i t en , , .

Qlg)  Ib id.  Môser t radui t  "d ' lver t i r "  par  ' ,ent f i jhren, ,  qui  rend b ien l , idée
d'évasion,  de fu i te  hors de soi -même dans le sens du d iver t issement
pasca l  i en .
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peyîet tent ,  lorsque nous revenons à nous-mêmes,  de l rouver  notre maison

agréable et  nouvel  le .

Une  ana l yse  fondée  su r  l ' expé r i ence  e t  nou r r i e  d ' un  réa l i sme  sans

i l lus ion débouche dans ce développement sur  un cer ta in nombre de consei Is

prat iques et  concrets,  on pourra i t  d i re de recet tes,  qui  permettent  à

I 'horne de remédier  aux inconstances du coeur sans forcer  la  nature tou-
jours av ide de nouveauté.  Le jeune Môser s 'at t r ibue une expér ' ience de
' l ' ho rme  

e t  de  l a  v i e  qu ' i l  n ' a  pas  enco re  pu  acqué r ' i r  e t  gu ' i 1  do i t  p ren -

d re  a i l l eu rs ,  c ' es t -à -d i re  chez  l es  mora l i s tes  f r ança i s .  Le  pess im isme

qui  caractér ise son analyse morale pourra i t  tout  aussi  b ien provenir  de

la Rochefoucauld ou de La Bruyère que de Saint -Evremond.  Ce qui  permet

de  suppose r  qu ' i l  s ' i nsp i re  p lu tô t  de  ce  de rn ie r  c ' es t  1 ' ana log ie  de  ce r -

ta ines formules employées et ,  p lus encore,  la  volonté de ne pas en rester

à  I ' ana l yse ,  de  ne  pas  l a i sse r  l e  l ec teu r  su r  sa  f a im  ma is  de  l u i  l i v re r

quelques recet tes,  quelques 1eçons prat iques qui  const i tuent  une sor te

d 'a r t  de  rend re  l a  v i e  ag réab le  dans  l a  p lus  pu re  t r ad i t i on  ép i cu r i enne .

Ces leçons qui  supposent  qu ' i l  ex is te un remède ôu ma),  pour  peu que l 'on

veui l le  b ien teni r  compte de la  vra ie nature humaine et  ne pas t rop en

ex ige r ,  t émo ignen t  d ' un  op t im isme  qu i  t empère  l e  pess im isme  de  l ' ana1yse .

Ces deux aspects,  pessimisme théor ique et  opt imisme prat ique,se ret rou-

vent  chez Môser corme chez son maî t re Saint -Evremond.  La c i ta t ion qui  est

donnée en exergue et  qui  résume for t  b ien le  thème du débat ,  du moins la

phase  de  l ' ana l yse ,  l e  cons ta t  d ' impu i ssance  du  coeu r  qu i  se  l asse  des

un ions  l es  p lus  é t ro i t es  pa rce  qu ' i l  a  beso in  de  changemen t ,  su f f i t  dé jà

à e l le  seule à prouver  que c 'est  sur tout  à Saint -Evremond que Môser doi t

i c i  l a  pe rsp i cac i t é  de  son  ana l yse  de  mora l i s te .  Ma is  1 ' exe rgue  n 'es t  pas

]e seul  é]  ément  qu ' i1  emprunte à l 'essai  de 1 'Ani t ié  soi ls  oni t ié .  L ' idée
qu'une af fect ion t rop ardente n 'est  pas c lurable et  qu ' i l  faut  donc,  pour

en assurer  la  pérenni té,  en modérer  l 'ardeur  en fa isant  in terveni r  Ia

ra ison est  également  développée dans cet  essai .  Avec le  même réal isme que

son d isc ip le,  Saint -Evremond met son lecteur  en garde contre 1e coeur,

sou rce  de  cap r i ce ,  d ' i ng ra t i t ude  e t  d r i n f i dé l i t é .  Ap rès  avo i r  r ép rouvé

I ' amour  aveug le  "qu i  n ' es t  au t re  chose  qu 'une  pass ion  don t  l e  coeu r  f a i t

d ' o rd ina i re  un  méchan t  usage"  (219 ) ,  i 1  f a i t  1 ' é l oge  des  " l i a i sons  j us tes

(2L9) 1euures mâLées,  t .  IV,  p.  L42.
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et  ra isonnables (
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(z2o)  oeuureuf f iu .
(22I)  76;a.,  p.  139.
(222) iv ia. ,  t .  I ,  pF. lo9 sq.



constance est  une misérable ver tu qui  n 'est  pas vér i tablement  une ver lu '

L e s t r o p l ô n g s a t t a c h e m e n t s f i n i s s e n t p a r i n s p . i r e r d e s d é g o û t s q u . i S o n t

b ien  é1o ignés  de  l a  dé l i ca tesse  d 'une  pass ' i on  na i ssan te '  L ' évo lu t i on  des

sentiments cie 1'aroeul à la froioeur que décrit l ' lôser est toute contenue

dans cette oUse"uution' Saint-Evremond préc'ise sa pensée :

"oans une passion nouvel le '  vous t rouver t t  1gu1s5 1es

heures dé] ic ieuses :  les jours se passent  à sent i r  de

moment en moment qu 'on a ime mieux '  Dans une v ie i l le  ha-

bitude 
' le tems se consume ennuieusement à aimer moins'

Ot 'Ot" '  
" ' "e  

avec des d i f férens '  Par  b ienséance'  ou par

nécessité du conmerce : mais corment passer sa vie avec

ceux  qu 'on  a  a imés '  e t  qu 'on  a ime  p lus  ? "  (223 )  '

Nous retrouvons les thèmes développés par Môser : l 'attra'it de la nou-

veauté qui  assure un p la is i r  quot ' id ien '  mais qui  f in i t  par  s 'épuiser  pour

fa i re  p lace 'un "  u l t ' f f e  hab i t ude '  à  ce  que  l ' au teu r  a l l emand  appe l l e

"une létharg ' ie  amoureuse" '  source d 'ennui  et  de paresse pour ' le  coeur"

Même ' l  ' i dée  que  t ' " t o " " * t e  n ' es t  qu 'une  de  ces  fa ib lesses  t rès  humat -

ne Qui sont 
' le plu' i"f ornement de la ferrme est reprise du texte de

Sa. int .Evremono oi r  i r  est  d i t  que, . ]a  constance fa i t  tor t  à  
. l  
a  réputat . ion

de  l a  beau té " ,  une  ré f l ex ion  qu "  t ' u ' t * l  i t t u ' t t t  en  conc lus ion  pa r  que l -

ques vers 

"Quand 
.le sexe fragire a cofinis une offense,

I l  n 'a  Pas besoin de c lémence ;

Toute sor te d ' imPuni té

N'est  que iust ice due à son inf i rmi té"  (224) '

I . l e s t f o r t p r o b a b l e q u e M ô s e r a c e s v e r s à 1 , e s p r i t 1 o r s q u . . i 1 i n v . i t e ] e s

amants à fa i re o;" r ; "  de c. lémence à 1,égard des bel ' les inconstantes '
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6 **o"s nêLées' P' 110'

(224) rbid.
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I l  ne se contente pas d 'emprunter  aux deux textes c i tés,  mais

chois i t  encore dans d ' ivers autres passages des idées ou des formules

qu i  l u i  conv iennen t .  En  ce  qu i  conce rne  l ' ana l yse  mora le  e t  psycho log i -

que,  i ' l  découvre dans un recue' i I  de maximes cet te réf lex ion qui  Iu i  fa i t

d i re que l 'homme est  toujours semblable à lu i -même et  qu 'en p iété,  en

amour ou en amitié i l  a toujours besoin de nouveauté :

"Le coeur ne t rouve r ien de nouveau dans ses mouvements ;

i1  y  a beaucoup de nouveauté pour une âme déré91ée dans

les sent imens de la  ver tu ;  a ins i  quelque changement
qu ' i 1  pa ra i sse ,  on  es t  t ou jou rs  l e  même qu 'on  a  é té "

(?2s) .

Cor rne  i l  a r r i ve  1e  p lus  souven t ,  I ' exp lo i t a t i on  d ' une  i dée  es t  une  fo i s

encore accompagnée d 'une repr ise l i t téra le.  0n ret rouve même chez Môser

le tenne de "mouvement"  qu ' i1  emplo ie f réquenment et  qu ' i l  t radui t  l i t té-

ralement par "Bewegung" : "Le mouvement du coeur qui sert de ressort aux

t ro i s  i nc l i na t i ons  ( l a  p ié té ,  l ' am i t i é  e t  l ' amour )  es t  t ou jou rs  l e  même"
(226 ) .  K lassen  cons idè re  l e  sens  de  l ava r i é tédon t  Môse r  f ou rn i t  de  nom-

b reux  témo ignages ,  su r tou t  quand  i l  pa r l e  de  l a  r i chesse  i n f i n i e  de  1a

nature,  coment  une intu i t ion que notre auteur  ne devra i t  à  personne.

Sans par ler  expl ic ' i tement  de la  nature,  Saint -Evremond adnire pour tant

auss i  l a  va r i é té  d ' i nven t i on  du  Créa teu r  d i v i n  :

"Ce  savan t  ouv r i e r  ( qu i  a  l u i  seu l )  l r i n te l l i gence  de

son ouvrage. . .  nous a mis au mi l ieu d 'une inf in i té  d. 'ob-

iets  avec des sens capables d 'en êt re touchés :  i l  nous

a donné un espr i t  qui  fa i t  des ef for ts  cont inuels pour
'les 

connaltre" (227).

(?25) Peneéee, Sentunens, I ,h,x' ines IX. ()euutes mêLées, t .  IV, p. 188).

(226)  wo.  30 ,  HKA I ,  p .  166.

(227) L'lantne qui ueut eonnaît?e toute chose ne se connoît pas Lui:nëne
( )euures  nêLées,  t .  I ,  p .  135) .
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Cet te  pensée  dev ra i t  i nc i t e r  à  l a  p rudence  l es  c r i t i ques  qu i  r ése rven t

aux  au teu rs  a l i emands  du  XV I I I e  s i èc le  l e  p r i v i l ège  d 'une  v i s i on  "o rga -

nique" de 1 'univers et  qui  at t r ibuent  à Môser,  après Leibniz ,  la  pr imauté

de  ce t te  i n tu i t i on .  Ce  ne  se ra  pas  l a  de rn iè re  f o i s  que  I ' on  re lève ra

chez Môser une idée "spéci f iquement  a i  lemande' l  qui  a sa source chez un

auteur  f rançais.  Montesquieu,  p lus que tout  autre,  of f r i ra  à l 'auteur  de

1' Eietoine d' )snobmrck une remarquable col1ection d' i dées " al l emandes " .

Dans sa remarque sur ' la  r ichesse de la  créat ion Saint -Evremond par le,

co rme  Môse r  dans  sa  feu i l l e ,  d ' une  réa l i t é  i n f i n imen t  d i ve rse  qu i  so l l i -

c i t e  à  l a  f o i s  l es  sens  e t  l ' esp r i t ,  c ' es t -à -d i re  l a  ra i son  que  l a  con -

na i ssance  de  l ' un i ve rs  ob l i ge  à  des  "e f f o r t s  con t i nue l s " .  Comne  Môse r ,  qu i

a  pu  fo r tb ien  s ' i nsp i re r  enco re  de  l u i  su r  ce  po in t ,  i l  es t  conva incu

qu 'une  re l i g i on  qu i  veu t  ê t re  e f f i cace  ne  do i t  pas  seu lemen t  pa r l e r  à

la ra ison,  mais aussi  ôu coeur.  Dans ses Réf ler ions sur  La reLiEicn,  i l

cons ta te  que  ce l l e - c i  n ' a  pas  assez  de  pouvo i r  su r  l e  gen re  huma in ,

qu 'e l l e  ne  con t ra in t  e t  n ' assu je t t i t  pas  su f f i sa rmen t .

"Nous  d i sons  pa r  doc i l i t é  que  nous  c royons  ce  qu 'on  d i t

avec autor i té  qu ' i l  faut  cro i re :  mais sans une grâce

part icu l ière nous sommes plus inquiétés que persuadés

d 'une  chose  qu i  ne  tombe  pas  sous  l ' év idence  du  sens "
(228).

Môser  déve loppe  ce t te  i dée  dans  son  tex te  en  I ' i l l us t ran t  pa r  1 ' exemp le

des  fonda teu rs  de  l a  re l i g i on  j u i ve .  S i  I ' exemp le  es t  de  l u i ,  l a  concep -

t ion d 'une re l ig ion qui  doi t  f rapper les sens se t rouve déià chez son

maît re.  Klassen a ra ison de d i re que Môser est  dès l 'époque des revues ' l 'ad-

versai re des oâles abstract ions et  un v isuel  qui  exal te la  passion et

]e concret. L'auteur de 1a reuiLLe hebdonad.aire choisit ses emprunts en

fonct ion de l 'économie de son texte et  de son tempérament .  Mais 1 'emprunt

chois i  reste quand même un emprunt  qui  n 'est  p lus tout  à fa i t  une in-

vent ion or ig inale de l 'emprunteur .  Quant  aux leçons prat iques

(??8) oeutx 'es nâLées,  t .  IV,  p.  313.
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qu i  décou len t  de  ces  obse rva t i ons  su r  l a  na tu re  huma ine ,  e l l es  rappe l -
lent  également  assez souvent  les conse' i ls  de sagesse que donne Saint -
Evrerpnd.  Quand Môser af f i rme que l 'hoûne a besoin de se d iver t i r  de
temps à autre par  le  conrnerce des gens d 'espr i t ,  par  de bonnes lectures
e t  pa r  des  p la i s i r s  b ien  ménagés ,  i 1  s ' i nsp i re ,  pa r fo i s  même l i t t é ra le -
ment, du traité Sut Les pLaisite. La méditation de Saint-Evremond est
p lus grave que cel le  de Môser,  car  e l le  por tê en premier  l ieu sur  le
thème du d iver t issement  que I 'auteur  f rançais développe dans le même
sens que Pascal :

"Pour v ' ivre heureux,  i1  faut  fa i re peu de réf lex ions sur
la v ie,  mais sor t i r  souvent  corme hors de soi  ;  e t  par-
m i  l es  p la i s i r s  que  fou rn ' i ssen t  l es  choses  é t rangè res ,
se dérober 

' la  
connoissance de ses propres maux.  Les d i -

ve r t i ssemen ts  on t  t i r é  l eu r  nom de  l a  d i ve rs ion  qu ' i l s

font  fa i re des objets fâcheux et  t r is tes,  sur  1es cho-
ses  p la i san tes  e t  ag réab ies . . . , ,  ( 229 ) .

Môser ins is te beaucoup moins sur  aÊt te not ionde d iver t issement ,  mais . i l

ne  l ' i gno re  pas  tou t  à  f a i t .  Quand  i l  éc r i t  que  1es  d i ve r t i ssemen ts  qu , i l
v ient  d 'énumérer  doivent  nous "enlever  à nous-même" ("ent f l ihren") ,  i l
reprend probablement  la  formule de Saint -Evremond qui  pense que pour v i -
vre heureux i1  faut  "sor t i r  cor f lne hors de soi" .  Ce d iver t issement  permet,

écr i t  Môser en ayant  recours à une métaphore, ,de ' , ret rouver  à notre retour
notre derneure un peu changée et agréablement étrangère,, (230). Dans le
t ra i té  &tr  Lee pLais i te  i l  est  également  quest ion de 1,espr i t ,  qu i  après
s 'êt re d iver t i  " fev ient  chez soi"  et  est  " remis dans son assiet te, '  (231) .
Ma is  I a  f oy rnu le  qu i  r appe l l e  l e  m ieux  l , o r i g i na l  es t  ce l l e  qu i  dés igne
les "wohl  e inger ichtete Lustbarkei ten"  qui  est  1a t raduct ion exacte des
"p Ia i s i r s  b ien  ménagés "  de  Sa in t -Ev remond  :

(229) Sur Les pLaisirc. A W. Le Conte d'7Lonne. (Oeursnes mêLées, l. !,
p .  145 )  . -

(230)  uo.  30,  HKA I ,  p .  168.

(?3L)  sur  Les pLais i rs ,  p.151.
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"La  g lo i re ,  l es  f o r t unes ,  l es  anou rs ,  l es  vo lup tés  b ien

entendues et bien nénagées sont de graves recours con-

t re les r igueurs de la  nature,  contre les m' isères at ta-

chées  à  no t re  v i e  ( . . . )  0n  ne  sau ro i t  donc  avo i r  t r op

d'adresse à mënager ses plaisirs" (232).

La l is te des d iver t issements recormandés par  l 'auteur  de la  c i ta t ion

n 'es t  pas  tou t  à  f a i t  ce l l e  qu ' i nd ique  Môse r .  Ma is  t ous  deux  son t  b ien

d'accord sur  la  sat is fact ion que peuvent  procurer  les "bonnes lectures"

ou p lus préc isément  les "bons écr i ts"  ( "gute Schr i f ten") ,  ce que tvremond

expr ime par  un "choix dél icat  de bons I ivres"  (233) .

Pr ises iso lément ,  ces analogies d ' idées et  de thèmes et  même ces

formules dont  la  ressernblance peut  paraî t re f rappante ne sera ient  pas

t rès  s i gn i f i ca t i ves .  E l l es  ne  l e  dev iennen t  que  pa rce  qu 'e11es  son t  s i

nombreuses et  qu 'e l les f in issent  par  const i tuer  tout  un fa isceau de preu-

ves et  de convergences que rend p lus crédib le encore l 'espr i t  général  du

texte, f intérêt, ouvertement reconnu de Môser pour Saint-Evremond et la

c i ta t ion en exergue,  s ignal  quj  fonct ionne par fa i tement  dans ce t rent iè-

me numéro de la FeuiLLe hebdonadsire. Malgré des divergences et des dis-

semblances tout  aussi  év identes,  i l  est  peu de textes dans les deux re-

vues  qu i  do i ven t  t an t . à  l eu r  sou rce  f rança i se .  Ma is ,  s i  1 ' on  excep te

I 'or ientat ion générale du texte,  I 'apport  est  f ragmentai re,  d isséminé et

soigneusement d iss imulé.  0n a évoqué pour déf in i r  la  méthode de Môser

f  image  du  puzz le .0n  peu t  auss i  r ecou r i r  à  ce l l e  de  l a  mosa ique .  Ce  son t

des f ragments,  par fo is  oe cour tes formules ou de s imples mots,  que Môser

cho i s i t  dans  l es  passages  1es  p lus  d i ve rs  de  Sa in t -Ev remond  e t  qu ' i l  i n -

t rodui t  dans la  mosaîque de son propre texte de te l  le  sor te que les

morceaux rapportés ne sont  p lus reconnaissables à 
' l 'oe i l  nu.

Le t ravai l  d 'analyse auquel  v ient  d 'êt re soum' ise la  t rent ième l i -

vraison de la FeuiLLe hebdomaÀ,air"e confinne ce qui avait déjà été pressen-

(232) Ib id. ,  p .  145 et  p"  148.

(233)  4 Mr.  Le Maréehal  de Cnéqui .  (1eut t tes nâLées,  t .  I I I '  p .  51) .  Saint -
Evremond avoue. toutefo is  dans cet te le t t re qu 'aux "bons l ivres"  i l
oréfère encore les o la is i rs  de la  conversat ion.
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t i  :  en mat ière de morale,  Môser prend chez Saint -Evremond des 1eçons
d'analyse morale et  des recet tes de sagesse prat ique,  d,une sagesse
qui  est  p lus épicur ienne que chrét ienne.  Cet te tendance ne contredi t
nul ' lement  I 'or ientat ion générale des revues moral isantes auxquel les les
théologiens of f ic ie ls  reprochent  de s, inspi rer  autant  des sages de l 'An-
t i qu i t é  que  de  l a  B ib le  e t  de  l a  t r ad i t i on  des  Eg l i ses .  Les  mora l i s tes
f rançais de la  f in  du xv l Ie s ièc le,  et  p lus spécia lement  saint - tvremond,
ont  contr ibué à préparer  cet te la ic isat ' ion de la  morale.  I l  est  surpre-
nant  que | 'auteur  de l 'essai  de l ,hr i t ié  surs anr i t ié  et  du t ra i té  Sar
Les plaieits n'ait guère touché en Allemagne les auteurs de revues mora-
l isantes,  car  sa sagesse t rès concrète et  t rès prat ique et  sa précl . i lec-
t ion pour les écr i ts  de volume modeste qui  ressemblent  for t  à  des ar t i -
c les dd revue auraient  dû les séduire.  Môser s ,est  en tout  cas la issé sé-
du i re .  Pou r  s ' en  conva inc re  p le inenen t ,  i l  su f f i r a  de  comp lé te r  l es  exem-
ples déjà proposés par  quelques autres qui ,  sans êt re exhaust i fs ,  pour-
ront  donner une idée p lus préc ise de l ,ampleur  des emprunts que le jeune
publ ic is te osnabruckois a fa i t  à  son mal t re f rançais.

Si  I 'on recherche des repr ises ou des analogies dans le  domaine
de 1 'analyse du coeur humain et  de ses fa ib lesses,  on songe aussi tôt  aux
cinq "métamorphoses morales" que Môser décrit dans les numéros trenr'e-
huit, trente-neuf et quarante de 1a FeuiLLe hebdonalaire. Ces texles se
prêtent  d 'autant  mieux à des comparaisons f ructueuses qu, i ls  ont  des
exergues qui  sont  des c i ta t ions empruntées à saint -Evremond et  qui  déf i -
n issent  for t  b ien le  caractère général  de cet te analyse consacrée à la
démyst i f icat ion des fausses ver tus.  La référence rempl i t  ic i  une fo is  de
p lus  f o r t  b i en  sa  fonc t i on  de ' , s i gna l , ' .  Les  ressemb lances  ne  se  rédu i -
sent  toutefo is  pas à cet  espr i t .général  qui  détermine 1a démarche analy-
t ique.  Dans I 'exposé qui  in t rodui t  les c inq réc i ts  Môser décr i t  les mé-
canismes qui  font  que 1e coeur devance toujours ' la  ra ison qu, i1  t rompe
régu1 iè remen t , j usqu 'à  ce  que  s ,é tab l i sse  en t re  l es  deux  facu l t és  une
sorte de compromis boî teux que la moindre épreuve quelque peu sér ieuse
remet en cause.  Le t r iomphe de la ver tu,  résul tat  de ce compromis,  n 'est
janais durable.  0ans 1 'Ani t ié  soæ arùt ié ,  Saint -Evremond analyse de la
même manière les rapports  conf l ic tuels  entre la  passion et  la  ra ison sans
fa i re toutefo is  a l lus ion à ce compromis prov isoi re que dénonce Môser.
L 'auteur  f rançais analyse les ef fets  de ce conf l i t  dans le  mécanisme de
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' l ' amour  qu i  n ' es t ,  comme nous  l e  savons r "au t re  chose  qu 'une  pass ion  don t

l e  coeu r  f a i t  d ' o rd ina i re  un  méchan t  usage"  (23a ) .  0 r  ce  mauva i s  usage

revient  préc isément ,  comne chez Môser,  à une révol te contre la  ra ison :

" (Le coeur)  agi t  sans consei l  e t  sans connaissance :  : 'â-

uoLtë eontre La raison qd Le doit conduire, et mû se-

crètement  par  des ressor ts  cachés,  qu ' i l  ne comprend pas,

i l  donne et  ret i re ses af fect ions sans suiet  ;  i l  s 'en-

gage sans dessein ;  rompt sans mesure et  produi t  enf in

des éc lats b izarres,  qui  déshonorent  ceux qui  1es souf-

f rent  et  ceux qui  les font"  (235) .

Môser aura i t  pu tout  aussi  b ien chois i r  cet te réf lex ion cornme exergue à

ses  mé tamorphoses  mora les .  E l l e  i l I us t re  pa r fa i t emen t  l e  con f ] i t  en t re

]e  coeu r  e t ' l a  ra i son  qu ' i l  veu t  déc r i r e  e t  e l ' l e  dé f i n i t  son  p ropos  es -

sent ie l  qui  est  aussi  ce lu i  de Saint -Evremond :  dévoi ler  " les ressor ts

cachés" qui corrnandent les nouvements du coeur. N'est-ce pas ce propos

très moderne qui  fa i t  tout  l ' in térêt  de la  réf lex ion de nos moral is tes et
qu i  l eu r  a  va lu  l ' adm i ra t i on  de  N ie t zsche  ?  I 1  j us t i f i e  du  même coup  1e

pa ra l l è1e ,  un  peu  su rp renan t  au  p r ime  abo rd ,  qu 'un  K lassen  a  pu  é tab l i r

entre l 'auteur de 1a FeuiLLe hebdonadaire et celui de Zaz.athoustra. la

recherche des ressor ts  cachés est  préc ' isément  ce qui  fa i t  le  se l  de I 'a-

nalyse morale chez Môser et  ce qui  1e d is t ingue fondarnenta lement  de la

plupar t  des auteurs de revues moral isantes,  p lus soucieux de fa i re oeuvre

de moral isateurs que de moral is tes.  Mais i l  est  redevable dans ce domaine,

co rme  dans  ce lu i  de  l ' es thé t i que  o rgan i c i s te ,  de  son  o r i g i na l i t é  à  l a

lecture de Saint-Evremond. 0n notera enfin que dans ses métamorphoses 1es

"éclats b izarres"  du coeur "déshonorent  ceux qui  les souf f rent  et  qui  les

font" .  Les c inq personnages dont  Môser peint  1 'évolut ion in tér ieure sont

condamnés  à  l a  déchéance  mora le  e t  pe rden t  t ou t  l e  c réd i t  qu ' i 1s  s ' é ta ien t

acqu i s  aup rès  de  l eu r  en tou rage .  Dans  ses  c inq  réc i t s ,  I ' au teu r  i l l us t re

pa r  des  exemp les  conc re t s ,  se lon  l e  p rocédé  hab i t ue l  aux  feu i l l es  mora l i -

(234' )  )ew;nes mâLées,  t .  IV,  p.  142.

(?35\  Ib id. ,  p .  143.
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san tes ,  l es  ré f l ex ions  p lus  abs t ra i t es  qu ' i l  emprun te  à  Sa . i n t -Ev remond .
Le premier  exergue sur  la  dévot ion qui  est , , le  dern ier  de nos amours ' ,
s ' app l i que  p lus  spéc ia lemen t  au  cas  de  Sé l i nde ,  l a  débauchée  devenue
dévote,  tandis que le second sur ' la  ra ison qui  est  dupe du coeur ré-
sume la  mésaven tu re  de  Bé l i se ,  l , épouse  f i dè le  pa r  hab i t ude  qu i  s ' aban -
donne  p rog ress i venen t  à  I ' adu l t è re .0n  a  vu  que  l , h . i s to i re  de  Sé l i nde
i l lust re t rès exactement  les deux textes de Saint -Evremond d 'où sont  t i -
rés les é'lénrents de I 'exergue, Qte La déuotion est Le dezmiez'de nos
amou"a et  la  Let t te  à Madane. . .  Mais on peut  re lever  encore d,autres res-
semb lances  quas i  l i t t é ra les .  Môse r  conc lu t  l , ana l yse  du  cas  de  Sé l i nde
en expr imant  la  cra inte que "dans cet te convers ion la  par t  qui  rev ient  à
la tendance nature l ' le  n 'a i t  é té t rès importante et  que ce ne soi t  pas
te l lement  cet te tendance'e l le-même mais son objet  qu. i  a i t  changé, ,  (236) .
Dans les Pensées, Sentunens et Ma,rines Saint-Evremond dit exactement ia
nême chose :

"Les danes galantes qui  se donnent  à Dieu lu i  donnent
ord inai renent  un anour inut i le  qui  cherche de 1 'occupa-
t ion ;  e t  leur  dévot ion se peut  nommer une pass. ion nou-
vel le  où un coeur tendre quj  cro. i t  ê t re repentant  ne
fait que clwngen dtobjet à son amour,, (Z3l).

Mais Lucrèce est  aussi  un faux dévôt .  Ce qui  le  d is t . ingue de Sél inde,
c 'est  qu ' i l  se complaî t  moins dans ses sent iments et  que sa ver tu se ma-
ni feste davantage dans I 'act iv ' i té  car i ta t ive.  Mais chez lu i  la  ver tu
n res t  éga lemen t  que  "1 ' ob je t  ( p rov ' i so i re )  de  1a  vo lup té ' (238 ) .  Lo rsqu ' . i l
t r ah i t  sa  v ra ie  na tu re  en  se  l a i ssan t  sédu i re  pa r  une  be l l e  qu ' i l  r encon -
tre au bal, Môser cormente :

(236)  vo.  39,  HKA I ,  p .

(237) 9s412vss nêLées, t.

( 2 3 8 1  w o . 3 9 ,  H K A  I ,  p .

2t9.

I V ,  p .  1 8 7 .

z L 7 .
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"Les douceurs de l 'amour avaient  entretenu auparavant

son faux anour pour  Dieu et  pour  son prochain.  La natu-

re  pa ' i s i b l e  de  l a  p ié té  ava i t  t ou t  pa r t i cu l i è remen t  sé -

dui t  son âme sensib le et  i l  t rouvai t  b ien t rop de con-

for t  dans une bonne conscience pour se sent i r  ob1i9é de

cormett re quelque chose qui  so i t  mal  se lon ses concep-

t i ons "  (239 ) .

Cette fois-ci Môser a trouvé son inspiration dans un texte tout à fait

inattendu z 1es Réflertona sul" Lee diuete génies ùt peupLe tonain de

Saint -Evremond.  La source paraî t ra peut-êt re moins surprenante s i  I 'on

sa i t  que  l ' h i s to i re  cons t i t ue  avan t  t ou t  pou r  l ' au teu r  f r ança i s  un  ré -

se rvo i r  où  i 1  pu i se  l a  ma t i è re  de  ses  ré f l ex ions  mora les .  I l  es t  dans  ce

t ra i t é  h i s to r i que  un  passage  qu i  s ' app l i que  fo r t  b i en  au  cas  de  Luc rèce

et ,  accessoi rement ,  à celu i  d 'Oronte,  le  juge intègre par  orguei l  qui

f in i t  par  cormett re des indél icatesses pour sauver son honneur b lessé :

"Les gens austères sont  p lus vulnérables que les autres.

Un honme qu' i  sa i t  mêler  les p la is i rs  et  les af fa i res

n 'en  es t  i ama is  possédé . . .  e t  dans  l ' hab i t ude  qu ' i 1  en

a  fo rmée ,  i l  t r ouve  p lu tô t  un  dé lassemen t  d ' esp r i t  qu 'un

charme dangereux qui  puisse corrompre.  I l  n 'en est  pas

moins des gens austères qui  par  un changement d 'espr i t

v i ennen t  à  goû te r  l es  vo lup tés "  (240 ) .

If serait possible de trouver dans les RéfLecions sttt Les Ronains quanti-

té  d 'autres passages où Saint - tvremond se p la l t  à  ramener1a ver tu 1égen-

da' i re des Romains dans les premiers s ièc les de 1a Républ ique a une mesure

plus huma' ine et  où Môser a pu t rouver  des exemples de démyst i f icat ion mo-

(?39) Ib id.  "Faux amour pour  Oieu" t radui t  le  terme "Schein-L iebe zu
Go t t " .

(240)  1euures nêLées,  t .  I ,  p .  267.
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r a l e  ( 2 4 1  ) .
Cet te rage à démasquer les fausses ver tus ou,  du moins,  à dé-

p is ter  ' les 
" ressor ts  cachés,  du comportement  ver tueux s 'expl ique par

l ' hos t i l i t é  que  Sa in t -Ev remond  nou r r i t  à  l ' éga rd  du  s to î c i sme  don t  l es
exigences Iu i  para issent  excessives et  i l  lusoi res et  par  sa sympathie
pour l 'école ép ' icur ienne qui  t ient  mieux compte des fa ib lesses et  des
v ra ies  poss ib i l i t és  de  l a  na tu re  huma ine .  I l  l u i  a r r i ve  o lus ieu rs  f o i s
de désigner  expl ic i tement  son adversai re,  en par t icu l ier  dans soî  ;uge-
nent e1,E Sénèque, Plutatque et Pétnone (242). Si Plutarque a peu de rap-
port avec le débat qui nous occupe, Sénèque et Pétrone y sont tout à fait
à  leur  p lace parce que 1e premier  incarne le s toîc isme romain dont  i l
é ta i t  le  por te-parole et  que le second est  au contra i re un d isc ip le par-
fa i t  d 'Ep' icure.  "Le d iscours forcé (de Sénègue) nous communique,  écr i t
Saint -Evremond,  une espèce de contra inte ;  l ,âme au l ieu de t rouver  sa
sat is fact ion et  son repos,  y  t rouve du chagr in et  de la  gêne. . .  Sa ver tu
fa i t  peu r ,  e t  l e  mo ins  v i c i eux  s ' abandonne ra i t  aux  vo lup tés  pa r  l a  pe in -
tu re  qu ' i l  en  f a i t "  ( 243 ) .  B ien  en tendu ,  ce t t e  ve r tu  aus tè re  ne  pouva i t
ê t re  qu 'un  masque  :  "S i  Sénèque  ava i t  des  v i ces ,  i l  l es  cacha i t  sous  l , ap -
parence de 1a sagesse" (244) .  Saint -Evremond a tôt  fa i t  de t rouver  le  dé-
fau t  de  l a  cu i rasse  :

" (Les )  op in ions  (de  Sénèque )  on t  t r op  de  du re té ,  e t  i 1
es t  r i d i cu le  qu 'un  ho rme  qu i  v i va i t  dans  l , abondance ,
et  se conservai t  avec tant  de soin,  ne prêcha. i t  que la
pauvreté et  la  mort"  (245) .

(241)  C'est  a ins i  que Saint - tvremond rarnène à sa juste mesure Ia f rugal i -
té  tant  vantée des Romains des premiers temps :  , ,E l le  n,éta i t  ias un
retranchement des choses superf lues,  ou une abst inence volonta i re
désag réab le ;  ma is  un  usage  g ross ie r  de  ce  qu ,on  avo i t  en t re  l es
mains"  (1euures nêLées,  t .  I ,  p .  220) .  Quant  au prétendu désinté-
ressemen t  de  Fab r i c i us  e t  de  C rus ius ,  i l  n ,é ta i t  qu ,une  fo rme  d ,ha -
b i l e té  à  ê t re  b ien  pauv re , '  ( I b i d . . ,  p .  237  sq . ) .

(?42)  1euvres nêLées,  t .  I I ,  pp.  127-150.

(?43)  Ib id. ,  p .  128 sq.

(244)  rb id. ,  p .  L29.

(245)  Ib id. ,  p .  130.
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Pét rone ,  l ' ép i cu r i en  vo lup tueux ,  i gno ra i t  en  revanche  ce t te  i név i t ab le

h y p o c r i s i e  d u  t r o p  o r g u e i t l e u x  s t o i c i e n . 0 a n s  l a  v i e  s a  v o l u p t é  a l l a i t

" au tan t  à  l a  dé l i ca tesse  de  l ' esp r i t  qu 'à  ce l l e  du  goû t "  ( 246 ) .  E tan t

moins ex igeant  que son r iva l  en paroles,  i l  ne se t rahissai t  pas par  ses

actes qui  éta ient  par fa i tement  conséquents,  corrne le  prouve sa mort ,  "1a

plus bel le  de I tAnt ' iqu i téL.  C'est  que Pétrone éta i t  d isc ip le de ce "bon

Epicure"  (2471 dont  Saint -Evremond ne se lasse pas de chanter  ]es louan-

ges.  S ' i1  s 'engage moins d i rectement  dans le  conf l i t  qu i  oppose les deux

grandes écoles de sagesse de l 'Ant iqui té,  Môser y  fa i t  souvent  a l lus ion

dans ses deux revues.  Les reproches qu ' i l  adresse à Nicole dans la  préfa-

ce à la EeuiLLe hebdonndnire rappellent ceux que Saint-Evremond fait à

Sénèque .  I l  es t  f o r t  p robab le  qu ' i 1  v i se  éga lemen t ]es  s to i c i ens  quand  i 1

c r i t i que ,  à  p ropos  de  l a  cons tance  imposs ib le  dans  l a  p ié té '  dans  l ' am i -

t i é  e t  dans  | ' anou r ,  " l es  gens  qu i  ex igen t  une  ve r tu  t e l l emen t  pu r i f i ée ,

c l a r i f i ée  e t  décan tée . . .  qu ' i ' l s  f i n i ssen t  pa r  ' l  a i sse r  s ' envo le r  
' l  ' o r  avec

' les 
scor ies"  (248) .  I l  lu i  arr ive de désigner  normément les sto ic iens.  I l

le  fa i t  par  exemple dans la  première "métamorphose morale"  dans laquel le

i l  montre que " toutes les ver tus (d '0ronte)  ne lu i  servaient  qu 'à f la t ter

s o n  p i e u x  o r g u e i l ' ( 2 4 9 ) .  L a  c o n c l u s i o n  d u  r é c i t  i n d i q u e  b i e n  q u ' à  t r a -

vers son personnage Môser v ise,  conme Saint -Evremond,  le  s to ic isme romain

et leurs imitateurs modernes :

"C 'es t  en  ce la  (dans  l ' o rgue i1 )  que  rés ide  l e  v ra i  f onde -

ment de toutes les vertus romaines et stoiques. Tous ces

héros éta ient  ver tueux par  orguei l .  Aucun tyran,  aucune

tor ture,  aucun cadeau,  aucune p ' ié té,  aucun l ien de paren-

té,  aucune beauté et  même aucun sent iment  d 'humani té ne

pouvaient  toucher Brutus ou un autre Romain,  lorsque son

orguei l  t rouvai t  son avantage c lans la  ver tu"  (250) .

(246 )  I b i d . ,  p .  133 .

(247) tut Les plaisire.

(?48)  wo.  30,  HKA I ,  P.

(2a9)  i lo .  38,  HKA I ,  p .

(2s0) rbid.

( )eut t res nëLées,  t .  I ,  p .  f52) .

164  sq .

2 1 5 .
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Mais  Môse r  ne  se  con ten te  pas  de  ces  a l l us ions  au  s to î c i sme  roma in .  I l
s 'en prend aussi  d i rectement  à Sénèque,  et  dans des termes qui  rappel-
' lent  

le  réquis i to i re de Saint -Evremond.  Dans un cour t  ar t ic ' le  consacré
aux  éc r i va ins  qu i  t r a i t en t  de  l a  t r anqu i l l i t é  d ' âme ,  i 1  remarque  que

les honnes sont  t rop fa ib les pour se p la i re longtemps en compagnie de
gens qui  les considèrent  de haut  et  pour  s 'exposer à leurs jugements pé-

nétrants.  I ls  préfèrent  au contra i re la  société de gens qui  se met tent  à
leur  n iveau,  se montrent  indulgents pour  leurs fautes et  les gagnent  in-
sensib lement  à leurs vues.  I ls  ne s 'at tarderont  donc pas à l i re  Johann
Ado lph  Ho f fmann  qu i  a  s i  b i en  pa r l é  de  l a  t r anqu i l l i t é  d ' âme ,  ma is  qu i

ex ige une abnégat ion inhumaine.  I ' ls  fu i ront  Sénèque pour les mêmes ra isons. '

'  "Sénèque ,  qu i  n ' es t  pas  auss i  i nsens ib le  qu ' i 1  y  pa ra r ' t

aux  b iens  de  ce  monde ,  oub l i e  b ien  souven t  ses  f a ib les -
'  ses.  I l  é tourd i t  ses anis.  I1  fa i t  sans façons un com-

p l imen t  à  l a  p lus  be l l e  f enme  qu i  l a  f a i t  f u i r  :  l a
beau té ,d i t - i l  d ' un  t on  au to r i t a i r e ,  es t  un  b ien  pé r i s -

sable.  Un espr i t  i rnnor te l  est  dest iné à des f ins p lus

hau tes .  I l  ne  do i t  t r ouve r  son  p la i s i r  que  dans  l es
perfect ions impér issables"  (251)  .

Ce passage ne prouve pas seulement  que Môser par tage l ,av is  de Saint -
Evremond sur Sénèque, mais qu'i l  a lu de près le Jugenent sut Sënèque,
PLutæque et  Pétrone puisqu' i1  démyst i f ie  de la  même manière l ,auteur
romain en lu i  reprochant  de n 'avoi r  pas prat iqué lu i -même ce qu, i l  prq-

chai t  aux autres.  L 'é loge d 'Epicure est  chez 1ui ,  corrne chez le  moral is-
t e  f r ança i s ,  l e  co ro l l a i r e  t r ès  p rév i s i b l e  de  l a  condamna t i on  du  s to î c i s -
me  de  Sénèque .  L ' a l l us ion  à  "1 ' honnê te  Ep i cu re , , e t  à  " son  heu reux  succes -
seur Evremond" dans le second numéro de 1a FeuiLLe hebcionadaine révèle
t rès c la i rement  les or ig ines de cet te admirat ion qui  s 'expr ime dans un
cas  co rme  dans  l ' au t re  pa r ]es  mêmes  te r îes ,  pu i sque  l e  "bon  Ep i cu re , , du
traité Suz Les pLaisirs devient "der gute Epikur,, dans un passage qu.i

(25L)  wo.  16,  HKA I ,  p .  91.
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t r a i t e ,  co rme  l ' o r i g i na l ,  des  vo lup tés  sp i r i t ue l l es  e t  de  Ia  be l l e  t r an -
qu i I f i t é  reco rmandées  pa r  l e  sage  de  I 'An t i qu i t é  e t  pa r  son  " successeu r "
(2s21.

Môser nomne également  Pétrone.  I l  le  c i te  en exergue à son ar t i -

c le sur  la  l i t térature a l lemande,  en a joutant  en note la  remarque déjà

conmentée sur  la  t raduct ion contestable du président  Jean Bouhier .  Cet te

c i tat ion et  le  développement qui  su ' i t  n 'ont  pas de rapport  avec les ré-

f lex ions oe Saint -Evremond.0n peut  néanmoins supposer que c 'est  la  lec-

ture du ,Iuganent sut Sénèque, PLutæque et Pétrcne qui a rendu Môser at-

tent i f  aux ta lents et  aux goûts l i t téra i res du dernier  des t ro is  ôuteurs

norrnés.  Dans un autre texte i l  prête le  nom de Pétrone à l 'un de ses per-

sonnages.  La ra ison de ce choix n 'est  pas év idente,  car  le  personnage en
ques t i on  ne  rappe l l e  en  aucune  façon  1a  f i gu re  de  l ' éc r i va in  roma in  (253 ) .

Le texte dans lequel  i  l  in terv ient  et  dont  i  l  est  le  héros a en revanche

un rapport étroit avec I 'essai de Saint-Evremond Que La ciëtsotion est Le

dender de noe anou?a dont i l  constitue à la fois le commentaire et même,

dans  ce r ta ins  passages ,  l e  démarquage  quas i ' l i t t é ra l .  I l  s ' ag i t  de  I ' a r -

ticfe intitulé La eonuersion dps uieiLlards qui a été censuré en 1746 et
que Môser a repr is  quarante ans p lus tard dans la  quatr ième par t ie  des

Eanta is ies Patr io t iq tes (254) .  S ' i ' l  fa l la i t  encore t rouver  une preuve i r -

réfutable de la  dépendance étro i te  de Môser à l 'égard de Saint -Evremond

en mat ière d 'analyse morale,  ce seul  texte suf f i ra i t  à  la  donner déf in i -

t ivement .  I l  résume par fa i tement  tout  ce que Môser doi t ,  en tant  que mo-

(252) wo.  5,  HKA l ,  p .  29.

(253) [)ans ses fables ou dans ses dialogues l. iôser emprunte souvent ses
noms aux moral is tes oU aux auteurs comiques f rançais,  corme le fera
encore Lessing dans ses comédies de jeunesse.  C'est  a ins i  que dans
n o t r e  t e x t e  l e  v i e i l l a r d  q u i  f a i t  I ' o b j e t  d e  l a  d i s c u s s i o n  s ' a p p e l -
le  Pétrone,  tandis que deux des personnages qui  d iscutent  de son cas
s 'appe l ' l en t  Va lè re  e t  A r i s te .

QSa) Die Behelawng in Alter. PPh lU 49, HKA VII, pp. 158-162.
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ra l i s te  e t  ana l ys te  de  l ' âme  huma ine ,  à  son  modè le  f r ança i s .  Tou t  y
es t :  l es  resso r t s  cachés  du  coeu r ,  l e  j eu  des  pass ions ,  f , impu i ssance
de  l a  ra i son ,  1 ' r Jsu re  des  sen t i nen ts ,  1e  beso in  i nné  de  nouveau té ,  l a
tendance nature l ie  au p la is i r ,  les mécanismes du t ransfer t  qui  fa i t
qu 'une passion constante,  au l ieu de changer e l le-même, change s imple-
ment  drobjet ,  bref  toute cet te entrepr ise de démyst i f jcat . ion des ver tus
dans laquel le  Saint -Evremond et ,  à  sa sui te,  Môser sont  passés maî t res.
Une  fo i s  de  p lus ,  co rme  dans  I ' h i s to i re  de  Luc rèce  e t  de  Sé l i nde ,  c ,es t
la  p iété,  ou corme on préféra i t  d i re du temps-de Louis XIV,  la  dévot ion
qui  fa i t  les f ra is  de cet te opérat ion d ' impi toyable démyst . i f icat . ion.
L 'exergue qui  f igure au début  de la  t rente-neuvième feui l le  hebdomadaire
et  qui  présente la  dévot ion des fenrnes v ie i l l issantes comme un s imole et
t rès suspect  t ransfer t  du sent iment  amoureux aurai t  pu tout  aussi  b ien
figurer en tête de lacontsension des uieiLLatds. Mais dans 1es Fantais"-es
Patr io t iq tee Môser a renoncé aux exergues,  pr ivant  a ins. i  le  lecteur  d ' in-
d i ca t i ons  p réc ieuses  su r ' l ' o r i g i ne  de  ses  sou rces .  Ma is  i l  ne  l e  l a i sse
pas complètement  démuni  puisqu' i l  nonme saint -Evremond dans son dévelop-
pement  et  gur i l  assor t i t  cet te ment ion d 'une phrase qui  est ,  comme on I 'a
dé jà  mon t ré ,  l a  t r aduc t i on  l i t t é ra le ,  ou  p resque ,  d ,un  passage  de  I ' essa i
Que La déuotïon est Le dermier de noa @no,!s et qui dit en substance que

"saint -Evremond mépr ise un v ' ie i l lard impie cornrne un homme malhabi le  qui
n ' en tend  po in t  son  a f f a i r e ,  pa rce  qu , i l  s , a t t a rde  à  ses  o la i s i r s  t an t
qu ' i 1s  son t  v i c i eux  e t  l es  abandonne  s i t ô t  qu , i l s  dev iennen t  d ,eux -mêmes
vertu"  (255) .  Cet te c i ta t ion est ,  conme on l ,a  déjà su99éré dans le  déve-
loppenent  consacré .aux références expl ic i tes,  le . ' ,s ignal , ,  qui  annonce
d'autres emprunts,  p lus d iss imulés,  mais par t icu l ièrement  cop. ieux cer te
fo is-c i ,  qui  prov iennent  de I 'essai  sur  la  dévot ion et  accessoi rement
d'autres passages des jeuttres nêLées de Saint-Evremond. 0n connaît l, idée
fondamentale que les deux auteurs développent ,  I 'un dans son essa. i ,  l ,au-
t re  dans  son  a r t i c l e :  I a  conve rs ion  ta rd i ve  d ,un  v ie i l  ho rme  ou  d 'une
v ie i l l e  f e rme  qu i  on t  passé  l eu r  v i e  à  j ou i r  des  p la i s i r s  de  ce  monde ,  en
part icu l ier  de ceux qu 'of f re I 'amour,  est  nécessa. i rement  sujet te à cau-
t ion.  L 'usure et  le  dégoût  des fo l ies passées créent  dans le  coeur un v i -

(255)  Ib id. ,  p .  160.  Chez St  Evremond :  1euures mâLées,  t .  IV,  p.3ZZ.
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de  que  remp l i t  na tu re l l emen t  I a  p ié té .  Ma is  ce t t e  p ié té  t a rd i ve  n ' es t

qu 'une  fo rme  nouve l l e  des  anc iennes  pass ions  déso rma is  a f f a i b l i es  qu i ,

en se tournant  vers Dieu,  ne font  que changer d 'objet .  Loin de s 'of fus-

quer de cet te fa ib lesse humaine qu ' i1s dénoncent  avec tant  de joyeuse

féroci té,nos deux moral is tes font  reproche à ceux qui  ne savent  pas s 'a-

bandonner au cours nature l  des choses de fa i re preuve d 'une mépr isable

maladresse.  Mais Môser ne se contente pas de reprendre l ' idée d i rect r ice

du texte de Saint -Evremond.  I ' l  le  su i t  également  jusque dans cer ta ins

déta i ]s  et  i l  en a joute encore qu ' i l  pu ise à d 'autres sources des )eu-

ones nêLéea.  Pétrone,  le  v ie i l lard qui  fa i t  l 'ob jet  du débat ,  a 1e goût

f i n  e t  i l  es t  d ' humeur  changean te .  i l  s ' es t  adonné  aux  v i ces  j usqu 'à  ce

qu ' i 1  ne  l eu r  a i t  p l us  t r ouvé  de  goû t  e t  qu ' i l s  n ' a i en t  p lus  eu  de  cha r -

me pour lu i .  I l  est  donc probablement  devenu dévot  par  nécessi té (256) .

0ans Ia Lettte an Motécha,L de Créqui, Saint-Evremond avoue qu'i1 a enco-

re  que lques  p la i s ' i r s ,  ma is  qu ' i l  a  pe rdu  tous  l es  sen t imen ts  du  v i ce .

Doi t - i l  ce changement à la  fa ib lesse de son corps ou à la  modérat ion d 'un

espr i t  devenu p lus sage ? C'est  la  première hypothèse qui  lu i  semb' le  la

p lus  p robab le :  " ' l ' i n f i rm i té  rend  sage  pa r  nécess i t é "  (257 ) .  Ap rès  c i n -
quante ans,  cont inue Môser,  on ne se convert i t  p lus.  Si  Pétrone s 'éta i t

montré v ingt  ans auparavant  te l  qu ' i l  est  maintenant ,  on aurai t  pu le

considérer  corme un saint .  Mais même le ro i  le  p lus sage de la terre n 'a

pas  pu  rés i s te r  dans  sa  v ie i ' l l esse  à  l ' i do lâ t r i e  1a  p lus  g ross iè re .  A

plus for te ra ison Pétrone dont  les mauvais penchants sont  émoussés et  les

passions tonbées dans une profonde létharg ie ne peut- i l  se soustra i re à

la  dévo t i on .  Là  où ' l a  rés i s tance  es t  f a i b l e ,  1a  v i c to i re  es t  f ac i l e  :

" c ' es . t  l a  pa ressequ i  es t  l ' aux i l i a i r e  l a  p lus  e f f i cace  de  l a  conve rs ion "
(258).  Le ro i  le  p lus sage de la terre que Môser c i te  ic i  en exemple est

Salornon dont Saint-Evremond décrit la déchéance au début de 1'Anitié slns

atr i t ié .  Par lant  des amours "doci les"  du v ieux ro i ,  I 'auteur  f rançais

é c r i t :

(256) Ibid., p. 158 : "So hat er wohl aus Not frorm werden mijssen"

(257) )eur t res nêLées,  t .  I I I ,  p .  43.

( 2 5 8 )  H K A  V I I ,  p .  1 5 8  s q .



"A peine cof i rnençons-nous à v ie i1 l i r ,  que nous comnen-

çons à nous dép1aire,  par  un dégoût  qui  se forme se-

crètement  en nous,  de nous-mêmes.  Alors notre ame, v ide

d 'amour -p rop re ,  se  remp l i t  de  ce lu i  qu 'on  nous  i nsp i re ,

e t  ce  qu i  n ' au ro i t  p l u  que  l égè remen t  au t re fo i s  pa r  l a

rés is tance de nos sent iments,  nous channe et  nous assu-
j e t t i t  dans  no t re  f a i b l esse "  (259 ) .

L 'état  in tér ' ieur  de Pétrone est  semblable en tout  point  à celu i  de Salo-

mon,  à la  d i f férence que la dévot ion remplace chez le  premier  l 'amour

doc i l e  du  second .  Môse r  adap te  d ' a i l l eu rs  1 ' exemp le  à  son  tex te ,  pu i sque

le ro i  n 'y  est  p lus anoureux mais idolât re,  ce qui  est  une forme perver-

t ie  de dévot ion.  Quant  aux penchants émoussés de Pétrone et  à ses pas-

s ions  qu i  son t  t o rùées  en  l é tha rg ie ,  i l s  r essemb len t  à  ce t  é ta t  d ' i ndo -
' lence 

dans lequel se trouve l 'auteur de 1a Lettre a,t MatéchaL ae Créqui :

"0ès lors que nos sens ne sont  p lus touchés des objets

e t  q u e  l ' â m e  n ' e s t  p l u s  é m u e  p a r  l ' i m p r e s s i o n  q u ' i 1 s

fon t  su r  e11e ,  ce  n ' es t  p rop remen t  chez  e l l e  qu ' i ndo -

lence, ,  (260) .

Môser doute for t  qu ' i1  puisse y avoi r  beaucoup de saints,  car  personne

ne se convert i t  dans la  force de l 'âge à laquel le  correspond 1a v igueur

des passions.  Chez]es honmes jeunes le coeur t rompe toujours la  ra ison

qui  ne peut  donc pas renporter  cet te v ic to i re sur  soi -même qu'ex ige 1a

sainteté.  0n reconnal t  ic i  les pr inc ipes qui  sont  énoncés dans I 'exposé

introductif aux cinq métamorphoses morales et qui doivent tant aux ré-

f lex ions de Saint -Evremond sur  l 'espr i t  qui  est  dupe des "sot t ises du

coeur" ,  de ce coeur "qui  nous por te au mal ,  e t  nous y at tache malgré tou-

tes les lumières du jugement"  (251) .  En réal i té ,  cet te propension des

(259) Oeutsnea nêLées, t. 135  sq .

1260) IbU. ,  t .  I l I ,  p .  44.

(26L)  Sut  L 'af t i t ié .  (Oeuvres nëLées,  t .  I I I ,  p .



.  homnes  j eunes  à  p r i v i l ég ie r  l eu rs  pass ions  p lu tô t  qu 'à  se  rés igne r  à

la  dévo t i on  s ' exp l i que  pa r  "une  tendance  tou te  na tu re l  l e  au  p la i s i r "

(262)  que Môser évoque maintes fo is ,  corane on a déjà pu le  constater ,

et  qui  est  conf imée par  Saint -Evremond (263).  En ver tu de cet te ten-

dance la v ie toute ent ière est  occupée par  1a chasse aux passions,  1a

plus for te re léguant  touJours aux oubl ie t tes la  précédente qui  éta i t

moins tyrannigue.  Ce jeu se poursui t  depuis la  tendre enfance jusqu'à

ce qu 'au seui l  de la  v ie i  l ' lesse 
' l  'éponge des pass ' ions soi t  saturée et

perde sa capaci té d 'absorpt ion (264) .  C 'est  a lors qu 'on se sent  devenir

de  p lus  en  p lus  p ieux .  Ma is  ce t t e  p ié té  qu i  s ' i ns inue  dans  l e  coeu r  es t

"néga t i ve "  (265 )  pa rce  qu 'au  l i eu  de  p roven i r  d ' un  sen t imen t  re l i g i eux

très v i f  e l1e correspond à l 'e f facement  des images d 'autrefo is  qui  se

son t  pe rdues  d 'e l l es -mêmes  e t  qu 'e l l e  remp lace  pa r  des  images  p ieuses ,

tou t  comme les  ve ines  se  remp l i ssen t  de  ven t  l o r sque  1e  sang  s ' en  va .

Cet te analyse de l 'a t t i tude de I 'horme à 1 'égard des passions et  des

pla is i rs  au cours c ies d i f férents âges de la  v ie reprend d 'assez lo in les

remarques que Saint -Evremond fa i t  sur  le  comportement  d 'Epicure dans sa
jeunesse  e t  dans  sa  v ie i l l esse  (266 )  ;  ma ' i s  e l l e  s ' i nsp i re  b ien  p lus

étro i tement  encore d 'un passage de I 'essai  sur  la  dévot ion des v ie i l lards

où | 'accent  por te,  corme chez Môser,  sur  le  rô le de f  imaginat ion :

"Pe rsonne  ne  qu i t t e  l e  v i ce  t an t  qu ' i l  f l a t t e  f  imag ina -

t ion,  qu ' i l  procure des agrémens et  des dél ices.  0n le
qui t te  quand ses channes sont  usés.  Ce n 'est  donc point

ce  qu i  p l a i so i t  qu 'on  qu i t t e  en  changean t  de  v ie ;  c ' es t

ce qu 'on ne pouvoi t  p lus souf f r i r "  (267) .

(252)  HKA VI I ,  p .  159 :  "e inen nat i j r l  ichen Tr ieb zum Vergni . igen".

(263) cf. Sur Les pLaisiz's (Oeuttres mâLées, t. I, p. 149) : "La nature
porte tous les honmes à rechercher leurs p la is i rs" .

( 264 )  HKA V I l ,  p .  159  sq .

(2AS)  nu . ,  p .  160 .

(?66) Sur. La notaLe dtEpicute ()euures nâLées, pp. 1-11).

(267) Ue La déootïon est Le derniet de nos arnours (1euunes nâLées, t. IV,
p .  3 2 0 ) .



Le sty le de Saint -Evremond est  moins imagé que celu i  de Môser et  i l
n ' es t  po in t  ques t i on  chez  Iu i  d " ' éponge  sa tu rée , ' .  Ma is  I ' i dée  es t  f on -
danen ta lemen t  l a  mâne  :  l a  conve rs ion  des  v ie i l l a rds  ne  s ign i f i e  pas  un
renoncement héro ique à des passions encore v ives,  e l le  est  toute ' ,néga-
t i ve " ,  dans  Ia  mesu re  où  e l t e  remp l i t  seu lemen t  un  v ide  qu i  co r respond
à un af fa ib l issement  de f  imaginat ' ion.

Arr ivé à ce point  de son analyse,  Môser étudie de p lus près la

nature de ' la  dévot ion chez Pétrone.  Dans ce passage i l  su i t  de s i  près

l 'essai  de Sa' in t -Evremond sur  la  dévot ion que I 'on peut  par ' ler  d 'un vé-
r i tab le démarquage qui  ressemble par fo is  à une t raduct ion pure et  s im-
p i e  ( 2 6 8 ) :

"Chez un homne qui  a usé la  grande force de ses passions

dans  l a  vo lup té ,  l a  dévo t i on  f i n i t  pa r  avo i r ,  en  p lus

de  l ' avan tage  de  n 'o f f r i r  po in t  de  rés i s tance ,  ce lu i  de

la nouveauté.  Une nouvel  le  forme de p la i  s i r  ( "que1-c. ' ; . ie

douceur nouoelLe" )  ,  qu 'e l  1e soi  t  bonne ou mauvai  se,  gar-

de  néanmo ins  de  | ' a t t r a i t  e t ' l e  coeu r ' l e  p lus  f a t i gué  y

ressent  encore quelques mouvements agréables ou quelques

accès de tendresse qui  sont  une marque de la dévot ion et

ces p ieux mouvements sont  souvent  entretenus de surcroî t
par  le  p la is i r  du repent i r .  ( "0n tnouue nême pLais iz .  à
potLer de uieuz péchés dpnt on se repenti" ). Beaucoup de
péchés sont  encore af fa ib l is  par  le  chagr in et  par  I 'en-

nui quton en ressent ("un uieu.æ eowerti ne stest Céfa".=

de son péché que pat L'enmti et Le elngrin de sa vie pcs-

sée") et engendrés par 1e désir de changement ; ("0n se
touvne uers Dieu pæ dégoût dz uice, pan espnit ie ehan-
genen t "  )  d ' où  i l  v i en t  que  l e  souven i r  qu 'on  en  ga rde

(268 )  I b i d . ,  pp .319 -320 .  Les  passages  e t  l es  f o rmu les  don t  Môse r  s ' i ns -
p i re sont  ind iqués en i ta l ique et  p lacés dans son texte entre pa-
renthèses après la  phrase ou le  membre de phrase qui  en const i tue
le démarquage ou la t raduct ion.
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res te  ag réab le ,  du  mo ins  sans  qu 'on  1e  veu i l l e ,
("L'uteien twnt... se conrpLaît dqts Le scuuenir ie

Ltobjet  qu ' iL  a auné")  parce que notre coeur veut  re-
g re t t e r  ses  f au tes  p iu tô t  qu ' i l  ne  l es  reg re t t e  rée l l e -

ment .  De te l  les personnes ne sacr i f ient  à Oieu que le

dégoût  dont  e l les veulent  se défa i re,  à quelque pr ix

que ce soi t .  ( " . . .e t  aLons Le sacr i f ice que Lton fa i t
d Dieu, e'est de Lui offrfu des dégoûts cipnt on chen-

che à qteLq,te prr)æ que ce soit d se défaire"). C'est la

ra ison pour laquel le  Evremont  mépr ise un v ie i l  impie

comne un honne malhabi le  qui  n 'entend r ien à son af fa i -
r e ,  p a r c e  q u ' i l  s ' a t t a c h e  à  s e s  p l a i s i r s  t a n t  q u ' i l s

son t  v i c i eux  e t  qu r i l  l es  abandonne  dès  qu ' i 1s  commen-

cent  d 'eux-mêmes à devenir  ver tu.  ( "Je hais un v ie i i  i : -
pie comne un néehant, et Le néprùse comne un nalhabtie

horne, qtti ntentend. pas ce qui Lui eonttient ... 17 s'es:

abotdonné à sea nouoements, tett qutils ont été ,sicie'tLs ,
iL s'oppose à son pLaisir, sitôt quti l dettient une rez.-

tu") .  L 'agréôle condamnat ion des excès d 'autrefo is  con-

t inue à f la t ter  le  penchant  mor ibond et  1es larmes que

I 'on verse sur  ses péchés sont  presque toujours mêlées

à  d 'au t res  qu i  na i ssen t  d ' une  tend resse  a rnb iguë .  ( "Cz

pleute, iL est ùtai, auec @ne?twne, un cytne od.ieu.e :
nnis Le z'epentir des oices qui nous l'1,trent chers Laisse

torl;jours un peu dc tend.resse, nêLée à nos Laz,nes"). Pour

cet te ra ison un v je i l  home peut  toujours joui r  de son
repentir dans la dévotion. ("Dæts une déuotion nouuelie

on t?ouue nëne plaisir à pa.rlen des oietæ péchés iar;t
on se repend")  (269) .

(269 )  HKA V I I , p .  160 .  La  su i t e  de  l ' a r t i c l e  de  Môse r  s ' éca r te  assez  sen -
s ib lement  de celu i  de Saint -Evremond.  0n y voi t  Pétrone devenir
"dévo temen t  ava re r ' .  Seu le  l a  f i n  rappe l l e  à  nouveau  1 'o r i g i na l  "S i
son  impu issance  ( ce l l e  de  Pé t rone )  a  p r i s  de  te l l es  p ropo r t i ons ,  ce
n'est  cer ta inement  pas une force mais une forme de paresse qui  I 'a
c o n v e r t i "  ( p .  1 6 2 ) .
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0n  cons ta te  qu rau tou r  du  noyau  cen t ra l  que  cons t i t ue  l a  c i t a t i on
expl ic i tement  at t r ibuée à Saint -Evremond,  mais légèrement  modi f iée,
Môser accumu le une quanti té inpress'ionnante d' emprunts fragmenta.i res
qu ' i 1  d i spose  dans  un  o rd re  d i f f é ren t  de  ce lu i  qu , i 1s  su i ven t  dans  l e
tex te  o r i g i na l  e t  qu i  von t  de  1a  s imp le  rep r i se  d ' un  mo t  ou  d ,une  fo r -
mule jusqu'à la  t raduct ion l i t téra le d,é léments p lus importants.  0e mê-
me que l 'espr i t  général  du texte ref lè te celu i  de I 'or . ig inal ,  de même
le sty le est ,  cof ime c 'est  le  cas dans ]es le t t res à .von dem Bussche,  un
past iche a l lemand de celu i  de l 'auteur  f rançais.  Si  l 'on hési te à par ' ler

de p lagiat ,  parce que' les t raduct ions textuel les sont  re lat ivement  rares
et  que Môser in tègre ses emprunts à des é léments qui  sont  de son inven-
t ion,  on peut  toutefo is  af f i rmer qu 'en aucun autre passage de ses deux
revues  i l  ne  f a i t  p reuve  d 'une  doc i l i t é  auss i  év iden te  à  l ' éga rd  de  sa
source.  0n a déjà re ' levé bon nombre d 'analogies de thèmes ou d, idées,
de mots et  de formules repr is  l i t téra lement  et  l ,on découvr i ra encore
bien des analogies et  des repr ises de cet te sor te,  mais jamais p lus on
ne t rouvera une page ent ière qui  puisse ressembler  corrne cel le-c i  à  une
vér i table t raduct ' ion.  Faut- i l  vo i r  dans ce procédé 1a preuve d,une cer-
ta ine paresse d 'espr i t  ou la  conséquence d 'un manque de temps qui  a em-
pêché  1 'au teu r  de  pa r fa i re  son  t rava i l  d ' ass im i l a t i on  ?  0u  b ien  es t - ce
une af f in i té  profonde de pensée qui  I 'a  amené à reprendre presque tex-
tuel lement  un passage qui  1ui  sembla i t  par t icu l ièrement  b ien venu ? La
seconde hypothèse semble êt re la  p lus p lausib le.  Môser a eu quaranre ans
pour ef facer1es t races t rop voyantes de sa dépendance.  0r  i l  ne l ,a  pas
fa i t  e t  i l  a  préféré reproduire te l  quel  ce texte de jeunesse dans le
tout dernier recuei' l  de ses Fantatsies Patriotiques. I1 a'laissé à sa
f i l I e ,  Jenny  von  Vo ig t s ,  l e  so in  d ' exp l i que r  dans  l a  l e t t r e  à  N i co laT
qui  ser t  de pr{ face à ce recuei l  la  genèse de son ar t ic ' le  sur  la  conver-
s i on  des  v ie i l l a rds .  Le  v ie i l  au teu r ,  don t  l es  pass . i ons  n ,é ta ien t  nu l l e -
ment  tombées en lé thargïe,  a peut-êt re voulu se venger de la  censure qui
l u i  ava i t  j oué  un  s i  mauva i s  t ou r  dans  sa  j eunesse .  S i  I ' on  en  c ro i t  l es
propos de Jenny,  qui  sont  en général  inspi rés par  son père,  le  p la is . i r

de publ ier  un texte autrefo is  in terd i t  à  dû 1 'emporter  sur  l ,envie d,ex-
poser des pensées qui s'accordent assez mal avec le ton général des E,az-
ta is ies Patr io t iq , res.  Par  le  t ruchement  de sa f i l le ,  . i l  fa i t  savoi r  que
le  f ond  de  ce t  anc ien  a r t i c l e  de  j eunesse  l u i  impo r te  peu  e t  qu , i 1  n ' en
pense p lus grand b ien :



-  360

"Au jou rd 'hu i ,  éc r i t  Jenny  von  Vo ig t s ,  i l  n ' es t  pe rson -

ne qui  se scandal ise p lus de ce texte que mon père qui

t rouve,  après tant  d 'années passées,  cet te analyse chi -

m ique  des  ve r tus  huma ines  tou t  à  f a i t  i nu t i l e  ;  s i  I ' en -

semb le  l u i  p l a î t  enco re  ou  s ' i l  y  t r ouve  peu t -ê t re  que l -

que goÛt,  i l  admire sur tout  I 'ar t  avec lequel  le  maÎ t re

a assemblé des ingrédients d isparates"  (270) .

Ce jugement  est  passablement  arnbigu et  peut-êt re in juste.  I l  re f lè te

l 'évolut ion de Môser qui  ava ' i t  depuis longtemps abandonné l 'analyse mo-

ra le pour  se consacrer  à des sujets h is tor iques ou pol i t iques.  Mais ce
passage  pa r  1 ' éco le  des  mora l i s tes  f r ança i s  l u i  a  appo r té  b ien  p lus  qu ' i 1

ne  veu t  b ien  l ' avoue r i c i ,  I l s  l u i  on t  co rmun iqué  une  v i s i on  de  1 'homme

q u ' i 1  n ' o u b l i e r a  p a s  e t  l a  s u b t i l i t é  d e  l a  d é m o n s t r a t i o n  h i s t o r i q u e  o u
po l i t i que  se  subs t i t ue ra  sans  pe ine  à  ce l l e  de  l ' ana l yse  mora le .  I l  n ' es t
qu 'un point  où Môser voi t  juste :  dans cet  ar t ic le  sur  la  convers ion des

v ieJ l ' l a rds ,  p l us  que  dans  d 'au t res ,  i l  a  su  mon t re r  qu ' i l  é ta i t  passé

maî t re  dans  " l ' a r t  d ' assemb le r  l es  i ng réd ien ts  l es  p lus  d i spa ra tes " .

Si  I 'on compare I 'a t t i tude du v ieux Môser à cel le  du jeune auteur

de' la  f in  des années quarante,  i l  est  un contraste qui  ne peut  manquer

de  f rappe r  I ' esp r i t  :  t and i s  que  l ' au teu r  v i e i l l i s san t  pa r l e  ra remen t  des

v ie i ' l l a rds  ma is  s ' a t t a rde  p lus  vo lon t i e r s  dans  1es  déve loppemen ts  qu ' i l

consacre à la morale et aux moeurs aux comportements des jeunes gens,

le  secréta i re de la  noblesse qui  v ient  tout  juste d 'achever ses études

et  de passer  le  cap de 1a v ingt-c inquième année médi te volont iers sur  la

vieil lesse. Oans la Conûereion des uieiLLatds i1 procède à une "analyse

chimique" de | 'âne d 'un v ie i l  horme qui  suppose une grande expér ience des
problèmes de ce qu 'on appel le  aujourd 'hui  le  " t ro is ième â9e".  Conme i l

est  b ien év ident  que cet te expér ience lu i  manque encore,  b ien qu ' i1  se
p la i se  à  f  i nvoque r  souven t ,  on  peu t  suppose r  qu ' i l  y  supp lée  pa r  une  sa -

(270) Jenny von Voigts,  An Herzn i , l ico la i  (HKA VI I ,  p .  9 sq.) .
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gesse toute l ivresque dont  1 'or ig ine nous est  maintenant  par fa i tement

connue :  e l le  se t rouve chez Saint -Evremond qui  éta i t  âgé de c inquante
c i n q  a n s  l o r s q u ' i l  m é d i t a i t  s u r  l a  v i e i l l e s s e ,  s u r t o u t  s u r ' l a  s i e n n e ,
dans la Lettre au l larëehal de Créqui (271) et de soixante neuf ans lors-
qu ' i  I  déc r i va i t  l es  d i spos i t i ons  i n té r i eu res  d 'Ep i cu re  v i e i  l  l i s san t  dans
son essai Sut La norale d'Epicute. C'est donc à un auteur âgé et qui sait
d 'expér ience de quoi  i1  par le que 1 'écr iva in débutant  f f tprunte ses ré-
f l ex ions  s i  péné t ran tes  su r  l a  v i e i l l esse .0n  comprend  m ieux  a lo rs  l , i r -
r i ta t ion du v ieux Môser qui  ne voi t  dans cet te fausse sagesse juvén. i1e
qu 'une  spécu la t ' i on  b ien  abs t ra i t e  e t  un  a r t  b i en  fac t i ce  de , , réun i r  des
ing réd ien ts  d i spa ra tes "  d ' o r i g i ne  é t rangè re .  Ce  n ,é ta i t  pas  l à  I ' av i s  de
' I 'auteur  

des deux revues moral isantes qui  se croyai t  exper t  dans I 'ar t

"de  l i r e  t ou t  ce  qu i  se  passe  dans  l e  coeu r  de  l , ho rme , , ,  qu , . i I  so . i t  j eu -
ne  ou  v ieux ,  e t  qu i  ne  l im i t e  pas  ses  cons idé ra t i ons  su r  l a  v i e i l l esse  à
ces  pages  consac rées  à  l a  conve rs ion  des  v ie i l l a rds .  S ' . i l  r ev ien t  o lu -
s ieurs fo is  sur  la  v ie i l lesse ce n 'est  peut-êt re pas seulement  parce que

son mal t rê Saint -Evremond lu i  fourn i t  une ample et  f ructueuse mat ière à
réf lex ion sur  ce thème. L 'auteur  f rançais,  tout  gagné à la  sagesse
d 'Ep i cu re  e t  av ide  de  j ou i r  des  p la i s i r s  b ien  aménagés ,  vo i t  ven . i r  avec
ango i sse  1 'âge  où  l es  sens  e t  I ' esp r i t  s ' émoussen t  e t  i l  es t  obsédé ,
b ien  qu ' i l  s ' en  dé fende ,  pa r  l ' i dée  de  l a  mor t  qu i  es t  au  bou t  du  cnemrn .
Ce sont  1à des angoisses que 1e jeune auteur  osnabruckois ignore encore
e t  l ' on  che rche ra i t  en  va in  dans  ses  feu i l l es  l a  mo ind re  t r ace  d ,une  mé-
d i t a t i on  su r  l a  mor t .  Ce  qu i  I ' i n té resse ,  c ,es t  1e  p rob lème  du  p la i s i r ,
l a  poss ib i l i t é  d ' ê t re  heu reux  à  t ous  l es  âges  de  l a  v i e  e t  de  conc i l i e r
j ou i ssance  e t  devo i r .  Au  v ie i l ' l a rd  qu i  ne  goû te  p lus  1es  p la i s . i r s  qu , i 1
ne peut  p lus par tager  i l  oppose volont iers I 'horme jeune qui  cuei1 le, .
sans t rop en abuser,  1es jo ies que 1ui  of f re le  présent .  Cet te opposi t ion
peut  êt re chez Môser 1 'expression d 'une réact ion contre le  oère castra-
teur ,  non seulement  contre son père,  l ,austère Jean-Zachar ie,  mais encore
con t re  ces  v ieux  gen t i l ho rmes  qu ' i 1  es t  ob l i gé  de  se rv i r ,  con t re  l es  cen -

( 2 7 1 )  t - e  t h è m e  p r i n c i p a l  d e ] a  l e t t r e  e s t  i n d . i q u é  d a n s  l e  t i t r e  c o m p l e t  :
A Mn. Le Maréchal de Créqui, qui ntatsait denatné en queli.e six,tct-.cr.
étoit non espiit et ee que je pensois su! toute chose Cans rc ;ieil-
Leeee. St Evremond est né en 1616. la Lettre au !. ,ktécita.L ae Cnécti
es t  de  1671 e t  l ,essa i  sur  la  l " lo ra le  d tEp ia t re  de  16g5.



- 5 O Z -

seurs bénévoles ou patentés qui  ve i l la ient  aux bonnes moeurs à Qsnabruck

e t  qu i  f a i sa ien t  i n te rd i re  l es  a r t i c l es  t r op  audac ieux  e t  d ' une  man iè re

géné ra le  con t re  l es  r i go r i s tes ,  l es  s to î c i ens ,  1es  pu r i t a i ns  e t  au t res

défenseurs de I 'ordre moral ,  chargés d 'ans et  vétus de noi r ,  qui  voyaient

d 'un  mauva i s  oe i l  l es  éba ts  d ' une  j eunesse  av ide  de  v i v re .

Sur ce point  l 'expér ience per :sonnel le  de Môser,  dont  on sai t  peu

de ch6ses,  pouvai t  confor ter  
' les 

leçons que lu i  suggérai t  Saint -Evremond.

Dans un ar t ic le  où i l  expose. les dangers de cer ta ines passions,  en par t i -

cu l ier  de ce1le du ieu et  où i l  propose quelques moyens d 'y  remédier ,  i l

es t ime  que  l es  j eunes  gens  se  l a i ssen t  p lus  f ac i l emen t  gué r i r  d ' un  v i ce

que  l es  v i e i l l a rds .  La  ra i son  en  es t  que  l es  p rem ie rs  res ten t  sens ib ies  à
' I ' a t t r a i t  

de  l a  nouveau té  e t  qu ' i ' l s  se  dé tachen t  p lus  f ac i l emen t  d ' un  v i ce

pour en prat iquer  un autre qui  est  moins noci f ,  tandis que les seconds

ont  déjà tout  essayé et  que leur  imaginat ion moins v ive ne voi t  p lus suf-

f isanrnent  les objets sous un jour  qui  pourra i t  séduire.  I l  v ient  un temps

où nous cessons d 'êt re occupés de notre personne,  parce que I 'amour-pro-

pre se re lâche et  que f  imaginat ion se fat igue,  que les choses du monde

perdent  la  f ra lcheur de la  nouveauté,  qu 'un cer ta in v ide de l 'espni t  nous

envahi t  e t  qu 'une langueur secrète t rouble notre repos.  Nous cherchons

alors à rempl i r  ce v ide par  le  ieu ou quelque autre d is t ract ion.  Heu-

reux est  a lors celu i  qui  a commis assez de fo l ies dans sa jeunesse pour

qu ' i l  pu i sse  occupe r  sa  v i e i l l esse  pa r  l e  réc i t  de  ses  fo l i es  ou  pa r  1e

repen t i r  qu 'e l l es  l u i  i nsp i ren t  (27? )  !  S i  l es  dé l i ces  du  repen t i r  r ap -

pe l l en t  1es  remarques  de  Sa in t - t v remond  su r ' l a  dévo t i on  des  v ie i l l a rds ,
' la  psychologie comparée des ieunes gens et  des v ie i l lards prend ses or i -

gines dans \a Lettte an MaréehaL de Cnéqui où i l est dit que la jeunesse

se la isse gouverner  par  I 'espr i t  du monde et  s 'appl ique à êt re b ien avec

les  au t res  p lu tô t  qu 'avec  so i -même.  La  v ie i l l esse ,  au  con t ra i re ,  t r ouve

moins précieux ce qui  est  ét ranger.  Les ieunes gens font  profus ion de
' leur  

êt re tandis que les v ie i l lards accordent  p lus de pr ix  à eux-mêmes.

(272) , to .  8,  HKA I ,  p .  47.



"Autrefo is ,  a joute Saint -Evremond,  mon imaginat ion errante et  vagabon-

de se por ta i t  à  toutes les choses ét rangères.  Aujourd 'hui  mon espr i t

se  ramène  au  co rps  e t  s ' y  un i t  davan tage"  (273 ) .  L ' au teu r  f r ança i s  i n -

s i s te  p lus  que  son  d i sc ip le  a l l emand  su r  l e  rep l i emen t  su r  so i  qu i  se

remarque chez les v ie i l lards,  mais i l  constate également  que les jeunes

gens sont ,g lus sensib les aux choses ét rangères,  c 'est -à-d i re nouvel les,

et  que leul i rnaginat ion est  p lus v ive.

Les traces de la Lettre au \bréehal de Créryt) sont plus visibles

èncore dans la  d ix ième feui l le  hebdonadaire qui  s 'en prend à la  sévér ' i té

excess i ve  des  v ie i l l a rds  à  l ' éga rd  des  i eJnesgens  e t  qu i  ense igne  " l ' a r t

de mour i r  avec ,é légance",  come écr i t  Môser dans son int roduct ion avec
quelque impert inence (274) .  Cet  ar t  consis te à savoi r  qui t ter  ' la  

société

des homnes au bon moment sans y la isser  t rop de mauvais souvenirs ,  comme

i l  arr ive à ces censeurs t rop sévères qui  perdent ,  à cause de leurs cr i t i -
ques,  toute la  grat ' i tude que leur  avai t  va lu les serv ices rendus pendant

leur  jeunesse.  Pourquoi ,  en ef fet ,  condamner des p la is i rs  qu 'on ne ressent
p lus  e t  qu 'on  désapp rouve ,  pu i sque  l e  p la i s i r  es t  essen t i e l l emen t  l e  f r u i t

de  l ' imag ina t i on  e t / en  conséquence ,  une  no t i on  t r ès  re la t i ve  ?  A ins i  ce lu i
qu i  c ro i t que1ep la i s i r auque l  i l  acco rdesa  p ré fé rence  es t  nécessa i remen t  ce -

l u i  d e  t o u s s e  t r o m p e - t - i l  l o u r d e n e n t . V o u l o i r l ' i m p o s e r a u x a u t r e s e n l e s o b l i -
geant  à renoncer à leurs propres préférences est  une marque d ' impol i tesse.
C'est  pour tant  chose courante que 1es gens d 'expér ' ience b lâment  les d i -
ver t issements des autres et  sur tout  ceux de 1a jeunesse.  La pol i tesse

exige que l 'on fasse preuve de compréhension à l 'égard de ses amis,  af in
que I 'on puisse bénéf ic ier  en retour  de la  rnême to lérance.  Quand on de-
v ien t  v i eux ,  ' i l  f au t  savo i r  qu  b ien  mu l t i p l i e r ' l a  g ra t i t ude  que  l , on
s 'est  acquise par  les serv ices qu 'on a renduspendant  sa jeunesse ou s 'ef -
forcer  d 'en garder  le  bénéf ice.  0n y réussi ra s i  l 'on sôi t  admett re que

1a  j eunesse  ne  peu t  pas  ê t re  sage  :  c ' es t  son  d ro ' i t ,  pu i squ 'e l l e  y  es t
enc l i ne  e t  qu 'e l l e  en  a  1 ' occas ion ,  de  recou r i r  aux  d i ve r t i ssemen ts  pe r -

(273) Lettre au lub.téclnl de Créqui (1euures mêLées,

(274)  vo .  10 ,  HKA I ,  pp .  54-58 .

I I I ,  p .  4 3 ) .
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m is  (275 )  que  F îôse r  appe l l e ,  pou r  f a i r e  p la i s i r  aux  v i eux  censeu rs ,  d .es

" fo l i es " .  Un  g r i ncheux  n 'es t  b i en  reçu  nu l l e  pa r t .  Qu 'on  l a i sse  donc

chacun  t rouve r  son  p la i s i r  où  i l  l ' en tend ,  à  cond i t i on  qu ' i l  ne  nu i se  à

personne !  Celu i  qui  veut  mour i r  avec é1égance doi t  renoncer à une ver tu

t rop sévère qui  ef f ra ie tout  le  monde et  n 'a ide personne à s 'amender.  Ces

observat ions const i tuent  p lutôt  un comnentai re qu 'un démarquage du passa-

ge de 1a Lett?e au MaréehaL de Ctéqui qui est consacré à la vieil lesse.

Mais on reconnaîtra au passage quelques idées ou même quelques formules

que Môser emprunte à sa source. Saint-Evremond s'en prend également aux

vie i l ' les gens qui  ne savent  pas se ret i rer  de la  société au moment oppor-

tun.  Lui -même a su se détacher à temps de la société de ceux qui  sont

p lus jeunes que lu i  e t  qui  "ne gagnent  pas moins dans la  per te d 'un hom-

me inu t i l e ,  qu ' ( i ' l )  n ' en  pe rd ro i ( t )  à  ( se )  dévoue r  p lus  l ong temps  à  eux

inut i fement"  (276) .  Voic i  corrnent  i l  décr i t  sa ret ra i te  progressive :

"Nous  conmençons  ( . . )  à  che rche r  un  m i l i eu  en t re  l ' ass i -

du i t é  e t  1 ' é l o i gnemen t .  i l  nous  v ien t  ensu i t e  que lque

honte à montrer  un v ieux v isage parmi  les jeunes gens,

qui ,  lo in de prendre pour sagesse notre sér ' ieux,  se mo-

quen t  de  nous ,  de  vou lo i r  pa ro î t r e  en  des  l i eux  pub i i cs

où  i l  n ' y  a  que  de  1a  ga lan te r i e  e t  de  l a  gaye té .  Ne

nous f ' la t tons pas de notre bon sens :  une fo l ie  enjouée

le saura confondre ;  e t  le  faux d 'une imaginat ion qui

b r i l l e  dans  Ia  j eunesse  fe ra  t r ouve r  r i d i cu le  nos  p lus

dé ] i ca tes  conve rsa t i ons .  S i  nous  avons  de  I ' esp r i t ,  a l -

lons en fa i re mei l leur  usage dans les entret iens par t icu-

l iers :  car  on se sout ient  mal  dans la  foule par  1es qua-

l i t és  de  I 'Esp r i t  con t re  l es  avan tages  du  Corps "  (277 ) .

(275)  Ib id.  p.  58 :  "er laubte Lustbarkei ten" .  Dans son audace I ' lôser  reste
b ien  sage  e t  t ou t  à  f a i t  f i dè le  à  I ' esp r i t  des  revues  mora l i san tes  !

(?76)  1euures nêLéee,  t .  I I I ,  p .  46.

(277)  Ib id. ,  p .  48 sq.  Dans son texte l t lôser  remarque également  que les
"avantages du corps"  font  pardonner beaucoup de défauts et  même un
esp r i t  chag r i n .
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I l  est  év ident  que pour Môser ' le  
texte de Saint -Evremond ne const . i tue

ce t te  f o i s - c i ,  à  l a  d i f f é rence  de  ce  qu i  se  passa i t  dans  I ' a r t i c l e  su r ' l a
conve rs ion  des  v ie i l l a rds ,qu 'un  s imp le  po in t  de  dépa r t  pou r  expose r  ses
réf lex ions sur  les rapports  entre jeunes et  v ieux,  sur  la  re lat iv i té  des
goû ts  e t  su r  I ' a r t  de  b ien  v i v re  en  soc ié té .  L ' au teu r  f r ança i s  remp lace
les  p la ' i s i r s  de  l a  v i e  monda ine  pa r  ceux ,  p lus  i n t imes ,  que  p rocu re  l e
co[merce par t icu l ier  de quelques amis chois is ,  tandis que le jeune écr i -
va in  osnab rucko i s ,  t ou jou rs  souc ieux  de  fa i re  de  I ' esp r i t  e t  de  b r i l l e r
par  une désinvol ture un peu af fectée,  d isser te sur  l , , ,ar t  de mour i r  avec
élégance".  Mais i l  est  b ien p lus proche de son modèle lorsque celu i -c i
pou rsu i t  à  p ropos  de  son  d ro i t  de  se  donne r  d ' au t res  p la i s i r s  dans  l a  re -
t ra i te  :

"Cet te just ' ice que nous somnes obl igés de nous fa i re ne
doi t  pas nous rendre in justes à l ,égard des jeunes gens.
I ' l  ne faut ni 

' louer 
avec importunité le tems donr nous

ét ions,  n i  accuser  sans cesse avec chagr. in  celu i  qui
leur  est  favorable.  l , te  cr ions pas contre les p la is i rs
gue nous n 'avons p lus :  ne condamnons point  des choses
agréables,  qui  n 'ont  que le cr ime de nous manquer ! , ,

(278)

s i  I ' tôser  est  p lus désinvol te en envoyant  purement  et  s implement  les v ie i l -
l a rds  g r i ncheux  dans  I ' au -de là ,  Sa in t -Ev remond  es t  p lus  sévè re  e t  p l us
' luc ide 

en révélant  les ra isons profondes de la  sévér i té  des v ie. i l lards.
[ ' l  se  veu t  mo ins  sp i r i t ue l ,  ma is  p lus  mora l i s te  (279 ) .  Ma is  I ' i dée  fonda -

(278\ rbid.

(279)  La Bruyère se montre également  p lus moral is te quand i l  écr i t  :  , ,peu
de  gens  se  souv iennen t  d ,avo i r  é té  j eunes ,  e t  comb ien  i l  l eu r  é ta i t
d i f f ic i le  d 'êt re chastes et  tempérants.  La première chose qui  arr ive
aux homnes après avoi r  renoncé aux p la is i rs ,  ou par  b ienséance,  ou
pa r ' l ass i t ude ,  ou  pa r  rég ime ,  c ' es t  de  l es  condaàne r  dans  l es  âu t res .
I l  entre dans cet te condui te une sor te d 'at tachement  pour  les choses
même que  I ' on  v i en t -de  qu i t t e r  ;  I ' on  a . imera i t  qu 'un  b ien  qu i  n ,es t
p lus pour nous ne fût  p lus aussi  pour  le  reste du monde :  c ,est  un
s,ent iment  de ja lousie, '  (Les Catactères,  ed.  Garapon,  p.  332 sq.) .
Môser,  qui  a lu  1es caractè?es,  a for t  b ' ien pu s ' inspi rer  égalementde ce-passage.  I l  évoque,  coûme La Bruyère ]es t ro is  ra isons qui  obl i -gen t  l es  ho rmes  à  renonce r  aux  p ra i s i r s  ,  t a -ù iÀn ie .n . J , - i u  rass i t udeet  1e régime.
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mentale est  la  même chez les deux auteurs :  une sévér i té  excessive à

1 'éga rd  des  j eunes  gens  es t  i n j us te  e t  i l  ne  se r t  à  r ' i en  d ' oppose r1es

avantages du passé aux prétendus inconvénients du présent .

Ces  cons idé ra t i ons  su r  l es  rappo r t s  en t re  l es  v i e i l l a rds  e t  l es

jeunes gens re lèvent  encore de l 'analyse morale dans la  mesure où e l les

abordent  les mécanismes psychologiques qui  font  que les uns cr i t iquent
' l 'a t t i tude 

des autres.  Mais en même temps e l les re lèvent  déià du second

volet  de cet te morale épicur ienne,  de 1a phase posi t ive,  où le  consei l

prat ique qui  suggère les comportements à adopter  remplace la cr i t ique et

la  démyst i f icat ion des ver tus.  L 'analyse cr i t ique qui  about i t  à  des con-

c lus ions  assez  pess im is tes  su r  l a  na tu re  huma ine  e t  su r  ses  poss ib i l i t és

de prat iquer  la  ver tu n 'est  pas une f in  en soi  chez Saint -Evremond.  Son

intent ion est  de rernet t re en cause une cer ta ine image de I 'homme qui  est

ce l l e  du  s to î c i sme  an t i que  ou  d 'un  ch r i s t i an i sme  marqué  pa r  l e  r i go r i sme

janséniste et  qu 'ont  essayé de réal iser  
' les générat ions de l 'âge baroque.

Sa  c r i t i que  n 'es t  pou r tan t  pas  l ' exp ress ion  d ' un  pess im jsme  fondamen ta l ,

ma is  p lu tô t  l a  conséquence  d 'un  réa l i sme  qu i  t i en t  comp te  des  poss ib i l i -

tés réel ' les de la  nature huma' ine.  0r ' l 'horrne mani feste un penchant  natu-

re l  au p la ' is i r  que l 'on ne peut  ignorer  sans se condamner à de graves

décept ions.  Le stoîc ' isme ou le r igor isme chrét ien qui  mépr ise les cont in-

gences humaines about i t  à  des solut ions qui  ne sont  en fa i t  que des poses

où  en t re  une  bonne  pa r t  d ' hypoc r i s i e .  En  pa r tan t  su r  des  bases  p lus  so l i -

des i  l  est  possib le de concevoir  une morale moins r igoureuse et  mieux

adaptée à la  vér i table condi t ion humaine et  qui  permet d 'év i ter  à la  fo is

les excès d 'un héroîsrne i l ]usoi re et  ceux d 'une débauche sans f re in.  Le

réal isme n 'exc lut  pas un cer ta in of t imisme moral  :  s i  la  ra ison ne peut

vaincre ent ièrement  les voix  de la  nature et  ce l les de 1a passion,  e l le

garant i t  du mo' ins à l 'homme un sol ide bon sens qui  lu i  permet d 'adminis-

t r e r  ses  p la i s i r s  e t  de  l es  p ra t i que r  avec  modéra t i on .  L ' i n té rê t  b i en

compr is  just i f ie  cet te modérat ion,car  tout  excès f in i t  par  êt re noci f  e t

par  entraîner  des maux p lus grands que ceux que 1 'on voudrai t  év i ter '

L 'amour-propre et  l 'égoîsme deviennent  les ressor ts  de cet te morale qui

se présente p lutôt  cof ime une sagesse t rès prat ique.0n a vu corment  Saint -

Ev remond  dé f i n i ssa i t  dans  ses  tex tes  su r  I ' am i t i é  l es  cond i t i ons  qu i  as -

surent  1a sol id i té  des rapports  anicaux et  les rendent  avantageux pour

les par tenai res.  Ai l leurs,  dans son t ra i té  Sut  Les pLais i ts  dans la  Let- - te
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au l4a!échaL de Créqui, dans ses observations Suz'7,a norale it lpn;trrn,

i l  donne encore à ses lecteurs des consei ls  t rès concrets,  on pourra i t

presque d i re des recet tes,  sur  la  manière de v ivre heureux et  t ranqui l -

le .  Est- i  l  encore besoin de rappeler ,  coûme le suggère le  dern ier  des

t ro i s  essa i s  qu i  v i ennen t  d ' ê t re  c i t és ,  qu 'Ep i cu re  es t  l e  p r i nc ipa l  i ns -
p i rateur  de cet te sagesse ? Saint -Evremond adhére sans réserve aux posi -

t ions du sage que lu i  a  fa i t  connaî t re Gassendi  (280) .  C 'est  de tous les
phi losophes celu i  qui  a incontestablement  ses préférences :

"Je confesse que de toutes les opin ions des phi losophes

touchan t  l e  souve ra in  b ien ,  i 1  n ' y  en  a  po in t  qu i  me
paro i sse  s i  r a i sonnab le  que  l a  s i enne .  I l  se ra i t  i nu t i -

l e  d ' appo r te r  i c i  l es  ra i sons  cen t  f o i s  d i t es  pa r  l es

ép i cu r i ens ,  que  | ' amour  de  l a  vo lup té  e t  l a  f u i t e  de  l a

douleur  sont  les premiers et  les p lus nature ls  mouvemens
qu'on remarque aux homes ;  que les r ichesses,  la  puis-

sance,  I 'honneur,  Ia  ver tu peuvent  contr ibuer  à notre
bonheu r  :  ma is  que  l a  seu le  j ou ' i ssance  du  p la i s i r ,  1a

vo lup té ,  pou r  t ou t  d ' i r e ,  es t  I a  vé r i t ab le  f i n  où  tou tes
nos act ions se rapportent '  (281) .

Ces propos résument  par fa i tement  les ra isons pour lesquel  les Saint -
Ev remond  acco rde  tan t  de  p r i x  à  l a  mora le  d 'Ep i cu re  e t  i l s  oé f i n i ssen t

c la i remen t  l es  p r i nc ipes  su r ' l esgue l s  i l  cons t ru i t  sa  p rop re  mora le .  Ma l -
gré leur  cynisme apparent ,  ce ne sont .1à pas 1es propos d 'un l iber t in ,

comne l 'a  for t  b ien montré Barnwel l ,  mais ceux d 'un penseur qui  t radui t
par fa i tement  cet te cr ise de 

' la  
conscience européenne qu'a analysé Paul

Hazard (282) .  Saint -Evremond n 'est  pas le  seul  à éprouver ce mala ise mo-
ra l  qui  se mani feste par tout  en Europe à la  f in  du règne de Louis XIV.

La Rochefoucauld et  La Bruyère ont  dénoncé conrme lu i  l 'hypoi r is ie  d 'une

soc ié té  qu i  con t i nua i t  à  p roc lamer ' l es  va leu rs  d ' une  mora le  hé ro îque  e t

(280)  Sur  les  rappor ts  en t re  Sa in t -Evremond e t  Gassend i ,
Les idées norales et e?ttiques Ce Saint-Eoremar.i,

(28L) Sut La noraLe d'Epieute ()eutsres nêLées, t. V, p.

(282) Paul Hazard, La crise de La conscience européenne.

cf .  H. f  .  Barnwel  1 ,
c p ,  c i t . ,  p . 9 9  s q .

? ) .

P a r i s , 1 9 6 1 .
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v o l o n t a r i s t e  q u ' e l l e  n e  p r a t i q u a i t  p l u s  d a n s  l e s  f a i t s  ( 2 8 3 ) .  L ' o r i 9 i -

nal i té  de Saint -Evremond est  de ne s 'êt re pas arrêté,corme ses prédé-

cesseu rs  ou  ses  con tempora ins ,  à  l a  c r i t i que  démys t i f i an te ,  ma is  d ' avo i r

p roposé  des  so lu t i ons  de  rechange  i nsp i rées  de  l a  sagesse  d 'Ep i cu re '  Pa r

son opt imisne réa ' l is te,  par  ses concept ions eudémonistes,  par  sa méf ian-

ce à l 'égard des théor ies abstra i tes,  par  son goût  de l 'expér ience prat i -

que,  par  son souci  de conmuniquer les f ru i ts  de cet te expér ience à autru i ,

i l  est  déjà un horme des Lum' ières,  on sera i t  presque tenté de d i re :  un

"ph i l osophe"  (284 ) .  Ses  pos i t i ons  re l i g i euses  son t  t r ès  s i gn i f i ca t i ves  à

cet  égard.  Pas p lus que Pierre Bayle,  qui  est  son contemporain,  i1  n 'ap-

par t ient  au courant  l iber t in  et  i l  ne fa i t  profession d 'athéisme. Conune

1'auteur du Dictiormaire historique et erit ique i l a une très haute jdée

de  l a  re i i g i on .  Peu  sens ib le  au  con tenu  des  dogmes  e t  aux  spécu ia t i ons

des  théo log iens ,  sa  f o i  con f i ne ,  co rme  ce l l e  de  Bay le ,  au  f i dé i sme .  D 'où

sa méf iance à 1 'égard du myst ic isme et  de la  "dévot ion"  qui  prétendent

entrer  en rapport  in t ime avec un Dieu caché dont  l 'honme ne peut  r ien

conna î t re .  D 'où  sa  to lé rance  à  I ' éga rd  du  p ro tes tan t i sme  :  b i en  qu ' i 1

proclarne son attachsnent au catholicisme, un attachement qui ne semble

pas fe int ,  i I  comprend mal  les subt i l i tés théo1og' igues qui  opr tosent  les

deux  con fess ions .  Pou r  l u i ,  1a  seu le  a t t i t ude  re l i g i euse  convenab le  e t

poss ib le  es t  ce l  t e  de  I ' ac t i on  ea r i t a t i ve ,  d ' un  ch r i s t i an i sme  p ra t i que

qui  ressemble déjà for t  au phi lanthropisme des Lumières et  qui  soul igne

]a vani té des d iscussions théor iques.  I l  est  encore t rès phi losophe en

cec i  qu ' i l  s ' i n té resse  en  p r i o r i t é  à  l a  v i e  soc ia le  e t  qu ' i l  subo rdonne

1a  re l i g i on  aux  ex igences  de  l a  soc ié té .  Ce  qu ' i 1  veu t ,  c res t  une  re l i -

(283) Jilrgen von Stackelberg (ùloralistik und. Aufklîuang in ?z'cnkneic'it,
op .  c i t . ,  p .41 )  s i gna le  que  dans  l ' éd i t i on  o r i g i na le  des  ! ' l aæ ines  Ce
La  Roche foucau ld  l a  page  de  ga rde  es t  o rnée  d 'une  v igne t te  où  I ' on
voi t  un angelot  appelé " l 'Amour de la  Vér ' i té"  qui  arrache le masque
du v isage de Sénèque.  L 'a l1égor ie correspond tout  à fa i t  au jugement
que Saint -Evremond et  Môser por tent  sur  

' le  phi losophe sto ic ien romain

(284) Stackelberg montre dans son ar t ic le  que l ' idéal  de I 'honnête homme
se lon  l es  mora l i s tes  f r ança i s  du  XV I Ie  s i èc le  annonce  1e  ph i l osophe
de l 'époque des Lum' ières.
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g ion  "u t i i e "  ( 285 ) .  Les  a f f i n i t és  en t re  1a  pensée  mora ie  e t  r e l i g i euse
de Saint -Evremond et  ce l le  que vulgar isent  les revues moral ' isantes sau-
ten t  aux  yeux .  0n  ne  peu t  que  s ' é tonne r  que  ce l l es -c i  n ' a i en t  pas  exp lo i -
té  davantage cet  auteur  qui  éta i t  s i  proche de leurs préoccupat ions et
qui  a connu en France et  en Europe une for tune considérable jusque vers
1 i30  (286 ) .0n  l e  l ' i sa i t  pou r tan t  en  A l l emagne  pu i squ 'on  t rouva i t  même à
Osnabruck des fami l les patr ic iennes qui  le  prat iquaient  couramnent .  A la
d'ifférence de la plupart de ses confrères, Môser a eu le mérite oe com-
prendre tout  le  prof i t  qu ' i1  pouvai t  t i rer  de la  lecture des Oeut t res nê-
Léea .  B ien  l u i  en  p r i t ,  pu i squ ' i l  l eu r  do i t  une  bonne  pa r t  de  l ' o r i g i na -
l i t é  d e  s e s  f e u i l l e s . 0 r i g i n a l  p a r  l ' a n a l y s e  m o r a l e  t r è s  i n c i s i v e  q u e  l u i
i nsp i re  son  ma î t re ,  i l  l ' e s t  enco re ,  à  un  mo ind re  deg ré  peu t -ê t re ,  pa r
' l es  

conse i l s  p ra t i ques  qu ' i l  p rod ' i gue  à  ses  l ec teu rs .  Dans  ce  doma ine  i l
ne fa i t  que suivre la  tendance généra1e des revues moral isantes qui  se
proposaient  conme miss ion pr ior i ta i re l 'éducat ion morale de leur  publ ic .

Ma ' i s  Môse r  f a i t  enco re  p reuve  d 'on ig ina l i t é  su r  ce  chap i t r e  pa rce  qu ' i 1

a découvert  en Saint -Evremond un moral is te qui  se double d 'un moral isa-
teu r  (287 )  e t  qu ' i l  s ' i nsp i re  d ' assez  p rès  c i e  ses  l eçons  p ra t i ques  de  sa -
gesse .  Sa  sou rce  d ' i nsp i ra t i on  exp l i que  que  chez  l u i  l es  cons idé ra t i ons
hab i t ue l l es  su r ' l a  modéra t i on  qu ' i l  f au t  savo i r  ga rde r  dans  l a  p ra t i que

des p la is i rs  et  sur  cet te voie moyenne entre deux excès opposés qu ' i l

faut  su ivre et  que recormandent  toutes les revues prend cet te colorat ion
plus épicur ienne et  p lus eudémoniste qui  a été s ignalée au chapi t re pré-

cédent .  Ains i ,  même dans un domaine qui  est  fami t ier  aux revues moral i -
san tes ,  i l  f a i t  p reuve  d 'une  ce r ta ine  o r i g i na l i t é  qu ' i l  do i t  essen t i e l l e -
nen t  à  l a1ec tu re  de  Sa in t -Ev re f l pnd .0n  l ' a  b ien  vu  l o r squ ' i l  d i sse r te
su r  l es  avan tages  de  1 'am i t i é  e t  su r  I ' a r t  de  p la i re  dans  l a  deux ième

(285) Saint -Evremond expose ses idées sur  la  re l ig ion dans la  dern ière
partie de la Lettre at !4aréehaL de Cr,éqti, dans son essai Sur ia
neLigion ()euones nêLées, t. IV, p. 94 sq.) et dans ses Réfiezicns
sur  La reLig ion ( Ib id. ,  p .  313 sq.) .  Les af f in i tés de ces idées avec
ce l l es  que  déve loppen t  l es  revues  mora l i san tes ,  en  pa r t i cu l i e r  ce ' l -' les 

de I ' lôser, sont évidentes.

(?86) Cf. A'lain Nidersl, Gloire et décLin de Saint-Eurenoni Ce iôô2 à irt;.
in : XtlIIIe eièeLe 9/L977, pp. Z4L-258.

(287 )  H .T . ^Ba rnwe l l ,  op .  c i t . ,  i n t i t u l e  un  des  chap i t r es  de  son  ouv rage
su r  S t -Ev remond ' , l e  mora l i s te  mora l i sa teu r , , .
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f eu i l l e  hebdonada i re  ou  l o r squ ' i 1  p ropose ,  dans  l a  t r en t i ème ,  que lques

moyens prat iques de remédier  aux inconvénients d 'une dévot ion,  d 'un

amour  ou  d 'une  am i t i é  que  r i squen t  d ' a f f ad i r  l e  t emps  e t ' l ' hab ' i t ude .  I l

n 'y  manquai t  même pas Ia référence aux "p la is i rs  b ien ménagés",  aux "wohl

eingerichtete Lustbarkeiten" que Saint-Evremond recomnande dans son essai

Sur Les pLaiaire.

C'est  dans cet  essai  et  dans quelques autres,  en par t icu l ier  ceux

qui viennent d'être mentionnés, la Lettre a,t l4atéchaL Ce Créqui et Sux' ic

noruLe dtEpicttre,que Môser prend encore quelques autres recettes pour dé-

f in i r  le  comportement  du par fa i t  honnête homne dont  i l  a  esquissé le  por-

t r a i t  i déa l  dans  l e  pe t i t  poème qu i  conc lu t ,  dans ' l a  d i x i ème  feu i1 le ,  1e

déve loppenen t  su r  l a  sévé r i t é  des  v ie i l l a rds  (288 ) .  Dans  l a  c i nqu ième

feu i l l e ,  i l  sou lève  l e  p rob lème  auque l  i l  r ev iend ra  p lus ieu rs  f o i s ,  en

pa r t i cu l i e r  dans  1a  v ing t - s i x i ème  feu i l l e  où  i ' l  appo r te  1e  témo ignage  de
' la  

ferme de l 'adminis t rateur  rura1,  épouse et  mère modèle :  corûnent  conci -

l i e r  l es  ex igences  du  devo i r  e t  l es  i nc l i na t i ons  na tu re l l es  ?La  ré fé rence

impl ic i te ,  s ignal  probable d 'emprunts p lus importants ne manque pas cet te

fo i s - c i ,  pu i squ ' i l  es t  f a i t  a l l us ion  au  "bon  Ep i cu re "  e t  à  " ses  d i sc ip les " '

Nous savons que cette formule est reprise du traité Sut Les pLaisirs. Au

départ ,  Môser ne s ' inspi re toutefo is  pas de ce t ra i té  mais des abseru-c-

tions su.r La na,rùne qutiL fatrt méprdsen La fortune et ne point se scucier

de La eout  (289) .  I l  envisage le cas d 'un horme important  qui  se ret i re

sur  ses terres parce qu ' i l  a  subi  une d isgrâce.  Cet  hof ine a été b lessé

dans son anour-propre et  i l  cro i t  pouvoi r  se venger en se ret i rant .  L ' ima-

g ina t i on ,  a igu i sée  pa r  l a  vengeance  qu ' i 1  savou re ,  vo i t  m i l l e  cha rmes  dans

(288 )  vo .10 ,  HKA I ,  p .58 .  c f .  l a  t r aduc t i on  e t  l e  co rmen ta i re  de  ce  po r -
trait au chapitre précédent. Martens (Die BotschaT't dez'îuçeni, :c.
e i t . ,  p .362,  note 142) remarque que ce poème résume par fa i tement' l e  

nouve l  i déa l  de  l a  bou rgeo i s i e  a l l emande .  Un  s t y l e  ra i sonnab le
et  nature l  remplace le s ty le galant  de I 'horme ar is tocrat ique
qu'avaient  encore reconmandé Thomasius et  Chr is t ian Weise.  L 'homme
tionnête (i 'dererhr' l iche Î ' ' lann) se substitue à l 'honnête hornme des Fran-
ça i s .  La  d i s t i nc t i on  f a ' i t e  pa r  Mar tens  pa ra î t  assez  sub t i l e  :  ce
"ehr ' l iche Mann" ne d i f fère que t rès peu de I 'honnête homme selon
Saint -Evrerpnd qui  a vécu é lo igné de la  Cour pendant  p lus de t rente
ans ,  a  sub i  pendan t  son  ex i l  l ' i n f l uence  ho l l anda i se  e t  ang la i se  e t
a donc lu i -même contr ibué à cet te évolut ion de la  not ion d 'honnête
honme.

(289) oeuurea mêLées,  t .  I ,  p .  111 sq.
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la  nature,  corrne s i  la  nature cour t isée pouvai t  rendre la  cour  ja louse.

Ma is  l a  vengeance  es t  sans  e f f e t ,  ca r  on  oub l i e  v i t e  ceux  qu i  se  re t i -
r en t  e t  i l  n ' es t  de  p i re  humi l i a t i on  que  ce t te  i nd i f f é rence  don t  I ' an -
cien courtisan est bientôt vict' ime. Dans ses )bse"vaiions Saint-Evremond
ne  pa r l e  pas  de  ce t te  humi l i a t i on ,  ma is  i l  déc r i t  l a  même s i t ua t i on  e t
condarnne toute idée de vengeance.  La s i tuat ion d 'un honrne qui  a subi  in-
justement  une d isgraêe est  sernblable à I 'amant  qui  souf f re d,une maî t res-
se cruel le  et  ingrate.  Ceux qui  cro ient  avo ' i r  subi  les outrages de 1a
for tune,  d i t - i l  en substance,  ont  le  dro i t  de qui t ter  la  Cour et  de cher-
che r ' l o i n  d ' e l l e  un  repos  qu i  l eu r  t i enne  l i eu  des  b iens  qu ,e l l e  l eu r
refuse.  I ' l  est  normal  qu 'un honnête horrne mépr ise la  Cour ;  i l  est  r . id . i  -

cu le  qu ' i l  veu i l l e  se  f a i r e  honneu r  de  l a  mépr i se r  (290 ) .  Sa in t -Ev remond
af f i rme donc que1e cour t isan ou le  serv i teur  du pr ince in justement  re-
merc ié  a  l e  d ro i t  de  se  re t i r e r  e t  d ' a l l e r  che rche r  l e  reoos  dans  l a  re -
t ra i te .  C 'est  cet te proposi t ion que Mi iser  examine dans la  sui te de son
art ic le .  I ' l  est  peu recommandable de se ret i rer  pour  se venger.  Mais on
a le dro i t  de se constru i re lo in de la  cour  un royaume terrestre où I 'on
trouvera de p lus justes sat is fact ions.  Car un f idè le serv i teur  n,at tend
pas  de  son  ma î t re  une  so lde ,  ma is  de1a  b ienve i l l ance  e t  de  l a  g ra t i t ude

en  échange  des  se rv i ces  qu ' i l  a  rendus .  S inon  son  t rava i l  ne  l u i  p rocu re
p lus  aucun  p la i s i r :  " f a i r e  que lque  chose  sAns  en  re t i r e r  du  p la i s i r  con -
t red i t  l es  d ro i t s  acqu i s  de  l ' humàn i té "  (291 ) .  Ce t te  concep t i on  du  devo i r ,  -

(290)  Ib id.  I ' l  est  posslb le que Môser se soi t  également  inspi ré pour  son
port ra i t  du cour t isan d isgrâcié de cet te réf lex ion de La Bruyère:

" 'Une bel le  ressource pour celu i  qui  est  tombé dans la d isgrâce du
p r i nce ,  c ' es t  l a  re t ra i t e .  I l  1u i  es t  avan tageux  de  d i spa ia î t r e  p lu -
tôt  que de t raîner  dans le  monde des oébr is  à,une faveur qu, i l  a
perdue,  et  d 'y  fa i re un nouveau personnage s i  d i f férent  du premier
qu ' i 1  a  sou tenu .  I 1  conse rve  au  con t ra i re  l e  merve i l l eux  de  sa  v ie
dans  l a  so l i t ude  ;  e t  mouran t  pou r  a ins i  d ' i r e  avan t  l a  caduc i t é ,  i l
ne  l a i sse  de  so i  qu 'une  b r i l l an te  i dée  e t  une  mémo i re  ag réab le "
(Les Caraetè"eo,  ed.  Garapon,  p.  286) .  Cet te réf lex ion a pu éga1e-
men t  i nsp i re r  Môse r  dans  sa  d i x i ème  feu i l l e  l o r squ ' i l  conse i l l e  au
vie i l lard de se ret i rer  au moment opportun,  quand i1 joui t  encore
de la faveur de tous pour les serv ices qu ' i1  a rendus.

(291)  wo.  5,  HKA I ,  p .  28.



que  n 'au ra i t  ce r ta inemen t  pas  app rouvéeKan t ,  es t  t ou t  à  f a i t  dans  l ' es -

p r i t  d 'Ep i cu re  e t  de  Sa in t -Ev remond .  La  re t ra i t e  vo lon ta i re  sou lève  tou -

tefo is  un nouveau problème :  le  sage qui  est  en mesure de rendre serv ice

à la corrnunauté doi t - i l  v ivre pour  lu i -même ou se dévouer en servant  les

autres ? 5e rappelant un passage des Réflerions s?t! Les d.itters génies it

peupLe ronain,  Mi jser  c i te  en exemple le  cas d 'At t icus :  ce lu i -c i  avai t - i l

le  dro i t  de pr iver  sa patr ie  des dons qu ' i1  avai t  reçus de la  nature et
qui  éta ient  i r remplaçables ? La réponse est  c la i re et  t rès épicur ienne :

chacun a le  dro i t  de favor iser  son bonheur.  Mais i l  faut  b ien s 'entendre

sur  les not ions de dro i t  e t  de bonheur :  "Fai re en sor te que tous les de-

vo i r s  e t  t ou tes  l es  ob l i ga t i ons  se  t radu i sen t  en  ac t i ons  ag réab les ,  t e l

es t  l e  vé r i t ab le  d ro i t  du  bonheu r  (292 ) .  Môse r  ne  p réc i se  pas  p lus  i c i

que dans la  v ingt-s ix ième feui l le  corrnent  ces deux réal i tés souvent  con-

t rad i c to i res ,  devo i r  e t  bonheu r ,  peuven t  ê t re  conc i l i ées  ;  ma is  i l  es t

déjà s igni f icat i f  que ce d isc ip le des prem' iers tenants de 1 " 'Aufk ldrung"

concède à la  seconde de ces not ' ions une p lace au moins aussi  importante

qu 'à  l a  p ren iè re .  Sa  p ré fé rence  sec rè te  va  t ou te fo i s  à  l a  v i e  t r anqu i l l e

e t  heu reuse ,  l o i n  des  a f f a i r es  pu i squ ' i l  l oue  auss i t ô t  ap rès  avo i r  posé

le  p r i nc ' i pe  de  l ' i nd i spensab le  conc i l i a t i on  I e  "bon  Ep i cu re "  e t  ses  suc -

cesseurs d 'avoi r  inventé " le  nob' le  ar t  de v ivre dans un l ieu agréable

sainement  et  en paix,  avec du bon v in et  en compagnie d 'amis f idè les,

sans avoi r  à se soucier  de sa subsistance et  des procès,  en ayant  à ses

côtés une compagne par fa i te"  (293) .0n reconnaî t  dans ce passage non seu-

l emen t  I ' a l l us ion  au  "bon  Ep i cu re "  don t  l e  successeu r  es t  Sa in t - t v remond ,

mais encore d 'autres maximes contenues dans le  t ra i té  9n Les pLais i rs ,

en par t icu l ier  ce l le-c i  déjà c i tée et  que Môser reprend p lus ieurs fo is  :

"La nature por te tous les hornmes à rechercher leurs p la is i rs"  (294) .  Com-

me le sage de i , lôser ,  Saint -Evremond "recherche 1a volupté spi r i tue l le  du

bon  Ep i cu re :  j ' en tens ,  p réc i se - t - i l ,  ce t t e  ag réab le  i ndo lence  qu i  n ' es t

( ? 9 2 )  I b i d . ,  p . 2 9 :  " A i l e  s e i n e  P f l i c h t e n  u n d  S c h u l d i g k e i t e n  z u  v e r g n û g t e n
Handlungen machen :  d ieses is t  das wahre Recht  des Vergni jgens".

(293) rbid.

(294)  )euuz,ea nêLées,  t .  I ,  p .  149.
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p a s  u n  é t a t  s a n s  d o u l e u r  e t  s a n s  p l a i s i r ;  c ' e s t  l e  s e n t i m e n t  d é l j c a t
d ' une  j oye  pu re  qu i  v i en t  du  repos  de  l a  consc ience  e t  de  l a  t r anqu i l l i -
t é  de  1 ' esp r i t "  ( 295 ) .  Les  pe rsonnages  de  Môse r  conna i ssen t  éga lemen t ,
s i non  I ' i ndo lence ,  du  mo ins  ce t te  " t r anqu i  l l i t é , '  ( ' ,Ruhe" )  qu ' i 1s  on t  t r ou -
vée lo in des procès et  des af fa i res.  Quant  au conf l i t  entre les devoi rs
et  I ' inc l inat ion,  Saint -Evremond l 'évoque dans la Let t?e au i ' Iaréchc:  ie .
Cnéqu i :  i ' l  s ' en  t i en t  à  ses  vé r i t ab les  devo i r s  e t  se  f a i t  une  sôgesse
de re jeter  ce qui  lu i  déplaî t  e t  de recevoi r  ce qui  le  contente (296) .

L ' é ta t  de  ve r tu  senb le  l u i  o f f r i r  p l us  d ' i nconvén ien ts  que  d 'avan tages
e t  i l  év i t e  au tan t  que  poss ib le  1 ' é te rne l  con f l i t  en t re  l e  devo i r  e t
' I ' i nc l i na t i on .  

Co rme  Môse r  e t  comme Ep icu re ,  i l  van te  l , é ta t  de  sagesse
qu i  " règne  en  pa i x  ( " i n  Ruhe"  ! )  su r  nos  mouvemen ts  e t  n ' a  qu ,à  b ien  gou -
verner  ses sujets,  au l ' ieu que la ver tu avoi t  à  combat t re des ennemis"
(297 ) .  I l  n ' a  j ama is  connu  l u i -même ce  comba t  i n té r i eu r  de  l a  pass ion

e t  de  l a  ra i son .  I I  en  a  é té ,  ce r tes ,  p l us  souven t  v i c i eux ,  non  pa r  une
"pe rve rs ion  d ' i n ten t i on  qu i  a l l o i t  au  ma l ,  ma is  de  ce  que  l e  v i ce  se
fa isoi t  agréer  corrme une douceur,  au l ieu de se la isser  connaî t re comme
un cr ime" (298) .  Môser se contente de reprendre ces formules en les mora-
' I isant  

un peu :  " fa i re de tout  ses devoi rs  et  de toutes ses obl iqat ions
des act ions qui  procurent  du p la is ' i r " .

I l  r ep rend  sa  méd i ta t i on  su r1e  bonheu r  dans  l a  f eu i l l e  su i van te .
P r i s  en  l u i -même,  l e  bonheu r  es t  chose  t rès  re la t i ve  qu i  r epose  1a  p lu -
pa r t  du  t emps  su r  une  i l l us ion  en t re tenue  pa r  f  imag ina t i on  e t  pa r  I ' ha -
b i tude.  Tel le  fenme turque enfermée toute sa v ie dans un harem auprès d 'un
maît re tyrannique et  la id sera heureuse par  la  force de l 'habi tude,  tandis
qu'une autre,  gâtée par  une v ie amoureuse agi tée,  sera incapable de t rou-

(295 )  I b i d . ,  p .  152 .

(296) 1euores nêLées, t. I I I ,  p .  4 6 .

(297)  rbd. ,

(298) rbid.,

n

p .

4 7 .

48 .



ve r ]e  bonheu r  aup rès  d ' un  homme jeune ,  a f f ab le  e t  beau  (299 ) .  l 4a i s

corment  corr iger  une imaginat ion faussée par  de mauvaises habi tudes et

comnen t  se  sa t i s fa i re  d ' une  cond i t i on  mo ins  bonne  l o r squ 'on  a  p r i s  l ' hab i -

tude d 'en connaî t re une mei l leure ? Môser énumère un cer ta in nombre de so-

i u t i ons  qu ' ' i l  r e j e t t e  t ou tes  :  ce r ta ins  nous  conse i l l en t  de  mépr i se r  1es

biens de ce monde qui ,  é tant  pér issables et  f rag ' i1es,  ne sont  pas d ignes

de notre at tent ion ;  d 'autres nous rappel lent  que nous pouvons contr ibuer

à par fa i re par  nos souf f rances le  mei l leur  des mondes poss ' ib le ;  d 'autres

encore que nous pouvons t rouver  une consolat ion dans une indolence léthar-

g ique  (300 ) .  Ma is  rép l i que  Môse r ,  qu i ,  pou r  une  fo i s  n ' app rouve  pas  l ' i n -

dolence d 'Epicure v ie i ' l l  issant ,  te l  que le décr i t  Saint -Evremond dans son

essai  5zr  7.a noraLe d 'Epieune (301) ,  cet te solut ion est  bonne pour de v ieux

malheureux,  dont  f  imaginat ion a déjà perdu de sa v igueur.  11 y a enf in  les

stoîc iens qui  af f i rment  qu 'aucune chose en ce monde ne peut  nous rendre

heureux.  I ' ls  en t i rent  la  conclus ion qu ' i1  nous faut  chercher  en nous-mêmes
' la  

source du bonheur.  Un sage,  d isent- i ls ,  reste indi f férent  au gâin ou à

la per te des b iens et  ne se préoccupe que de prendre son p la is i r  dans la

contemplat ion des per fect ions i r rnuables de la  ver tu.  "Mais,  se demande Mô-

ser, pour parler humainement, comnent accéder à cette profonde contempla-

t i on  ?  Tous  l es  honmes  son t - i l s  assez  hab i l es  pou r  y  oub l i e r  l eu rs  ma lheu rs

et  pour .se t romper eux-mêmes ?"  (302) .  Nous voic i  donc ramenés au thème du

diver t issement  et  l 'ar t  de se dérober à, la  connaissance de ses propres maux

qui  sont  évoqués dans le  t ra i té  Sur Les pLais i rs .  Pour Môser,  pas p lus que

pour Saint -Evrenond,  ce ne sont  les sto ic iens qui  nous a ideront  à sor t i r  de

ce rmuvais pas.  L"ar t ic le  ne propose pas de solut ion déf in i t ive au problème

(299 )  wo .6 ,  HKA I ,  p .  31  sq .  Pou r ' l ' ép i sode  des  deux  femmes  tu rques ,
Zayre et  Alaz ie l ,  l4ôser  a for t  b ien pu s ' inspi rer  des Let ; res pe." -
sannes de l ' lontesquieu.  Dans la 26ème let t re,  Usbek vante à Roxane
le  bonheu r  de  v i v re  dans  un  sé ra i l  e t  dép lo re  l a  l i be r té ,  f o r t  pé -
r i  l l euse ,  don t  j ou i ssen t  l es  Pa r i s i ennes .  Dans  l a  62ème le t t r e  Zé l ' i s
éc r i t  à  Usbek  qu 'e l l e  v i en t  de  me t t re  sa  f i 1 l e ,  âgée  de  sep t  ans ,
dans  l e  sé ra i1 ,  a f i n  qu 'e l l e  s ' hab i t ue  à  ce t t e  ex i s tônce  c lo î t r ée  e t
y t rouve son bonheur.

(300 )  I bU . ,  p .  35  :  " e i ne  sch la f sÛch t i ge  Unempf  i nd l i chke i t .

(301)  )eut t res mâLées,  t .  V,  p.  10 :  "Comme (Epicure)  tombè dans les ' in f i r -
m i t é s  e t  l e s  d o u l e u r s ,  i 1  m i t  l e  s o u v e r a i n  b i e n  d a n s  I ' i n d o l e n c e " .

(302 )  wo .  6 ,  HKA I ,  p .  35 .
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du  bonheu r  qu i  es t  posé .  Ma is  i l  i nd ique  que lques  uns  de  ces  é lémen ts ,
qu i ,  en  so i ,  n ' on t  guè re  de  va leu r ,  ma is  qu i  peuven t  con t r i bue r  à  ren -
d re  heu reux ,  pou r  peu  que  nous  sach ions  fa i re  p reuve  d 'un  peu  d ' imag ina -
t i on .  "L ' honneu r ,  l e  b ien -ê t re  e t  l es  n i chesses "  (303 ) .  Nous  re t rouvons

cet te t r iade,  1égèrement  d i f férente,  chez Saint -Evremond,  dans l 'essai
Sur La morale d 'Epiat re :  " les r ichesses,  la  puissance et  l 'honneur. . .
peuvent  contr ibuer  à notre bonheur"  (30a) .  I ls  le  peuvent  seulement ,
ma is  ne  I ' assu ren t  pas  avec  ce r t i t ude .  Su r  ce  po in t  Môse r  su i t  doc i l e -

ment  
' l  'av is  du maî t re.

Quelques semaines p lus tard i1  évoque une autre condi t ion du
bonheu r  :  c res t  

' l ' i gno rance ,  
ou ,  du  mo ins ,  une  i n te l l i gence  méd ioc re .

Trop de connaissances nous rendent  en ef fet  t rop luc ides sur  les vra is
ressor ts  du conportement  humain.  C'est  la  mésaventure qui  arr ive à
Sex tus ,  un  Roma in ,  qu i  é ta i t  j usqu 'a lo rs  heu reux  avec  pondé ra t i on  (305 ) ,

corme le veulent  Epicure et  Saint -Evremond,  qui  obt ient ,  sur  sa pr ière
ins tan te ,  d ' un  mys té r i eux  v ie i l l a rd  ( ce lu i - l à  même qu i  a  l u  Desca r tes  ! )
l e  pouvo i r  de  l i r e  dans  l es  coeu rs .  Ce  qu ' i 1  découv re  dans  ce lu i  de  ses
proches,  de ses amis et  même de sa femme ne l ,édi f ie  guère,  s . i  b ien
qu ' i 1  f i n i t  pa r  reg re t t e r  ce t t e  " i n te l  l i gence  méd ioc re ' ,  ( 306 )  qu i  f a i -
sa i t  son bonheur.0n peut  encore évoquer à ce sujet  les réf lex ions que
Sa in t -Ev remond  fa i t  su r  l e  d i ve r t i ssemen t  : ' ,Pou r  v i v re  heu reux  i l  f au t
f a i r e  peu  de  ré f l ex ion  su r  l a  v i e , '  ( 307 ) .  l l a i s  i 1  es t  p l us  p robab le  eue
l lôser  s ' inspi re d 'un passage de I 'essai  Sut  La moraLe dtEpicure où i l  est
d ' i t :

"Nous  v i vons  au  m i l i eu  d ' une  i n f i n i t é  de  b iens  e t  de  maux
avec des sens capabtes d 'êt re touchés des uns et  b lessés
des autres i sans tant de philosophie, un peu de raison
("ein rtttteLncissi4er Verst@rd', !) nous fera goûter 1es

(303) y6aa. ,  p.  32 :  "Ehre,  l ioh l leben und Reichtum,, .

(304) )euttres nêLées, t. V, p. 2.

(305)  t /o .  15,  HKA I ,  p .  83 :  ' ,mi t  Ueber legung 91ûckl  ich, '

(306)  IbLd.  :  "e in mi t te lmâssiger  Verstand, , .

(307)  Snr Les pLais i rs ,  (1euures nêLées,  t .  I ,  p .  144) .
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b iens  auss i  dé l i c ' i eusemen t  qu ' i l  es t  poss ib le ,  e t  nous

accomoder aux maux aussi  pat iemnent  que nous le  pouvons"
( 3 0 8 ) .

Pour compléter  ce tour  d 'hor izon consacré aux emprunts év idents que

Môser a fa i t  à  Saint -Evrernond dans le domaine de ]a prat ique morale,  i l

conv ' ient  d 'évoquer cet  é1oge funèbre de l 'amie modèle dont  le  por t ra i t  nous

est donné dans Ia quatrième feuil le de \a spectatrice aLLemara.e. Le gas'

sage  vau t  l a  pe ine  d ' ê t re  s i gna lé ,  pa rce  que  Sa in t -Ev remond  i n te rv ien t

beaucoup moins souvent  dôns la  seconde revue de l t lôser  que dans la  premiè-

re  e t  que  l e  t hème  de  l ' am i t i é  es t  i l l us t ré  ce t t e  f o i s - c i ,  chose  assez

rare chez les deux auteurs,  par  une ferme,  Si  l 'écr iva in f rançais et  son

d i sc ip le  a l l en rand  fon t  que lques  rése rves  su r  l ' am i t i é  en t re  pa r tena i res

de  sexes  d i f f é ren ts  pou r  l es  ra i sons  que  nous  savons ,  i l s  n ' exc luen t  t o -

t a l e m e n t  n i  I ' u n  n i  l ' a u t r e  l a  p o s s i b i I i t é  d ' u n e  a m i t i é  e n t r e  f e m m e s .  L e

pe rsonnage  de  Môse r  s ' appe l l e  E rn i l i e  (309 ) .  0 r  I ' hé ro îne  du  tex te  de

Saint-Evremond intitulé ûdée de La femte qui ne se t?ouoe poir,.t, êt:-it i

ne se t?ouoetu janais (310)  s 'appel le  également  Emi l ie .  Les deux person-

nages sont  des per les rares.  Dans le déta i l ,  le  por t ra i t  de I ' lôser  rappel-
' le 

davantage,comme nous le verrons, deux personnages de la vie ,i.e ihtic'.-

ne donl-  i l  confond les t ra i ts  que celu i  de Saint -Evremond.  Ce dernier  in-

s i s te  su r ]e  phys ique  que  | ' au teu r  a l l emand  suggè re  s imp lemen t .  Ma is  l es

deux  Emi l i e  se  d i s t i nguen t  pa r  l a  péné t ra t i on  de  l eu r  i ugemen t  e t  e l l es

son t  f i è res  de  na tu re .  Ma is  e l l es  saven t  su r tou t  p ra t i que r  I ' a r t  de  l ' a -

mi t ié  se ' lon les règ1es et  les pr inc ipes que saint -Evremond expose dans

ses  tex tes  su r  l ' am i t i é .  La  f ac i l i t é  des  rappo r t s  v i en t  de  ce  que  l 'Em i l i e

de Môser est  veûve et  qu 'e l le  a épuisé for t  agréablement  toutes les res-

sou rces  du  mar iage  dans  sa  v ie  con juga le .  Le  p r i nc ipa l  obs tac le  à  I ' am i -

t i é  en t re  f enmes ,  1a  r i va l i t é  dans  I ' amour ,  es t  donc  é l im iné .  Vo i c i  com-

(308) )euures nêLées,

(309 )  DZ .  4 ,  HKA I ,  p .
, ,Em i  l i e ' , .

(3L0) )euures mâLées,

t .  V ,  p .  1 1 .

304.  Môser emplo ie la  forme f rançaise du nom :

t .  I I ,  p p .  3 5 0 - 3 5 9 .



ment l lôser  décr i t  cet te amit ié  à t ravers le  témoignage de I 'amie d 'Emi-
l i e  :

" J e  n ' a v a i s  p a s ,  i l  e s t  v r a i ,  1 e  p l a i s i r  s i  s o u v e n t  d é -

c r i t  de  j ou i r  de  l a  na tu re  l angu i ssan te  d ' une  am i t i é
héroique,  à supposer que cet te sor te d,amit ié  puisse

ê t re  à  l a  l ongue  un  p la i s i r  au  l i eu  d ' ê t re  une  cha rge .
I t la is  j 'a i  goûté avec une agréab1e 1égéreté tout  ce qu 'une

am' i t ié  médiocre qui  se maint ient  sans calcul  et  sans in-
térêt  peut  of f r i r  de f la t teur . . .  Son cof imerce éta i t
ag réab le  à  ma  tend resse  ;  ma is  i l  ne  m ,é ta i t  pas  i nd i s -
pensab le . . .  Nous  ne  nous  somnes  j ama is  a imées  j usqu 'à

l ' excès  ;  ma is  nous  ne  nous  sommes  j ama is  d i spu tées .
Pa rce  que  nous  nou r r i ss ions  l es  mêmes  i n ten t i ons ,  c ' es t -
à-d i re de joui r  du présent  grâce à un cof l rerce agréable,
d ' o u b l i e r l e  p a s s é  e t  d e  n e  p a s  n o u s  s o u c i e r  j u s q u , à  e n
être malades de l 'aveni r ,  r ien ne pouvai t  nous séparer , ,

( 3 1 1 ) .

Tout ,  dans cet te amit ié ,  rappel le  cet te sage modérat ion,  cet te l iber té
intér ' ieure toute opposée aux "at tachements uniques" que Saint -Evremond
vante dans \ 'Antutié sqte qnitié.

L ' i n f l uence  de  Sa in t -Ev remond  s ' es t -e l l e  é tendue  à  d ' au t res  doma i -
nes  que  ceux  de  1 'ana l yse  e t  de  l a  p ra t i que  mora le  ?  A  l i r e  l e  d i x -neu -
vième nurÉro de 1a FeuiLLe hebdonadai?e, on a l ' impression que I' lôser a su
fa i re preuve,  en madière de pol i t ique ét rangère,  d,une incontestable or i -
g inal i té  et  qu ' i l  a  été à peu près I 'un des seuls auteurs de revues mora-
' l isantes 

à avoi r  abordé ces problèmes.  Ses vues sur  1es qual i tés qui  sont
requises d 'un publ ic is te qui  veut  b ' ien juger  de la  pol i t ique ne se
re t rouven t  nu l l e  pa r t  a i l l eu rs .  E l l es  ne  se  re t rouven t  nu l l e  pa r t  dans
les revues,  mais e l les sont  longuement exposées dans t ro is  essais de
Saint -Evremond dont  l . lôser  s ' inspi re d 'assez près :  Ëe Discours aun - .es

Historiens frarçais (312), la Lettae à trtr. Le [layéehal de C!équi su.t, :c

(311 )  DZ .  4 ,  HKA I ,  p .  304  e t  p .  307 .

(3t2)  1euures nêLées,  t .  I I l ,  pp.  166-187.
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pait des Pyrénéee (313), la Disse?tation sur 7-e mct "iasie" (314) et

1es RéfLerions sv,t! Les ditsers génies au peuple natr.ain. Oans son article,

Môser cormence par  remarquer que I  'auteur  d 'un ar t ic le  pol i t ique doi t

ê t re  "m in i s t re  d 'E ta t '  géné ra ' l ,  g rand  voyageu r ,  f a t  e t  a r t i san , , . ,  i l

do i t  posséde r  des  conna i ssances  dans  tou tes  l es  ma t i è res  poss ib les "  (315 ) .

C'est  b ien èussi  l 'av is  de Saint -Evremond qui  reproche aux h is tor iens

français de son temps d'être des savants en chambre qui se contentent de

fa i re la  chronique ennuyeuse des événements sans posséder les qual i tés

des h is tor iens romains,  tous "personnes considérables,  auxquel les i l  ne

manquoi t  n i  génie,  n i  ar t  pour  b ien écr i re ;  qui  avoient  une connoissan-

ce profonde des af fa i res de la  re l ig ion,  de ]a guerre,  des honrnes" (316) .

Seul  un horme d 'Etat  versé dans les af fa i res a I 'expér ience nécessai re

pour b ien apprécier  les grands fa i ts  pol i t iques du passé et  du présent .

Pour Môser ces qual i tés manquent  nécessai rement  à I 'horme de la rue qui

prétend juger  1es décis ions des hormes d 'Etat  tout  en fumant  t ranqui l le-

rent  sa p ipe au coin du feu et  e l les manquent  également  à ces bavards de

journal is tes,  de "Zei tungsstat is ten"  qui  se mêlent  de toÛt  sans r ien con-

naî t re.  I ls  semblent  ignorer ,  ces gens qui  se cro ient  au fa i t  de tout ,

que 1a vers ion of f ic ie l le  que les gouvernements donnent  de leurs déci -

s i ons  son t  f a i t es  pou r  t r omper1a  fou le  e t  que  l a  v ra ie  po l i t i que  s ' é l a -

bore dans le  secret  des cabinets.  Un horme d 'Etat  doi t  savoi r  cacher ses

desse ins  e t  t r omper  son  monde .  La  d i ss imu la t i on  es t  1 ' une  des  qua l i t és

que  Sa in t -Ev remond  ex ige  des  ho rmes  po l i t ' i ques .  C 'es t  a i ns i  qu ' i l  éc r i t

à propos d'Hannibal dans ses Réfletions su.! Les Romains :

"Cependant  ses in térêts reglo ient  quelquefo is  sa cruauté

et  lu i  donnoient  mâne de la c lémence ;  car  i l  faut  savoi r

êt re doux et ,c lément  pour  ]e b ien des af fa i res,  et  le

desse in  I ' empor to i t  t ou jou rs  su r ' l e  na tu re l "  ( 3 i 7 ) .

(313)  Ib id. ,  t .  I ,  p .  169 sq.  Cet te le t t re ne doi t  pas êt re confondue avec
ce l l e  don t  i I  a  é té  ques t ' i on  j usqu 'a lo rs .

(3L4 )  I b i d . ,  t .  IV ,  p .  16  sq .

(315 )  rà .  19 ,  HKA I ,  p .  103 .

(3L6) Discours aur Les Historiens fz,urçais. (Oeutsz,es nêLées, t. III, p. 170

(317) Oeut t res nèLées,  t .  I ,  p .  255.
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De même chez Tibère " le  bon sens,  la  capaci té,  le  secret  furent  chan-
gés  en  f i nesse ,  en  a r t i f i ce ,  en  d i ss imu la t i on , ,  ( 318 ) .

0n se rappel le  que Mdser n 'en reste pas à ces réf lex ions purement
néga t i ves ,  ma is  qu 'ap rès  avo i r  dén ié  à  i ' ho rme  de  j a  rue  e t  au  j ou rna l i s -

t e  l e  d ro i t  de  pa r l e r  de  po l i t i que ,  i 1  se  f a i t  f o r t  de  l i v re r , , ce r ta ines
vér i tés fondamentales sur  lesquel les pourra i t  ê t re fondée l 'apprécia-
t ion des af fa i res pol i t iques ' l  La première est  l ,exacte connaissance du
système ou de]a const i tu t ion de chaque Etat .  La seconde est  une vue
cla i re de la  manière de penser et  d 'agi r  des gouvernants.  La t ro is ième
concerne 1es moyens qui  permettent  de met t re en prat ique 1a pol i t ique
qui  est  é ' laborée en confonni té avec le  système et  la  const i tu t ion de
l 'E ta t  e t  l es  déc i s i ons  qu i  son t  p r i ses  pa r  l es  responsab les .  Dans  son
Discou.t's sur Les i l istoriens fraryais Saint-Evremond insiste sur 1e pre-
m ie r  po in t :  l ' h i s to r i en  do i t  péné t re r  l , , , esp r i t  du  gouve rnemen t ,  en t re r
dans le  génie des nat ions,  former le  juste caractère des sociétés"  (3 lg)

e t  " conno i t r e  1es  p r i nc ipa les  l o i s ,  l es  moeurs ,  l es  cou tunes  e t  l a  re l i -
g i o n "  ( 3 2 0 ) .  I l  n e  n é g l i g e  p a s  l e  s e c o n d  p o i n t ,  p u i s q u e  I ' h i s t o r i e n  d o i t
également  b ien connaî t re ' les homnes qui  gouvernent  et  d iscerner  le , , jus-
te caractère des personnes pr inc ipales"  (321) .  Lui -même prend toujours
grand soin de tracer dans ses RéfLerions suz, Les Ronains le portrait des
pr inc ipaux protagonistes.  I l  ne par le en revanche guère du t ro is ième
po in t ,  ce lu i  qu i  conce rne  l es  moyens  p ra t i ques .  Ma is  i l  sou l i gne ,  comme
l4ôse r ,  I ' impo r tance  de  l ' h i s to i re  m i l i t a i r e  e t  pa r ' l e ,  dans  sa  l e t t r e  su r
laPaic des Pyrénées et dans saDilse?tation sur Le nox,toastet,, des

(318) Ib id. ,  p .  312.

( 3 L 9 )  I b i C . ,  t .  I I I ,  p . 1 6 3 .

(320)  Ib id. ,  p .  164 sg.  Sur  ce point  l ' lôser  a pu s ' inspi rer  également  de
La Bruyère qui  écr i t  à  propos du min is t re ou du p lénipotent ia i re :
" I l  p rend  conse i l  du  t emps ,  du  l i eu ,  des  occas ions ,  de  sa  pu i ssan -
ce  ou  de  sa  fa ib lesse ,  du  gén ie  des  na t i ons  avec  qu i  i l  t r a i t e ,  des
ternpéranents et  du caractère des personnes avec qui  i1  négocie.  Tou-
tes ses vues,  toutes ses maximes,  tous les raf f inements de sa pol i -
t i que  tenden t  à  une  seu le  f i n ,  qu i  es t  de  n ' ê t re  po in t  t r ompé  e t  de
tromper les autres"  (Les Catactèr ,es,  ed.  Garapon,  p.  285) .

(32L)  Ib id. ,  p .  163.
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moyens p ' lus ou moins adéquats dont  ont  usé les card inaux Richel ieu et

Maza r i n  pou r  app l i que r  l eu rs  vues  po l i t i ques .  Ce  qu i  impo r te  i c i  c ' es t

de constater  que s i  le  terme de "système" est  peut-êt re de l ' invent ion

de  Môse r ,  I ' i dée  e l  l e -même de  sys tème ,  c ' es t -à -d i re  d " ' esp r i t  du  gouve r -

nement"  et  de "génie des nat ions" ,1ui  v ient  de Saint -Evremond dont  les

concept ions seront  repr ises et  préc isées par  Montesquieu dans 1 'Espni t

des Loie.  Ains i  une des not ions fondanenta les de la  pensée pol i t ique et

historique du futur auteur de 1'Hietoite d'0snabs'Lck, celle de "Lokal-

vernunf t " ,  t rouve- t -e l le  son or ig ine dans les sources f rançaises.  Pour

f  instant ,  le  jeune écr iva in n 'est  pas encore en mesure de t i rer  tout  le

profit de sa lecture du Diseows sun Les Eietoriens français et des -?é-

flerions eut Les Romains. Mais i j ne fait pas de doute que plus tard la

pensée h is tor ique de Saint -Evremond marquera la  s ienne presque aussi  pro-

fondément que la marquera cel le  de l . lontesquieu et  de Vol ta i re.

I ' l  est pourtant un passage du Discouns sur Les Histotiens qui ne lui

a pas échappé.  A propos de la  deuxième vér i té  fondamentale qu ' i l  recommande

aux chroniqueurs pol i t iques de médi ter ,  ce l le  qui  concerne la manière de

pense r  des  homnes  d 'E ta t ,  i 1  remarque  qu ' i 1  n ' es t  pas  a i sé  de  l a  sa i s i r

parce que chaque indiv idu pense d i f féref lment  et  sur tout  parce que 1 'ac-

t i on  des  gouve rne rnen ts  obé i t  p l us  à  l a  pass ion  qu 'à  l a  l og ique .  I l  es t

donc indispensable de ne pas s 'en teni i^  aux ra isons d 'un in in is t t "e. ,  mais

de pénétrer  également  son coeur.  Saint -Evremond vante ëgalement  l 'ar t  du

port ra i t  chez les h is tor iens romains qui  savaient  rendre le  caractère

un ique  des  g rands  pe rsonnages  (322 ) .  l l a i s  i l  sou l i gne  enco re ,  ce  qu i  es t

p lus important ,  les facteurs i r rat ionnels qui  in ter fèrent  dans le  jeu

po l  i t i que  :

" (Les  h i s to r i ens  f r ança i s )  on t  c ru  qu 'un  réc i t  exac t  des

événemens suf f iso i t  pour  nous inst ru i re,  sans considérer
que les af fa i res se font  par  des horrnes que la passion

e m p o r t e  p l u s  s o u v e n t  q u e  l a  p o l i t i q u e  n e  l e s  c o n d u i t . . .

La  pass ion  fa i t  ag i r  p resque  tou t  l e  monde ,  e t  p resque

tou jou rs "  (323 ) .

(322)  Ib id. ,  p .  170.

(3?3 )  I b i d . ,  p .  182 .
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Sa in t -Ev remond  abo rde  I ' h i s to i re  en  mora l i s te  pou r  y  t r ouve r  oe  quo i
i l l us t re r  sa  concep t ' i on  p lu tô t  pess im is te  de  l a  na tu re  hu rna ine .  L ' au teu r
de 1 'Eis to i re d,Csnabmtek se refuse de juger  l ,h is to i re à I 'aune Ce |a
morale et  d 'en r -a i re.  corme le voudraient  Saint -Evremond et ,  après lu . i ,
Rousseau,  un moyen d 'éducat ion morale.  Mais i l  n 'empêche qu' . i l  opposera
iou jou rs  à  l a  concep t i on  ra t i ona l i s te  de  I ' h i s to i re  se lon  l es  Lumiè res
une concept ion qui  t iendra compte du facteur  ind iv iduel ,  en par t icu l ier
des  pass ions  huma ines .  C 'es t  au  nom d ,une  v i s i on  réa l i s te  d ,un  ho rnme  qu i
est  mû par  des passions conrne l ,honneur et  comme 1a passion du gain et
de 1a propr iété qu ' i l  récusera les utopies généreuses des phi losophes
français.  Cet te at t i tude sera profondément marquée par  la  v is ion oe
' I 'horme que lu i  ont  enseignée les moral is tes f rançais pendant  sa jeunes-

s e .

Dans  ses  ré f l ex ions  su r  l es  " sys tèmes"  po l i t i ques ,  Môse r  c i t e
' l ' exemp le  

de  l a  F rance  don t  t ou te  l ' ac t ' i on  t end  à  a f f a i b l i r  1a  pu i ssance
espagnole.  Cet  exemple,  qui  peut  paraî t re anachronique en j746,  est  en réa-
1ité emprtnté au pamphlêl Sut La Pait des pgrénées dans lequel Saint-Evre-
mond reproche à son adversai re de toujours,  1e card inal  Mazar. in ,  d 'avoi r
ménagé  l 'Espagne  a lo rs  qu ' i l  au ra i t  d r l  p ro f i t e r  de  l a  pos i t i on  de  fa ib les -
se  où  se  t rouva i t  ce t  E ta t  pou r  1 ' assu je t t i r  dé f i n i t i vemen t .  L ' au teu r  f r an -
çais  est  p lus expl ic ' i te  encore dans Ia Disser tat ion sur  Le nat  t , taste,  où
i l  l o u e  l e  c a r d i n a l  R i c h e l i e u  d ' a v o i r  s u  n o u r r i r ' l e ' , d e s s e i n . . .  d ' a b a i s -
ser  la  puissance d 'Espagne et  de rendre à notre nat ion la  supér ior i té
qu 'e l l e  avo i t  pe rdue"  (324 ) .  Ma is  ce  beau  desse in  n ,a  Das  abou t i .  Au  l i eu
d 'explo i ter  leur  v ic to i re dans 1es Pays-Bas espagnols,  remarque Môser,
pour  occuper Bruxel les,  cof lme ]e.  voula i t  la  log ique de leur  sys ième, les
Français ont attendu trop'longtemps, ont enfermé leurs troupes dans les
places for tes et  ont  f ina lement  perdu la mo. i t ié  de 

' leur  
armée (325).  En

po r tan t  ce t t e  app réc ia t i on  su r  l a  s t ra tég ie  f r ança i se ,  i 1  s ' i nsp i re  enco -
re des deux textes de Saint-Evremond, Su.y La Paiz des pyrér,ées et la r-zs-
se?tation su'Le not t 'uastet,, dont i l  reprend presque mot pour mot les

(324) 1euures nêLées, t. IV, p. 40.

(325 )  wo .19 ,  HKA I ,  p .  106 .  Môse r  ne  p réc i se  pas  l a  da te  des  événemen ts
qu' i l  cormente.  Les références qu ' i l  fa . i t  à  Saint -Evremond semblent
exclure la  Guerre de Succession d,Espaqne de 1702.
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coflmentai res sur 
' les 

campagnes f ranç ai ses dans I es Pays-Bas . I ' lai s ' i  I

confond deux campagnes d i f férentes dont  1a première a eu l ieu sous

Richel ieu et  la  seconde sous l " lazar in.  I l  se révèle donc que les hommes

d 'E ta t  f r ança i s  n ' on t  pas  tou iou rs  su  réa l i se r  l es  p ro ie t s  que  l eu r  d i c -

ta i t  leur  "système".  0n a vu que Môser est i rnai t  que l - lazar in savai t  pren-

dre des mesures adéquates,  tandis que Richel ieu en prenai t  qui  éta ient

Superf ' lueS.  C'eSt  en6gre aux deux textes de Saint -Evremgnd qui  v iennent

d,êt re c i tés qu ' i l  emprunte ces appréciat ions.  Mais i l  commet cet te fo is-

ci un contresens. Dans le pamphlet Suy La Paiæ des Pyrénées Saint-Evremond

fa i t  semb lan t ,  pa r  i r on ie ,  de  l oue r ' l a  po l i t i que  de  Maza r i n  e t  de  c r i t i -

o u e r  c e l l e  d e  R i c h e l i e u  :

"Que11e  d i f f é rence ,  Mons ieu r ,  d ' une  sagesse  s i  p ro fonde

(ce l l e  de  Maza r i n )  au  dé rég lemen t  du  Card ina l  de  R i che -

l ieu I  I l  me semble que ie vois  cet te âme i rnmodérée ne

se  con ten te r  n i  de  l a  F ' l and re ,  n i  du  M i l ana i s . . .  Cepen -

dan t  i l  é to i t  d ' un  Ch ré t i en  de  pa rdonne r  à  ses  ennemis  ;

i l  é to ' i t  géné reux  de  ne  pousse r  l a  v i c to i re  i usqu 'à  l a

r u i n e  d ' u n e  s i  b e l l e  M o n a r c h i e  ( c e 1 l e  d ' E s p a g n e )  ;  i l

é to i t  pol i t ' ique de n 'étendre par tout  nos f ront ières '  que
' l e  

so in  des  choses  é1o ignées  nous  f i t  né91 ige r  ce l l es

qu i  son t  na tu re l l emen t  à  nous "  (326 ) .

Mais 
' l 'er reur  de Môser est  excusable dans la  mesure où dans la  Dissetva-

tion suz Le not '\)aitet' Saint-Evremond senble regretter effectivement que

Richel ieu a i t  pdr fo is  manqué de mesure :  "Mais cet  espr i t  vaste qu 'on lu i

(à Richel ieu)  a donné se perdi t  dans l 'é tendue de ses pro jets"  (327) '  Le

contresens de Môser est  toutefo is  de peu d ' importance.  Ce qu ' i l  convient

de reteni r  est  que danS le seul  texte de ses revues Où i l  s 'aventure dans

]e  doma ine  de  1a  po l i t i que ,  doma ine  ra remen t  exp lo i t é  pa r  1es  hebdomada i -

res  mora l i san ts ,  i l  su i t  de  t r ès  p rès  Sa in t -Ev remond .  Une  fo i s  de  p lus

(326) )eutmes nàLées,

( 3 2 7 \  r b i d . ,  t .  I V ,  p .

t .  I ,  p .  L72  sq .

44 .



- 3 8 3 -

c ' e s t  à  s e s  s o u r c e s  f r a n ç a i s e s  q u ' i l  d o i t  s o n  o r i g i n a l i t é .
Est- i1  également  redevable à I 'auteur  des ceuures nël .ées de

quelques unes de ses idées esthét iques ? Dans ce domaine le b i lan n 'est
ce r tes  pas  auss i  r i che  que  dans  ce lu i  de  l a  mora le .  Ma is  nous  avons  dé -
jà re levé au passage que les concept ions de Saint -Evremond n 'y  éta ient
pas restées sans ef fet  et  qu 'e l1es por ta ient  sur  des aspects souvent  im-
portants et apparanment originaux de la pensée esthétique de Môser. Rap-
pelons quelques uns de ces emprunts incontestables que nous avons déjà
relevés. C'est dans les 1been)ations suy Le goût et Le disceyLement aes
Frqtçais  que Môser t rouve la conf i rmat ion de son opin ion sur ' l , incons-
tance de nos compatr io tes en mat ière de goût  et  c 'est  dans les pages sur
fuelques pièees du théâtre de Mt, ConteiLLe qu'i1 découvre que Boileau a
été I 'une des pr inc ipales v ic t imes de cet te inconstance.  Derr ière cet te
app réc ' i a t i on  t r ès  ponc tue l l e  se  d i ss imu le  sa  conv i c t i on  p ro fonde ,  qu i
sous- tend toute sa pensée esthét ique,  à savoi r  que le goût  est  chose re-
l a t i ve  e t  qu ' i 1  es t  quas imen t  imposs ib le  d ,en  é labo re r  l es  no rmes  dé f i n i -
t ives. C'est dans l 'essai intitulé A un alteur qui me denantioit mon sen-
tunent dtune pièce où Lt@roi.ne ne fait que se Lanenter qu'i l  découvre
que  1es  p ièces  du  v ieux  Co rne i l l e  é ta ien t  t r op  sub t i l es  pou r  p la i re  aux
fou les  e t  qu r i l  f au t  donc  savo i r  a l l i e r ,  dans  Ia  coméd ie  comme dans  l a
t ragédie,  la  f inesse dans la  peinture des caractères à une c lar té d 'expo-
s i t i on  qu i  so i t  access ib le  à  t ous .  Mo l i è re ,  que  Sa in t -Ev remond  admi ra i t
éga lemen t , (328 ) ]u i  o f f r e  l e  modè le  de  ce  com ique  f i n  qu i  peu t  ê t re  com-
pr is  des p lus humbles corme des p lus cul t ' ivés.  Mais Môser a pu l i re  déjà
dans la Lettte au l, la#chaL de Créqui que les auteurs comiques se doivent
d 'êt re "naî fs" ,  tandis qu ' i l  a  pu apprendre dans | ,essai  De La conédie
oqlaise (329), plutôt que dans la dix-neuvième Lettye phiLosophioue de

(328) Cf. Su.r nos conédies. Eæeepté celLes de i,toLièye où i,an -,y,croe --e
u-ra i  espr i t  de La eonédie.  ( )euones nàLées,  t .  I i I ,  pp.  209-216).
St  Evremond reproche aux comiques f rançais,  sauf  à Mol ière,d,avo, i r
tourné 1a conédie,  qui  doi t  ê t re la  représentat ion de la  v ie ord. i -
na i re ,  su r  l a  ga lan te r i e  e t  d ' avo i r  manqué  de  ce  bon  sens  que  l , on
trouve chez l 'auteur  de 1 'Auane.

(329) )euures mêLées, t. III, pp. 224-230.
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Vo l ta i re ,que  l es  com iques  ang la ' i s  sava ien t  res te r  s i r np les  t ou t  en  d i ve r -

s i f iant  les caractères et  les act ions sans t rop se préoccuper des règles.

Cet te d ivers i té  que Môser adrn i re dans la  nature et  qu ' i l  a imerai t  ret rou-

ver  dans I 'ar t  est  également  I 'un des thèmes favor is  de Saint -Evremond

ou i  s ' émerve ' i l l e  conme son  d i sc ip le  a l l emand  de  I ' i n f i n i e  r i chesse  que

le  C réa teu r  a  m ise  dans  l ' un i ve rs .  Ce t te  d i ve rs i t é  es t  enco re  dans  l ' h i s -

to i re qui  enseigne que' les Anc ' iens n 'avaient  pas le  même sens du t ragique

que les modernes,  marqués par  d ix-sept  s ièc les de chr is t ian isme. C'est  en
'I 
isant l'essa'i De La tragé&ie orciewte et modetne que Môser a appris pour

l a  p rem ' i è re  f o i s ,  nous  l ' avons  vu ,  ce  sens  de  l a  re la t i v i t é  h i s to r i que

qui sera un des traits fondanentaux de son oeuvre de maturité.

Mais l ' in f ' luence de Saint -Evremond dans le domaine esthét ique ne

se l imi te probablement  pas à ces analog ' ies ou à ces emprunts déjà recen-

sés .  E ' l l e  se  man i fes te  d ' abo rd  dans ' l ' a t t i t ude  que  Môse r  pa r tage  avec  Ia

plupar t  des auteurs de revues moral isantes à l 'égard des sc iences et  des
' le t t res 

et  qui  accorde 1a pr ior i té  à I 'u t i le  et  à tout  ce qui  favor ise

1es  re la t i ons  soc ia les .  0n  ne  rev iend ra  pas  su r  l es  ré f l ex ions  que ' l ' au -

teur de 1a FeuiLLe hebdanadaire formule à ce suiet, aux moqueries dont

i  l  accable les savants et  les pédants,  à sa prédi  lect ion pour 1e commer-

ce des gens d 'espr i t  e t  la  prat ique des bons l ivres,choses qui  font  par-

tie des plaisirs bien ménagés. Dans son Jugement sur Les scienees cù ie't:

s'qpLiquer un honnâte home,(330) Saint-Evremond avoue qu'i l préfère ' l  a

conve rsa t i on  à  l a  l ec tu re  e t  qu ' i l  l i t  su r tou t  l es  ouv rages  qu i  peuven t

donne r ' l i eu  à  d i scuss ion  en t re  gens  d 'esp r i t .  I ' l  n ' exc lu t  pas  l a  f i na l i -

té  ut i ' l i ta i re puisqu' i l  reconnaî t  que la lecture des ouvrages de morale

permet de mieux gouverner ies passions. Mais dans \a Lettre au Mavéehal

de Créqui  i ' l  a f f i rme qu' i1  recherche les l ivres qui  p la isent  p lutôt  que

ceux  qu i  i ns t ru i sen t  e t  qu ' i l  p ré fè re  en  l i r e  peu ,  à  cond i t i on  qu ' i l s

so ien t  b ien  cho i s i s .  Dans  un  cas  comme dans  I ' au t re ,  c ' es t  l ' i déa l  de

1 'honnê te  honme cu l t i vé  ma is  hos t i l e  à  l ' é rud i t i on  e t  à  1a  pédan te r i e  qu i

(330)  Ib id. ,  t .  I ,  pp.  183-191.
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dé te rm ine  l ' a t t i t ude  à  adop te r  à  l ' éga rd  des  sc iences  e t  des  l e t t r es .

En  f i t t é ra tu re ,  Môse r  a  une  concep t ' i on  de  1 'évo lu t i on  cyc l i que  des  cu l -
t u res  na t ' i ona les  qu i  es t  b i en  p roche  de  ce l l e  de  Sa in t -Ev remond .0n  sa i t
que pour lu i  la  décadence fa i t  tou jours sui te à 1 'apogée,  parce que la
recherche d 'une t rop grande per fect ion favor ise la  tendance à I 'ar t i f ice
et  provoque un cer ta in re lâchement .  Avant  d 'appl iquer  ses pr inc ipes à la
' l i t térature 

f rançaise,  notre auteur  les vér i f ie  à 1 'exemple de cel le  du

sièc le d 'Auguste.  Après avoi r  at te int  son point  cu lminant ,  la  l i t térature
lat ine est  tombée dans le genre tendre et  af fecté et  dans le  mervei l leux
fac t i ce  j usqu 'à  ce  que  Ia  bassesse  e t ' l ' en f ' l u re  l a  f assen t  décho i r  dé f i -
n i t ' ivement  (331) .  Dans sa le t t re au I ' laréchal  de Créqui ,  Saint -Evremond
reiève également  les s ignes de décadence qui  commençaient  à se mani fes-

ter  dans les le t t res au temps d 'Auguste :

" I l  est  cer ta in néanmoins que 1es espr i ts  commençaient

a lo rs  à  s ' a f f a i b l i r  auss i  b i en  que  1es  cou rages .  La
grandeur d 'âme se tournoi t  en c i rconspect ion à se con-
dui re,  et  le  bon d iscours en pol i tesse de conversat ion"

T J J Z ] .

L'analyse de Saint -Evremond est  un peu d i f férente dans le  déta i l ,  mais
1e d iagnost ic  est  à peu près le  même que chez Môser,qui  a pu prendre dans
ce passage,corme dans les réf lex ions sur  1a t ragédie,quelques leçons
d 'h i  s to i  r e .

Dans la treizième feuil le de \a Spectatr-iee allenande, qui cons-
t ' i tue pour a ins i  d i re la  char te de l 'esthét ique sç lon Môser,  i l  est  beau-
coup quest ion du goût .  Les remarques que l 'auteur  Tai t  à  ce sujet  s , ins-
pirent souvent des 1bsen)ations wr Le goût et Le discermement des Fyam-

çais où i l  n 'est  pas seulement  quest ion de I ' inconstance de nos compatr io-
t es  (333 ) .  Lo rsque  Môse r  a f f i rme ,  pô r  exemp le ,  que  I ' adm i ra t i on  pou r  l es

( 3 3 1 )  i l o . 3 2 ,  H K A  I ,  p . 1 7 5 .

(332)  )euures nèLéee,  t .  I I I ,  p .  51 sq,

(333)  Ib id. ,  t .  IV,  p.  230 sq.
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Anciens ne doi t  pas reposer sur  
' l 'habi tude 

mais êt re conf i rmée par  1 'expé-

r ience,  i1  songe probablement  à Saint -Evremond qui  écr i t  dans ses jbse: . -

ûat ions que 1 'admirat ion incondi t ionnel le  des Anciens peut  êt re une mode

co rme  l es  au t res  e t  qu 'e l1e  n ' es t  que  l e  v i ce  opposé  à  ce lu i  de  l ' i ncons -

tance du goût  (33a) .  Pour l 'auteur  f rançais,  comme pour Môser,  le  vra i

goût est affaire de cliscernement, et ce qui forme le discerhement est'

la  nature et  l 'expér ience et  le  conmerce des honnêtes gens,  t ro is  not ions

qu i  son t  f am i l i è res  à  l ' éc r i va in  a l ' l emand  (335 ) .  Le  c r i t è re  de  l a  du rée

qui  peut  êt re garante de la  qual i té  des oeuvres l i t téra i res est  reconnu

dans les 1bsen)ations corme dans l 'article de la Spectatrice aLLenanàe :

"Quand nous sormes arr ivés à la  per fect ion en quelque

chose,  écr i t  Saint -Evremond,  nous devr ions f ixer  notre

dé l i ca tesse  à  l a  conno î t re ,  e t  1a  j us t i ce  que  nous  1u i

devons,  à | 'est imer étermelLenent"  (336) .

Corme pour Môser,  
' la  

nature reste pour  Saint -Evremond le modèle inégala-

b ' le .  Les deux auteurs souhai tent  la  t rouver  non seulement  dans les oeu-

v res  de ' l ' a r t ,  ma is  enco re  chez  l es  be l l es  f emmes .  Lo rsque  1e  F rança i s

éc r i t  :

"La p lupar t  des fermes ne sont  agréables que par  les

ag ré rÈn ts  qu 'e l l es  se  f on t .  Tou t  ce  qu 'e l l es  me t ten t
pour se parer  cache des défauts.  Tout  ce que 1 'on vous

ôte de votre parure vous rend quelque grâce ; et vous

avez  au tan t  d ' i n té rê t  à  reven i r  au  na tu re l  qu ' i l  l eu r

est  avantageux de s 'en é lo igner '  (337) .

G3a) mta. ,  p .  236.

(335 )  c f .  Dz .  t 3 ,  HKA I ,  p .  341 ,  l a  f onnu le  dé jà  i nd iquée  p lus  hau t  :
"Ce qui  a p1u durablement  à beaucoup de gens est  conforme à la
nature et  beau"-

(336) 1euures mâLées, t. IV, p. 235.

(337) Caractère de La Contesse d'7Lonne. ()euuz'es mâLées, t. I, p. 82).
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L 'Al lemand reprend en écho :

"Nous pouvons assurer  que nous avons rencontré en p1u-

s ieu rs  end ro i t s  des  pe rsonnes  don t  l a  beau té  na tu re l l e

ne réc ' l  a tne aucune correct ' ion mais qui  se sont  la issé

égarer  par ' la  mode au point  de se déshonorer  par  de
fausses parures. . .  Nous pr ions nos bel les c i toyennes du

monde d 'êt re assurées que toute fausse parure les pr ive

d 'une beauté,  que la moindre mouche que nous leur  enle-

vons  l eu r  con fè re  une  g râce  nouve l l e . . . "  ( 338 ) .

La nature étant  présente aux yeux de l 'ar t is te par tout  et  à toutes les

époques,  i l  n 'y  a aucune ra ison que 1 'on accorde le monopole de la  per-

fect ion aux Anciens.  0n a vu que Môser,  corme Got tsched. ,  prend par t i  pour
' les 

Modernes dans Ia faneuse querel le  qu ' i l  connaî t  probablement  par

Saint-Evrenond. Dans son poème Sut La diapute touehaù Les Anciens e-- -e;
Modernea,  ce lu i -c i  prend également  par t i  pour  les seconds,  et  va jusqu'à

éc r i r e  que  Rac ine ,  Mo l i è re  e t  Co rne i l l e  on t  su rpassé  tous  l es  Anc iens
(339 ) .0n  conna î t  l ' adm i ra t i on  que  Môse r  nou r r i ssa i t  pou r  l es  deux  de r -
n iers de ces auteurs.  Le problème des règles éta i t  un des points 1es p lus

débat tus par  les deux par t is ,  Anciens et  Modernes.0n ne s 'étonnera donc
pas de voi r  nos deux auteurs adopter  avec les Modernes une posi t ion assez
soup le  sans  fa ' i r e  t ou te fo i s  de  concess ions  à  l a  l i cence  abso lue .Oans  ses
réf lex ions sur  le  théetre,  Môser constate que les règles,  probablement

cel les des t ro is  uni tés,  sont  des aspects tout  à fa i t  extér ieurs à l 'es-

sence de 1a t ragédie (340) .  S ' i l  a f f i rme,  corme nous l 'avons vu,  dans 1e
treizième article de la SpectatrLce alLenand.e que tout ce qui va contre
les règles ne saurai t  p la i re et  que toute audace réel le  est  b ' lâmable,  sa
concep t i on  de  l a  na tu re  qu i  " t r ava i I l e "  se lon  des  règ les  i n f i n i es  e t  son
idée  d 'une  es thé t ' i que  dynamique  qu i  n ' a  j ama is  f i n i  d ' épu i se r  l es  pe r fec -

( 3 3 8 )  r o . 1 7 ,  H K A  I ,  p . 9 3 .

(339) )euores nêLées, t. V, p. 179.

(3a0)  t ro.  42,  HKA I ,  p .  237.
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t i ons  de  l a  na tu re  1 ' ob l i gen t  à  assoup l i r  cons idé rab lemen t  l a  no t i on  de

règle et  de concéder une importante marge de l iber té au créateur  génia l .

Par tant  de I ' idée de var iété,  Saint -Evrenond recourt  à peu près aux mêmes

arguments que l4ôser  pour  just i f ier  les règles et  pour  en condamner I 'a-

bus :

" I ' l  f au t  a i nær ' l  a  règ le  pou r  év i t e r  l a  con fus ion  ;  i I

faut  a imer le  bon sens gui  modère l 'ardeur  d 'une imagi-

na t i on  a l l umée ;  ma is  i l  f au t  ô te r  à  l a  règ le  t ou te  con -

t ra in te  qu i  gêne  e t  bann i  une  ra i son  sc rupu leuse  qu i ,

par  un t rop grand at tachement  à la  justesse,  ne la isse

r i en  de  l i b re  e t  de  na tu re l .  Ceux  que  l a  na tu re  a  f a i t

naî t re sans génie,  ne pouvant  jamais se le  donner,  don-
nen t  à  1 ' a r t  qu ' i l s  peuven t  acqué r i r ,  e t  pou r  f a i r e  va -
l o i r  l e  s e u l  m é r i t e  q u ' i l s  o n t  d ' ê t r e  r é g u l i e r s ,  i l s

n ' oub l i en t  r i en  à  déc r i e r  l es  ouv rages  qu i  ne  l e  son t
as  t ou t  à  f a i t "  ( 341 ) .

C'est  en des tennes presque ident iques que l4ôser  oppose l 'ar t isre sans
gén ie  qu i  es t  p r i sonn ie r  des  règ1es  au  "g rand  esp r i t "  auque l  l ' exemp le

de la nature donne quelques l iber tés (342) .

Lorsqu' i l  par le des règles,  Môser songe tout  d 'abord au théâtre.

Dans  ce  doma ine  ses  ma l t res  son t  Mo l i è re  e t  Vo l t a i r e .  Ma is  i l  ou i se  auss i
quelques unes de ses idées sur  l 'esthét ique dramat ique chez Saint -Evremond

et ne se contente pas de lui emprunter quelques aperçus sur la différence
qui  sépare la  menta l i té  des Anciens de cel le  des Modernes.  Dans le qua-

rante-deuxième nunéro de.la FeuiLLe hebdonadaù e i l exige que dans la

t ragéd' ie  tout  a i t  sa vér i table grandeur et  que 1 'on n 'y  représente que

des héros de haute condi t ion "parce que le malheur de personnages de haut
rang ret ient  mieux notre at tent ion,  susci te davantage notre p i t ié ,  accroî t
notre étonnement et  fa i t  t rembler  le  spectateur ,s i  I 'on songe que des ro is

(34L) De La conédie otglaise ()euures nêLéee, t .  I I I ,  p. ?29).

( 3 4 2 )  D z .  1 3 ,  H K A  I ,  p .  3 4 2  s q .
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sont hofimes corme nous et que la grandeur ne peut prémunir personne

con t re  l e  ma lheu r  e t  l e  châ t imen t "  ( 343 ) .  Ce t te  t héo r i e  n ' es t  pas  nou -

ve l l e .0n  l a  re t rouve  chez  l es  au teu rs  d rama t i ques  f rança i s  du  XV I Ie

s ièc le et  Got tsched en a fa i t  une règle impérat ive du théâtre t ragique.

Mais Môser a pu également  t rouver  conf i rmat ion de ses ex igences chez

Saint -Evremond qui ,  forné à l 'école de Cornei l le  et  peu favorable au jeu-

ne Racine dont  i l  cr i t ique 1 'ALeæotdre,  souhai te une grandeur t ragique
qu i  pu i sse  susc i t e r  l ' adm i ra t i on  :

" J ' avo i s  souha i t é  que  1e  fond  de  l a  p ièce  a i t  é té  à

nous représenter de grands hornmes, et que dans une scè-

ne  d igne  de  l a  magn i f i cence  du  su je t ,  on  eû t  f a i t  a l l e r

1a  g randeu r  de  l eu rs  âmes  j usqu 'où  e l l e  pouvo i t  a l l e r "
( 3 4 4 ) .

La vra isemblance des caractères et  de l 'act ion est  une autre r ,evendica-

t ion des théor ic iens de la  t ragédie c last ' ique et  de leurs d isc ip les

got tschédiens.  Môser,  qui  reste t rès c lass ' ique sur  ce chapi t re,  t rouve

invra isemblable les sent iments chrét iens de la  Zai re de Vol ta i re et
' l 'h ' is to i re 

d 'Oedipe qui  épouse sa mère.  Le second exemple est  emprunté

à Saint -Evremond qui  fa i t  pour tant  preuve d 'un sens p lus v i f  de la  re la-

t iv i té  h is tor ique.  Les t ragédies anciennes remarque-t - i1 ,  avaient  ce
qu ' i 1  f a l l a i t  pou r  p la i re  au  goû t  des  A thén iens .  Ma is  une  t ragéd ie  comme

ce l l e  d 'Oed ipe  es t  au jou rd 'hu i  i n t radu i s i b l e  :  " r i en  au  monde  nous  pa ro i -

t roî t  p lus barbare,  p lus funeste,  p lus opposé aux vra is  sent iments qu 'on

do i t  avo i r "  ( 345 ) .
-  

Moins inpor tant  que dans le  domaine de la  morale,  I 'apport  de

Saint -Evremond dans celu i  de I 'esthét ique est  pour tant  p lus considérab1e
qu'en mat ière de pol i t ique.  Son inf ' luence est  moins év idente et  moins

concen t rée  su r  des  po in t s  p réc i s  que  ce l l e  de  Mo l i è re  e t  de  Vo l t a i r e ,

( 3 4 3 )  r o .  4 2 ,  H K A  I ,  p .  2 3 7  s q .

(344) Dissentation sur La tragédie de Raeine intitulée ALesar.are Le
crod .  ( )euores  nëLées,  t .  I I ,  p .  390) .

(345) De La trcgédie ætsienne et noderme. (Ibid.. ,  t .  I I I ,  p. 138).
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e l ' l e  e s t  p l u s  d i f f u s e ,  p l u s  d i f f i c i l e  à  s a i s i r  e t  s , é t e n d  à  d e s  s u j e t s
plus var iés et  p lus d isparates.  A la  d i f fé ience de ce qui  se passe oans
les  a r t i c l es  consac rés  à  l a  mora le  e l l e  n ,es t , pas  p lus  que  c lans  l es  ré -
f lex ions de Môser sur ' la  pol i t ique,  suggérée par  quelque référence ex-
p l i c ' i t e  e t  r es te  t o ta lemen t  d i ss imu lée .  Ma is  e l l e  n ' en  es t  pas  mo . i ns
probable et  dans la  p lupar t  des cas même cer ta ' ine.0n est  tenté de pren-

d re  à  l a  l e t t r e  l ' aveu  du  v ieux  Môse r  l o r squ ' i l  éc r i t  dans  sa  l e t t r e  à
N ico la i  du  17  décembre  1785  qu ' i 1  a  l u  e t  r e l u  p lus  de  d i x  f o i s  son
Saint -Evremond,  tant  cet  auteur  est  omniprésent  dans ses revues.  Le jeu-

ne  pub l i c i s te  ne  che rche  pas  à  d i ss imu le r  t o ta lemen t  ce  qu , i l  l u i  do i t ,
puisqu' i I  le  nonme t rès f réquemrnent .  Mais peut-on vra iment  par ler  de

"d i ss imu la t ' i on "  l o r squ ' i l  l e  c i t e  sans  l e  no rmer  ou  qu ' i 1  1u i  emprun te
que lque  i dée  mora le ,  po l i t i que  ou  es thé t i que  ?  Son  manque  d ,expé r i ence
de  l a  v i e  e t  des  ho r rnes  l ' ob l i ge  à  s ' appuye r  su r  que lque  au to r i t é  e t
c ' es t  à  ce l l e  de  Sa in t -Ev remond  qu ' i l  r ecou r t  l e  p lus  vo lon t i e r s  e t  l e
p lus spontanément,  parce gue c 'est  de sa pensée qu, i1 est  1e p lus profon-
dément imprégné. Avant de devenir dans son oeuvre historique unè sorte
de Montesquieu a l lemand,  i l  a  été,  dans ses oeuvres de jeunesse une sor-
te de Saint -Evremond al lenand,  un Saint -Evremond moins sensib le et  moins
inc ' i s i f  que  1 'o r i g i na l ,  ma is  t ou t  auss i  cu r i eux  de  conna î t re  l e  f ond  du
coeur humain,  tout  aussi  empressé à re jeter  les leçons du stoîc isme et
à reprendre,  en les adaptant  aux ex igences de son époque,  cel les de l ,é-
p icur isme. I l  s 'est  ef forcé,corme son mal t re à penser,  mais dans une
moindre mesure,  de déf in i r1es cr i tères du jugement  pol i t . ique et  lu i  a
emprunté quelques unes des idées-c lés de sa pensée esthét . ique,  préc isé-
ment  cel les.par  lesquel les i l  sembla i t  pour tant  se d is t inguer de la  ma-
nière la  p lus or ig inale de ses contenporains,  Got tsched et  les Suisses.

Saint -Evremond est  te l lement  omniprésent  dans les revues de jeu-

nesse de Môser qu ' i l  est  permis de se demander s ' i l  reste encore,  dans
ce  reg i s t re  des  emprun ts  d i ss imu lés ,  de  1a  p lace  pou r  d ' au t res  au teu rs
f rança i s .  Le  v i e ' i l  éc r i va in  a  pou r tan t  reconnu  que  Mar i vaux ,  du  mo ins  1e
romancier ,  avai t  eu pour 1ui  autant  d ' importance que Saint -Evremond.  I l
n ' es t  pas  poss ib le  de  p rend re  ce t  aveu  à  1a  1égè re .  Ma is  i l  es t ,  à  p re -
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m iè re  vue ,  d i f f i c i l e  de  l e  vé r i f i e r .  Môse r  se  con ten te  de  c ' i t e r  une

fo is  la  Vie de Mar ianne et  le  PaAscnpoîuenu'  Pour le  reste,  c 'es l  le

s i lence tota l  e t  l 'on cherchera ' i t  en vain dans les revues la  moindre

trace d 'une référence expl ic i te .  Ce s i lence ne do ' i t  pour tant  pas oécou-

rager 1e chercheur que Jacques Lacant  inv i te  for t  iustement  à poursuivre

]e  t r ava i l  qu ' i l  a  f a i t  su r  l ' i n f ] uence  du  théâ t re  de  Mar i vaux  en  A l l e -

magne par  une enquête sur  l ' in f luence des romans dont  i1  devine,  à juste

t i t re ,  I ' importance pour l 'oeuvre de Môser (346) .  Les prévis ions de

Lacant  se vér i f ient  au moins déià pour ]es revues.  Mais comme aucune

ré fé rence  exp l i c l t e  ne  peu t  gu ' i de r  i c ' i  
' l ' enquê te ,  l e  che rcheu r  n ' a  d ' au -

tre sofution que de l ire Ia Vie de Maz-iame et 1e Paysot paruenu et de

détecter  les t races que ces deux romans ont  la issées dans la  Feui i les

hebdpnadairc et dans 1a Spectattice aLLemande.

Ce t te  l ec tu re  donne  d 'abo rd  l i eu  à  une  décep t i on  :  c ' es t  en  va in

que l 'on chercherai t ,  en ef fet ,  la  moindre t race du Pagsanparuenu dans

les deux revues.0n re lève,  cer tes,  quelques analogies qui  peuvent  té-

moigner de vagues réminiscences--mais qui  ne se prêtent  à aucune conclu '

s i on  so l i de .0n  t rouve ,  pa r  exemp le ,  dans  l es  réc i t s  de  Môse r '  des  pe r -

sonnages qui sont, corme Jacob, le héros du Paysot pa?Denu' des favoris

de  l a  f o r t une .  C 'es t  a i ns i  que  l a  s i t ua t i on  ma té r i e l l e  de  l a  f emme ph i -
' losophe 

est au départ très précaire et que sa fortune recouvrée et son

mar iage avantageux avec L ivr ingi  1ui  permettent  de ret rouver  Son bonheur

e t  son  rang .  Ma is  l a  f enme  ph i l osophe  n 'es t  pas  une  paysanne :  c ' es t  une

fe rme  de  cond i t i on ,  une  r i che  hé r i t i è re  qu 'un  mauva i s  p rocès  a  f a i l l i

pr iver  de son hér i tage.  Le ieune arr iv is te dont  Môser nous conte les mé-

saveniures dans I 'avant-dern iëre feui l ledesTabLeaur de moeurs a quelques

tra i ts  du paysan parvenu qu 'est  Jacob.  Mais i l  n 'est  pas paysan'  i1  y  a

t roo de calculs  dans ses desseins a lors que Jacob est  p lus nai f ,  i l  ne

(346) Après avoi r  s ignalé,  à propos du jugement  de Nicola i  sur  les oeuvres
du jeune Môser,  que les Tableaus d.e moeurs "s ' inspi rent  de la  lectu-
re-  passionnée des romans de Mar ivaux" ,  Jacques Lacant  remarque :
"Unè étude comparat ive est  à fa i re sur  ce point .  Nous l 'avons réser-
vée,  notre enquête actue ' l le  étant  consacréeau théâtre.  I ' l  est  à no-
ter  que Môser et  son b iographe ne d isent  r ien des feui l les morales
de Marivaux" (J. Lacant , Mandtta:,ts en A.Llenagne, op. eit., t. I,
p .  1 5 6 ) .
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"parv ient"  pas malgré ses ef for ts  et ,sur tout ,  i l  ne connaî t  aucune de
ces aventures amoureuses qui  font  le  sel  des romans de Mar. ivaux.  Le
BacheLiev de saLanætqæ de Lesage constitue la source bien plus probable
de cet te h is to i re que le Payscn pan)evat .  I l  y  a dans I 'h is to i re de la
fenrne phi losophe cet  épisode de l 'entrevue devant  le  prés. ident  du t r ibu-
na l  qu i  r appe l l e  l a  s i t ua t i on  de  Jacob  ob l i gé  de  compara î t re ,  su r  I ' i n -
tervent ion de la  soeur de Mademoisel leHabert ,  devant  un haut  magist rat .
Dans les deux cas cet  épisode const i tue un tournant  décis i f  dans la  car-
r ière deshéros et  tourne à leur  avantage.  Mais chez Môser le  magist rat
est  défavorable à l 'héroîne et  lu i  fa i t  perdre son procès.  L,entrevue
es t  pos i t i ve  en  ce  sens  que  l a  j eune  f i l l e  y  f a i t  l a  conna i ssance  de  son
futur  mar i ,  L ivr ingi .  Le magist rat  de Mar ivaux t ranche d,emblée en fa-
veu r  de  Jacob .ou t re  l ' ana log ie  t r ès  app rox ima t i ve  des  s i t ua t i ons ,  on
peut  admett re que la rencontre de L ivr ingi  est  une lo inta ine rémin. iscen-
ce de]a rencontre de Jacob et  de Madarne de Ferval  qui  se voient  pour ]a
prenière fo is  chez le  prés ident .  ces rencontres sont ,  dans les oeux cas,
l e  pd in t  de  dépa r t  d ' une  h i s to i re  d ' amour .  Ma is  l es  s i t ua t i ons  son t  i n -
versées :  L ivr ingi  se fa i t  1e prétendant  de la  jeune f i1 le,  tandis que
Madame de Ferval  cour t ise le  beau Jacob.  Les avances que fa i t  le  premier
sont  honnêtes et  t rès d iscrètes,  tandis que 1a seconde est  une femme du
monde débauchée qui  met  à rude épreuve la f idé ' l i té  conjugale du jeune
époux de Mademoisel' le Habert" le paysæt pan)enu est, comne 1a vie ,ie !!a-
rùovte, l 'oeuvre d 'un moral is te qui  prend prétexte de son réc i t  pour  nous
l ivrer  ses réf lex ions sur ]e coeur humain.  0n ne sera donc pas surpr is
de t rouver  chez M6ser quelques remarques qu ' i l  a  pu prendre chez Mar ivaux,
mais qui  peuvent  tout  aussi  b ien provenir  de Saint -Evremond ou de La
Bruyère. chez les uns conne chez les autres on s'attache beaucouo à dé-
myst ' i f ier ' la  fausse dévot ion.  Dans les passages qu, i1  consacre à ce thè-
me, Môser a pu trouver dans des remargues comme la suivante la confirma-
t ion de ce qu ' i l  avai t  déjà appr . is  dans 1es Oeuures nâLées :

"Les  dévo ts  n ' a imen t  j ama is  t an t  D . i eu  que  l o r squ ' i l s  en
ont  obtenu leurs pet i tes sat . is fact ions temporel les,  et
j ama is  on  ne  p r i e  m ieux  que  quand  1 'esp r i t  e t  l a  cha i r
son t  con ten ts ,  e t  p r i en t  ensemb le ;  i 1  n ' y  a  que  l o r sque
' l a  

cha i r  l angu i t  sou f f re  e t  n ,a  pas  son  compte  e t  qu ' i l
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fau t  que  l ' esp r i t  dévo t  so i t  t ou t  seu l ,  qu 'on  a  de  l a
p e i n e "  ( 3 4 7 ) .

Mar ivaux médi te souvent  sur1es avantages et  sur  les inconvénients de

la reconnaissance et  de la  grat i tude.  Le b ienfa i teur  n 'est  pas toujours

dés ' in téressé et  le  p la is i r  d 'obl iger  autru i  est  souvent  t rop év ident
pou r  que  1 'ob l i gé  n ' en  so i t  pas  que lque  peu  hum ' i l i é .  C 'es t  l à  un  thème
que Môser a amplenent développé dans ses lettres à von dem Bussche. Le

moraliste Marivaux, trop conscient des ressorts cachés du comportement
huma in  pou r  se  f a i re  des  i l l us ions  su r  l a  pu re té  de  1a  géné ros i t é ,  f a l t

d i re à son t rès luc ide Jacob qui  v ient  de se montrer  t rès généreux à

1 'égard d 'une jeune ferrne :

" Je  m 'app laud i ssa i s  même de  mon  a f f ec t i on  poss ib le ,  com-

me d 'un at tendr issement  louable,  comme d 'une ver tu,  et

i l  y  a  de  l a  douceu r  à  se  sen t i r  ve r tueux ;  de  so r te  que
je Suiv ' is  ces dames avec une innocence d ' in tent ion admi-

rable et  en 'me disant  in tér ieurement  :  Tu es un honnête

horme" (348) .

Dans la Spectat r ice a lLqnotëb Môser consacre tout  un ar t ic le  au p la is i r

de  fa i re  l e  b ien  qu i  cons i s te  à  nous  l a i sse r  a t t end r i r  pa r  1 ' émo t i on  que

nous  vau t  l a  reconna i ssance  de  1 'ob l i gé  e t  à  nous  vo i r ,  p resque  à  no t re

insu,  dans une s i tuat ion de supér ior i té  toujours f la t teuse (349) .  Pour-
quoi  éprouverai t -on quelque scrupule à s 'abandonner à ce p ia is i r ,  puisque

tout  arnour n 'est  r ien d 'autre qu 'un dési r  joyeux de pronouvoir  le  bonheur
d 'autru i  pour  en t i rer  quelque p ' la is i r  ou quelque avantage pour nous-
mênes ? (350). Chez Môser, corme chez Marivaux, i l  y a de la douceur à se

(347) Le Paysæt pazoenu. Ed.

(3481 nta.,  4ème part ie,  p.

(349) oz. 11, l {KA I ,  p.  344.

(350l.  rbid. ,  p.  336.

Oe' lof f re,  5ème par t ie ,  p.  ?46.

209 .
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sent i r  ver tueux ! "  "L 'émot ion est  agréable" ,  écr i t  Môser dans un autre

texte où i l  analyse les ressor ts  de cet te forme de générosi té qui  con-

s is te à p la indre ceux qui  sont  dans le  malheur,  en par t icu l ier  des hom-

mes dont  ]e mér i te  n 'a gas été reconnu :

"Nous ressentons nous-mêmes dans ce cas,  poursui t - i l ,  de
la grandeur d 'âme et  un sent iment  de noblesse,  probable-

ment  parce que notre pet i te  f ier té voi t  à  ses p ieds une

ve r tu  qu i  au ra i t  pu  l u i  i nsp i re r  de  1a  j a l ous ie  e t  même

de  l ' env ie  s i  e ] l e  ava i t  ob tenu  en  récompense  l a  cons i -
dé ra t i on  qu 'e i l e  mér i t a i t "  ( 351 ) .

C e t t e  r é f l e x i o n  r a p p e 1 1 e ,  d ' a s s e z  l o i n ,  i ' l  e s t  v r a i ,  c e l l e  q u ' i n s p i r e  à

Jacob I 'a t t i tude compat issante d 'une femne hauta ine :

" I ' l  y  a dans le  monde b ien des gens de ce caractère- là,
qui  a. iment  mieux leurs anis  dans la  douleur  que dans Ia
j o i e ;  c e  n ' e s t  q u e  p a r  c o m p l i m e n t  q u ' i 1 s  v o u s  f é l i c i -

t en t  d ' un  b ien ,  c ' es t  avec  goû t  qu ' i  l s  vous  conso len t

d ' u n  m a 1 "  ( 3 5 2 ) .

C'est  à ces quelques analogies que se réduisent  apparemment les rapports

entre le  Pagsan pan)enu et  les revues de Môser,  analogies suggest ives,
peut-êt re,  mais nul lenrent  concluantes et  qui  ne permettent  pas d 'af f i r -
mer d 'une manière cer ta ine que Môser s 'est  inspi ré du roman de Mar ivaux.

I l  f aud ra i t ,  b i en  sû r ,  f a i r e  éga lemen t  l a  pa r t  de  ces  dé ta i l s  de  l angue
qui  imprégnent  un sty le par fo is  aussi  subt i l  que celu i  des le t t res f ran-

çaises à von dem Bussche.  Mais ce sont  là  des déta i ' ls  qui  sont  par tout  et
nu l l e  pa r t  e t  qu ' i l  es t  b i en  d i f f i c i l e  de  sa i s i r .  R ien  ne  p rouve  au  de -
meurant que Môser 

' les 
ait pris plutôt dans le Paysan pa!1)enu que dans la

(351 )  i l o .  22 ,  HKA I ,  p .  121 .

(352) Le Pagsan pa:n)enu. Ed. 0eloffre, 3ème partie, p. 117.



vie de i " lar iome qu' i1  explo i te  b ien p lus copieusement  et  d 'une manière

beaucoup p lus év idente.

Oans  l e  t ex te  qu i  t r a i t e  du  p la i s i r  de  se  p la ind re  e t  de  p la ind re

au t ru ' i ,  Môse r  c i t e  l ' exemp le  d ' une  j eune  fe rme  qu i  s ' appe l l e  Mar ianne .

Ce nom n 'a probablement  pas été chois i  au hasard.  Mar ianne se p la int

d 'êt re pr ivée de tout  p la is i r  e t  même de la reconnaissance de ses parents

qui  sont  morts .  E ' l le  est  donc orphel ine corme l 'héro ine de Mar ivaux.  La

nature ' l 'a  rendue capable de pensées profondes dans le  seul  but  de pou-

voi r  êt re luc ide sur  son malheur.  La Mar ianne de Mar ivaux est  aussi  une

fenme qui  réf léchi t  e t  qui  se montre toujours t rès luc ide sur  sa s i tua-

t i on  e t  su r ]es  mouvemen ts  de  son  coeu r .  Ce l l e  de  Môse r  es t  f i è re  de  na -

ture,  corme son modèle ;  e l le  est  humi l iée par  la  p i t ié  de ses amis et

e l l e  se  sen t  ou t ragée  pa r  l ' a i de  sa rcas t i que  que  l u i  consen ten t  ses  en -

nemis .  Un  dé ta i l  à  ne  pas  nég l i ge r  :  l ' un  de  ses  p ré tendan ts  s ' appe l1e

Danon et  I 'une de ses r iva les Zi r inde.  Ce sont  là  des noms qu'on ne t rou-

ve pas dans Ia Vie de l, lori@ve, mais dans le théâtre de Marivaux que

Môser n ' ignore peut-êt re pas tota lement ,  corrne 1e prouvera quelques an-

nées plus tard sa courte pièce, le Man'i.age d'ArLequin. Plus loin, l"lôser

ajoute quelques remarques qui concernent la structure du roman qui ne

doi t  avoi r  qu 'une seule héro ine malheureuse.  Car s i  tous 1es personnages

féminins accusent  leur  sor t ,  le  lecteur  devient  ind i f férent  et  n 'éprouve

p lus  l es  b ien fa i t s  de  1 ' émo t i on .  Le  p r i nc ipe  d ' un  seu l  pe rsonnage  fém i -

n in sur  lequel  se concentrent  tous les malheurs et  dont  le  sor t  doi t

émouvoir  le  lecteur  est  par fa i tement  i I lust ré par  Mar ivaux dans la  v ie

de I ' lariozne et par Richardson dans PaneLa, deux romans que l 'on associait

vo lont iers dâns les années quarante.  I l  faut  toutefo is  reconnaî t re que

dans I 'exemple qui  v ient  d 'êt re c ' i té  les analogies restent  tout  à fa i t

extér ieures et  que c 'est  uniquement  le  nom de Mar ianne qui  rempl i t  ic i

1a fonct ' ion d 'un s ignal  et  qui  nous autor ise à fa i re quelques rapproche-

ments.

L ' emprun t  es t  b i en  p lus  év iden t  dans  ce t te  d i x i ème  feu i l l e  des

TabLean de noeuts où Môser fu lmine contre les v ie i ' l lards t rop sévères
qui se raccrochent désespérément à leur passé et qui refusent de faire

place aux jeunes.  L 'auteur  c i te  le  cas d 'une femme âgée qui  n 'a p lus de

succès dans ce monde.  El le  est  désolée d 'avoi r  oerdu sa beauté et  rêve

de ses charmes passés.  Personne ne la console et  e l le  se sent  abandonnée
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de  tous  e t  d ' e l l e -même.  Son  seu l  r écon fo r t  es t  sa  pe t i t e - f i l t e  qu i  es t
t r ès  be l l e  e t  à  l aque l l e  e l l e  a  ressemb lé  dans  sa  j eunesse .  Auss i  se
sent-e l le  f la t tée personnel lement  des compl iments que 1 'on fa i t  à  la
j eune  f i l l e .  Pou r  se  donne r  enco re  p lus  de  coeu r ,  e l l e  a  f a i t  pose r  un
port ra i t  d 'e l le-même qui  la  f la t te avantageusement au-dessus de la  por te.

Les hormes admirent  le  chef-d 'oeuvre et  regret tent  de n 'avoi r  pas pu v i -
vre au temps où leur viei l le anie était encore jeune. Les jeunes fermes
qui  la  narguent  depuis v ingt  ans sont  humi l iées par  ce témoignage de sa
beauté passée.  Pour accro l t re les heureux ef fets  c te ce tableau,  e l le
prend soin de fa i re p lacer  la  table où ses inv i tés prennent  le  café de
te l l e  so r te  que  tou t  l e  monde  pu i sse  vo i r  l epo r t ra i t .  I l  se  t r ouve  b ien
quelques personnes qui  pensent  par  amour-propre que le peint re a t rop
f ' l a t t é  l es  t r a i t s  du  modè le ,  ma is  une  t rès  v i e i l l e  am ie  qu i  a  enco re  con -
nu la guerre de Trente ans sauve l 'honneur par  ses gestes et  ses propos.
Mais quand e l le  voi t  les regards qui  passent  du tableau au modèle déchu,
l 'héro ine de l 'anecdote perd de nouveau tout  son courage et  e l le  se sent
anéant ie et  re jetée dans les ténèbres (353) .  A première vue r ien dans la
v ie de Mar ianne ne rappel le  cet te scène.  C'est  dans les dern ières par-

t ies du roman de Mar ivaux,  ce l les où Terv i re raconte sa v ie à Mar ianne
et  qui  ont  été longtemps considérées corme apocryphes,  qu ' i l  faut  a l ler
en  che rche r l a  sou rce .  A  1 ' âge  de  d i x - sep t  ans  Te rv i re ,  o rphe l i ne  de  son
père et  abandonnée par  sa mère,  est  recuei ' l l ie  par  une grand-tante,  l " lada-
me Dursan, qui est très âgée, mais encore coquette. Les deux femmes se
prennent  d 'af fect ion I 'une pour I 'autre.  Madame Dursan s 'at tache d,autant
p lus  à  sa  pe t i t e  n ièce  qu 'e l l e  a  re t rouvé  un  po r t ra i t  qu 'on  ava i t  f a i t
d 'e l le  dans sa jeunesse et  sur  lequel  e l le  ressemble étonnanment à Terv i re.
Corme le personnage de Môser,  e l le  fa i t  accrocher le  por t ra i t  dans son
sa lon  à  une  p lace  où  tous  l es  v i s i t eu rs  peuven t  l e  vo i r .  Te rv i re ,  qu i

est  une sor te de double de Mar ianne dont  e l le  par tage la.c la i rvoyance,
remarque au sujet  de cet  épisode :

"Cof l t rne on m'appela ' i t  comnunément 1a bel ]e Terv i re,  i l
s 'ensuivai t  de ma ressemblance avec le  por t ra i t  de Mada-
me  Dursan ,  qu 'on  ne  pouva i t  l oue r ' l es  g râces  que  j ' ava i s

( 3 5 3 )  i ' ' o .  1 0 ,  H K A  I ,  p . 5 6  s q .



s a n s  l o u e r  c e l l e s  q u ' e l l e  a v a i t  e u e s .  J e  n e  f a i s a i s
p o i n t  d ' i m p r e s s i o n  q u ' e l l e  n , e û t  f a i t e ,  e l l e  a u r a . i t
i nsp i ré  t ou t  ce  que  j ' i nsp i ra i s ,  c ,eû t  é té  l a  même cho -
se , témo in  l e  po r t ra i t ;  e t  ce la  l a  ré jou i ssa . i t  enco re ,
t ou te  v i e i l l e  qu 'e l1e  é ta i t .  L ' amour -p rop re  t i r e  pa r t i

de  t ou t ,  i l  p rend  ce  qu ' i l  peu t ,  su . i van t  1 ' âge  e t  1 ' é ta t
où nous sof lmes ;  e t  vous jugez b ien que je n 'y  perdais
pas,  moi ,  à  lu i  fa i re tant  d,honneur,  et  à me montrer
a i n s i  c e  q u ' e l l e  a v a i t  é t é ' ,  ( 3 5 4 ) .

Ma lg ré  l es  que lques  mod i f i ca t i ons  que  Môse r  a  appo r téesà  sasou rce ,  1 ,em-
prunt  ne saurai t  fa i re de doute.  0n ne ret rouve aucune reor ise l i t téra-
l e  dans  l e  passage  de  Môse r ,  ma is  l ' ana log ie  des  s i t ua t i ons  es t  f r appan -
f ô

C'est  encore dans les dern ières par t ies du roman,  cel les qui  sont
les moins connues et  que l 'on peut  explo i ter  sans que le lecteur  s 'aper-

çoive des emprunts,  que Môser t rouve un autre épisode'de la  v ie de Ter-
v i r e  qu i  1u i  pe rme t  d ' i l l us t re r  que lques  ré f l ex ions  su r  l a  f ausse té  des
vertus et sur les ruses du coeur. Ce thème ne se trouve en effet pas ex-
c lus ivement  chez Saint -Evremond.  I l  est  t ra i té  par  tous les moral . is tes
f rançais.  Mais a lors que I 'auteur  des )eutsz,es nâLées s,appl ique sur tout
à démasquer les v ices cachés,  Mar ivaux s, in téresse davantage aux mécanis-
mes  sub t i ' l s  de  l a  v i e  i n té r i eu re ,  à  ce t t e  ch im ie  de  l , âme  que  l e  v i eux
Môser t rouvera s i  dénuée d ' in térêt .  Le jeune Môser raf fo la i t  au contra. l re
de cet te chimie et  Mar ivaux lu i  en fourn issai t  des exemples qui  devaient
l e  remp l i r  d ' a i se .  Ce  n 'es t  pas  seu lemen t  l , i dée  d ,une  s i t ua t i on  i n té res -
san te  qu ' i l  t r ouve  ce t te  f o i s - c i  dans ' l , h i s to i re  de  Te rv i re ,  ma . i s  enco re
des  fonnu les  qu ' i 1  t r adu i t  quas i  l i t t é ra lemen t .  Oans  l a  neuv ième  feu i l l e
de la  Spectatn)ce a l lenande, i l  nous décr i t  les scrupules d,une jeune per-
sonne de bonne fani l ]e ,  mais sans for tune,  à qui  une tante proprose d,é-
pouser un horrne qui  est  v ieux et  gravement  malade mais qui  a des b. iens.
C'est  exactement  la  s i tuat ion dans laquel le  se t rouve Terv i re à qui  Ma-
dame de sainte-Hermières veut  fa i re épouser un dévot  égrotant  mais r iche,

(354) Vie de l"hrianne, 9&n partie, p. 487.
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Mons ieu r  de  Se rcou r .  Les  deux  j eunes  f i I l es  vo ien t  f o r t  b i en  l e  bu t  de
' Ia 

manoeuvre qu 'on leur  propose d 'accepter .  "C'est  que parmi  mes ré-

f l ex ions ,  no te  ï e r v i re ,  j ' en t revo i s  de  b ien  l o i n  ce l l e - c i ,  qu i  é ta i t  que

ce mar i  n 'avai t  po ' in t  de santé,  conrne le d isa i t  Madame de Sainte-Hennières,

et  me la issera i t  peut-êt re veuve de bonne heure"  (355) .  La tante de

Môser  es t  enco re  p lus  exp l i c i t e  e t  p l us  cyn ' i que  pu ' i squ 'e l l e  d i t  à  sa  n iè -

ce  :  "P lus  t ô t  t u  1e  p rend ras ,  p lus  t ô t  i ' l  i r a  re jo ind re  ses  pè res "  (356 ) .

Mais la  n ièce est  ver tueuse,  comne Terv i re,  toutes deux ont  l 'âme dé] ica-

te et  e l les éprouvent  d 'abord quelques scrupules à se prêter  à ce jeu

sin is t re et  in téressé qui  ne les la isse pourtant  pas tota lement  ind i f fé-

rentes.  La tentat ion de la  r ichesse s ' ins inue sournoisement  dans leur

coeu r .  Au  dépa r t  e l l es  n ' osen t  pas  se  l ' avoue r :

"Ce t te  i dée - l à  ( ce l l e  d ' ê t re  veuve  de  bonne  heu re ) ,  avoue

ïervire, ne f it qu'wte qpan'it ion Lëgère dans mon esprit,

nais eLLe en fit une dont je ne uoulus point n'epeneetcll

et qui cependant contribua sans doute un peu à me déter-

m i n e r "  ( 3 5 7 ) .

L 'héro ine de Môser fa i t  exactement  la  même réf ' lex ion et  f in i ra également
pa r  succomber  à  une  i dée  don t  e l l e  ne  veu t  d ' abo rd  po in t  s ' ape rcevo i r  :

"Pendant  le  débat  que je menais avec moi-même je remar-
quai trois fois une apparit ion Lëgère dans mon coeur de
' I ' idée que le brave horrne mourra i t  peut  êt re b ientôt .

Iûais ie ne vouLus pa.s céder un instttt à cette ,.,::U^1"

(355) Ib id. ,  p .  469.

(356)  oz.  9,  HKA l ,  p .  326.

(357)  Vie del t@bnne,  Ed.  Delof f re,  9ème par t ie ,  p.  470.

(358 )  Dz .  9 ,  HKA l ,  p .  327  :  "Wâhrendd iese r  Un te r redung  m i t  m i r  se lbs t
merkte ich dreimal eine Leiehte Ez,scheinung der Vorstellung in
meinem Herzen,  dass der  gute l t lann v ie l le icht  bald sterben wi j rde.
Ich gab diesen Gedanken zuar nieht einen Augenblick nach".
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La p ieuse hypocr is ie des deux entremetteuses ébranle encore la  ra ison

déjà for tement  malmenée des jeunes f i l les.  I ladame de Sainte-Herrn ières

inv i t e  Te rv i re  à  se  p i i e r  à  l a  vo lon té  de  D ieu  :

' I l  (M .  de  Se rcou r )  n ' a  pas  beaucoup  de  san té ,  j ' en

conv iens  ;  i l  es t  assez  i nce r ta in  qu j i - l  v i ve  l ong temps ,

a jou ta - t -e l l e  en  ba i ssan t  l e  t on  de  Ia  vo i x ;  ma is  en f i n

Dieu eet  Le nat t re,  Mademoisel le"  (359) .

La tante reprend chez Môser 1e même argument, avec un peu moins de pré-

caut ion :

"0u i ,  i i  pou r ra i t  b i en tô t  mour i r .  l t l a i s  pa t i ence  t  â i i i

peut aLLen cont?e La uoLonté de Dieu ?" (360).

Auss i  l a  pe rspec t i ve  d ' une  fo r tune  qu i  l eu r  manque  c rue l l emen t  f i n i t - e l l e
par  l 'emporter  chez les deux jeunes héroines sur  la  répuls ion que leur
' inspi re cet te union contre-nature.  Tandis que Terv i re remarque :

"Ce mari ne répugnait, i l  est vrai ; mais je mtaccc,t-r ',,t:€-

taia à lui. 0n s'accoutume à tout dans L'abonience, i1

n ry  a  guè re  de  dégoû t  don t  e l  l e  ne  conso le "  (361 ) .

Le personnage de Môser répète, presque mot pour mot :

"0n finit par s'aeeoutwnet à tout ', et Lorsquton ne nan-
que d'atatn bien on apprend vite à surmonter tout dë-
goût" (362).

(359) Vied.e ltb,r ' ianne, 9ème partie, p. 469.

( 3 6 0 )  0 2 . 9 ,  H K A  l ,  p . 3 2 7  :  " J a ,  e r  k ô n n t e  s t e r b e n ,  a 1 l e i n ,  G e d u l d , ; a r "
kann urid.en futt ?u.

(361) Vie fu fhrianne,9ème partie, p. 469.

(362) 02.13, HKA I, p. 326 i "I i lant eehicket sich zuLetzt in alles, und
Denn ilEm keinen u37ee! æt irgendeinem Gute hat . so lernet man bald,
a11en EieL i ibenvinden,,
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C'est  que chez ces deux ver tueuses jeunes f i l les le  coeur ' ,  ou p lutôt

f  i n té rê t ,  f i n i t  pa r  1 ' empor te r  su r  l a  ra i son  qu i  a  d ' abo rd  f a i t  sem-
blant  de rés is ter .  Mais les ressemblances ne por tant  pas seulement  sur

les deux jeunes f i l les et  sur  les deux entremetteuses,  Madame de Sainte-
Hermières et  la  tante.  Le prétendant  de Môser est  également  la  répl ique

de Monsieur  de Sercour.  L 'analogie ne se l imi te pas à son âge,  à son

état de santé et à sa fortune. TervJre nous dit de Monsieur de Sercour
qu' ' i I  est  "un asthmat ique qui  aura i t ,  d i ra i t -on,  for t  a imé la d iss ipa-

t ion et  le  p la is i r "  (363) .  0u prétendant  de Môser i l  est  d ' i t  également

"qu ' i 1  au ra i t  mené  j oyeuse  v ie  dans  sa  j eunesse "  (364 ) .  Ma is  avec  l ' âge ,
les deux hof lnes sont  devenus des dévots qui  veulent  se donner l ' i l lus ion

de la générosi té en épousant  des jeunes f i l les :

"Son  a t t i t ude ,  d i t  l ' hé ro îne  de  Môse r ,  r appe la i t  1e  com-
portement  d 'un honrne qui  voudrai t  fa i re oeuvre de misé-

r i co rde  en  m 'épousan t ' '  ( 365 ) .

Te rv i re  pa r tage  exac temen t ' l e  même sen t imen t  ma is  e l l e  es t  p l us  exp l i c i -
t o  .

" I ' l  se persuada,  puisque je manquais de b iens,  que ce

serai t  une bonne oeuvre que de m'a imer jusqu'à m'épou-

se r ,  qu ' i 1  y  au ra i t  de  l a  p ié té  à  se  cha rge r  de  ma  j eu -

nesse et  de mes agréments,  et  à les ret i rer ,  pour  a ins i
d i re,  dans le  mar iage" (366) .

Môse r ,  on  l e  vo i t ,  su i t ' de  t r ès  p rès  sa  sou rce ,  t ou t  comne  i l  I ' a  f a i t

dans tra conoeraion des oieil lardg pour Saint-Evremond. La seule diffé-
rence est  que ses d ' ia logues et  ses monologues intér ieurs sont  un peu p lus

(363) Vie de lûznbnne,9ème partie, p. 467.

(36a )  92 .  13 ,  HKA I ,  p .  328 .

(365) rbid.

(366) vne de lrbn'ianne,9ème partie, p. 467 sq.
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brefs que ceux de l ' lar ivaux,  qu ' i l  accuse davantage les t ra i ts  et  que

son  réc i t  ne  se r t  qu 'à  i l l us t re r  l es  max imes  qu ' i 1  expose  au  dépa r t

a lors que chez le  romancier  f rançais le  réc i t  se suf f i t  à  1ui -même.

Dans ce réc i t  moral  Èlôser  dénonce une fo is  de p lus les ruses du

coeu r  qu i  f i n i t  pa r  t r omper  ou  pa r  f a i r e  t a i r e  l a  ra i son .  S i  I ' i dée

e l l e -mêne  de  ce  con f l i t  en t re  l e  coeu r  e t  l a  ra i son  v ien t  o lu tô t  de

Sa in t -Ev remond ,  I ' exemp le  qu i  l ' i I l us t re  es t  emprun té  à  I ' i a r i vaux .  A
part i r  de ce passage où les emprunts sont  év idents i l  sera i t  tentant  de

déduire que Môser a procédé de la même manière en d 'autres endroi ts  où
i l  aborde le même problème. 0n songe aussi tôt  aux c inq "métamorphoses
morales"  qui  sont  p lus spécia lement  consacrées à décr i re les ruses du
coeur et  les défa i tes de la  ra ison.  Corme dans 

' l 'ar t ic le  
de 1a Spectc-

t t iee aLLenwnde qui  v ient  d 'êt re examiné,  c 'est  Saint -Evremond qui  donne
l ' i dée  d i rec t r i ce  pu i sque  l es  exe rgues  Ie  c i t en t  e t  dé te rm inen t  t ou te
I ' o r i en ta t i on  des  c inq  réc i t s .  0n  a  vu  que  dans  l e  dé ta i l  des  t ex tes ,  en
pa r t i cu l i e r  dans  l ' h i s to i re  de  Sé l i nde ,  l a  f ausse  dévo te ,  c ' es t  enco re
Sa in t -Ev remond  qu i  es t  l ' i nsp i ra teu r .  F la i s  l a  d ia lec t i que  du  coeu r  e t  de
la  ra i son ,  l a  f o r ce  i r r ép ress ib le  des  pass ions  de  1 'o rgue i l  e t  de  l ' a -
mour,  la  souveraineté de 1 'amour-propre sont  des thèmes qui  sont  égale-
men t  f am i I i e r s  à  l 4a r i vaux .  I ' l  es t  donc  pe rm is  de  se  demander  s ' i l  n ' es t
pas  I ' au teu r  de  que lques  unes  des  i dées  qu i  son t  i l l us t rées  pa r  1es  c inq
métamorphoses,  A d i re vra i ,  on n 'y  t rouve r ien qui  puisse êt re at t r ibué
de man' ière cer ta ine à l 'auteur  de 1a Vie de ù lar ianne.0n oeut  tout  au
p lus  re leve r  que lques  c i t a t i ons  qu i  s ' app l i quen t  f o r t  b i en  à  l ' un  ou  à
I 'autre des personnages qui  sont  l 'ob jet  de ces métamorphoses.  Dans son
ouvrage sur  Mar ivaux,  Paul  Cazagne c i te  cet te réf lex ion qui  convient  tout
à  f a i t  au  cas  d 'O ron te ,  l e  j uge  i n tèg re  don t  l a  modes t i e  n ' es t  que  l , en -
vers drun inconmensurable orguei l  :

" La  modes t i e  rée l l e  e t  v ra ie  n ' es t  peu t -ê t re  qu 'un  mas -
que  pa rm i  l es  ho rmes .  I l  es t  v ra i  qu ' i 1  y  a  t e l  masque
qu ' i 1  es t  d i f f i c i l e  de  ne  pas  p rend re  pou r  un  v i sage"

( 3 6 7 ) .

(367) Cité sans référence par Paul Cazagnet [iatioaus par Lui-nâne. (Col-
l ec t i on  "Les  éc r i va ins  de  tou jou rs " ) .  Pa r i s ,  1959 ,  p .  73 .
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L ' image  qu i  r e t i en t  I ' a t t en t i on  i c i  es t  ce l l e  du  masque  qu i  es t  che r  à
Môse r  e t  qu ' i l  emp lo ie  p réc i sémen t  dans  l e  cas  d 'O ron te .  l ' 4a i s  l a  ré -
f l ex ion  vau t  éga lemen t  pou r  D iogène ,  l e  f aux  sage ,  qu i  dénonce  l ' amb i -

t i on  e t  I ' o rgue i l  des  au t res ,  ma is  qu i  es t  l u i -même un  faux  modes te .

C 'es t  enco re  à  0 ron te  que  I ' on  songe  l o r sque  Mar i vaux  s ' éc r i e ,  dans  son
Spectateu? frarqais :

"Ou i . !  Vo lup tés ,  c ' es t  l e  nom que  j e  donne  aux  témo igna -
ges f la t teurs qu 'on 'se rend à soi -mênre après une act ion
ve r tueuse ;  vo lup tés  b ien  d i f f é ren tes  des  p la i s i r s  que

f o u r n i t  l e  v i c e .  0 e  c e l l e s - c i ,  j a m a i s  l ' â n e  n ' e n  a  s a -
t i é té  ;  e l l e  se  t r ouve ,  en  l es  goû tan t ,  dans  l a  f açon

d ' ê t r e  1 a  p l u s  d é l i c i e u s e  e t  l a  p l u s  s u p e r b e . . . '  ( 3 6 8 ) .

Oronte se compla i t  dans sa ver tu dont  i l  a  une conscience t rop v ive et
i l  cesse  d 'ê t re  ve r tueux  dès  que  l e  monde  cesse  de  l ' adm i re r .  C 'es t  un
fa i t  que I ' lar ianne constate également  dans 

' l 'une 
de ses réf lex ions :

"0n  va  d ' abo rd  au  p lus  p ressé ;  e t  l e  p lus  p ressé  pou r

nous ,  c ' es t  nous -mêmes ,  c ' es t -à -d i re  no t re  o rgue i  l  ;
ca r  no t re  o rgue i l  e t  nous ,  ce  n ' es t  qu 'un ,  au  l i eu  que

nous  e t  no t re  ve r tu ,  c ' es t  deux . . .  C 'es t  l a  na tu re  qu i

a  l e  pas  su r  I  ' éduca t i on .  .  .  "  ( 369 )  .

La réf lex ion ne vaut  pas seulenent  pour  0ronte mais e l le  rappel le  égale-
ment  le  développement in t roduct i f  aux c inq métamorphoses où i l  est  d j t
que les passions sont  innées et  que la ver tu ne peut  êt re que le f ru i t

(368)  Le spectateu!  fxar4ais,4ème feui l le  ;  c i té  par  F.  Delof f re dans
son édi t ion de \a Vie de Manianne,  en note p,  20.  0n a vu que l iôser
ne parle pas plus du Spectateut fnançais que du théâtre de Marivaux.
0n re lèvera pourtant  encore par  la  sui te quelques analogies f rappan-
tes qui  nous pennet tent  de nous demander s i  l ,auteur  des revues n 'a
pas lu  le  pér iodique de I ' lar ivaux.

(369)  v ie de Mar ianne.  Ed.  Delof f re,  Zème par t ie ,  p.  86 sq.
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tou jours menacé d 'une longue éducat ion du coeur par  la  ra ison.
Ma is  s i  I ' on  veu t  t r ouvê r  des  ana log ' i es  f r appan tes ,  c ' es t  dans  l a

c inqu ième  mé tamorphose ,  dans  I ' h i s to i re  de  Bé l i se ,qu ' i l  f au t  l e r che rche r .
C 'es t  su r tou t  à  ana l yse r1es  mo ind res  nuances  de  l a  psycho log ie  f ém in ine
que s 'est  appl iqué I 'auteur  de la  Vie de l , la* ianne.  I l  est  donc normal  que

ce soi t  Bé1ise qui  a i t  1e p lus de t ra i ts  communs avec les personnages de
Mar i vaux .  I 1  s ' ag i t  enco re  dans  son  cas  d ' une  démys t i f i ca t i on  de  l a  f aus -

se  ve r tu  dans  I ' esp r i t  de  Sa in t -Ev remond .  Ma is  l a  sub t i l i t é  de  1 ' ana l yse

dans la peinture de la  ver tu qui  se la isse prendre aux p ièges de l 'arnour
est  b ien de Mar ivaux.  I ' iôser  aura i t  for t  b ien pu in t i tu ler  son réc i t  " les
surpr ises de l 'amour" .  I l  décr i t  avec une orécis ion extrême les d i f fé-
rentes étapes de la  corrupt ion d 'un espr i t  qui  se la isse t romper par  le

coeu r .0e  démiss ion  en  démiss ion ,  Bé1 i se  f i n i t  pa r  céde r  t o ta lemen t  aux
ins tances  de  Po l i do r  e t  e l l e  réuss i t  même à  t rouve r  une  j us t i f i ca t ' i on  à
sa  débauche .  C 'es t  en  tou te  i nnocence  qu 'e l l e  déc lenche  e l l e -même le  mé-
can i sme  don t  e l1e  se ra  v i c t ime .  E l l e  f a i t ,  en  e f f e t ,  l e  p rem ie r  pas  en
témoignant  au jeune horme une amabi l i té  ext rême que celu i -c i  in terprète

co rme  une  i nv i t a t i on  à  a l I e r  de  l ' avan t .  Lo rsqu ' i ' l  se  déc la re ,  e l 1e  op -
pose  d rabo rd  une  rés i s tance  fa rouche  dans  l aque l ] e  e l l e  se  comp la î t ,  ce
qu i  cons t i t ue  dé jà  une  p rem iè re  é tape  de  l a  démiss ion .  "Ne  fa i t - on  que

nous  dés i re r  ?  i l  n ' y  a  enco re  r i en  de  pe rdu  :  i l  es t  v ra i  que  l a  ve r tu
s ' e n  s c a n d a l i s e ;  m a i s  l a  v e r t u  n ' e s t  p a s  f â c h é e  d u  s c a n d a l e "  ( 3 7 0 ) .  C e t -
t e  remarque  qu ' i nsp i ren t  à  l t l a r i anne  1es  p rem ie rs  sen t imen ts  qu 'e11e

ressen t  en  rencon t ran t  Va l v i l l e  s ' app l i que  fo r t  b i en  à  ce t t e  é tape .  Dans
son  o rgue i l l euse  comp la i sance  Bé l i se  se  compare  à  une  hé ro îne  de  roman :

" B r e f  e l l e  s ' i m a g i n a  q u ' e ' l l e  é t a i t  p o u r  a i n s i  d i r e  d a n s
un  roman  où  e l l e  j oua i t ,  à  son  i nsu ,  I ' hé ro ine  i néb ran -
' lab le 

et  ver tueuse.  Lorsqu'une fenme en est  déjà au
po in t  où  e l ' l e  t r ouve  du  goû t  à  I ' aven tu re ,  e l l e  es t  pe r -

due  en  mo ins  de  qu inze  j ou rs "  (371 ) .

(370)  Ib id. . ,  p .  70.

(37L )  vo .40 ,  HKA l ,  p .  ?25 .  I l  se  pou r ra i t  b i en  que  ce  roman  don t  Bé l j se
se cro i t  ê t re I 'héroîne soi t  1a Vie de ! . lar ianne ou encore I 'un de
ces romans précieux dont  Mar ivaux reprend la t radi t ion.



- 404

Ce t te  ré f l ex ion  de  I ' l ôse r  pou r ra i t  b i en  ê t re  i nsp i rée  de  ce l l e  que  fa i t

Trivelin dans ArLequin poli pot L'ottote t

"Ferrne tentée,  ferrne vaincue,  c 'est  tout  un ! "

L ' é tape  su i van te  es t  ce l l e  où  l ' amour ,  pou r  se  donne r  bonne  consc ience ,

se d ' iss imule derr ière le  masque de 1 'ami t ié ,  une manoeuvre que Mar ivaux

connaî t  b ien.  Mais cet te étape est  v i te  dépassée.  Bél ise s 'abandonne et
refuse le  secours de la  ra ison qui  lu i  permett ra i t  de voi r  c la i r  en e l le-
même :

"E l l e  ava i t  hon te  de  fa i re  re tou r  su r  e l l e -même.  E l l e

cra ignai t  sa ra ison comme un enfant  fugueur Ia mai-

son de son père en colère"  (372) .

l ' l a r i anne  ten tée  pa r  Va l v i l l e  év i t e  éga ' l emen t  de  t rop  s ' exan ine r  e l l e -
même :

.  "Entre deux personnes qui  s 'a iment ,  ce sont  là  de ces

simpl ic i tés de sent iment  que peut-êt re l 'espr i t  remar-
q u e r a i t  b i e n  u n  p e u  s ' i l  v o u l a i t ,  m a i s  q u ' i l  l a i s s e

tout  bonnement passer  au prof i t  du coeur"  (373) .

Après avoi r  montré corment  Bél ise,  surmontant  ses derniers scrupules,  s 'é-
tourd'it en s'abandonnant totalement à la débauche, Môser t ' ire la morale

de son h is to i re,  une morale dont  l ' lar ivaux n 'eût  cer ta inement  pas renié la

subt i l i té .  Les apparences pourra ient  fa i re penser que l 'héro ine éta i t
vra iment  une épouse ver tueuse et  qu 'e l le  a été sédui te par  Pol idor .  En
réa l i t é ,  i l  n ' en  es t  r i en .  Ce  n 'es t  pas  l e  séduc teu r  qu i ,  en  s imu lan t  un
bien apparent ,  a  mis dans le  coeur de I 'héro ine les mauvais dési rs ,  mais
i l  a  révélé une tendance qui  y  somnola i t  auparavant .  L 'honneur ne rend

(372 )  f b i d . ,  p .  ?28 .  Môse r  pa r l e  i c i  d ' expé r i ence  :  i 1  se  rappe l t e  p roba -
b lenen t  I a  f ugue  qu ' i l  a  f a i t e  dans  sa  qu inz ième  année .

( 3 7 3 ) v i e d e I 4 a r i a n n e . E d . 0 e l o f f r e , 2 è r n e p a r t i e , p . 7 6
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pe rsonne  f i e r ,  l a  r i chesse  ne  rend  pe rsonne  env ieux  e t  l e  p la i s i r  pe rson -

ne concupiscent ,  mais toutes ces passions agissent  conme des st imulants
qui  font  que les penchants qui  éta ient  autrefo is  cachés dans les repl is

du  coeu r ,  pa rce  qu ' i l s  n ' ava ien t  pas  t rouvé  l ' occas ion  de  se  man i fes te r ,

se révèlent  maintenant  au grand jour .  Bél ise éta i t  donc déià af fectée de

ce  t rave rs  qu i  soûme i l l a i t  au  f ond  d 'e l l e -même e t  que  l ' i n te rven t i on  de

Po l i do r  a  m is  en  p le ine  l um iè re .  La  na tu re  ve r tueuse  de  Bé l i se  n ' é ta i t

p lus qu 'une machine,  tandis que son coeur recherchai t  en cachet te les

exc i t an t s  sub t i l s  de  I ' amour -p rop re .  Dès  que  Po l i do r  t r ouva  I ' occas ion

de c i rconvenir  innocenrnent  cet te ver tu toute mécanique par  sa propre ver-

t u ,  Qu i  n ' é ta ' i t  pas  f e in teau  dépa r t ,  l e  coeu r  de  Bé l i se ,  qu i  ava i t  son

propre mouvement ast ronom' ique,  fu t  aussi tôt  prêt  à s 'abandonner à 1a pas-

s ion  f l a t t euse  du  beau  Po l i do r .  i ' es t  I ' amour -p rop re  p lu tô t  que  I ' appé t i t

c h a r n e l  q u i  a  v a i n c u  l a  v e r t u e u s e  B é l i s e  ( 3 7 4 ) .  I l  s ' a g i t  d o n c  b i e n  c h e z

Bé l i se  de  ces  mécan i smes  sub t i l s  qu i  f on t  na î t re  l es  su rp r i ses  de  I ' amour

tan t  de  fo i s  déc r i t es  pa r  Mar i vaux ,  en  pa r t i cu l i e r  à  l ' exemp le  de  ce t te

veuve dont i l  dit dans le Spectateur fnançais :

"Tou t  ce  qu 'e l1e  eu t  de  sen t imen ts  pou r  1a  ve r tu  passe

a u  p r o f i t  d e  s a  p a s s i o n ,  e t  e n f i n  i l  n ' e s t  p o i n t  d ' é g a -

rement  dont  e l le  ne soi t  capable avec un coeur de la

t rempe du s ien,  avec un coeur noble et  ver tueux" (375) .

0ans son cormentai re de l 'h is to i re de Bél ise, l ' lôser  recourt  souvent  à des

nÉtaphores empruntées au domaine de la  mécanique et  de 1 'ast ronomie pour

soul igner  le  caractère quasi  sc ient i f ique du processus moral  et  psycho-
' log ique qu ' i l  décr i t .  I l  prat ique,  pour  reprendre 1 'expre5sion de Jenny

von Voigts,  cet  "exanen chimique des ver tus huma' ines"  qu ' i1  récusera p lus

ta rd ,  ma is  qu i  l u i  peme t ,  pou r  I ' i ns tan t ,  de  r i va l i se r  avec  i u l a r i vaux ,  ce

"phys ' i c i en  de  l ' amour " ,  comme l ' appe l l e  Pau l  Cazagne  (376 ) .

S i  e l l e  p résen te  un  l o t  cons idé rab le  d ' ana log ies  i n té ressan tes ,

cet te c inquième "métamorphose morale"  ne révèle pour tant  aucune repr ise

(374) wo.  40,  HKA I ,  p .  228 sq.

(375 )  C i t é  pa r  P .  Cazagne ,  op .  c i t . ,  p .  8Q .

(376 )  I b i d . ,  p .  37 .
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ponc tue l l e  qu i  nous  pe rme t t ra i t  d ' a f f i rmer  que  i t 1ôse r  s ' es t  i nsp i ré  d ' un
tex te  p réc i s  de  Mar i vaux .  C 'es t  p l u tô t  I ' esp r i t  e t  l a  man iè re  de  I ' au -
teur  f rançais qui  marquent ,  d 'une manière générale,  son texte.  I l  en va
tout  autrement  dans les sept  le t t res qu ' i l  a t t r ibue dans 1a feuiL ie V.eb-
donadaire à la ferrne philosophe. Les emprunts sont cette fois-ci beaucoup
plus év idents et  les analogies de st ructure et  de s i tuat ion sont  te l  le-
ment  f rappantes qu 'on peut  af f i rmer,  malgré les d i f férences qui  sont  tout
aussi  év identes, .que Môser a voulu écr i re "sa"  Vie de I ' lan- ianne.  La seule
chose qui  manque est  la  s imi l i tude du nom, car  notre auteur  ne donne à
son héroine,  qui  raconte e l le-même, cor lme son modèle f rançais,  son h is-
t o i r e  à  une  am ie ,  d ' au t re  nom que  ce lu i  de  f enme ph i l osophe ,  de  "ph i1o -
sophisches Frauenzi rmer" .  S i  e l le  eût  por té le  nom de l ' lar ianne" Môser se
serai t  t rahi  t rop ouver tement  en t rahissant  sa source.  Mais la  dénomina-

t i on  de  " f e rme  ph i l osophe"  n ' es t  pas  cho i s i e  au  hasa rd  e l  n ' es t  pas  sans
rappo r t  avec  l a  pe rsonna l i t é  de  l ' hé ro ine  de  l 4a r i vaux .  I l  es t  d i t  d ,e l l e
en ef fet  qu" 'e l1e écr iva i t  à  une amie,  qui ,  apparerrnent ,  a imai t  à  penser :
e t  d ' a i l l eu rs  Mar ianne  é ta i t  r e t i r ée  du  monde ,  s i t ua t i on  qu i  r end  I ' es -
pr i t  sér ieux et  phiLosophe" (377) .  Le contexte montre b ien que chez ln iar i -
vaux,  conme chez Môser,  "êt re phi losophe" s igni f ie  moins " fa i re de la
phi losophie" ,  au sens courant  du terme,  que "réf1échi r  au sujet  des évé-
nemen ts  qu ron  a  vécus " .  Mar ianne  es t  exp l i c i t e  su r  ce  po in t  :

"Souffrez nes petites réflerions ; j 'en ferai toujours
que lqu rune  en  passan t  :  mes  fa ib lesses  m 'on t  b ien  acqu i s
' l e  

d ro i t  d ' en  f a i re "  (378 ) .

E t ' l ' au teu r  f r ança i s  p réc i se  dans  l e  meme sens  l es  i n ten t i ons  de  sa  na r -
r a t r i c e :

"Ma is  Mar ianne  n 'a  pas  songé  à  f a i r e  un  roman  non  p lus .

S o n  a n i e  l u i  d e m a n d e  I ' h i s t o i r e  d e  s a  v i e  e t  e l l e  l ' é -
c r i t  à  sa  man iè re . . .  Ce  n 'es t  po in t  un  au teu r .  c ,as ;

(377) Vie de Marianne. Ed.

l 3 / 8 )  I b i d . ,  I è r e  p a r t i e ,

Delof f re,  lère par t ie ,  Auert issenent ,  p.  5.

p .  21 .
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une fetnne qui pense, qu'i a passé par différents étaÈs,
qu i  a  beaucoup  vu  ;  en f i n  don t  l a  v i e  es t  un  t i s su  d ' é -
vénements qui  lu i  ont  donné une cer ta ine connaissance du

coeur et  du caractère des hommes" (379) .

l ' lôser  aura i t  pu en d ' i re  autant  de sa fenme phi losophe,  car  son réc i t  a
également  pour  objet  la  "connaissance du coeur et  du caractère des hom-
mes".  Certes,  le  " t issu des événements"  est  moins étof fé dans Ia v ie de
1a fenme phi losophe que dans cel le  de Mar ianne.  Môser ne peut  conter  en
sept  le t t res qui  renpl issent  tout  juste quelques d izaines de pages ce
que Mar ivaux conte en neuf  grandes par t ies qui  font  près de c inq-cents
pages.  I l  t ransfonne le roman en une pet i te  nouvel le  à le t t res où i l  con-
centre le  réc i t ,  après avbi r  donné quelques indicat ions sur  la  jeunesse

de  son  pe rsonnage ,  su r  l ' ép i sode  du  p rocès  d 'hé r i t age .  Ma is  en  réa l i t é
l e  t enps  de  l a  f ab le  es t  à  pe ine  mo ins  l ong ,  s i  l ' on  f a i t  abs t rac t i on  de
' l ' h i s to i re  

de  Te rv i re ,  dans  un  cas  que  dans  l ' au t re  e t  s ' é tend  tou t  au
plus sur  quelques mois.  La d i f férence de st ructure saute aux yeux.  l ' lar i -

vaux  cho i s i t  l e  roman  c lass ique  qu ' i 1  d i v i se  en  p lus ieu rs  pa r t i es  t and i s
que l ' lôser  adopte la  forme de la le t t re.  Mais cet te d i f férence évidente
diss imule des ressemblances tout  aussi  év identes.  La fenme phi losophe in-
t rodui t  ses le t t res conne Mar ianne' les d i f férentes par t ies de son réc i t

en  s rad ressan t  à  sa  l ec t r i ce  un ique  aup rès  de  l aque l l e  e l l e  s ' excuse  d 'a -
vo i r  t an t  a t t endu  à  rep rend re  l e  f i l  de  son  h i s to i re  e t  à ' l aque l l e  e l ] e
promet de tenir son engagement :

"Vous l l lê  compterez probablement  Madane,  écr i t -e l le ,  au
nombre de ces personnes qui font.des promesses sans
nécessi té et  qui  in terrompent  également  sans nécessi té
l eu r  réc i t ,  ou ,  pou r  s ' exp r imer  p lus  c l a i r emen t ,  qu i  se
servent  de compl iments au l ieu de promesses" (380) .

(379) Ibid., 2ème partie, Auertissement, p. 55 sq.

(380 )  7o .  35 ,  HKA I ,  p .  192 .
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A  l a  f i n  de  l a  t r o i s i ème  l e t t r e ,  s ' ad ressan t  de  nouveau  à  sa  co r respon -

dante,  e l  le  invoque "une agréab1e fat igue" pour  excuser une interrupt ion
qu 'aucune  au t re  ra i son  ne  pou r ra i t  j us t i f i e r  ( 381 ) .  Ce  p rocédé  qu i  pe r -

me t  de  c io re  une  phase  du  réc i t  d ' une  man iè re  t ou t  à  f a i t  na tu re l l e

est  p lus ieurs fo is  ut i l isé par  Mar ivaux dans la  Vie de ! ' la . r ianne.  A la

f in  de 1a première par t ie ,  l4ar ianne propose à sa lect r ice de fa i re une
pause  :  "Ce la  nous  repose ra  t ou tes  deux "  (382 ) ,  d i t - e l l e  pou r  s ' excuse r .

A la  f in  de la  quatr ième par t ie  le  besoin de somme' i l  semble êt re encore

beaucoup p lus impérat i f  :  "Mais je  suis  t rop fat iguée pour cont inuer ,  je

m'endors"  (383) .  De te l les remarques personnal isent  le  réc i t  en rappe-

l an t  qu ' i l  s ' ad resse  à  une  l ec t r i ce  pa r t ' i cu1 iè re  e t  pe rme t ten t  d ' a f f i r -

mer que les par t ies du roman de Mar ivaux ne sont  au fond que des le t t res,

un peu p lus longues que cel les de Môser.  Dans les deux cas 1a correspon-

dance  es t  d ' a i l l eu rs  à  sens  un ique ,  pu i sque  ces  l e t t r es  n ' appe l l en t  aucu -

ne  réponse .  Le  recou rs  à  l a  l e t t r e  pe rne t  d ' en t re ten i r  l ' i l l us ion  qu ' i l

s ' ag i t  d ' une  h i s to i re  v ra ie ,  d ' une  con fess ion  qu i  n ' es t  pas  des t i née  au
grand publ ic .  Mar ivaux fa i t  semblant  de ne pas voulo i r  écr i re de roman
(384 ) .  Quan t  à  Môse r ,  i l  r ep rend  à  l a  t r ad i t i on  des  feu i l l es  mora l i san tes ,

qui  s 'accorde for t  b ien ic ' i  avec la  s t ructure du roman de I ' tar ivaux,  le

procédé de l 'auteur  f ic t i f ,  de la  correspondante dont  i l  ne fa i t  que pu-

b l i e r  l es  pap ie rs .

Si  l 'on oasse maintenant  au contenu du réc i t ,  on constate que

dans  l es  deux  cas1a  s i t ua t i on  es t  i den t i que .  Deux  femmes  d 'âge  mûr  qu i

on t  de r r i è re  e l l es  une  v ie  d i f f i c i l e ,  ma is  qu i  on t  t r ouvé  ]e  bonheu r  (385 )

se penchent  sur  
' leur  passé,  le  racontent  et  en font  I 'ob jet  de leurs ré-

f1exions.  Toutes deux ont  connu des débuts d i f f ic i les.  Mar ianne est  pro-

(381 )  t r o .  35 ,  HKA I ,  p .  ?02 .

(382)  Vie de Mar ianne.  Ed.  Delof f re,  lère par t ie ,  p.  52.

(383)  Ib id. ,  4ème par t ie ,  p.  2L6.

(384)  Cf .  note no 379,  la  référrence au passage où l ' lar ianne af f i rme qu'e l1e
n 'a  pas  vou lu  f a i r e  de  roman .

(385 )  L ' h i s to i re  de  Mar ianne  es t  i nachevée .  Mô is  l e  roman  s ' i n t i t u l e  i c
uie de Marianne ou Les cùentures de iîne La Comtesse ie... Marivaux
la  des t i na i t  donc  à  deven i r  comtesse .  Quan t  à  l ' hé ro îne  de  Môse r ,
e l l e  nous  p rév ien t  dès  Ie  débu t  de  l a  seconde  l e t t r e  que  L i v r i ng i
es t  déso rma is  son  mar i  (HKA I ,  p .  f 92 ) .
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bab lemen t  i ssue  d 'une  fam i l l e  d i s t i nguée ,  ma is  e ' l l e  a  pe rdu  ses  pa ren ts

tou te  j eune  e t  e l l e  es t  o rphe l i ne  e t  seu le  ap rès  l a  mor t  du  v ieux  cu ré
et  de sa soeur qui  I 'ont  é levée jusqu'à sa quinz ième année.  La femme
ph i l osophe  es t  d ' o r i g i ne  bou rgeo i se ,  e l l e  n ' es t  guè re  p lus  âgée  que  I ' i a -
r ianne quand e l le  se ret rouve orphel ine et  Ia  re lat ive a isance dans la-
quel le  e l ' le  v i t  est  menacée par  un procès qui  va la  pr iver  ef fect ivement
d 'un hér i tage confor table.  El ' les compensent  toutes deux la  précar i té  de
' leur  

s i tuat ion par  une f ier té nature l le  qui  les rend t rès chatoui l leuses
sur1e chapi t re de 1a générosi té qu 'on prétend leur  témoigner et  qui  fa i t
obstac le à un mar iage avec un honrne de mei l leure condi t ion ou s implement
plus for tuné.  La femne phi losophe cof imence sa carr ière sous des auspices
plus favorables que Mar ianne.  C'est  une jeune bourgeoise qui  a encore
ses  pa ren ts  e t  e l l e  a  de  l a  f o r t une .  Ma is ,  co r rne  Mar ianne ,  e l l e  es t  be l -
1e  sans  t rop  l e  savo i r  e t  e l l e  a t t i r e  b ien  v i t e  l es  rega rds  des  hommes

su r  e l l e .  De  se  savo i r  cou r t i sée  Ia  rend  coque t te ,  ma is  e l ' l e  ne  I ' es t
pas au point  de perdre l 'espr i t  e t  de se rendre au premier  venu.  El le
est  suf f isamîent  luc ide pour déjouer  les manoeuvres de ses nombreux sé-
ducteurs et  pour  prendre conscience des r isques qu 'e l1es comportent .  Son
at t i tude constante est ,  corme cel le  de Mar ianne et  de tant  d 'autres per-

sonnages  fém in ins  de  Mar i vaux ,  ce l l e  du  re fus  :  e l l e  d i t  t ou jou rs  "non  ! "
Avec beaucoup de f inesse e l  le  décr i t  les d i f férentes formes que peut

adopter  la  séduct ion et  ana' lyse,  en ferrne qui  l ré f1échi t " ,  les sent iments
q u ' e 1 1 e  l u i  i n s p i r e .  S a  v a n i t é  f a i t  q u ' e l l e  e s t  f l a t t é e  d e  c e  q u , o n  s ' i n -
t é r e s s e  à  e l l e ,  à  1 ' é g l i s e  e t  a u  t h é â t r e ,  b ' i e n  q u ' e l l e  n ' e n  l a i s s e  r i e n
apparaî t re.  Mar ianne adopte la  même at t i tude lorsqu,e l le  s 'aperçoi t  pour

la première fo is  que Valv i l le  la  regarde pendant  un of f ice.  Le coeur in-
nocent  de la  ferrne phi losophe ne connaissai t  pas ce beau défaut  et  i i  en
est  d 'autant  p lus "channé" (386) .  Mar ianne découvrant  pour  ' la  prem' ière

fo is  I 'amour de Valv i l le  demeure "étourd ie,  muet te et  cgnfuse,  ce qui

é ta i t  un  s i gne  qu ' (e l l e )  é ta i ( t )  cha rmée"  (387 ) .  Ses  p rem ' i e r s  sen t imen ts

(386) ro.  18,  HKA I ,  p .  99

(387) vte de Mariæme. Ed.

:  " h inge r i ssen " .

Delof f re,  2ème par t ie ,  p.  73,
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son t ' r un  mé lange  de  t roub le ,  de  p la i s i r  e t  de  peu r "  (388 ) .  Môse r  déc r i t

en des tennes analogues les premiers émois de son héroîne qui  ne sai t
pas encore ce que c 'est  que I 'amour.  El le  est  "charmée",  mais,  comme
Marianne,  e l le  reconnaî t  "non sans cra inte et  t rernblement  ses fa ib les-

ses "  (389 ) .  T rès  rap idemen t  l es  deux  j eunes  f i l l es  se  resa i s i ssen t .  l ' Î a -
rianne affirne, après avoir éprouvé 1es premiers troubles : "Je me re-

t rouvai  pour tant"  (390) .  La fenrne phi losophe est  un peu p lus lente à re-
prendre ses espr i ts ,  car  e l le  est  un peu p lus jeune :  "Au bout  d 'une

demi -année  j e  me  re t rouva i "  ( 391 ) .  Ce  qu i  n ' empêche ,  on  l e  vo i t ,  qu 'e l l e

"se retrouve" exactement coflme Marianne. Certains amants se font un peu
p l u s  p r e s s a n t s .  L ' u n  d ' e u x ,  q u i  a v a i t  r é u s s i  à  s ' i n t r o d u i r e  a u p r è s  d ' e l l e

en  j ouan t  l e  j eu  de  l ' am i t i é ,  es t  ass i s  à  ses  cô tés  su r  un  canapé  e t  l u i
f a i t  sans  au t re  t r ans i t i on  une  déc la ra t i on  d ' amour .  De  nouveau  1a  j eune

f i l l e  en  ép rouve  " c ra in te  e t  t r emb lemen t "  (392 ) .  Le  désa r ro i  de  f  i ngé -
nue  es t  d ' au tan t  p lus  g rand  qu 'e1 le  s ' ape rço i t  qu 'e l l e  es t  ass i se  " sans
le  savo i r "  à  cô té  de  son  "am i "  su r ' l e  canapé ,  une  s i t ua t i on  que  1 'on
rencontre égalenent dans la Vie de ùlariaùne. Consciente des risques de

cet te s i tuat ion,  e l le  appel le  sa ferme de chambre,  conme Mar ianne appel-
le  Madane Dutour  lorsque Monsieur  de Cl imal ,  le  v ieux dévot ,  se montre

t rop pressant .  En voyant  entrer  la  domest ique,  I ' imposteur  "change com-
plètement de figure et se sent tout honteux, comne un trompeur qui est
pr is  sur  Ie fa i t "  (393) .  Monsieur  de Cl imal  surpr is  par  l t ladame Dutour
n 'es t  guè re  p lus  f i e r :  " Jama is  hypoc r i t e  con fondu  ne  f i t  mo ins  mys tè re

de sa honte"  (SSC;.  La même at t i tude se ret rouve chez I 'abbé qui  essaie

(388) Ib id. ,  p .  66.

(389 )  ro .  18 ,  HKA I ,  p .  99 .

(39A) Vie de I ' lar iume. Ed.  Delof f re,Zème par t ie ,  p.  73.

(391)  wo.  18,  HKA I ,  p .  99.

(392)  Ib id. ,  p .  101.

(3931 rbid.

(394)  Vie de Moyianne.  Ed.  Oelof f re,  3ème par t ie ,  p.  120.
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de  c i r conven i r  Te rv i re  p rom ise  à  I ' i ons ieu r  de  Se rcou r ,  l o r squ ' i l  es t  su r -

p r i s  pa r  1es  gens  du  châ teau  aup rès  de  Ia  j eune  f i l l e ,  nég l i ge rnmen t  vê -

tue,  corme Mar ianne et  ia  feme phi losophe :  "Je me souviens raconte

Ierv i re,  que l 'abbé se leva lu i -même d 'un a i r  assez honteu.x"  (395) .  i l

entre dans I 'a t t i tude de la  fenrne phi losophe,  cof lne dans cel le  de Ma-

r ianne,  beaucoup de vani té dans son at t i tude à 1 'égard de ses prétendants.

S i  son  amour -p rop re  es t  f l a t t é  de  I ' a t t en t i on  qu ' i l s  l u i  t émo ignen t ,  son

orguei l  e t  sa f ier té lu i  in terd isent  de céder à leurs ' instances.  Le sens

des d i f férences de rang socia l  est  t rès v i f  chez e l le ,  comme chez Mar ian-

ne .  E l l es  se  mé f i en t ' l ' une  e t  I ' au t t ' e  des  ho rmes  de  cond i t i on  qu 'e l l es  ne

pourront  pas épouser.  L 'un d 'eux fa i t  comprendre à la  ferrne phi losophe

que  sa  ve r tu  f a rouche  n 'es t  qu 'un  p ré jugé  bou rgeo i s  qu i  n ' es t  p l us  de  m i -

se  à  l a  cou r .  Pou run  peu  l a  j eune  f i l l e  qu i ,  dans  son  imag ina t i on ,  se

voi t  déjà grande dame, aura i t  eédé à cet  argument .  Mais,  par  bonheur,  son

" v r a i  o r g u e i l "  s ' é v e i l l e  e t  e l l e  c o m p r e n d  b i e n  v i t e  q u ' e l l e  d o i t  c é d e r  l e

pas à un homne de condi t ' ion pour ce qui  est  du rang,  mais qu 'e: l le  est

t rès supér ieure au séducteur .  Mar ianne éprouve des sent iments ident iques

à 1 'égard de Vav' i  l le  et  de M. de C' l imal .  La ver tueuse coquet ter i 'e  oes

deux  j eunes  f i l l es  ne  va  pas  sans  une  ce r ta ine  c ruau té  :  e l l es  se  p la i -

sen t  1 ' une  e t  l ' au t re  à  f a i r e  sou f f r i r  l eu rs  p ré tendan ts  pa r  l eu r  déda in .

Ceux  de  l a  f enme  ph i l osophe  son t  en  géné ra l  p l us  cyn iques  que  Va l v i l l e ,
qui  est  s incère,  et  que de Cl imal  qui  ne doute pas de la  ver tu de Mar ian-

ne.  Les prétendants de la  fenne phi losophe sont  des cour t isans qui  ne

cro ient  pas à la  ver tu des fenmes et  qui  sont  sûrsdeleurpouvoir .  Cet te

assurance est  insupportable à la  vani té de I 'héro ine de Môser.  Ains i  son

dédain est- i t  à  la  mesure de leur  outrecuidance.  Lorsqu' i ls  Iu i  avouent
' leur  

anour sans pudeur, 'e l ' le  leur  répond par  cet te f ro ideur  dont 'Mar ian-

ne  sa i t  s i  b i en  fa i re  p reuve  à  1 ' éga rd  de  M.  de  C ' l i na1  ou  de  Va l v i l l e  de -

venu inf idèle.  Mais les prétendants de la  ferme phi losophe n 'y  voient  que

le  masque  d 'une  fe rme  qu i  se  d i ss imu le .  Auss i  l a  j eune  f i 11e  se  venge - t -

e l le  avec une féroc i té qui  est  d igne des personnages féminins de Mar ivaux

(395) rb id. ,  9ème par t ie ,  p.  478.
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"Sans  me  donne r  l e  ma l  de  l es  d i ssuade r  de  ces  sen t i -
ments désavantageux à mon égard,  je  1es abandonnais à
leu rs  i l l us ions ,  sachan t  b ien  que  1 'opp rob re  que  j e  l e
' l eu r  

i n f ' l i gea i s  l es  a f f ec te ra i t  à  coup  sû r  d ' au tan t  p lus

que leurs i rnpor tantes personnes n 'éta ient  même pas en
mesure de.vaincre une prétendue ver tu apparente"  (396) .

Dans Ia seconde let t re la  femme phi losophe raconte cor i lnent  e l le  a
rencontré pour ' la  première fo is  son futur  mar i ,  L ivr ingi .  Son père v ient
de mour i r ,  lu i  la issant  une for tune confor table et  un funeste procès qui
r isque de l 'ob l iger  à dépenser tout  l 'argent  acquis pour  rembourser  d,an-
c iennes det tes"  0n reconnaî t  dans ce passage I 'avocat  qui  avai t  à  résou-
dre quot id ienncnent  des problèmes de ce genre auxqueis l ' lar ivaux accordai t
beaucoup  mo ins  d ' a t t en t i on .  Ma is  I  ' essen t i e l  es t  que  l a  f enune  ph i  l osophe
se t rouve tout  à coup dans la  même s i tuat ion que Mar ianne et  p lus encore
dans cel  le  de Terv i re qui  est  également  pr ivée des b iens qui  lu i  rev ien-
nen t "  Son  avoca t - conse i ' l  l u i  conse i l l e  d ' a l l e r  t r ouve r  1e  p rés iden t  du
tr ibunal  et  de le  persuader à l 'a ide de ses charmes et  de quelques épi -
ces .  E l l e  se  résoud  donc  à  ce t t e  démarche  e t  e l l e  es t  accue i l l i e  pa r

L i v r i ng i ,  l e  neveu  du  p rés iden t .  En t re  l es  deux  j eunes  gens  c ,es t  auss i -
t ô t  l e  coup  de  foud re .  L i v r i ng i ,  t e l  qu ' i l  es t  déc r i t  dans  ce  passage ,
ne  ressemb le  nu l l emen t  à  Va l v i l l e ,  ma is  p lu tô t  au  v ie i l  o f f i c i e r  f o r t
sympa th ique  qu i  v i en t  demander ]a  ma in  de  Mar ianne  à  l a  f i n  de  son  réc i t .
L ivr ingi  a une "mine engageante"  et  lu i  témoigne une' , f ranchise de bon
a1o' i "  (397) .  0u gent i lhorme Mar ianne d i t  également  qu, i l  é ta i t  , 'de bcr .ne
mine . . .  e t  l a  phys ionomie  du  monde  Ia  p lus  f r anche  e t  I a  p lus  ouve r te , '
(398) .  Le comport$rent  de L ivr ingi  "est  tout  à fa i t .n  uc.o id avec son
coeu r "  (399 ) ,  t and i s  que  l i a r i anne  cons ta te  que  chez  son  o f f i c . i e r , ' c , é ta i t

( 3 9 6 )  t r o .  1 8 ,  H K A  I ,  p . 9 9 . 0 n  r e c o n n a î t  j u s q u e  d a n s  l e  d é t a i 1  l e  s t y l e
de Mar ivaux et  cer ta ines tournures conrne "sachant  b ien que, ,  ( ' ,woh1
w i s s e n d ,  d a s s . " ) .

( 397 )  wo .  35 ,  HKA I ,  p .  195 .

(398) vl.e de Maz'iqme. Ed. t)eloffre, Bème partie, p. 4?0.

(399 )  wo .  35 ,  HKA I ,  p .  193 .
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s o n  a m e  q u i  ( l u i )  p a r l a i t ,  ( e l l e )  l a  v o y a i ( t ) ,  e l l e  s , a d r e s s a i t  à  l a
( s i enne ) ' ( 400 ) .  A  ces  t ra i t s  s ' en  mê len t  t ou te fo i s  que lques  au t res  qu i
peuven t  rappe le r  Va l v i l l e .  Ce lu i - c i  sédu i t  Mar ianne  pa rce  qu , i l  a ,  pen -

dant  1 'épisode de l 'ég l ise,  une façon "p1us nod.este ' '  de I 'examiner  que
les autres caval iers (401) .  La fenme phi losophe note également  que le
neveu du président  ne mani feste pas cet te ' ,e f f ronter ie ' ,  qu i  est  à la  mo-
de,  mais que "ses regards éta ient  s i  pudiquemenl  nodestes ' ,  (402) .  Echau-
dée par  ses expér iences antér ieures et  consciente de sa s i tuat ion peu

enviable,  l 'héro ine de Môser réagi t  coûme l . lar ianne :  e l  le  d iss imu' le  ses
sent iments autant  qu 'e l ie  le  peut  et  éprouve une, , tendresse f ière, , .  Le
terme de tendresse n 'est  pas chois i  au hasard :  i1  désigne chez Mar ivaux
le sent iment  amoureux s incère que n ' inspi re pas seulement  le  dési r  char-
ne l  e t  qu i  se  d i s t i ngue  a ins i  de  l " ' amour , , p rop remen t  d i t  ( 403 ) .  C ,es t
une nuance qui  n 'a pas dû échapper à Môser qui  appl ique du même coup à
son héroine cet te " tendresse f ière"  qu 'éprouve l , iar ianne à l 'égard de
V a l v i  l  l e .

Oans  l a  t r o i s i ème  l e t t r e ,  Môse r  comb ine  p lus ieu rs  é lémen ts  qu ' i 1
emprunte à différents passages de \a Vie de l4ariqnne. Dans les deux
grands romans de l ' larivaux ' les 

héros comparaissent devant un haut person-

nage,  Mar ianne devant  le  Min is t re et  Jacob devant  le  Prés. ident  du t r jbu-
nal ,  e t  de cet te entrevue dépend leur  avenir .  La présence de la fernme
ph i l osophe  devan t  l e  mag is t ra t  a  l a  même s ign i f i ca t i on .  Ma is  l e  p rés iden t
de Môser ne ressemble n i  à celu i  qui  reçoi t  Jacob n i  au min is t re qui  en-
tend l4ar ianne :  i l  ressemble p lutôt  à M. de Cl imal  par  son at t . i tude hypo-
cr i te  et  ambiguë.  Surpr is  par  la  beauté de la  p la ignante,  i l  prête p lus
d 'at tent ion à son physique gu 'à son d iscours.  Pour mieux prof i ter  de la
s i t ua t i on ,  i l  l u i  f a i t  r épé te r  sa  requê te  t and i s  qu ' i 1  rapp roche  sa  cha i -
s e  d e  c e l l e  d e ' l a  j e u n e  f i l l e  e t  f a i t  l e  g e s t e  d e  l u i  b a i s e r  l a  m a i n ,
conme le fa i t  14.  de Cl imal  guand i1 accompagne Mar ianne dans le coche.

(400) vie de ùhyiatme. Ed. Deloffre, 8ème partie, p. 421.

(401)  rb id. ,  Zème par t ie ,  p.  54.

(402 )  wo .  35 , .HKA I ,  p .  195  :  , ' so  s i t t san  vo rs i ch t i g ' ,

(403)  Sur  la  not ion de " tendresse" chez Èlar ivaux,  Crr .
en  pa r t i cu l i e r  p .  44  sO .

P  l z t z a n a  1 : -
'  v Y '  ' - "
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Pu i s  i l  f a i t  un  e f f o r t  pou r  se  ressa i s i r ,  co rûne  de  C l ima l  l o r squ ' i 1

s ' ape rço ' i t  qu ' i l  ne  peu t  r i en  ob ten i r  de  sa  p ro tégée ,  e t  j oue  l es  B ru -

tus qui  dominent  leurs passions et  s 'e f forcent  de se montrer  p lus r igou-

reux  à  l ' éga rd  de  l ' am i t i é  e t  de  l a  beau té  qu 'à  l ' éga rd  de  p la ignan ts

qu i  l eu r  son t  i nd i f f é ren ts .  Ma is  i l  ne  f a i t  l e  hé ros  que  pa rce  qu ' i 1  se

trouve en orésence d 'une bel le  ferme dont  l 'a t t i tude lu i  paraî t  t rop

"ferme". La très lucide ferme philosophe a tôt fait de démasquer son

comportement :

"Monsieur  le  Président  croyai t  sauver  
' l ' innoncence 

tan-

d i s  qu 'avec  ses  pensées  sub l imes  i 1  é ta i t  t ou t  p réoccu -

pé  d 'une  1âche  pass ion "  (404 ) .

Comme de  C ] ima l ,  ce  mag is t ra t ,  qu i  a  l e  même âge ,  es t  I ' ob je t  d ' un  amour

contre nature et  i l  prof i te  de sa s i tuat ion avantageuse pour exercer  un

od ieux  chan tage  su r  sa  v i c t ime  :  à  l a  f i n  de  l ' en t re t i en  i l  l u i  f a i t

comprendre à demi-mots qu 'e l le  obt iendra gain de cause s i  e l le  sai t  fa i -

re preuve d 'un peu p lus de compréhension.  Quant  à la  fenrne phi losophe,

e l le  est  d 'abord te l lement  impressionnée par  f  importance du personnage

qu 'e l l e  ab rège  l e  d i scou rs  qu 'e1 le  ava i t  p répa ré .  Pu i s  e l l e  l e  rep rend

plus longuement lorsque le prés ident  lu i  demande de répéter .  E ' l le  est

ob l i gée  de  reconna î t re  que  ma lg ré  sa  mé f i ance ,  e l l e  n ' es t  pas  tou t  à

fa i t  i nsens ib le  à  l ' e f f e t  qu 'e l l e  f a i t  su r  l e  mag is t ra t .  Lo rsque  ce lu i -

c i  f a i t  semb lan t  de  vou lo i r ' l u i  ba i se r  l a  ma in ,  e l l e  f a i t  con rne  s i  e l l e

n 'avai t  r ien remarqué,  tout  conme Mar ianne lorsque M. de C' l ima1 esquisse

le même geste.  El le  cont inue donc à.  exposer sa requête,  "avec un peu

p lus  d ' é l oquence ,  pou r tan t ,  pa rce  que  ( sa )  pe t i t e  van i t é  ( l u i )  i nsp i ra i ( t )

à son insu un peu p lus d 'audace" (405) .  Cet te at t i tude est  b ien ce ' l le

des héroines de Mar ivaux,  même lorsqu'e l les se refusent .  Le terme de

"pe t i t e  van i t é "  rev ien t  souven t  dans  l a  bouche  de  Mar ianne .  C 'es t  pa r

van i t é  e t  pa r  coque t te r i e  qu 'e l l e  accep te  l es  cadeaux  que  l u i  f a i t  M .  de

(404) t to .  36,  HKA I ,  p .  199.

(405)  Ib id. ,  p .  198.
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C l i m a l  t o u t  e n  s a c h a n t  q u ' e ] I e  d e v r a i t  l e s  r e f u s e r :

" l l  est  pour tant  vra i  que M. de Cl imal  étô i t  arnoureux
de  mo i  ;  ma is  j e  sava i s  b ien  auss i  que  j e  ne  vou la i s

r i en  f a i re  de  son  amour ;  e t ,  s i ,  ma lg ré  ce t  amour  que
j
j e  conna i ssa i s ,  j ' ava i s  reçu  des  p résen ts ,  c ' é ta i t  pa r

' un petit raisonnement que mes besoins et na uanizé n'a-
va ien t  d i c té ,  e t  qu i  n ' ava i t  r i en  p r i s  su r  l a  pu re té  de
mes intent ions"  (406) .

C'est  que chez Mar ianne,  comne chez la  ferme phi losophe,  la  "vani té de
p la ' i r e " ,  de  sen t i r  que  1 'on  p la î t ,  es t  un  sen t imen t  b ien  ag réab1e  que  ne

sau ra i t  é tou f fe r  l a  ve r tu  l a  p lus  f a rouche .  Ma is  l o r squ 'à  l a  f i n  de  l ' en -
t re t i en  l e  p rés iden t  l u i  me t  l e  marché  en  ma in ,  sa  ve r tu  I ' empor te  à  nou -
veau et  e l le  se met  à p leurer  comne Mar ianne lorsqu'e l le  est  soumise au
chantage de M. de.C' l imal .  Au eetour  de son entrevue,  e l le  apprend presque

aussi tôt  qu 'e l le  a perdu son procès et  réagi t  à  peu près de la  même ma-
n iè re  que  Mar ianne  l o r squ 'e1 le  app rend  que  Va l v i l  l e  l u i  es t  i n f i dè le .

L i v r i ng i ,  qu 'e11e  soupçonne  de  t remper  dans  l e  comp lo t ,  v i en t  l a  vo i r  e t
est  assez f raîchement  reçu.  El le  est  t rop désespérée pour pouvoir  p leurer

e t  se  compose  une  a t t i t ude  "d ' i nd i f f é rence  mépr i san te "  (407 ) .  Ap rès  1 ' en -
t re t i en  qu i  l u i  p rouve  d 'une  man iè re  i r r é fu tab le  que  Va l v i l l e  l u i  es t  i n -
f i dè le ,  Mar ianne  ép rouve  une  te l l e  dou leu r  qu 'e l l e  ne  peu t  p lus  p leu re r ,
' l 'excès 

de son désespoir  met  son âme "à la  ra ison et  c 'est  dans une espè-
ce  de  sens  f ro id "  qu 'e l1e  con temp le  c l a i remen t  ce  qu i  l u i  a r r i ve ,  un

"sens f ro id"  qui  ressemble for t  à ' l " ' ind i f férence mépr isante"  de la  fern-
me  ph i l osophe .  E l1e  se  p ropose  d 'adop te r1a  même a t t i t ude  que  ce l l e - c i  à
l ' é g a r d  d e  V a l v i l l e  :

"En  un  mo t ,  j e  me  p roposa i  une  condu i t e  qu i  é ta i t  f i è re ,
modeste et  décente,  d igne de cet te Mar ianne dont  on fa i -

(406) Vie de Mariawte. Ed.

$A7)  vo .  36 ,  HKA l ,  p .  200

De lo f f r e ,  1è re  pa r t i e ,  p .  49 .

:  " e i ne  hôhn i sche  Ge lassenhe i t "
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sa i t  t an t  de  cas  ;  en f i n  une  condu i t e  qu i ,  à  mon  g ré ,

se rv i ra i t  b i en  m ieux  à  me  fa i re  reg re t t e r  de  Va l v i l l e ,

s ' i l  l u i  r es ta i t  du  coeu r ,  que  tou tes  l es  l a rmes  que

j 'aura is  pu répandre,  qu ' i  souvent  nous dégradent  aux

yeux même de l 'amant  que nous p leurons,  et  qui  peuvent

jeter  du moins un a i r  de d isgrâce sur  nos charmes" (408) .

M a ' i s  L i v r i n g i  n ' e s t  p a s  V a l v i l l e :  i i  n ' a  r i e n  à  s e  r e p r o c h e r  e t  i l

souf f re d 'une man' ière indescr iot ib le :

"Un  mé lange  d 'amour ,  de  p i t i é ,  de  co lè re ,  de  hon te ,  de

grandeur d 'eme et  de mépr is  que lu i  inspi ra ient  en par- '

t ie  le  comportement  de son oncle,  en par t ie  le  malheur
qu i  accab la i t  ma  pe t i t e  pe rsonne  p la ida ien t  en  sa  fa -

veu r "  (409 ) .

Ce qui  rappel le  Mar ivaux dans cet te phrase,  c 'est  d 'abord la  décomposi-

t i on  d ' un  sen t imen t  en  ses  d i ve rs  é lémen ts  e t  l ' exp ress ion  "ma  pe t i t e

personne" que Mar ianne emplo ie aussi  souvent  que ce1' le  "ma pet i te  vani -

té" .  F ièrement  la  ferme phi losophe répond à L ivr ingi  qu" 'on peut  la  ren-

d re  ma lheu reuse  ma is  non  v i c i euse "  (410 ) .  E l l e  f a i t  a i ns i  p reuve  d 'une

constance dans la  ver tu qui  est  d igne de Mar ianne et  de la  Pamela de

Richardson et  qui  éta i t  m' ieux fa i te  que n ' importe quoi  pour  susci ter

l 'admirat ion émue des lecteurs de l 'époque" Se sentant  impuissant  à lu i

ven i r  en  a ide , l e  j eune  homne  se  re t i r e .  Ma in tenan t  qu 'e l1e  n ' a  p lus  de

raison de se composer une attitude, l 'héroîne de l. lôser se met à pleurer,

e l l e  e s t  s a i s i e  p a r ] a  f i è v r e ,  e l l e  d é l i r e  e t  t o m b e  m a l a d e  à  e n  m o u r i r .

Ces réact ions physiques sont  ce l les de Mar ianne découvrant  que Valv i l le
' I 'abandonne pour Mademoisel le  Var thon ou encore cel le  de Terv i re lors-

qu 'on  l a  soupçonne  i n j us temen t  de  s ' ê t re  l a i ssé  sédu i re  pa r  1 ' abbé .

(408) Vie de Mat' ianne. Ed. 0eloffre, 8ème partie, p. 386.

(409 )  wo .  36 ,  HKA I ,  p .  200 .

(4t0) rbid.



Lorsqu 'e l l e  rev ien t  à  e l l e ,  e l l e  ape rço i t  à  son  cheve t  l e  médec in  e :

L ivr ing ' i  qu i  a un secret  important  à lu i  conf ier .  L 'at t i tude " tendre"
du jeune horme lu i  fa i t  penser que ce secret  est  son amour qu ' i l  veut

1ui  déclarer .  La déclarat ion est  at tendue avec jo ie et  avec cra inte.

Avec jo ie,  parce que la tendresse est  réc iproque ;  avec cra inte parce

que la fenme phi losophe ne saurai t  accepter  dans sa s i tuat ion un amour
qui  ressenblera i t  t rop à une grâce qui  b lesserai t  sa f ier té.  La généro-

s i t é  humi l ' i an te ,  même lo rsqu 'e l l e  I ' es t  sans  l e  vou lo i r ,  es t  un  thème

ma.1'eur de laVie de trbrùaane. Chez Môser, conme chez Marivaux, 1a diffé-

rence  de  cond i t i on  f a i t  obs tac le  à  l a  réa l i sa t i on  de  l ' amour .  Ma is  a lo rs

que  Va l v i l l e  es t  nob le  e t  Mar ianne  d 'o r i g i ne  i nconnue ,  ce  n res t  que  l a

for tune qui  sépare L ivr ingi  de la  ferrne phi losophe.  C'est  un obstac le

suf f isant  aux yeux de Môser pour  just i f ier1es rét icences de son héroine.

Le fameux secret  que veut  dévoi ler  L ivr ingi  n 'est  en fa i t  pas son amour,

ma is  l a  nouve l l e ,  au  deneu ran t  f ausse ,  d ' un  hé r ' i t age  qu i  v i end ra i t  d ' l t a -
' l i e  

e t  qu i  r end ra i t  à  1a  j eune  f i l l e  sa  f o r tune .  Sou lagée ,  1 ' hé ro ine  pen -

se  que  ma in tenan t  e l l e  va  en f i n  pouvo i r  a imer  L i v r i ng i .  E l l e  l ' au ra i t ,

cer tes,  a imé aussi  dans la  détresse,  mais en cachet te,  par  f ier té.  Son

amour-propre,  qui  est  aussi  v i f  que celu i  de Mar ianne,  aura i t  rés is té à

tout  amour déclaré.  Quoique fenme, e l le  a sur  ce point  un caractère d i -
gne drun Caton :  "Je préfère me consumer dans le  secret  que d 'avoi r  à

accepter  la  grâce déshonorante de mes amis"  (411) .  El le  est  aussi  cha-

toui l leuse en cet te mat ière que Mar ianne qui  remarque :

"car  i ' l  n 'est  r ien de s i  doux que le sent iment  de recon-

naissance,  quand notre amour-propre n 'y  répugne point .

0n en t i rera i t  des t résors de tendresse,  au l ieu qu 'avec

les hormes on a besoin de deux ver tus,  1 'une pour empê-

che r  d ' ê t re  i nd ignée  du  b ien  qu ' i l s  vous  fon t ,  l ' au t re
pour vous en imposer la  reconnaissance" (412) .

(4Ll) ,,to. 41, HKA I, p. 232.

(412) vie de Mariotne, lère partie' p. 38.
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Le  na lheu r ' l a  rend  suscep t i b l e  au  po in t  de  re fuse r  t ous  l es  t émo ignages

dramit ié  corme autant  de reproches que 1 'on fa i t  à  sa pauvreté.  Seuls
' les gens r iches peuvent  accepter  une générosi té,  par  compla isance,  mais

1es pauvres doivent  la  refuser .  Cet  état  d 'espr i t  est  ce lu i  de f lar ianne

qu i  cache  à  Va l v i l l e ,  ap rès  l a  p rem iè re  rencon t re ,  qu 'e l l e  es t  1ogée

chez  l a  Du tou r .  Ma is  ma in tenan t  qu 'e l1e  se  c ro i t  de  nouveau  r i che ,  l a

fe rme  ph i l osophe  n 'a  p lus  beso in  d ' a imer  pa r  reconna i ssance  e t  e l l e  a t -

tend avec impat ience la déclarat ion de L ivr ingi  corme une chose qui  lu i

est due :

"So i t  d i t  en t re  nous ,  f emmes ,  j e  c ro i s  qu 'une  van i t é  i n -

sensib le convainct  toutes cel les que se savent  un peu

be l l es  qu 'e11es  dev ron t  t ou jou rs  ê t re  b ien tô t  a imées ' '
( 4 i 3 ) .

E]1e a joute à cet te remarque quelques réf lex ions sur ' la  coquet ter ie  gui

est chez la fernme une "seconde nature" (414), corme le remarque aussi

Marianne :

"Nous avons deux sor tes d 'espr i t ,  nous autres fernmes.

Nous avons d 'abord le  nôtre,  qui  est  ce ' lu i  que nous re-

cevons de la  nature,celu i  qui  nous ser t  à ra isonner,

su i van t  l e  deg ré  qu ' i 1  a ,  qu i  dev ien t  ce  qu ' i 1  peu t ,  e t
qu i  ne  sa i t  r i en  qu 'avec  l e  t emps .  E t  pu i s  nous  en  avons

encore un autre,  qui  est  à par t  du nôtre,  et  qui  peut  se

trouver  dans les fermes les p lus sot tes.  C'êst  1 'espr i t

gue  l a  van i t é  de  p la i re  nous  donne ,  e t  qu 'on  appe l l e ,
.  autrement  d i t ,  1a coquet ter ie"  (415) .

Dans cet  état ,  la  ra ison a peu de pouvoir .  Comme dans les "métamorphoses
morales"  Môser prête à son personnage des réf lex ions sur  les passions qui

$I3) tto. 41 , HKA I, p.

(4L4 )  I bU . ,  p .  233 .

(4L51 vie de Matlanne,

2 3 ? .

Zème par t ie ,  p .  59 .
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s ' i ns inuen t  dans  l e  coeu r  sans  que  l a  ra i son  y  p renne  ga rde  e t  sans

qu'é l1e y t rouve,  du moins dans le  cas présent ,  à y  redi re.  Comme l ' la-

r ianne qui  prend du recul  en tant  que narrat r ice,  la  femme phi losophe

constate après coup seulement que son comportement était déià tendre

avant  que les deux jeunes gens se soient  déclarés I 'un à l 'aut re

"Mais à ce moment- là  je  m'en éta is  pas encore aperçu.

Maintenant je me rends compte que le doux murmure que

fa isaient  a lors mes sent iments m'emoêchaient  d 'enten-

dre ma ra ison" (41.6 )  .

De même que chez Marivaux 1es jeunes amoureux savent au fond d'eux-mêmes

qu ' i 1s  s ' a imen t  dé jà ,  ma is  l a  règ le  veu t  que  l ' aveu  so i t  r e ta rdé  1e  p lus

possib le,  conrne dans les comédies dont  on peut  se demander s i  Môser ne
' les 

a vra iment  pas lues.

La c inquième let t re cont ient  également  quelques épisodes qui  sont

emoruntés à Mar ivaux.  C'est  d 'abord le  médecin qui  v ient  rendre v is i te  à

la convalescente et  qui  lu i  rapporte les propos désobl  igeants des ancien-

nes anies qui  éta ' ient  ja louses de l 'héro ine et  qui  se ré jouissent  de son

malheur.  Ce passage rappel le  celu i  de 1a v ie de [ lar ianne où Mademoisel ]e

Va r thon  répè te  à  I ' hé ro ine_1es  p ropos  qu 'e l l e  p rê te  aux  p roches  de  Va l -

v i l l e  e t  qu i  son t  au tan t  de  méchance tés  c i es t i nées  à  humi l i e r  l a  pauv re

f i l le .  L 'héro ine de Môser fa i t  a lors quelques réf lex ions sur  les fernmes

qui  ignorent  le  "vra i  amour du genre humain"  et  sur  1es moyens de remé-

dier  à ce défaut .  Ces réf ' lex ions lu i  mér i tent  p le inement  le  quaTi f icat i f

de " fenrne phi losophe".  Dans la seconde par t ie  de cet te le t t re 1a jeune

f i l ' le  e.s t  reçue par  une parente de L ivr ingi  qui  doi t  l 'héberger  quand son

appartement sera saisi. E]]e y est reçue corTme par une mère, de même que

l ' lar ianne est  reçue par  Madame de Miran,  la  mère de Valv i l le .  Et  conme

ce l l e - c i ,  l a  pa ren te  de  L i v r i ng i  mon t re  à  1a  j eune  f i l l e  l e  coque t  appa r -

tement  qui  1ui  est  réservé.  Pendant  le  séjour  de la  femme phi losophe chez

(4L6) wo.  41,  HKA I ,  p .  235 sq.
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l a  pa ren te  se  p rodu i t  un  i nc iden t  qu i  es t  t ou t  à  f a i t  ana logue  à  ce lu i
que  Mar ianne  conna î t  chez  Madame de  M i ran  :  c ' es t  l a  v i s i t e  de  l ' une  de

ces amies ja louses qui  n 'ose pas se montrer  mépr isante à l 'égard de la
jeune f i l le  parce que cel1e-c i  est  protégée par  une hôtesse qui  impose

1e respect .  Corme Mar ianne,  l 'héro ine de Môser adopte à son égard une

a t t i t ude  d " ' i nd i f f é rence  d i s t i nguée"  (417 ) .  L ' au t re ,  hum i l i ée  e t  vexée ,

se ret i re.

Un inc ident  analogue et  également  inspi ré de la  v ie de Mar ianne

se reprodui t  dans la  s ix lème let t re.  Une v is i teuse gui  ne connai t  pas

1a femne phi losophe de vue par le en sa présence des bru i ts  qui  courent

su r  sa  re la t i on  avec  L i v r i ng i .  Ma is ,  r emarque - t -e l l e ,  l e  p rés iden t  s ' y

opposera et  déshér i tera son neveu.  Mar ianne entend des propos analogues

chez  Madame 'de  Sa in t -Fa re  e t  do i t  a f f r on te r ,  e l l e  auss i ,  l ' oppos i t i on  de

]a  pa ren té  de  son  anan t .  E t  vo i l à  l a  pauv re  f i l l e  qu i  t r emb le  pou r

sa réputation coîme Marianne lorsgue Madame Outour vient révéler sa

vra ie s i tuat ion chez Madane de Fare.  "Quel  malheur d 'êt re pauvre,  s 'é-

c r i e - t - e l l e ,  à  l a  su i t e  de  Mar ianne ,  e t  d ' avo i r  un  coeu r  s i  d i s t i ngué"
(418).  I1  est  grand temps de met t re les choses au point .  0ans Ia voi ture
qui  1a ramène chez e l le ,  e l le  ouvre son coeur à L ivr ingi2 reconnaî t
gu 'e l l e  l ' a ime  comne  e l l e  sa i t  qu ' i . 1  I ' a ime .  Ma is  e l l e  pose  que lques  con -
d i t i ons :  l ' essen t i e l  es t  qu ' i ' l  n ' obé i sse  pas  seu lemen t  à  son  coeu r ,  ca r
i l  f au t  qu 'e l ' l e  so i t  aux  yeux  du  monde  dans  une  s i t ua t i on  t e l l e  que  sa
fortune ne fasse pas douter de sa vertu et que les sentiments partagés

soient  en accord avec les apparences extér ieures.  ' lD isposez donc,  s i
vous  m 'a imez  v ra imen t ,  l u i  d i t - e l l e ,  vos  ac t i ons  de  te l l e  so r te  que  vous
puiss iez vous just i f ier  à vos propres yeux et  aux yeux des gens ra ison-

nab les  ! ' ( 419 ) .  Les  gens  ra i sonnab les  son t  caux  qu i  pensen t  que  1 'amour

et  1e rang,  du moins 1a fgr tune,  doivent  concorder  pour  qu 'on ne soupçon-
ne pas le  p lus pauvre des deux par tenai res d 'avoi r  épousé I 'autre par  in-

t é rê t  e t  que  l e  p lus  r i che  ne  sou f f re  pas  des  ra i l l e r i es  don t  pou r ra i t

ê t re  l ' ob je t  son  con jo in t .  Mar ianne  es t  enco re  beaucoup  p lus  exp l i c i t e

(4L7) wo.  43,  HKA l ,  p .  ?47 :  "vornehme Gelassenhei t " .

(418)  rvo.  46,  HKA l ,  p .  264.

(419)  Ib id. ,  p .  266.



su r  i es  i nconvén ien ts  d ' un  mar iage  i néga i  qu i  es t ,  dans  l es  deux  réc i t s ,

au  cen t re  du  déba t .  Recevan t  Va l v i l l e ,  e l l e  l u i  d i t ,  en  e f f e t  :

"Ca r  que l  r epen t i r  n ' au r i ez -vous  pas ,  quand  vous  ne  m 'a i -

mer iez  p lus ,  e t  que  vous  vous  t rouve r i ez  l e  mar i  d ' une

ferme qui  sera i t  moquée,  que personne ne voudrai t  vo i r ,

e t  qui  ne vous aurai t  apporté que du malheur et  de la

honte ?"  (420) .

Mi jser  ins is te peut  êt re p lus sur  ce point  que Mar ivaux,  ou p l 'u tôt ,  i l

i ns i s te  davan tage  su r  l e  p rob lème  de  l a  f o r t une  e t  su r ' l ' impo r tance  qu ' y

accorde la société,  car  i l  ne semble y avoi r  aucune d i f férence de rang

en t re  L i v r i ng i  e t  l a  f e rme  ph i l osophe .  I l  ne  f au t  pas  oub l i e r  qu ' i l

éc r i va i t  ce  réc i t  dans  l es  sema ines  où  i l  vena i t  de  se  mar ie r  e t  où  i l

t rouvai t  for t  bon que sa jeune épouse ne lu i  apportât  pas seulement  un

coeu r  d i spon ib le .

Le même thème est repris dans la septième lettre qui apporte

aussi  le  "happy end".  En examinant  de p lus près les dossiers,  L ' ivr ingi

a découvert  que 1e systèrne de défense de l 'adversai re n 'éta i t  pas sans
fa i l l es .  Un  comprom ' i s  es t  donc  poss ib le  qu i  sa t i s fe ra  l es  c réanc ie rs  e t
l a i sse ra  une  bonne  pa r t  de  sô  fo r tune  à  l a  j eune  f i l 1e  qu i  peu t  en f i n
d i r e :

"Et  maintenant  je  suis  sûre que chacun t rouvera mon chojx

ra i sonnab le ,  pa rce  qu 'au  fond  chez  nous  son t  seu les  ra i -

sonnables les choses où I ' in térêt  t rouve son compte"
( 4 2 1 ) .

Abondant  dans le  sens de Mar ianne et  de Mar ivaux,  e l le  just i f ie  ce point

de  vue  :  s i  un  ho rme  fo r tuné  épouse  une  f i l l e  de  basse  cond i t i on ,  1a  fou -

1e  s ' imag ine  que  ce l l e - c i  es t  l ' ob je t  d ' un  g rand  honneu r ,  une  pensée  qu i

(4?0)  Vie de Mar ianne,4ème par t ie ,  p.  196.

GZL) wo.  47,  HKA l ,  p .  270.
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ne  peu t  qu 'humi l i e r  I ' i n té ressée .0n  ne  sau ra i t  ê t re  heu reuse  s i  on  ne

1'est  pas aux yeux de tous.

Cet te d imension socia le est  importante aux yeux du patr ic ien os-

nab rucko i s .  Pou r1u i ,  i 1  ne  conv ien t  pas  seu lemen t  que  l a  f o r t une  v ienne

au secours des sent iments,  mais i l  faut  aussi  que les formes soient  res-
pectées.  Non sans quelgue humour,  i l  nous montre le  prés ident  de la  cour ,

enf in  réconci l ié  avec son ancienne v ic t ime,  venant  1ui  présenter  au nom

de son neveu une demande en mariage en bonne et due forme. Les lettres de

la ferne philosophe sont bien une adaptation de 1a Vie de !4az.ianne dont

Môser a su for t  habi lement  exolo i ter  les ressources au orof i t  de son oro-
pre réc i t .  Mais c 'est  sur tout  une adaptat ion qui  est  l 'oeuvre d 'un avocat ,

d 'un avocat  osnabruckois t rès sensib le aux problèmes d 'hér i tage et  de

for tune et  qui  t ient  compte de la  menta l i té  de ses conci toyens.  Les le t -

t res de |a femme phi losophe,  c 'est  Ia  Vie Ce I ' lar ianne adaptée au pet i t

monde du terro i r  osnabruckois,  contée avec une subt i l i té  psychologique

digne de l r lar ivaux,  avec la  chaleur  humaine et  l 'émot ion vra ie ou moins.

En regard de ce document assez étonnaôt qui montre mieux que tout
autre ce que Môser doi t  à  Mar ivaux et  qui  const i tue malgré les réserves
qu i  v i ennen t  d ' ê t re  f a i t es  e t  g râce  à  l a  sou rce  don t  i l  s ' i nsp i re ,  l ' une

des  p ièces  l es  p lus  réuss ies  e t  l es  p lus  o r i g i na les  des  deux  revues ,  l es

autres emprunts que Môser a pu fa i re encore à I 'auteur  f rançais sont  de
peu d ' importance.  I l  faut  pour tant  revenir  à cet  é loge funèbre d 'Emi l ie
dans la quatr ième feui l le  de \a Spectat r ice a lLemand.e.  S ' i l  do i t  son nom

et sa façon de concevoir  I 'ami t ié  à Saint -Evremond,  son por t ra i t  moral

est  inspi ré de Mar ivaux.  Emi | ie  a des t ra ' i ts  qui  rappel lent  en ef fet  à
la fois Madame de Miran et Madane Dorsin, les deux sympathiques protec-

t r ices de Mar ianne.  I l  est  d i t  du personnage de t ' lôser  gue les gens qui

sont  en sa société se sentent  toujours "en paix avec eux-mêmes" (422)

et de t ' ladame de Miran que "son but était de vous mettre en repos, afin

d 'y  êt re aussi  sur  votre compte"  (423) .  Emi l ie  est  passée maît resse dans

(42? )  D2 .4 ,  HKA I ,  p .  307  :  " i n  Zu f r i edenhe i t  m i t  s i ch  se lbs t "

(4231 Vie de Mar-iannz, 4ème partie, p. 169.
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' I ' a r t  
d e  n e  p a s  a v o i r  p l u s  d ' e s p r i t  q u ' u n  a u t r e .  E l l e  n e  f a i t  p a s  é t a l a -

ge  de  son  i n te l l i gence  ma is  e l ' l e  f a i t  en  so r te  que  d 'au t res  pu i ssen t  f a j -

r e  va lo i r  l e  l eu r .  E l l e  con t red i t  r a remen t  ses  i n te r l ocu teu rs ,  e t  ne  l es

con t red i t  pas  du  tou t  quand  i l s  on t  t r op  ra i son .  E l l e  accue i l l e  t ou iou rs

avec in térêt  une remarque ra isonnable,  même quand c 'est  un lourdaud gui

par1e.  El le  est  toujours de bonne humeur,  mais assez calme pour écouter ,

toujours modeste et  ne d i t  que ce qui  convient  au moment opportun (424) .

Ce tableau est  la  paraphrase de celu i  que Mar ivaux présente de Madame de

Miran :

"E l l e  ne  songea i t  à  avo i r  aucune  so r te  d ' esp r i t ,  ma is

e l l e  ava i t  1 ' esp r i t  avec . l eque l  on  en  a  de  tou tes  l es

so r tes ,  su i van t  que  l e  hasa rd  des  ma t i è res  1 ' ex ige "
(425)

ou  enco re ,  en ,ce  qu i  conce rne  l a  beau té  d i sc rè te  d 'Em i l i e  :

"E ' l1e (Mme Oe ui ran)  a imai t  m' ieux qu 'on pensât  b ien de

sa ra ison que de ses charmes ;  e l le  ne confondai t  pas

avec  ses  g râces ;  c ' é ta i t  e l l e  que  vous  hono r i ez  en  l a

t rouvan t  ra i sonnab le ;  vous  n 'hono r i ez  que  sa  f i gu re  en

la  t r ouvan t  a imab le "  (426 ) .

D 'Emi l  i e  Môse r  d ' i t  pa r  l a  su i t e  :

" E ' l l e  n ' é t a i t  p a s  v a n i t e u s e ,  s i  c e  n ' e s t  e n  c e c i  q u ' e l l e

é ta i t  ennemie  de  tou te  van i t é .0n  pouva i t  pense r  qu 'e l l e

mépr isa i t  tous les ar t i f ices de la  coquet ter ie ,  pour  se

fa i re  une  g lo i re  pa r t i cu l i è re  de  ce  mépr i s  s i ncè re "  (427 ) .

(424 )  D2 .  4 ,  HKA I ,  p .

(425) Vie de Mariotne,

(4?6 )  I b i d . ,  p .  216 .

(4271  DZ .  4 ,  HKA I ,  p .

308.

4 è m e  p a r t i e ,  p . 2 1 5 .

308.
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0n reconnaî t  dans ce t ra i t  une repr ise presque textuel le  du por t ra i t  de
Madame Dorsin :

"A  l a  vé r i t é ,  ce  dégoû t  qu 'e1 le  ava i t  pou r  t ous  ces  pe -

t i t s  moyens  de  p la i re ,  peu t -ê t re  é ta i t - e l l e  b ien  a i se
qu 'on  ]e  remarquâ t  ;  e t  c ' é ta i t  l à  l e  seu l  r ep rocne
gu 'on  pouva i t  hasa rde r  con t re  e l l e ,  l a  seu le  espèce  de
coquet ter ie  dont  on pouvai t  la  soupçonner en ch. icanant"

( 4 2 8 ) .

Emi ' l ie  sa i t  se montrer  t rès dél icate dans les serv ices qu,e l le  reno :

"Le  dés i r  de  rend re  se rv i ce  l u i  é ta i t  na tu re l .  E l ' l e  se r -
va i t  ses  am is  p lus  que  ceux -c i  ne  s ' en  renda ien t  comp te .
Son  p lus  g rand  p la i s i r  é ta i t  de  vo i r  ses  an i s  abuse r  de
sa  comp la i sance .  Ma is  p réc i sémen t  pa rce  qu 'e l l e  se rva i t
tout  le  monde sans=compla isance mais tout  nature l lement ,
personne ne t rouvai t  pesant  d 'êt re son obl igé.  0n ne se
' l a s s a i t  p a s  d ' u s e r  d e  s e s  s e r v i c e s . 0 n  a v a i t  I ' i m D r e s s i o n
qu ' i 1  ne  l u i  en  coû ta i t  r i en ,  même quand  e l l e  se  donna . i t

' g rand  ma l "  ( 429 ) .

Madane Dors in donne de même l ' impression qu 'on lu i  rend serv ice en acceo-
tant  ses serv ices :

" . . .  ce  n ' é ta i t  pàs  e l l e  qu i  mér i t a i t  vo t re  reconna i ssan -
ce ,  c ré ta i t  vous  qu i  mér i t i ez  l a  s i enne ,  à  cause  que  vous
compt iez  qu 'e l l e  vous  se rv i ra i t .  E l l e  conc lua i t  qu ,e l l e
deva i t  vous  se rv i r  e t  l e  conc lua i t  avec  un  p la i s . i r  qu i

l a  paya i t  de  t ou t  ce  qu 'e l l e  ava i t  f a i t  pou r  vous ' ,  ( 430 ) .

(428) Vi,e de Mariotne, 4ème partie, p. 2L6.

(429)  Dz.  4,  HKA I ,  p"  308.

(4301 Vie de Matiantte, 4ème partie, p. ?24.
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En deho rs  de  ce t te  sub t i l i t é  dans  l ' ana l yse  mora ie ,  Môse r  n ' a
r ien pr is  à Mar ivaux.  0n chercherai t  en vain la  t race de son inf luence
dans 

' les 
développements esthét ' iques ou pol  i t ' iques que cont iennent  les

deux  feu i l l es .  S i  I r on  admet  que  1 'au teu r  osnab rucko i s  a  l u  l e  Spee=a-
'"eur fnætçais, on peut pourtant supposer que Môser lui emprunte ses ré-
f lex ions cr i t iques sur  les jounnal is tes qui  se p iquent  de conmenter  la
pol i t ' ique ét rangère sans avoi r ' la  moindre compétence pour 1e fa i re.  Mar i -
vaux s ' i r r i te  en ef fet  de la  même manière contre ces bavards de , ,nouvel-
' l is tes"  qui  résolvent  quot id iennement les grands problèmes de pol i t ique

é t rangè re .  Pa r l an t  de  1 ' un  d ' eux ,  i l  éc r i t  :

" . . . j e  r e m a r q u a i  q u ' i n s e n s i b i e m e n t  l a  d i g n i t é  d u  s u j e t
é tou rd i ssa i t  ce t  home,  qu 'e1 le  ré f l éch i ssa i t  su r  son
âme e t  l e  remua i t  d ' un  sen t imen t  d ' é l éva t i on  oe rsonne l -
' l e "  ( 4 3 1 ) .

Môser dénonce également  l 'out recuidance de . " ,  .o*"nruteurs improvisés :

"Les  cons idé ra t i ons  que  1 ,on  fa i t  su r  l es  a f f a i r es  de
' I 'E ta t  

f on t  oub l i e r  à  l ' honme Ia  mesu re  de  sa  cond i t i on
e t  l ' é l èven t  i nsens ib lemen t  à  l a  hau teu r  des  g rands  qu i

déc iden t  de  l ' aven i r  du  monde . . .  C 'es t  une  conso la t i on
secrète pour un nouvel l is te que de pouvoir  juger  des ac-
t ions des grands hormes en fumant  sa p ipe"  (432) .

Ce s imple passage tendrai t  à  conf i rmer I 'hypothèse q[re Môser a lu  ]e
Speetateut  fmnçais et  qu ' i l  sera i t  souhai tabl iqu 'on examine de p lus
p rès  que  nous  n 'avons  pu1e  fa i re  ce t t e  sou rce  poss ib le  d ' emprun ts .

Mar ivaux et  Saint -Evremond sont  les deux auteurs f rançais que
I ' fc iser  possède le mieux.  [ ]  en est  te t lement  imprégné qu' ' i  I  les réut i l ise

I

(431 )  C i t é  pa r  P .

(432) rto 19, HKA

C a z a g n e ,  o p .  c i t . ,  p . 1 5 3 .

I ,  p .  1 0 4 .
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spontanément dans ses deux revues et  qu 'on ne sai t  pas touiours s i  les

enp run ts  s i  nombreux  qu ' i l  l eu r  f a i t  e t  qu ' i 1  n ' avoue  pas  re lèven t  de

la  s imp le  rém in i scence  ou  de ' l ' exp lo i t a t i on .  Es t - i l  enco re  d ' au t res  au -

teurs gu ' i l  connal t  aussi  in t imement que ces deux- là ? Peut-on t rouver

dans la FeuiLLe hebdonodaine et dans la Speetatnice al'Lenotde des traces

d'emprunts d iss imulés qui  n 'ont  pas pour source Mar ivaux et  Saint -Evre-

mond ? Etant  donné le nombre important  des écr iva ins f rançais qu ' i l  c i te ,

on est en droit de prévoir une enquête fructueuse. 0n peut du moins sup-

poser qu ' i l  a  beaucoup pr is  à celu i  des écr iva ins f rançais qui  const i tue

pour 1a major i té  des auteurs de revues moral isantes le  modèle de référen-

ce ,  à  La  B ruyè re .  S ' i l  es t  év iden t  qu ' i 1  ne  conna î t  ce r ta ins  éc r i va ins

qu' i1  norme que t rès superf ic ie l ' lement  ou de seconde main,  i l  ne devra i t

pôs en être de même de ceux dont i l  recorrnande la lecture expressément

e t  qu ' i ' l  dev ra i t  l u i -même m ieux  conna Î t re  que  d 'au t res ,  c ' es t -à -d i re ,  à

cô té  de  Mar i vaux  e t  de  Sa in t -Ev remond ,  Bo i l eau  e t  Vo l t a i r e .0n  a  vu  qu ' i 1

se réfère souvent  expl ic i tement  au prem' ier ,  en par t icu l ier  à son Lutr rn

et  qu ' i l  fa i t  grand cas du second dont  i l  a  lu  de t rès près au moins le

Poème de Fontenoy, le lenpLe du'goût ,1es t ragédies et  les Let t res phi i ' ; -

sophiques.  Mais les références à La Bruyère,  à Boi leau et  à Vol ta i re ca-

chent-e l les un nombre aussi  important  d 'emprunts que dans le  cas de l 'au-

teur de \aVie de trûarianne et de celui des )euures nêLées ? L'exemple de

Mar ivaux nous obl ige à poser  une dernière quest ion :  n 'y  a- t - i1  pas dans
' ' les deux revues des auteurs qui  ne sont  pas p lus nof imés que celu i -c i  e t

qui  sont  pour tant  source féconde d ' inspi rat ion ? Les résul tats  de l 'en-

quête obl igent  à donner à toutes ces quest ions une réponse négat ive.  A

une ou deux except ' ions près,  r ien ne permet d 'af f i rmer que Môser a explo j -

té  d 'une manière év idente d 'autres auteurs corme i l  a  explo i té  Mar ivaux

et  Saint -Evremond.  0n peut ,  cer tes,  toujours re lever  quelque analogie ou

quelque ressemblance,  mais aucune preuve formel le,  aucune tournure pré-

c i se  ne  pe rme t  d ' a f f i rmer  qu ' i l  s ' ag i t  a l o r s  d ' au t re  chose  que  d 'une  s im-

p1e coinc idence.  Certa ins rapprochements que I 'on sera i t  tenté de fa i re

ne  s ign i f i en t  r i en  pa rce  qu ' i l s  po r ten t  su r  des  thèmes  ou  des  i dées  qu i

se rat tachent  au courant  généra1 de la  pensée des Lumières.  I l  ne fa i t  pas

de doute,  par  exemple,  que Môser a lu  les Let t "es phiLosoph. iques puisqu' i l

en c i te  un passage en exergue à son ar t ic le  sur ' l ,a  t ragédie.  Mais peut-on

en déduire que c 'est  à Vol ta i re que M6ser emprunte la  not ion de " juste
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mi l ieu" ,  de voie moyenne entre les posi t ions extrêmes sous prétexte
qu ' i 1  es t  éc r i t  dans  1a  v ing t - c i nqu ième  Le t t re  ph i l osoph ique  que  , , ce

n 'es t  po in t  non  p lus  l a  méd ioc r i t é  qu i  passe  pou r  bonne ,  c ,es t  I , é l o i -
gnement  des deux v ices opposés,  c 'est  ce qu 'on appei le  juste n i l ieu,  et
non  nÉd ioc r i t é "  (433 ) .  Ce t te  no t i on .du  j us te  m i t i eu  es t  une  no t i on  f on -
danenta le de la  pensée morale des Lumières dans la  oremière moi t ié  du
sièc le et  on la  t rouve à peu près dans toutes les revues moral isanres
gui ne s'inspirent pas toujours pour autant des Lett?es phiLosophiques.

Cet  exemple a valeur  générale.  Presque tous les rapprochements auxquels
donne l ieu la  lecture des deux revues de Môser oour  les auteurs oui
ont  été normés p lus haut  et  qui  ne sont  pas conf i rmés par  quelque réfé-
rence  exp l i c i t e  peuven t  ê t re  con tes tés  pou r ' l a  même ra i son .  S i  I ' on  veu t
a l l e r  un  peu  p lus  l o i n  e t  che rche r  que lques  a f f i n i t és  qu i  mér i t en t  p lus

d 'a t t en t i on ,  i l  es t  un  au teu r  que  1 'on  peu t  exc lu re  t ou t  de  su i t e  :  c ' es t
Bo i l eau .  I l  semb le  b ien  qu ' i l  n ' a i t  i nsp i ré  aucun  passage  des  revues  c je
Môser en dehors de ceux où i ' l  est explicitement nonnné ou cité.

Le cas de La Bruyère mér i te  peut-êt re p lus d 'at tent ion.  Môser,
on le  sai t ,  ne le  nonme qu'une fo is ,  à propos du Dist ra i t .  Mais s , i l  con-
naî t  le  por t ra i t  de Ménalque,  i l  do i t  connaî t re aussi  d 'autres passages

des Catactères.  Lorsqu'on 1 i t  cet  ouvrage et  que l ,on parcour t  ensui te
les revues de Môser on songe b ien souvent  à La Bruyère.  11 semble êt re
présent  par tout  et  nul le  par t ,  parce que sa t race ne peut  jamais êt re at -
testée de man' ière i r réfutable et  que ce qui  paraî t  ê t re de lu i  peut  pres-
que toujours êt re at t r ibué aussi  b ien à un autre.0n se rappel le  qu 'en

recherchant  les emprunts d iss imulés qui  sont  fa i ts  à Sa' in t -Evremond i l
nous est  arr ivé p lus ieurs fo is  d 'émett re l 'hypothèse que Môser aura i t  pu

tout aussi bien puiser chez La Bruyère. 0éjà dans la Préface des Cæac-
tèrel nous avons trouvé un progranme qui est bien celui des deux revues.
Les deux auteurs veulent  peindre I 'honme "d 'après nature, ' ,  présenter  au
lecteur  des défauts dans lesquels i1  puisse se reconnaî t re pour  s ,en cor-
n ige r .  I 1  ne  fau t  pas  seu lemen t  che rche r  1 ' é l oge  à  t ou t  p r i x ,  ma is  s , i 1
a r r i ve  que  I ' on  p la i se  e t  que  ce la  se rve  à  i ns inue r  des  vé r i t és  qu i  do i -

(433) tes Lett?es philosophiques. Ed. Pomeau, p. 178.

I

I
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ven t  i ns t ru i re ,  c ' es t  t an t  m ' i eux .  En f i n  l ' un  e t  l ' au t re  ne  veu len t

"pa r l e r  e t  éc r i r e  que  pou r  I ' i ns t ruc t i on "  (434 ) .  Ma is  ce  son t  l à  des
règ les  qu 'énoncen t  t ous  l es  ôu teu rs ,  mora l i s tes  ou  sa t i r i ques ,  de  l ' épo -
que .  S i  La  B ruyè re  l es  a  énoncées  d 'une  man iè re  p lus  exp l i c i t e  que  d ,au -
t res,  i l  n 'est  pas encore prouvé que Môser se soi t  d i rectement  inspi ré
de 1ui ,  car  c 'est  toute la  t radi t ion des revues moral isantes,  à cormen-
cer par celles de Steele et d'Addison qui reprend le prograrme des Ca-
rcctè?ee.0 'une manière p lus préc ise les réf lex ions que Môser fa i t  sur
l ' a t t i t ude  du  cou r t i san  d i sg rac ié ,  su r  l ' esp r i t  de  d i ss imu la t i on  que

doi t  adopter  l 'horme pol i t ique ou encore sur1es ra isons qui  font  que

les v ie i l lards condamnent  les d iver t issements de 1a jeunesse présentent ,

on l 'a  vu,  des ressemblances f rappantes avec cer ta ines maximes de La
Bruyère.  Mais chaque fo is  le  contexte nous inv i ta i t  à  at t r ibuer  ces pen-

sées  p lu tô t  à  Sa in t -Ev remond ,  sans  exc lu re  l ' hypo thèse  que  1e  " receveu r "
avai t  for t  b ien pu s ' insp ' i rer  des deux auteurs à la  fo is .  0n peut  t rouver

nombre d'autres maximes dans les Cæactères qui ont pu marquer la pensée

de  M6se r .  0n  a  d i t  que  ce lu i - c i  ava i t  esqu i ssé  dans  l a  t r e i z i ème  feu i l l e
de la Speetatrice alLenotde une théorie originale du génie : i l  est de
grands espr i ts  qui ,  avec une audace qui  n 'est  qu 'apparente, ,s ,écar tent

des règles connues pour explorer  les règles encore inconnues de la  natu-
re.  Bien qu ' i l  par le peu de la  nature,  La Bruyère connaî t  b ien ces es-
prits exceptionnels qui méprisent les règles cormunes et font pourtant
de grandes oeuvres :

" I l  y  a  des  a r t i sans  ou  des  hab i l es  don t  1 ' esp r i t  es t
auss i  vas te  que  l ' a r t  e t  l a  sc ience  qu ' i l s  p ro fessen t  ;
i l s  l u i  r enden t  avec  avan tage ,  pa r  l e  gén ie  e t  pa r  I ' i n -
ven t l on ,  ce  qu r i l s  t i ennen t  d ' e l l e  e t  de  ses  p r i nc ipes  ;
i l s  so r ten t  de  l ' a r t  pou r  I ' ennob l  i r ,  s ' éca r ten t  des  rè -
g les  s i  e l l es  ne  l es  condu i sen t  pas  au  g rand  e t  au  su -
b l ime  ;  i l s  marchen t  seu l s  e t  sans  compagn ie ,  ma is  i l s
vont  for t  haut  et  pénètrent  for t  lo in,  toujours sûrs et
conf iméspar le  succès des avantages que I 'on t i re  quel -
ques  fo i s  de  I ' i r r égu la r i t é "  (435 ) .

(434) Les Cazv.ctèz,es. Ed. Garapon, p. 61.
(435)  Ih id. ,  p .  92.
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L 'ana log ie  de  pensée  es t  t r oub lan te  e t  La  B ruyè re  va  même p lus  l o i n  que

MôseÊ.  Ma is  r i en  ne  p rouve  que  I ' emprun t  es t  i ncon tes tab le .  L ' au teu r  a l -

lemand aurai t  pu encore met t re en exergue à ses "métanorphoses morales"

cet te réf ' lex ion de l 'auteur  des Cataetères aussi  b ien que les textes de

Saint -Evremoncl  qu ' i l  a  retenus :

"Toutes les passions sont  menteuses :  e i les se déguisent

autant  qu 'e l les le  peuvent  aux yeux des autres ;  e l les

se  cachen t  à  e i l es -mêmes .  I l  n ' y  a  po in t  de  v i ce  qu i

n 'a i t  une fausse ressemblance avec quelque ver tu,  et
q u i  n e  s ' e n  a i d e "  ( 4 3 6 ) .

La maxime s 'appl ique par t icu l ièrement  b ien à Oronte,  à Lucrèce et  à

D iogène .  Ma is  l ' i dée  qu 'e l l e  exp r ime  se  t rouve  auss i  chez  Sa in t - t v remond ,
qu i  a  l ' avan tage  d 'ê t re  c i t é  exp l i c i t emen t  pa r  Môse r ,e t  chez  Mar i vaux .

C'est  un l ' ieu connun chez des moral is tes f rançais.  L ieu commun aussi ,à

l a  f i n  d u  X V I I e  s i è c l e ,  q u e  l a  c r i t i q u e  d e s  s t o i c i e n s  q u i  " o n t  t r a c é  l ' i -

dée d 'une per fect ion et  d 'un héroîsme dont  ( l 'honme) n 'est  poins capa-

ble"  (437) .  Mais La Bruyère n 'adhère pas pour autant ,  cornme le font  Saint -

Ev remond  e t  Môse r ,  à  l ' ép i cu r i sme .  I l  conna î t  éga lemen t  l a  re la t i v i t é  des
goûts et des modes :

"Tel a été à la mode ou pour le corrnandement des armées

e t  1a  négoc ia t i on  ou  pou r  l ' é l oquence  de  l a  cha i re ,  ou
pou r  l es  ve rs ,  qu i  n ' y  es t  p l us .  Y  a - t - i l  des  hommes
qui  dégénèrent  de ce qu ' i1s furent  autrefo is  ? Est-ce

leu r  mér i t e  qu i  es t  usé ,  ou  l e  goû t  que  1 'on  ava i t  pou r

eux "  (438 ) .

(436)  Ib id. ,  e .  152.

(437)  Ib id. ,  9 .  297

(438 )  I b i d . ,  p .  399 .
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Môser  a  peu t -ê t re  songé  à  ce  passage  quand  i 1  a  vou lu  démon t re r  I ' i nce r -
t i t ude  du  j ugemen t  es thé t i que .  l 4a i s  c ' es t  Sa in t -Ev remond  qu i ,  d .une  ma-
n iè re  b ien  p lus  ce r ta ine ,  l u i  a  donné  l , i dée  de  pa r l e r  de  l ' i ncons tance
du goût  chez les Français et  de prendre pour exemple le  cas de Boi leau.
I l  n ' es t  en f i n  pas  exc lu  que  Môse r  a i t  r ep r i s  à  La  B ruyè re ,  dans  son
!"agment de Lettte inÀierme, 1e procédé qui constitue à faire juger des
choses de l 'Europe pour un étranger naîf. Dans les Coractères c,est aus-
s i  un sauvage d 'Amér ique qui  je t te un regard non prévenu sur  les moeurs
de la Cour de France (439) .  Mais le  procédé éta i t  for t  courant  dans les
'lettres 

françaises de 
' l 'époque 

et les Lett"es pe?sdtes de Montesquieu
pourra ient  of f r i r  une source toute aussi  probable.

For t  cur ieusement  Théophrastesemble avoi r  apporté davantage à
Môser que La Bruyère.  Mais c 'est  probablement  dans la  t raduct ion oe ce
de rn ie r  qu ' i 1  a  pu  l i r e  l es  ré f t ex ions  mora les  du  Grec  (4a0 ) .  Théoph ras te
donne  des  dé f i n i t ' i ons ,  en  géné ra l  t r ès  conc i ses ,  des  t rave rs  qu , i 1  c r i t i -
que ,  pu i s  i l  l es  i l l us t re  pa r  un  po r t ra i t  qu i  déc r i t  un  compor temen t  ex -
tér ieur ,  une manière d 'êt re avec les autres.  L,analyse psychologique res-
te rudimentai re et  ne peut  êt re comparée aux vues pénétrantes d 'un La
Bruyè re ,  d ' un  Sa in t -Ev remond ,  d ,un  Mar i vaux  ou  d ,un  Môse r .  Ma is  on  vo i t
b ien ce qui  a pu séduire chez cet  auteur  1es publ . ic is tes a l lemands qui
semb len t  l ' avo i r  p ra t i qué  au  mo ins  au tan t  que  La  B ruyè re .  Depu i s  l e  d i s -
cours gue charpent ier  a lu  pour  la  récept ion de I 'auteur  des cav 'cetères
à l 'Académie Française,  en 1693,  on reprochai t  souvent  à ce dernier  le
caractère t rop par t icu l ier  de ses por t ra i ts ,  tand. is  que Théophrasre
au ra i t  t r a i t é  sa  ma t i è re  d ' un  po in t  de  vue  p lus  ph i l osoph ique  e t  p l us
universel .  Les caractères de La Bruyère ressemblera ient  t rop à cer ta ines
personnes, tandis que ceux de Théophraste sais i ra. ient  mieux I 'homme en
généra1.  Les auteurs de revues moral isantes pouvaient  donc t rouver  p lus

(439) Ibid., De La Cour, p. 245 sq.

(440)  La Bruyère fa i t  précéder ses propres caractères de la  t raduct ion de
ceux de Théophraste. Le titre exact de son ouvrage est : ,!es Catac-
tères de Théophtaste traduits du gree aoec Les Câractères cu Les
moeups de ee siècLe.
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f ac i l emen t  chez  l ' au teu r  g rec  que  chez  son  d i sc ip le  f r ança i s  un  schéma
assez  soup ie  qu ' i 1s  pouva ien t  va r i e r  e t  comp lé te r  se lon  l eu rs  goû ts  e t
l es  beso ins  du  momen t  ou  du  l i eu .  C 'es t  p robab lemen t  l a  ra i son  pou r  1a -
que l1e  Mbse r  s ' en  es t  se rv i  éga lemen t .  I l  su f f i t  de ' l j r e  ce r ta ines  ru -

br iques de Théophraste pour constater  qu 'e l les correspondent  assez b ien

aux  thèmes  moraux  qu 'a  abo rdés  Môse r :  "De  l a  d i ss imu la t i on "  -  "De  l a

f ' l a t t e r i e "  -  "Du  comp la i san t "  -  "De  I ' esp r i t  chag r i n "  -  " 0e  Ia  so t t e  va -

n i t é "  -  " 0e  1 ' o rgue i l " .  Dans  l e  dé ta i l ,  l es  emprun ts  son t  beaucoup  mo ins

évidents.  S ' i l  a  emprunté I ' idée générale de ses TobLeans de noeurs à
Théophraste '  l 'auteur  osnabruckois 1 'a largement  étof fée avec une mat iè-

re qu ' i1  t rouvai t  p lutôt  chez Saint -Evremond,  chez I ' lar ivaux et  même chez

La Bruyère.

L 'auteur  le  o lus c i té  dans la  FeuiLLe hebdonad.a i re et  dans 1a

Spectatrice aLlenqtde est Voltaire. 0n a vu que F1ôser, contrairement à

son  hab i t ude ,  ne  che rcha i t  nu l l enen t  à  d i ss imu le r  ce  qu ' i l  l u i  deva i t ,
en  pa r t i cu l i e r  dans  l e  doma ine  de  l a  d rama tu rg ie .  I 1  i n t rodu i t  dé jà  son
art ic le  sur ' la  t ragédie par  une c i ta t ion extra i te  des Let t "es phiLcsoî ; ' . i -
q ' uee  qu i  s ' app l i que  au  théâ t re  ang la i s  e t  qu ' i l  u t i l i se  pou r  ca rac té r i se r
1es  p ièces  " sages  e t  f r o i des "  du  répe r to i re  c l ass i c i san t  a l l emand .  Pou r
le reste,on sera i t  b ien en peine de t rouver  dans cet  ar t ic le  ou dans
quelque autre la  moindre réminiscence des jugements que Vol ta i re por te

su r  l a  scène  ang la i se  dôns  1a  d i x -hu i t i ème  e t  dans  l a  d i x -neuv ième  l e t t r e
ph i l osoph ique .  I l  es t  pou r tan t  une  image  que  l ' au teu r  f r ança i s  emp lo ie
pour caractér iser  le  génie poét ique des Angla is ,  en songeant  p lus spécia-
' lement 

à Shakespeare et qui est de facture très môserienne :

"Le génie poét ique des Angia is  ressemble jusqu'à présent

à  un  a rb re  t ou f fu ,  p l an té  pa r ' l a  na tu re ,  j e tan t  au  ha -

sard mi l le  raneaux et  cro issant  inégalement  et  avec for-

c e ;  i l  m e u r t  s i  v o u s  v o u l e z  f o r c e r  l a  n a t u r e  e t  l e  t a i l -
' ler  

en arbre des jard ins de l t lar ly"  (441) .

0n reconnal t  dans cet te image l 'opposi t ion,qui  deviendra b ' ientôt  un l ieu
cof i rnun de la  cr i t ique a i lemande du XVII Ie s ièc le,  entre la  nature sauvage
et  la  nature domest iquée des jard ins à 1a f rançaise.  Cet te comparaison

(44L) Lettres phiLosophiques. Ed, Pomeau, p. 124.
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qui  sera repr ise par  Lessing,  p lus ieurs fo is  par  f " lôser  et  encore par

Rousseau  n 'es t  donc  pas  t yp iquemen t  a l l emande  à  sa  sou rce .  Môse r  I ' u t i -
' l i se  

dès  l es  revues ,  sans  qu 'on  sache  b ien  s ' i 1  i a  p rend  à  Vo l t a i r e ,  à
p ropos  de  l a  na tu re  qu i  t r ava i l l e  d ' ap rès  un  nombre  i n f i n i  de  rèn lo<

"C 'es t  ce  qu i  exp l i que  qu 'une  na tu re  ag réab lemen t  sauva -
ge a été tenue pour bel le  depuis la  créat ion du monde,

tand i s  gue  l es  j a rd ins  a r t i f i c i e l s  on t  mon t ré ,  pa r  1es

mod i f i ca t i ons  qu ' i 1s  on t  sub ies ,  qu , i 1s  pouva ien t  v i e i l -

l i r , , ( 4 4 2 ) .

Mais p lus encore que la s imple comparaison entre nature sauvage et  paysa-

ge domest ' iqué,c 'est  la  métaphore végéta le appl iquée au domaine des le t -
t r es  qu i  f e ra  f o r t une  dans  l a  l i t t é ra tu re  a l l emande ,  en  pa r t i cu l i e r  dans
\e Twité s.r La Langze et La Littézvture alLenandes de Môser,

I l  sera i t  b ien étonnant  que notre auteur  n 'a i t  emprunté aux Leztres
phiLoeophiquee, qui ont fait tant de bruit en Europe et dont on sait de

nan iè re  ce r ta ine  qu ' i l  l es  a  l ues ,  QU 'une  modes te  c i t a t i on  e t  une  image
plus ou moins f idè lenent  t ransposée.0n est  tenté de pousser  l 'examen
p lus  l o i n .  Ma is  l e  b i ' l an  es t ,  à  v ra i  d i r e ,  un  peu  décevan t .  De  rep r i se  1 i t -

téra le on n 'en t rouve vra iment  qu 'une.  Oans la deuxième let t re Vo] ta i re
rapporte les propos d 'un personnage qui  af f i rmai t  que Newton éta i t  1e p lus
grand de tous les honrnes :

"Ce t  ho rme  ava i t  r a i son  ;  ca r  s i  l a  v ra ie  g randeu r  cons i s -
t e  à  avo i r  r eçu  du  C ie l  un  pu i ssan t  gén ie ,  e t  à  s ' en  ê t re
serv i  pour  s 'éc la i rer  so i -même et  les autres,  un horme

coflme Monsieur Newton, teL qutiL s'en t?on)e à pe'ine 
"n

dio s ièeLes,  est  vér i tablement  le  grand honrne" (443) .

Dans  I ' a r t i c l e  où  i l  examine  l a  s i t ua t i on  des  l e t t r es  a l l emandes ,  Môse r
pa r l e ,  on  s ' en  souv ien t ,  du  déc l i n  des  cu l t u res  l a t i ne ,  i t a l i enne  e t

(442)  , to .  30,  HKA I ,  p .  187.

(443) Lettres phiLosophiques . Ed .  Pomeau ,  p .  76 .
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française.  Pour corr iger  cet te vue peut 'ê t re t rès schémat ique i l  fa i t

quelques except ions,  dont  une au moins nous est  déjà connue :  c 'est  ce l -

le  de Vol ta i re.  Mais i1  y  a3 'oute Pope et  Newton en ut ' i l isant  la  même for-

mule que cei le  que l 'on t rouve dans la  douzième let t re :

" I l  est  cer tes vra i  que l 'on ne peut  pas imputer  à une

nat ion toute ent ière un décl in  tota l  des sc iences s i

cha4ue rûLLértairc peut A ptoduine déaà un Ileutcn, un

PoPe et  un Vol ta i re"  (444) .

Si  Môser par le aussi  de Pope,  c 'est  peut-êt re également  à cause des ier-

ttes phiLosophiqtes qui consacrent un passage très élogieux au grand au-
' teur  

angla is .  Vol ta i re t radui t  même quelques vers de 1a Boucle de ehe-

tans, tandis que Môser donne un past' iche de ce poème héroi-comique dans

l ' a r t i c l e  où  i 1  pa r l e  de  1 ' usage  des  gnomes  e t  des  sy lphes  dans  l a  poé -

s ie  (445 ) .  L ' au teu r  a l l emand  conna i ssa i t  Pope  dans  l e  t ex te ,  ma is  1e  j u -

genent  de Vol ta i re a pu le  confor ter  dans son admirat ion.  I l  ne devai t

guère prat iquer  en revanche 1es ouvrages de Newton.  I l  est  donc p lus que

probable que c 'est  dans les Let t?es phi losophùques qu ' i l  a  puisé,  comme

beaucoup  de  ses  con tempora ins ,  ce  qu ' i l  sa i t  de  l a  g rav i t a t i on  un i ve rse l -

]e (aa6) .  I ' l  ne par le pas du système de Newton dans ses revues '  mais i l

n 'aura i t  probablement  pas recouru à une image newtonienne pour i l lust rer

dans son int roduct ion aux métamorphoses morales le  compromis qui  f in i t

p a r  s ' é t a b l i r  e n t r e  I a  p a s s i o n  e t  I a  r a i s o n  s ' i l  n ' a v a i t  l u  l a  q u i n z i è m e
' le t t re 

sur  les Angla is  :

" (L ' honme)  f a i t  t an t  e t  s i  b i en  qu 'à  1a  f i n  i l  se  t r ouve

dans  ]a  mâne  s i t ua t i on  que ]a  t e r re  qu i ,  ne  pouvan t  su i -

v re  n i  I ' a t t r ac t i on  du  so le i l  n i  son  p rop re  penchan t  à

(4441 , to.  32,  HKA I ,  p .  175.

(445) tto. 45, HKA l, p. 256-260.

(446) Lettues philosophiques . "Sur 1e système de l 'attraction" (15ème
Let t re) .  Ed.  Pomeau,  pp.  95-104.
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se  mouvo i r  se ion  une  l i gne  d ro i t e ,  cho i s i t  une  vo ie
moyenne, '  (447) .

La sagesse des Chinois est  un autre l ieu corrnun de la  pensée des Lumiè-
res .  0n  se  rappe l l e  que  l ' 16se r  qua l i f i e  l es  I t a l i ens  de  " rusés ' , ,  1es
F rança i s  de  " sp i r i t ue l s "  e t  l es  Ch ino i s  de  ' , sages , ,  ( 448 ) .  pou r  l u i ,  l e
lieu cormun vient peut être des Lett"es philoeophiq.es où i l est écrit :

"J 'apprends que depuis cent  ans les Chinois sont  dans
cet  usage ( f  inser t . ion de la  pet i te  véro le)  ;  c 'est  un
g rand  p ré jugé  que  l , exemp le  d ,une  na t i on  qu i  passe  pou r
être la  p lus sage et  la  p lus pol icée du monde, '  (449) .

Mo ins  cou ran te  es t  peu t -ê t re  I ' i dée  exp r imée  pa r  Vo l t a i r e  dans  l a  v i ng t -
c inquième let t re,  que " ' l ' (horrne)  est ,  comme tout  ce que nous voyons, , :â- ; j
de na,L et  de b ien,  de p la is i r  e t  de peine, ' ,  idée que Môser reprend dans
' la  préface des TabLeau.æ de noeure lorsqu, i l  a f f i rme que, , l ,homme es!  au-
jourd 'hui  unnéLuqe de b ien et  de nal , , (450) .  Malgré ces deux ou t ro is
emprunts et  ces quelques rapprochements p lus ou moins convaincants,  i l
faut  b ien avouer que la récol te est  maigre et  l 'on s 'étonne de constater
que Môser n 'a i t  pas mieux su t i rer  par t i  de sa lecture des Let t res phi i -ç-
sophiques.  Si  l 'on excepte le  domaine de l ,esthét ique dramat ique,  ses
rappo r t s  avec  Vo l t a i r e  res ten t  f i na lemen t  assez  supe r f i c i e l s  :  i l  n ' es t
pas encore assez mûr en 1747 pour assim.iler en profondeur la pensée du
ph i l osophe  f rança i s .

.  I1  est  permis de se denander encore s. i  Môser n,a pas lu  1es Let-
t?es pe?B@Es de Montesquieu.  L 'ouvrage,  rédigé p lus de d. ix  ans avant  les
Lettves philosophiqteg, a connu un succès bien plus considérable encore

(447) t to .  38,  HKA I ,  p .  210.

(448)  Dz.  10,  HKA I ,  p .  130.

(449)  l lème let t re.  Ed.  Pomeau,  p.  74.

(45Q) Lettz,es phiLosophiques. Ed. Pomeau, p. t63 et î io., préface, p. 3.
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dôns  l es  pays  a l l emands  que  ces  de rn iè res  (a5 l )  e t  i l  se ra i t  b i en  su rp re -

nan t  qu 'on  l ' a i t  i gno ré  à  Osnab ruck .  La  c r i t i que  a  é tab l i  que  Môse r  n ' a

été rendu at tent i f  à  Montesquieu qu 'à la  f in  des années c inquante par  ses

an i s  Georg  Ludw ig  von  Ba r  e t  sa  f i 11e ,  JeanneFr ide r i ke  von  Ba r .  Ma is

c 'est  sur tout  le  Montesquieu de l 'Espr i t  des Lois qu ' i1  a découvert  à ce

momen t - l à  e t  r i en  n ' exc ju t  qu ' i l  n ' a i t  au  mo ins  pa rcou ru  aupa ravan t  1es

Let t?es persdes.  I l  est  vra i  qu 'aucun indice précis  ne v ient  prouver

qu ' i 1  s ' en  i nsp i re  dans  ses  deux  revues .  Ma is  l e  s i l ence  qu ' i l  obse rve  à
propos de Mar ivaux doi t  nous inc i ter  à la  v ig i lance.  A défaut  de référen-

ces expl ic i tes et  de repr ises l i t téra les,  on t rouve quelques analogies
qui  permettent  de fa i re des rapprochements in téressants.0n a déjà re levé

au  passage  que  l ' h ' i s t o i r e  de  Zay re ,  dans  l a  s i x i ème  feu i l l e  hebdomada i re ,

cet te femne turque qui  est  heureuse dans le  sér 'a i l  parce qu 'e l le  ne con-

na î t  pas  d ' au t re  bonheu r  poss ib le ,  r appe la i t  d ' une  man iè re  é tonnan te  l ' é l o -

ge  qu 'Usbek  fa i t  à  Roxane  dans  l a  v i ng t - s i x i ème  l e t t r e  pe rsane  de  l a  con -

di t ion de l 'Or ienta le,  m' ieux protégée que la femme d 'Occident  des séduc-

t ions du monde.  Dans la soixante-deuxième let t re persane,  Zel is  fa i t  sa-

vo i r  à  Usbek  qu 'e l l e  v i en t  de  me t t re  sa  f i l l e  dès  l ' âge  de  sep t  ans  dans

]e  sé ra i l  a f i n  de  l ' hab i t ue r  t r ès  t ô t  à  ce t t e  v i e  c l o î t r ée .  Dans  l es  deux

cas,  chez Montesquieu corrne chez Môser,  le  bonheur,  chose re lat ive,  est

avan t  t ou t  a f f a i r e  d ' imag ina t ' i on  e t  d ' hab i t ude .  La  femme p lus  l i b re ,  com-

me  l ' es t  I ' au t re  pe rsonnage  de  Môse r ,  A laz ie l , ne  pou r ra  p lus  s ' adap te r  au

régime du séra i l  ou même, p lus s implement ,à une v ie conjugale normale et

e l l e  n ' en  es t  pas  pou r  au tan t  p lus  heu reuse .  Mon tesqu ieu  é tab l i t  éga le -

ment  une comparaison entre les fermes en Or ient ,  c loî t rées dans leur  ha-

rem,  e t  l es  f enmes -p lus  l i b res  qu ' i ' l  vo i t  à  Pa r i s  e t  qu ' i l  déc r i t  à  peu

près conrne Môser décr i t  ses bel les de salon.  Usbek écr i t ,  en ef fet ,  après

avoi r  vanté le  sor t  des Or ienta les :

(451)  c f .  Rudol f  V ierhaus,  " î ' lontesquieu in  Deutschland",  in  :  ColLeçiun
PhiLoeophicuttr. Studien Joachin Ritte? zutn 6A. Geburvstag. Basel/
Stut tgar t ,  1955,  p.  405 sg.
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"Ma is  que  pu i s - j e  pense r  des  femmes  d 'Eu rope  ?  L ' a r t  de
composer leur  te int ,  les ornements dont  e l les se parent ,
' l es  

so ins  qu 'e l1es  p rennen t  de  l eu r  pe rsonne ,  l eu r  dés j r

cont inuel  de p la i re qui  les occupe,  sont  autant  de taches
fa i t es  à  l eu r  ve r tu  e t  d ' ou t rages  à  l eu r  époux "  (452 ) .

0n croit entendre Môser évaluer les mérites respectifs cies femmes alle-
mandes et des fermes françaises ou de leurs sottes imitat.rices en Allema-
gne.  A défaut  d 'expér ience personnel le ,  c 'est  b ien dans des ouvrages com-
me les Cæactères de La Bruyère et dans les Lettres pe?aannes de Montes-
qu ieu  qu ' i l  a  pu  t rouve r  l a  ma t i è re  de  sa  c r i t i que  des  moeurs  f r ança i ses .

C'est  encore le  second ouvrage p lutôt  que le premier  qui  a pu lu i  inspi -
rer  l ' idée de soumett re Ia société européenne au regard naî f ,  mais sans
indu lgence ,  d ' un  é t range r  venu  d 'un  au t re  con t i nen t .  Son  Ind ien  es t  p l us

nai f  que ne le  sont  Usbek ou Rica,  mais ses remarques sont  tout  ôussi  in-
c is ives.  Le sauvage de La Bruyère ne juge que les moeurs de la  Cour,  tan-
d is  que I ' Ind iem de Môser observe,  conme le Persan de Montesquieu,  1a so-
c ié té  t ou te  en t i è re ,  ses  moeurs  e t  ses  i ns t i t u t i ons .  I l  ne  s ,é tonne  oas
seulement  des modes r id icu les,  mais i ' l  dénonce,  corme Rica dans la  soixan-
te-hui t ième let t re,  1a 1égèreté et  la  corrupt ion des magist rats  et  des
avocats,  ou encore,  toujours cof ime Rica,  dans la  cent-sept ième let t re,
' l ' in f luence 

des fermes dans les af fa i res de l 'Etat .  Ces rapprochements
sont- i ls  purement  for tu i ts  ? Peut-on en déduire que " le  f ragment  d 'une
' le t t re 

indienne" s ' inspi re des Let t res pe?aanes ? Si  la  seconde hypothè-
se  é ta i t  l a  bonne ,  on  au ra i t  une  fo ' i s  de  p lus  l a  p reuve  que  I ' un  des  é lé -
ments les p lus or ig inaux des deux revues,  ce cour t  passage où la sat i re
des moeurs se t ransfonf le  en sat i re socia le et  pol i t igue,  doi t  son or ig i -
na l i t é  aux ' l ec tu res  f r ança i ses  de  Môse r .0n  pou r ra i t  r e l eve r  enco re  que l -
gues autres thèmes cormuns,  par  exenple 1 'égale d igni té des deux sexes
(453 ) ,  l a  pass ions  des  fe rnnes  pou r  l e  j eu  (454 )  e t  l es  b ien fa i t s  c te  I ' ac -

(452)  Les Let t?es pe?strce.  Ed.  Roger Cai ' l lo is ,  "La P1éiade",  Par is ,  1956,
t .  I ,  p .  1 7 0 .

(453 )  Le t tnes  pe?s@1e l .  Ed .  R .  Ca i l l o i s ,  p .  186  e t  r i o .  37 ,  HKA I ,  p .  205 .

(454)  Le- t t tes pe"sanes.  Ed.  R.  Cai_1 1pi l ,  q .  213 et  i r 'o .  B,  HKA I ,  p .  42 sq.
( l ' h i s to i re  de  l a  comtesss  X iph i l i nde  à  l a  cou r  de  Char le rn rnnc )
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t i v i t é  économique  cap i t a l i s te  e t  de  l a  c i r cu ' l a t i on  des  r i chesses  (455 )  '

Toutes ces analogies sont  t roublantes,  mais e l les por tent  sur  des idées

qui  éta ient  courantes à l 'époque et  ne per f ie t tent  pas c j 'a f f i rmer d 'une

manière irréfutable que Môser a lu les Lettres Pe/'sanes.
I t  es t  enco re  un  nom qu ' i l  f au t  c i t e r  pa rce  qu ' i l  s ' impose  à  l ' es -

pr i t ' lorsqulon l i t  1es développements esthét iques de Môser :  c 'est  ce lu i

de l 'abbé Dubos.  Mais i l  en est  de cet  auteur  corme du l ' lontesquieu des

Lett?es pe?sùea : on retrouve quelques unes de ses ' idées dans les oeux

revues sans qu 'on puisse prouver  avec cer t i tude que le ieune publ ic is te

osnab rucko i s  I ' a  l u  e t  s ' es t  d i r ec temen t  i nsp i ré  de  l u i .  Dans  ses . Îé -

f ler ions cr i t iq tes suz Lapoésie et  Lapeintute qu ' i l  a  publ iées en 1719'

Dubos  a  é té  l ' un  des  p rem ie rs  à  avo i r  ba t t u  en  b rèche ]e  ra t i ona l i sme  de
' I ' es thé t i que  

c lass ique  (456 ) .  Son  po in t  de  vue  es t  p l us  psycho log ique  que
' logique 

dans la  mesure où i l  é tudie le  comportement  de l 'honne auquel

l 'oeuvre d 'ar t  est  dest inée.  Cet te pr ior i té  accordée à l 'e f fe t  esthét ique

ne s igni f ie  pour tant  pas que Dubos soi t  par t isan du re lat iv isme esthét i -

que.  I l  reste at taché à la  not ion de goût  qu ' i l  déf in i t  coûne une sor te

de "sens cormun".  Le iugement  esthét ique ne re lève donc pas de 1a pure

sub jec t i v i t é  i nd i v i due l l e ,  ma is  suppose  un  ce r ta in  consensus  un i ve rse l .

Le vra i  problème est  de savoi r  s i  un te l  "sens commun" est  possib le.  Pour

résoudre ce problème, Dubos refuse les normes c lass iques,  mais i1  ne re-

nonce pas tota lement  aux règles parce qu ' i l  ne veut  pas abandonner l 'es-

thé t i que  à  I ' a rb i t r a i r e .  [ l  se  con ten te  de  l im i t e r  I ' impo r tance  du  fac -

teur  rat ionnel  dans le  iugement  que forme le goût  sans pour autant  n ier
' I 'un iversal i té  

du goût .  I l  n 'en demeure pas moins que le sent iment  et

f  imag' inat ion const i tuent  le-s é léments fondamentaux de son esthét ique.

Etudiant  sur tout ' les ef fets  que proôuisent  les oeuvres,  i1  considère que

le  béné f i c i a i r e  du  p la i s i r  es thé t i que  e t  I ' ob ie t  de  ce  p la i s i r  son t  deux

facteurs d 'égale importance.  Puisque le goût  ne peut  pas êt re 1e produi t

de considérat ions purement  théor iques,  le  p lus grand mér i te  d 'une oeuvre

(455) Lettres persanee. Ed.

(456)  c f .  Erns t  Cass i re r , ,
2e  éd . ,  p .  397 sq .

R .  C a i l l o i s ,  p .  2 8 9  e t  D 2 . 2 ,  H K A  I ,  p .  3 0 2 .

Die PhiLosophie der AulkLïwung. Tijbingen' 1932,
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d 'a r t  es t  de  p la i re  e t  c ' es t  à  l ' a i de  de  l eu r  sen t imen t  i n té r i eu r ,  sans
fa ' i re  appel  au cr i tère object i f  des règles normat ives,  que 1es hommei
reconna i ssen t  s i  l e  bu t ,  c ' es t -à -d i re  l e  p la i s i r  es thé t i que ,  es t  a t t e i n t .
0n voi t  b ien ce qui ,  dans les réf lex ions esthét iques que Môser expose
dans la t re iz ième feui l ]e  de la  Spectaty ice a lLemande (457),  peut  êt re
puisé à la source des Réf-Lerions cr-it iques de Dubos. L,auteur allemand
s'ef force également  de dépasser ' l 'esthét ique c lass ique tout  en év i tant
d 'adopter  des posi t ions purement  subject iv is tes.  I l  reste at taché à la
not ion de goût  et  à cel le  de consensus universel ,  de ce ' ,sens cof i r run, ' ,
dont  i l  examine,  corme Dubos,  la  val id i té .  Host i le  à toute esthét ique pu-
rement  i r rat ional is te du genre de cel le  qu 'adopteront  les jeunes génies
des années soixante-d ix ,  i1  adopte une fo is  de p lus une posi t . ion moyenne
en soul ignant ,  d 'une par t ,  le  caractère re lat i f  des théor ies et  en af f i r -
man t '  d ' au t re  pa r t ,  l a  nécess i t é  des  règ les .  pas  p lus  que  pou r  l e  t héo r . i -
c i en  f r ança i s ,  1 ' oeuv re  d ' a r t  ne  sau ra i t  ê t re  l i v rée  à  l , i n i t i a t . i ve  a r -
b i t r a i r e  du  c réa teu r .  s ' i  l  acco rde  mo ins  d ' impo r tance  à  I , imag ina t . i on  que
I'auteur des RéfLerions crit iques, sans toutefois I 'exclure totalement,
i l  concède également  une p lace importante au sent iment  qu,avai t  banni  les
théo r i c i ens  c lass iques .  I 1  a jou te  a ins i  aux  c r i t è res  t r ad i t i onne l s  qu ' i  l
conse rve ,  l e  na tu re l ,  l a  du rée  e t  l e  consensus  un i ve rse l ,  un  c r i t è re  nou -
veau qui  est  d 'ordre subject i f  e t  i r rat ionnel .  ce cr i tère du sent iment
qui  concerne,  conme chez Dubos,  autant  le  , ,consormateur , ,  d ,oeuvres d,ar t
que  1e  c réa teu r ,  vé r i f i e  e t  con f i rme  l es  t r o i s  p récéden ts .  C ,es t  l e , ' sen -
t iment  personnel  et  profond",  for t  semblable au sent iment  in tér ieur  de
Dubos ,  qu i  nous  d i t ,  en  e f f e t ,  s i  l e  bu t  essen t i e l  de  l , oeuv re  d ' a r t ,  qu i
es t  de  p la i re ,  es t  v ra imen t  a t t e i n t .  La  t en ta t i on  d ' é tab l . i r  une  f i l i a t i on
en t re  Oubos  e t  Môse r  es t  d ' au tan t  p lus  g rande  que  I ' on  vo i t  mp l  où . l e  se -
cond aurai t  pu puiser ,  s i  ce n 'est  chez 1e premier ,  les é léments qui  lu i
ont  permis de prendre ses d is tances par  rapport  è la  doctr ine got tsché-
d ienne .  Les  Su i sses  é ta ien t  à  l a  f o i s  p lus  ra t i ona l i s tes  e t  p l us  f avo ra -

(457)  Dz,  13,  HKA I ,  pp.  340-344.



- 4 3 9 -

b les  à  l ' ' imag ina t i on  que  Môse r  e t  i l s  r e j e ta ien t  v i gou reusemen t  l es

théor ies de Dubos (458) .  I l  est  vra i  que notre auteur  ne nomne jamais

Dubos et  qu 'aucune repr ise l i t téra le ne permet d 'étayer  l 'hypothèse

d'une inf' luence des Réflecions erit iques sur les thèses qui sont déve-

loppées dans la treizième feuil le de la Spectaty-ice aLLemqnde G59).

La recherche des emprunts d iss imulés que Mi jser  a fa i t  aux auteurs
f rançais s 'est  donc avérée f ructueuse.  Cet te rubr ique est  de lo in la
plus importante et  les résul tats  qu 'e l le  permet de rassembier  1 'empor-

tent  sensib lement  en volume et  en qual i té  sur  tout  ce que pouvaient  ap-
por ter  en in format ions les références expl ic i tes qui  ne const i tuaient
vra iment  que la par t ie  v is ib le de f  iceberg.  Le nombre des auteurs qui

sont  exp ' lo i tés à ce n iveau des sources non avouées est  cer tes beaucoup
plus restre int  qu 'au prem' ier  n iveau,  ce lu i  des références purement  orne-
mentales et  p lus ou moins gratu i tes.  Mais c 'est  là  un phénomène que nous

avions déjà pu constater  lorsque nous avons examiné les références ex-
p l i c i t es .  P lus  l es  ré fé rences  p rena ien t  de  f  impo r tance  e t  p l us  e l l es

déterminaient  l 'espr i t  e t  le  fond du texte de Môser,  p lus le  nombre

des auteurs c i tés éta i t  l imi té.  Au n iveau des ment ions et  des c i ta t ions
rée l ' l emen t  pe r t i nen tes  i I  ne  res ta i t  p l us ,  su r  l a  v i ng ta ine  d ' éc r i va ins
f rançais normés et  c i tés au tota l ,  que La Bruyère,  Lesage,  Saint -Evremond,

Corne i  l l e ,  Mo l i è re  e t  Vo l t a i r e .  Sa in t -Ev remond ,  qu i  occupa i t  dé jà  dans

ce pet i t  groupe une p lace prépondérante,  s ' impose encore d 'une manière

spèc tacu la i re  dans  1e  reg i s t re ' des  emprun ts  d i ss imu lés .  Môse r  l ' exp lo i t e

sur tout  dans le  domaine de Ia morale,  mais son inf luence est  égalernent
profonde dans le domaine de 1a pensée esthét ique et  e l ie  n 'est  pas né-
g l i geab le  dans  ce lu i  de  l a  pensée  po l i t i que .  0n  peu t  même a f f i rmer  qu ' i 1

est  le  seul  auteur  f rançais à avoi r  fourn i  quelques idées à Môser dans

(458) Cf. Pierre Grappin, La ëhéoyie du génie dans Le précLassicisne aL-
Lemand,  op .  c i t . ,  p .  24 .

(459) M6ser citera fréquenunent 1'Histoire eri t ique de La mcnatehie frcn-
çaise doæ Les Ga,tLes de I 'abbé Dubos dans f i l is ioine dt)snabruek,
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ce domaine qui  est  encore peu développé dans les deux revues de jeunes-

se.  La p lace réservée à Saint - tvremond ne saurai t  nous étonner.  Dans la

mesure où les ment ions expl ic i tes rempl issaient  convenablement  leur  rô le

de  s ignaux ,  i 1  é ta i t  no rma l  que  l ' i n f l uence  sou te r ra ine  de  ce t  au teu r
fût  cons ' idérable.  La grande surpr ise de cet te dern ière par t ie  de notre

enquête est  fourn ie par  l ' in tervent ion massive de Mar ivaux,  jusqu'a1ors

s implement  représenté par  la  ment ion unique de ses deux grands romans.

Môser a peu emprunté auPaysazpan)enu et  toute son at tent ion s 'est  con-

centrée sur  la  Vie de l ' lar ionre.  Si  l 'on f  a i t  le  b i  lan de ce qu ' i l  do i t  à

cet te seconde oeuvre de Mar ivaux,  on constate que sur  1e p lan des idées

la garrne n 'est  pas t rès r iche.  Les emprunts re lèvent  presque tous de la

réf ' lex ion morale,  p lus préc isément  du por t ra i t  e t  de I 'analyse psycholo-

g ique  qu i  donnen t  I i eu  à  des  ré f l ex ions  mora les .  Ma is  dans  ce  reg i s t re

assez restre ' in t  Môser n 'hési te pas à puiser  abondarment  à sa source.  I l
fa i t  des por t ra i ts  à la  manière de Mar ivaux en reprenant  non seulement
les procédés de 1 'analyse et  de la  descr ipt ion mais encore nombre de for-

mu les  qu r i l  t r adu i t  l i t t é ra lemen t .  I l  imag ine ,  ou  p lu tô t ,  cop ie ,  des  s i -
tuat ions qui  sont  ce l les dans lesquel les se t rouve Mar ianne aux d i f féren-

tes étapes de son h is to i re.  C'est  même une vér i table nouvel1e v ie de ! . !c-

r 'ùæane qu' i l  reconst i tue dans les sept  le t t res de la  fenrme phi losophe,

vér i table past ' iche du roman de Mar ivaux t ransposé dans l 'un ivers osna-
b rucko i s .  En  compara i son  de  ce l ' l e  de  Sa in t -Ev remond ,  I ' i n f l uence  de  l 4a r i -
vaux  es t  p l us  f im i tée  e t  p l us  ponc tue l l e .  Ma is  l es  emprun ts  l i t t é raux

sont  p lus copieux dans le  cas du second.  Si  
' l 'auteur  

des Oeuures nâLées a
fou rn i  à  Môse r  p lus  d ' i dées ,  ce lu i . de  1aV ie  de  Mar ianne  l u i  a  o f f e r t  p l us

de mat ière l i t téra i re d i rectement  explo i table.  Son inf luence se s i tue p lu-
' tô t  dans le  donaine de | 'expression,  du vocabu' la i re,  de la  mise en oeuvrè,

de  l ' i l l us t ra t i on ,  sans  exc lu re  comp lè temen t  I ' appo r t  su r  l e  p lan  de  i a

Densée et  de la  réf lex ion.

En regard de tout  ce que Môser a pr is  à ces deux auteurs,  le  reste
compte  assez  peu .  L ' i n f l uence  de  La  B ruyè re  es t  i ncon tes tab1e  ma is  d i f f i -
c i le  à sais i r  concrètement .  11 semble sur tout  que ce soi t  à  t ravers sa
traduct ion des Catoctères de Théophraste qu ' i1  s ' impose comne modèle ou
corme fourn isseur  de types humains à dépeindre et  à analyser .  Vol ta i re,
pour tant  tant  admiré,  s i  souvent  c i té  et  expl ic i tement  explo i té  dans les
passages consacrés à l 'esthét ique du théâtre,  se mani feste apparemnent
peu  dans  ce  reg i s t re  des  emprun ts  d i ss imu lés .0n  reconna î t  assez  b ien  l a
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traCe deS LettTes philosophiques dans certaineS formules ou dans certai-

nes idées que Môser reprend à l 'occasion.  Mais ce modeste apport  reste

t rès en-deçà de ce qu,aurai t  normalement  dû fourn i r ' la  lecture d 'une

oeuvre aussi importante. En L746/47 Môser était encore manifestement

p lus  sens ib le  à  l a  vo i x  de  nos  mora l i s tes  qu 'à  ce l l e  de  nos  ph i l osophes .

Quant aux rapprochements auxquels peut donner l ieu une comparaison entre

]es revues de Môser et les Letttes pe!8@tes de Montesquieu ou les ié-

flerions crit iqtee flr Lapoéeie et Lapeintute de l 'abbé Dubos, j ls ne

manquent  pas d ' in térêt  et  i ls  confèrent  quelque vra isemblance à 1 'hypo-

thèse que l,f i t iser a lu ces deux ouvrages et en a tiré quelque profit '  Mais

rien ne permet de transformer cette hypothèse en cert' i tude'

A la  f in  du chapi t re précédent ,  i l  é ta i t  permis de se demander s t
' I 'espr i t  de Par is  souf f la i t  vra iment  dans la  FeuiLLe hebdamadai te et  dans

1a Speetatrice aLLenwtde. La phySiOnomie générale des deux revues nous

porta i t  p lutôt  à penser que Môser se rat tachai t  à  une t radi t ion qui  est

essent ie l lement  d 'or ig ine angla ise et  que c 'éta i t  sur tout  en homme du

te r ro i r  qu ' ' i 1  s ' exp r ima i t  dans  l es  passages  l es  p lus  o r i g i naux  de  ses  a r -

t ic les.  L 'examen de son at t i tude à 1 'égard de la  France et  des Français

n,avai t  guère permis de corr iger  cet te première impression p lutôt  négat i -

ve.  Malgré quelques appréciat ions favorables et  par fo is  mÛne élogieuses

sur notre pays et nos compatriote5, Môser apparaissait surtout cgnme un

esDr i t  résolument  host i le  aux moeurs f rança' ises et  à la  pol i t ique des

ro is  de France et  de leurs min ' is t res.  L 'écr iva in osnabruckois Se montra i t

par t icu l ièrement  sensib le aux dangers que représenta i t  pour  ses compat l io-

t es  l , im i t a t i on  se rv i l e  du  modè le  f r ança i s .  Su r  ce  chap i t r e  sa  c r i t i que

annonça i t  dé jà  ce l l e ,  p l us  v i r u l en te  enco re ,  qu ' i l ' deva i t  p ra t i que r  une

vingtaine d'années plus tard dans ]es Foftaisies Patriotiques. Mais la

cr i t ique morale et  pol i t ique n 'exc ' lua i t  pas une admirat ion év idente pour

1a l i t térature f rançaise.  Le nombre des auteurs f rançais normés et  c i tés '

par fo is  même c i tés dans leur  langue o l i9 inale,  éta i t  except ionnel lement
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élevé dans les deux revues de jeunesse de Môser.  Dans un premier  ternps
cet te ôbondance s 'avérai t  pour tant  t rompeuse.  ce lecteur  ass idu de nos
auteurs sef i t la i t  t i rer  peu de prof i t  de ses lectures.  Bien des référen-
ces n 'avaient  qu 'un rapport  assez lo inta in avec la  substance du texte.
Leu r  g ra tu i t é  re leva i t  du  j eu  d ' esp r i t  e t  t r ah i ssa i t  un  ce r ta in  dés i r
de br i l ler .  A ce stade de notre examen,  les rapports  de Môser avec les' le t t res 

f rançaises resta ient  t rès superf ic ie ls .  Mais sous ce vern is  de
références souvent  gratu i tes et  purement  ornementales se d iss imula i t  un
apport  p lus profond,  par fo is  expl ic i tement  reconnu,  mais le  p lus souvent
inavoué.  L 'enquête menée jusqu'à son terme révèle que i , . in f luence des
lettres et de la pensée françaises dans les deux revues de Môser esr
b ien p lus profonde qu 'on ne pouvai t  le  cro i re au pr ime abord.  c 'est  la
substance même de la pensée du jeune publ ic is te osnabruckois qui  est  f i -
nalement marquée par cet apport français er ses vues apparemxent les
plus personnel les doivent  souvent  1a p lus grande par t  de leur  or ig inal i -
té  aux sources f rançaises qu, i l  a  abondarment  explo i tées.  Cet te expio i -
ta t ion ne concerne pas seulement  les thèmes et . les idées,  mais e l le
prend souvent  la  forme d 'emprunts l i t téraux,  de repr . ises de mots,  d,ex-
pressions,  de fonnules,  vo i re de phrases qui  sont  s implement  t radui tes
et  in tégrées dans le  texte a l lemand.  I l  sera. i t ,  cer tes,  excessi f  d ,accu-
ser  Môser de p lagiat .  I l  est  assez habi le  pour  d. iss. imuler  ses emprunts
et  se révèle p lutôt  expert  dans l ,ar t  du monlage.

Le domaine où Môser s 'est  le  prus profondément inspi ré de ses
lectures f rançaises est  ce lu i  de la  morale et  c ,est  chez 

. les 
moral is tes

f rançais,  en par t icu l ier  chez saint -Evremond,  chez Mar ivaux et ,  oans une
mo ind re  mesu re ,  chez  La  B ruyè re ,  qu , i 1  a  pu i sé  l , essen t i e l  de  sa  ré f l ex ion
mora le .  ce t t e  p ré fé rence  pou r  nos  mora l i s tes  s ,exp l i que  pa r  1a  na tu re
même des  revues  que  Môse r  réd igea i t .  I l  é ta i t  no rma l  qu ' i l  a l l â t  che rche r
chez  eux  l a  ma t i è re  qu i  l u i  pe rme t ta i t  d ,assu re r ' 1 ,éduca t i on  mora le  de
son  pub l i c .  Ma is  sous  I ' i n f l uence  des  au teu rs  f r ança i s  l , i n ten t i on  i n i -
t i a l e  s ' es t  que lque  peu  mod i f i ée  e t ] e  mora l i sa teu r  s ' es t  t r ans fonné  en
mora l i s te .  Dans  l a  t r ad i t i on  f r ança i se ,  l e  mora l i s te  se  p réoccupe  en  e f -
fet  moins de la  morale que des moeurs,  c ,est -à-d. i re de la  manière d,êt re
et  de v ivre des honrnes,  de ra nature humaine qui  peut  êt re à r ,occasion



443 -

" i rmora le " .  L ' ana l yse  qu i  cons ta te  ce  qu i  es t  1 ' empor te  en  géné ra1  su r

1a  l eçon  qu i  i nd ique  ce  qu i  do i t  ê t re  ou  ce  qu i  do i t  se  f a i r e '  JÛrgen

von stackelberga montré dans son étude sur  les moral is tes f rançais et

]es Lum. ières que la l i t térature morale de la  f in  du xv l le  et  du début

du  XV I I I e  s i èc le  p résen ta i t  ce r ta ines  ana log ies  avec  l es  sc iences  de  l a

nature te l les qu 'e l les éta ient  prat iquées à la  même époque (460) '  La mo-

ra le dev ' ient  une sc ience de I 'honme qui  se veut  empir ique comme les nou-

vel les sc iences de |a nature et  refuse coûrne cel les-c i  tout  espl i t  de

sys tàne .  Les  mora l i s tes  de  l a  f i n  du  XV I Ie  s i èc le  n ' éc r i ven t  p lus  de

tra. i tés :  i1s préfèrent  I 'aphor isne,  la  maxime,  1e por t ra i t .  cet te nou-

vel le  manière,  qu 'ont  inaugurée La Rochefoucauld,  La Bruyère,  Saint -

EvremOnd, et  même PaScal ,  eSt  repr ise au s ièc ie suivant  par  Mal ivaux dans

ses ronans et  dans ses p ièces de théâtre et  par  Montesquieu dans les: 'e ; -

t "ee persdtes.  C'est  dAnS cet te t radi t ion d 'une analySe réal is te,  empi-

r ique et  host . i ' le  aux grands systènes des moral is tes f rançais,  que s ' ins-

cr i t  la  pensée morale de Môser p lutôt  que dans cel le  du moral isme pur i -

ta in angla is  ou protestant  a l lemand.  N' ico laî  avai t  par fa i tement  ra ison

d'écr i re que Môser avai t  appr is  chez Mar ivaux et  chez Saint -Evremond à

porter  sur ]es ho{rmes un regard luc ide et  l ibre de tout  pré jugé moral .

Ses por t ra i ts  sont  réal is tes,  d 'un réal isme qui  conf ine par fo is  au cynis-

me.  son analyse se veut  quasi  sc ient ' i f ique et  ressemble b ien à cet  "exa-

men  ch im ique  des  ve r tus  huma ines "  qu ' i 1  récuse ra  p lus  t a rd .  E l l e  se  veu t

éga lemen t  emp i r i que ,  c ' es t -à -d i re  qu 'e l l e  p ré tend  ê t re  f ondée  su r  l ' ex -

pér ience.  Mais | 'expér ' ience de Môser est  encore t rop f ragi le  pour  pouvoir

se passer  de cel le  que lu i  t ransmettent  les moral is tes f rançais dont  i l

s ' i n s p i r e .
Ces derniers lu i  ont  également  enseigné 1a technique de la  dé-

mystif ication des vertus et des comportements apparemnent héroïques. De

même qu ' i 1s  réag i ssa ien t  con t re  I ' esp r ï t  de  sys tème ,  l eu rs  e f f o r t s  t en -

daient  à d iscrédi ter  le  courant  s toîc ien qui  avai t  prévalu en France de-

p u i s  l a  f i n  d u  X V I e  s i è c l e  e t  q u ' i l l u s t r a i e n t  e n c o r e  d e  m a n i è r e  é l o q u e n -

te les t ragédies de Cornei l le .  Conme I 'ont  montré cer ta ines maximes de

(460) J. von Stackelberg, Mo"aLi€t ik und AufkLôntng in FrsLkteich, cp. : ' -=.,
p .  3 8  s q .
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La  B ruyè re  e t  de  sa in t -Ev remond  que  nous  avons .c i t ées ,  l eu r  v i s i on  de
l ' ho rme  es t  p lu tô t  pess im is te  e t  i l s  cons idè ren t  que  l a  p ra t i que  de  Ia
morale sto ic ' ienne est  impossib le,  i l lusoi re et  about . i t ,  chez ceux qui
p ré tenden t  1 ' obse rve r ,  à  l ' hypoc r i s i e  e t  à  l ' impos tu re .  c ' es t  donc  à
découvr i r  e t  à dénoncer les ressor ts  cachés et  peu g lor ieux de cet  mora-
l e  s to î c i enne  qu ' i ] s  s ' emp lo ien t  l e  p lus  ac t i vemen t .  s , i l  ne  s ' en  p reno
pas expl ic i tement  au stoîc isme, Mar ivaux poursui t  pour tant  l ,oeuvre de
démyst i f icat ion de ces prédécesseurs.  Ses héroines,  Mar ianne ou Terv i re,
son t  d ' une  l uc id i t é  imp i toyab le  à  l ' éga rd  d ' e l l es -mêmes  e t  des  au t res  e t
e l l es  saven t  f o r t  b i en  déce le r  l es ' , pe t i t es  van i t és , , qu . i  so rme i l l en t  de r -
r ière les bel les ver tus.  La pensée morale de Môser s , inscr i t  par fa i tement
dans ce mouvement de réact ion contre le  s to ic isme et  contre son pr inc ipai
représentant  dans I 'Ant iqui té,  Sénèque,  qui  n 'est  pas ménagé dans les
deux revues.  Des p ièces corrne les c inq métamorphoses morales,  comme I ,ar-
t i c l e  su r  l a  conve rs ion  des  v ie i l l a rds  e t  comme les  sep t  l e t t r es  de  l a
ferme phi losophe et  b ien d 'autres encore qui  ont  été examinées,  montrent
à quel  point  notre auteur  resta i t  dépendant ,  dans les passages qui  sem-
bla ient  les p lus or ig inaux,  de saint -Evremond et  de Mar ivaux et  à quel
po in t  i l  ava i t  su  f a i r e  s i enne  l a  sub t i ' l i t é  de  l eu r  ana l yse  démys t i f i ca -
t r i ce .  Le  rega rd  qu ' i l  po r te  su r ' l , ho rme  es t ,  co rme  ce lu i  de  ses  ma î t res .
t rès réal is te et  par fo is  même assez pessimiste :  la  ra ison qui  f ixe les
cr i tères de la  ver tu idéale rés is te mal  à la  force des passions er  se
la isse t rop souvent  berner  par  le  coeur.  Si  les tendances profondes de
la nature humaine qui  connandent  les mouvernents oe la  passion et  du coeur
ne sont  pas toujours nécessai rement  mauvaises,  i1  n,en demeure pas moins
que les forces i r rat ionnel les,  mal  gouvernées par  la  ra. ison,  vont  p lus
aisément  au mal  qu 'au b ien.  cet te concept ion assez pessimiste de I 'hômme
n'est  pas une at t i tude purement  prov isoj re que le jeune Môser aura i t
adoptée parce qu ' i l  aura i t  é té excessivement  t r . ibuta i re des moral is tes
f rançais.  I l  est  vra i  que son pessimisme est  déjà corr igé dans les re-
vues  pa r  une  ce r ta ine  con f i ance  dans  l a  bon té  o r i g i ne l l e  de  l a  na ru re  nu_
maine.  Môser est  t rop marqué par  l 'espr i t  des Lumières pour admett re une
corrupt ion radicale de l 'honme. I l  est  vra i  également  qu 'à par t i r  des an-
nées cinquante et surtout dans le ?raité sut Les passions et Les inc.i, inz-
t ions b ien tetnpërées i l  a t t r ibuera une fonct ion posi t ive aux passions qui
const i tuent  un st ' imulant  puissant  de l ,act ion et  peuvent  produire de bons
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e f f e t s  s i  e l  l es  son t  convenab iemen t  ma î t r i sées  e t  cana l i sées .  L ' au teu r

des Fanta is ies Patr io t iqaes écr i ra qu ' i1  ne peut  ex is ter  de vra ie ver tu

c i v i que  n i  d ' au then t i que  v ie  po l i t i que  sans  g rande  pass ion .  De  te l l es

concept' ions sont tout à fait confomes au tempérament de Môser, à sa

prédi lect ion pour les for tes personnal i tés et  à sa méf iance innée à l 'é-

gard de toute nora le purement  rat ional is te.  Mais cet te méf iance n 'est

pas seulement une affaire de tempérament. E'l1e correspond également à ce

refus de tout  système et  à ce scept ic isme à 1 'égard de toute morale vo-
' lontar is te qui  caractér isent  la  pensée des moral is tes f rançais.  Corrne

ces derniers,  Môser pense que la prat ique du b ien te1 que le déf in i t  la

ra ison n 'est  pas seulement  une af fa ' i re  de volonté,  n i  même de bonne vo-
' lonté.  

D'autres forces in terv iennent  qui  font  obstac le à ce voulo i r .  I l

restera pessimiste dans la  mesure où ces forces qui  conrmandent  )e compor-

tement  de I 'horune ne se caractér isent  pas forcément  par  ia  générosi té '

I ' a l t r u i sme  e t  l e  dés in té ressemen t .

0n  a  d i t  des  mora l i s tes  f r ança i s  qu ' i l s  é ta ien t  p resque  tous  con -

se rva teu rs  en  ma t i è re  de  po l i t i que  pa rce  qu ' i l s  ne  c roya ien t  l ' homme n i

d igne,  n i  capable de v ivre dans un Etat  idéal  qui  sera i t  fondé sur  le

pr inc ipe de la  ver tu.  Les républ iques de I 'Ant iqui té représentent  pour

eux un âge d 'or  déf in i t ivement  révolu ou,  cornme le pense Saint -Evremond'

une  i l l us ion  embe l l i e  pa r  1a  1égende .  I 1  n ' y  au ra  p lus  de  répub l i ques

ver tueuses dans l 'aveni r ,  parce que l 'honrne n 'est  nature l lement  n i  bon

n' i  ver tueux.  l ' l ieux vaut  donc conserver  
' les 

inst i tu t ions te l les qu 'e11es

sont  et  qui  sont  les mei ] leures possib les.  Le conservat isme de Môser

reposera sur les mêrnes convictions. L'auteur de \a Lettre au uiceire

sattoyatd ne fera pas grand cas de 1a relig' ion natureile de Rousseau

parqe qu ' i l  est imera qu 'une fo i  qui  ne t i re  ses arguments que de la  ra i -

son et  de la  conscience indiv iduel les n 'est  pas assez for te pour  con-

t ra ind re  1a  popu lace  à  respec te r  l ' au to r i t é  t empore l l e  e t  l es  l o i s  de

1a  c i t é .0 r  "nous  so f imes  tous  popu lace "  s ' éc r i e ra - t - i l  dans  sa  Le t i " e .

Quan t  à  l a  me i l l eu re  cons t i t u t i on ,  ce  ne  se ra  pas  ce l1e  que  l es  ph i l o -

sophes ou les révolut ionnaires f rançais veulent  fonder sur  les pr inc ipes

abstra i ts  des dro i ts  de ' l 'honne,  d 'un homme prétendument bon par  nature,

mais cel le  qui  t ient  compte de ces vra is  ressor ts  de la  nature humaine

que  son t  l ' amour  de  l a  p rop r i é té ,  l e  goû t  du  p ro f i t  e t  l e  sens  de  l ' hon -

neu r .0 r  ces  resso r t s - l à  n ' on t  r i en  à  vo i r  avec  l a  bon té  na tu re l l e  :

i l s  r e l èven t  de  I ' i n té rê t  e t  de  l ' amour -p rop re .  I l s  co r responden t  su r -
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tout  à cet te v is ion p lutôt  pessimiste de I 'homme que l r tôser  a hér . i tée
des moral is tes f rançais.  Ce même pessimisme cormandera aussi  toute
1a pensée h is tor ique de I 'auteur  de 1 'Histo i te  d. , )snabrter .  Pour ce-
' l u i - c i ,  

l a  c i t é .  i d é a l e  n e  s e r a  p l u s  l a  r é p u b l i q u e  a n t i q u e ,  m a i s  l ' E l a t
des anciens propr iéta i res saxons,  l ibres,  égaux et  indépendants de tout
pouvoir  extér ieur .  Mais un processus inexorable que déterminent  essen-
t ie l lement  Ies conf ' l i ts  d ' in térêt  et  les rapports  de force condamnera
cet te corTmunauté idéale au décl in .  Le terme de cet te évolut ion sera mar-
qué par  le  t r iomphe de l 'absolut isme terr i tor ia ' l  sur  les anc. iennes l i -
ber tés germaniques.  Déjà en 1663 Saint -Evremond avai t  expl iqué dans ses
Réf'Leri,ons su.r Les diuers qénies du peuple rpmain dorc Les dipeys :errcs
de La RépubLique la décadence de l 'Etat romain et le triomphe du despo-
t i smedes  Césa r  pa r  l es  f a i b l esses  d ,une  na tu re  huma ine  dominée  pa r  I ' i n -
t é rê t  e t  pa r  l ' égo îsme .  B ien  qu ' i l  a i t  t ou jou rs  a f f i rmé  que  l es  c r i t è res
moraux devaient  êt re exclus de l ,analyse h. is tor ique,  Môser a développé à
part i r  des années soixante une pensée pol i t ique et  h is tor ique qui  reste
marquée  pa r  1e  pess im isme  des  mora l i s tes  f r ança i s .  L , i n f l uence  que  ceux -
c i  ont  exercée sur  ses réf lex ions d,auteur  de revues moral isantes n 'est
donc pas purement  épisod' igue.

Dans son étude Jûrgen von Stackelberg démontre que l ,e f for t  des
mora l i s tes  f r ança i s ,  en  pa r t i cu l i e r ' l eu r  o f f ens i ve  con t re  l e  s to i c i sme
prépare la  voie au phi losophisme des Lumières (461) .  I l  entre quelque
paradoxe dans cet te démonstrat ion qui  veut  conci l ier  ce quj ,  à  prem. ière
vue ,  semb le  ê t re  i nconc i l i ab le .  E t  pou r tan t ,  i l  es t  v ra i  que  l , en t rep r i -
se de démyst i f icat ion c iu s toTcisme a permis d 'établ i r  les bases sur  les-
que l l es  i l  é ta i t  poss ib le  de  cons t ru i re  une  mora le  nouve l l e ,  p l us  con -
forme à la  vra ie nature humaine et  p lus to lérante à 1,égard de ses fa i -
b lesses .  Sa in t -Ev remond  é labo re  ce t te  mora le  nouve l l e  en  s ' i nsp i ran t  de
la  ph i l osoph ie  1a  p lus  opposée  au  s to î c i sme ,  ce l l e  d ,Ep i cu re .  Môse r  l e
sui t  sur  cet te voie,  sans toutefo is  abandonner tota lement  cer ta ins é lé-

(46 I )  0p .  c i t . ,  p .  42  sq .



ments  de  l a  mora le  t r ad i t i onne l l e .  Ce t  ép i cu r i sme  qu i  r espec te  l e  beso in

fondamental  de bonheur qui  est  en tout  homme sai t  composer avec les ex ' i -

gences  de  l a  v i e  soc ia le .  Le  bonheu r  n ' es t  pas  c jans  l a  so l i t ude ,  dans  l e

repl i  sur  so i -même mais dans ces mul t ip les avantages qu 'of f re la  v ie so-

c ia le "  L ' hon rne  heu reux  es t  ce lu i  qu i  sa ' i t  se  f a i r e  p la i s i r  à  l u i -même

sans nui re aux autres et  réc iproquement,  fa i re p la is i r  aux autres sans se

nuire à lu i -même. L 'horTme idéal  se lon Môser est  "agréab1e à lu i -même et

aux autres" ,  Nous avons vu que cet  horme id.éal  ressemble for t  à  I 'honnê-

te horTme selon Saint -Evremond.  Par  sa sociabi l i té  I 'honnête homme annonce

le "phi ' losophe" qui  en est  le  pro longement et  qui  se soucie p lus de ren-

dre ce monde-c i  agréable pour  tous que de se compla i re dans la  ver tu

idéa le  ou  que  d 'a t t end re  l e  bonheu r  dans  l ' au -de là .  L ' ép i cu r i sme  d 'un

Saint -Evremond prépare l 'eudémonisme du s ièc le des Lumières.  Dans ses re-

vues  de  j eunesse  Môse r  comb ine  l es  e f f e t s  de  1 ' ép i cu r i sme  qu ' i l  hé r i t e  de

son  ma î t re  e t  ceux  de  I ' eudémon isme  qu ' i 1  pu i se  à  l a  sou rce  de  I ' op t im is -

me  l e i bn i z i en .  Le  M6se r  de  l a  ma tu r i t é  ne  se ra  pas  ép i cu r i en .  I l  au ra  un

sens  t rop  a igu  des  réa l i t és  po l i t i ques  e t  des  d ro i t s  de  l 'E ta t  pou r  ad -

me t t re  une  ph i l osoph ie  qu i  p r i v i l ég ie  l es  rappo r t s  en t re  i nd i v i dus  p r i vés .

I l  s ' i n té resse ra  su r tou t  aux  rappo r t s  qu i  s ' é tab l i ssen t  en t re  l e  c i t oyen

e t  l 'E ta t .  Ma is  sa  pensée  po l i t i que  ne  se ra  pas  to ta l i t a i r e .  Son  E ta t

n 'aura pas sa f in  en lu i -même ;  i l  restera au serv ice de la  communauté

dont  i l  do i t  assurer  le  b ien cormun.  Le but  f ina l  restera le  bonheur ter-

rest re qui  sera réservé à ceux qui ,  par  la  for tune ou par  leur  t ravai l ,

auront  quelque chose à donner à la  conrnunauté.  Le c i toyen selon Môser se-

ra une'autre métamorphose de l 'honnête horrne selon Saint -Evremond.  Ains i

l ' i n f l uence  des  mora l i s tes  f r ança i s  con t i nue ra - t -e l1e  à  s ' exe rce r  dans  l e

doma' ine de la  prat ique morale sur  la  pensée de Môser b ien au-delà des

deux revues cie 1746 et de 1747.

En regard de I ' in f ' luence que les écr iva ins f rançais ont  exercée

sur la  pensée morale de Môser,  leur  apport  dans le  domaine pol i t ique et

socia l  paraî t  b ien restre int .  C 'est  un domaine qui  est  encore peu explo i -

té  dans les deux revues et  qui  n 'occupe pas une p lace pr imordia le dans

leurs sources f rançaises.  l , la is  t iô .ser  n 'a même pas songé à t i rer  tout  le
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p ro f i t  poss ib ' l e  des  é lémen ts  de  ré f ' l ex ion  po l i t i que  qu ' i l  au ra i r  pu  E rou -
ver  dans ses lectures.  I l  semble ignorer  tota lement  les développements
qui  sont  consacrés aux inst i tu t ions angla ises dans les Letxres ch. i - - ;sc-
phiques de Vol ta i re et  n 'en t i re  guère par t i  dans les passages où i l  fa i t
l ' é1oge  de  l a  Cou ronne  b r i t ann ique .  Dans  son  op t i que ,  qu i  es t  ce l l e  de
I 'absolut isme écla i ré,  son adrni rat ion va p lutôt  à la  personne du monarque
qu 'au  l i bé ra l i sme  des  i ns t i t u t i ons .  La  sa t i r e  soc ia le  e t  po l i t i que ,  qu i
n'est pas absente des Canactèree de La Bruyère et qui occupe une place
inportante dans les Lett?ee pe?scmee de Montesquieu, a pu laisser quel-
ques t races dans le  seul  ar t ic le  où Môser recourt  à cet te forme de sat . i -
re : le Fragment de La Lettz'e dtun Indien. Le baron de Boinebourg er
saint -Evremond ont  pu lu i  inspi rer  un cer ta in sens des d ivers i tés nat iona-
' les 

et  de 1a spéci f ic i té  des systèmes pol . i t iques qu. i  sont  propres à cha-
q u e  E t a t .  D é j à  s ' e s q u i s s e  p ô r  c e  b i a i s  l a  n o t i o n  d e , ' r a i s o n  l o c a l e " ;  c e t -
te idée que chaque nat ion,  chaque Etat  détermine sa pol i t ique selon des
règles gui  ne sont  p lus universel les.  Dans \e Discou.rs sur  Les I i .s tor ie izs

f ratqaïa de saint -Evremond Môser puise 1es é léments d 'une sc ience pol i t i -
que encore peu é laborée mais qui  t ient  déjà compte de l 'espr i t  des d ivers
gouvernements,  du "génie des nat ions, , ,  des lo is  par t icu l ières oes c i ivers
Etats et  de la  manière de pensée et  d,agi r  des gouvernants,  i l  y  apprend
que 1es décis ions des chefs pol i t iques ne sont  pas seulement  déterminées
par des facteurs rat ionnels,  mais encore par  la  passion et  i l  in t rodu. i t
a i ns i  dans  l ' ana l yse  po l i t i que  un  é lémen t  i r r a t i onne l  don t  i l  f e ra  l e
p lus  g rand  cas  dans  ses  ouv rages  h i s to r i ques  e t  po l i t i ques  u l t é r i eu rs .
L 'enseignenent  de l 'h is tor ien qu 'est  sa int -Evremond v ient  conf i rmer sur
ce point  ce l le  du moral is te.  Mais Môser ne songe pas encore à appl . iquer  à
l ' é tude  h i s to r i que  1es  que lques  cons idé ra t i ons  po l i t i ques  que  1u i  on t
fourn ies ses lectures f rançaises.  s ' i l  mani feste déjà un cer ta in sens des
d i ve rs i t ésna t i ona les  t e l l es  qu 'e l l es  ex i s ten t  à  son  époque ,  i 1  ne  semb le
pas  enco re  savo i r  qu 'un  même peup le  peu t  avo i r  "d i ve rs  gén ies , ' dans  l es
"d ivers temps" de son h is to i re,  cof lEne. i1 aura. i t  dû pourtant  1 'apprenore
en ' l i san t  l es  ré f l ex ions  que  sa in t -Ev remond  consac re  au  des t i n  de  l a  Rome
ant ique.  C'est  uniquement  dans le  présent  qu, i1  t rouve les exemples qui
l u i  pe rme t ten t  d ' i  l  l us t re r  l es  p r i nc ipes  po l i t i ques  qu ' i 1  emprun te  à  ses
sou rces  f rança i ses .  Le  p lus  éc la tan t  es t  ce lu i  du  se rvage  wes tpha l . i en
qu ' i 1  ne  j uge  pas  se lon  l es  c r i t è res  un i ve rsa l i s tes  des  Lumiè res ,  ma is  se -
l o n  u n e  l o g i q u e  q u i  r e l è v e  d e  l a  r a i s o n  l o c a l e .  s ' i l  f a i t  p r e u v e  d ' o r i q i -
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na l i t é  dans  l e  cho i x  de  son  su ie t  e t  de  l a  cause  qu ' i 1  se  p ropose  de  dé -

fendre,  Môser reste pour tant  en grande par t ie  t r ibuta i re dans cet  ar t i -

c le sur  le  servage de la pensée pol i t ique de ses maî t res f rançais Pour

le choix des arguments auxquels i l  recour t  dans son p la idoyer '

s , i I  est  un domaine où Môser a mani festé un début  de sens h is to-

r i que ,  c ' es t  ce lu i  de  l , es thé t i que .  Ma is  dans  ce  doma ine  i l  do i t  éga1e -

men t  beaucoup  aux  au leu rs  f r ança i s  qu ' i 1  a  l us .  c ' es t  a i ns i  qu ' i 1  9éné -

ra l . ise les réf lex ions de saint -Evremond sur  l 'épanouissement  et  le  dé-

c l i n  des  l e t t r es  roma ines  au  s ièc le  d 'Augus te  en  adop tan t  I ' i dée  d 'une

évo' lu t . ion cyc l  ique des 'd iverses l i t tératures nat ionajes.  Les comparai -

sons que I 'auteur  des 1eutsres nëLées étabi i t  entre la  t ragédie ant ique

et  ]a t ragéd. ie moderne et  1 'exemple des t ragédies de vol ta i re le  conf i r -

ment  dans sa convict ' ion que 1a vra isemblance des caractères et  de I 'ac-

t ion est  avant  tout  une af fa i re de goût  et  de rnenta l i té  et  i l  en conclut

que  l ' évo lu t i on  des 'men ta l i t éS  en t ra îne  nécessa i remen t  une  évo lu t i on  des

techn. iques et  des concept ions dramat iques.  En esthét ique généra1e,  Môser

hési te à abandonner tota lement  les théor ies rat ional is tes dont  i l  t rouve

le modèle chez Got tsched et  peut .êt re aussi  d i rectement  chez Boi leau.

Ma is  i l  s , e f f o r ce  de  se  l i bé re r ,  au  mo ins  pa r t i e l l emen t ,  de  ce  ra t i ona -

l i sme  es thé t i que  e t  sa i t  f a i r e  p reuve  à  I ' occas ion  d ' o r i g i na l i t é .  Ma is

nous avons vu que dans ce domaine encore, i l  a trouvé dans les ouvrages

français cer ta ins des é ' léments qui  lu i  permettent  d 'af f i rmer cet te or ig i -

nal i té .  I l  a  pu découvr i r  dans cer ta ines pages de saint -Evremond,  de La

Bruyère ou des Letttes philosophiqtes de voltaire des arguments qui

a l la ient  dans le  sens de son ant idogmat isme, qui  lu i  permetta ient  d 'as-

soup l i r ] e  ca rcan  des  règ1es  e t  de  t race r  l ' ébauche  d 'une  théo r i e  du  gé -

nie.  l , lême sa concept ion d 'une nature in f in iment  d iverse se t rouve déjà

chez Saint -Evremond.  0n sai t  la  for tune que cet te concept ion connaî t ra

non  seu lemen t  dans  1es  ouv rages  d 'es thé t i que  qu ' i l  r éd ige ra  p lus  t a rd '

danS la Défense d,AnLeqtdn et danS 1e Traité sur La Langue et i-a Littéra-

htre alLernoûes, mais même dans ses ouvrages de réf' lexion pol it ique et

h i s to r i que .  I l  n ' es t  pas  to ta lemen t  exc lu  en f i n  qu ' i 1  a i t  pu  t r ouve r  dans

1eS Réflertons crit iqtee eur Lapeinàtne et Lapoésie de ouboS l ' idée de
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fa i re in terveni r  le  sent iment  dans re jugement  esthét ique.  Dans sa con-
cept ion comme dans sa prat ique des d ivers genres l i t téra i res i r  prend
éga lemen t  exempre  su r  l es  F rança i s .  s i  l a  f o rme  de  l a  f eu i l l e  mora re  qu i
tend chaque fo is  à se t ransformer en un vér i table pet i t  t ra i té  ne peut
se comparer  à la  sui te de brèves sentences que prat iquent  en généra, l  , les

.  mora l i s tes  f r ança i s ,  i r  ne  f a i t  pas  de  dou te  que  pou r  l ' a r t  de  pe rnd re
cles caractères r4ôser  est  l 'é lève de La Bruyère,  comme le sont  1a p lupar t
des auteurs de revues moralisantes. conune l,auteur des ca"actè"es, i1
p rend  so in  de  rend re  ses  l eçons  d i ve r t i ssan tes ,  b i en  qu , i l  a i l l e  p lus
lo in que son mal t re dans ce souci  du d iver t issement .  s i  |on examine de
plus près ses feui l les,  on découvre que de cet te mat . ière compacte se dé-
gage f réquerrnent  l 'une de ces sentences ou ces formures épigrammat iques
si  chères aux morar is tes f rançais.  Dans 1e genre dramat. ique,  r , lôser  s , ins_
p i re  d ' assez  p rès  de  sa in t -Ev remond  e t  su r tou t  de  vo r ta i re  pou r  Eou r  ce
gui  concerne 1a t ragédie,  tandis que Mol ière est  son maî t re à penser pour
l a  coméd ie .  Sous  I  i n f ruence  de  r , au teu r  com. ique  f rança i s ,  r , i dée  d ,un
théâtre qui  so i t  accessib le à toutes les couches socia les connence à pren_
dre forme. cette idée sera reprise et développée dans ra Défense a,r-r-r.e-
qt in  et '  débouchera par  la  sui te sur  une concept . ion popula. i re et  nat iona_' fe 

de l 'ar t  dranat ique et  de ra r i t térature en général ,  Les Fanta is ies
Patr io t iques qui  seront  dest inées à un publ ic  d,ar t isans et  de paysans
auss i  b i en  qu 'à  un  pub r i c  bou rgeo i s  cu r t i vé  t r adu i ron t  dans  ra  p ra t i que
ces préoccupat ions-  Le recours au réc i t  bur lesque ou p. icaresque annonce
également  le  futur  défenseur du comique grotesque.  Margré . res 

réserves
qu' i1  fonnule expressément ,  Môser n,est  pas resté tota lement  insensib le
au modèle que lu i  fourn issai t  1e Distwi t  de La Bruyère.  Ma. is  c ,est  sur-
t ou t  Lesage  qu f  r ' a  o r i en té  dans  ra  vo ie  d ,un  réc i t  où  ra  sa t i r e  des
moeurs n 'exc lut  n i  le  p i t toresque de l ,univers romanesque n i  le  comique
des s i tuat ions.  sans jamais rédiger  de roman,  Môser a pu a ins i  t i rer  par-
t i  des ressources que lu i  o f f ra ient  la  l i t térature romanesque f rançaise
de  son  temps  dans  l es  réc i t s  qu i  pa rsèmen t  ses  f eu i l l es .  S , i , l  l u i  a r r i ve
de fa i re preuve dans ses déveroppements moraux d,une subt i r i té  qui  rap-
pel le  la  préc ios i té de Mademoisel le  de Scudéry,  c ,est  sur tout  du roman
psychologique et  moral  de Mar ivaux,  en par t icu l ier  de la  t l ie  ie  ! . !cr iaw|e,
qu ' i1  s 'est  inspi ré pour  créer  un cer ta in nombre de personnages féminins
dont  le  p lus réussi  et  1e prus conforme au modère est  ceru i  de ra femme
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phi losophe.  Du même coup i l  a  contr ibué à fa i re admett re le  roman,  aupa-

ravan t  suspec té  d ' ê t re  un  é lémen t  de  co r rup t i on  mora le ,  comme l ' a l l i é

deS  revues  mora l i san tes  danS  l eu r  m iss iOn  d 'éduca t i on  mora le .  B ien  qu ' i 1

a i t  mo ins  p ra t i qué  p lus  t a rd  l e  gen re  du  po r t ra i t  psycho log ique ,  i 1  n ' a

pas renoncé à reprendre danS les Fantaisies Patz'iotiques la forme du ré-

c i t  à  le t t res qui  permet à un personnage féminin de phi losopher sur  son

propre comportement  et  sur  ce lu i  de ses semblables et  d 'en t i rer  des con-

c lus ' ions morales.  A défaut  d" 'analyse chimique de Ia ver tu" ,  la  réf lex ion

morale ne sera en ef fet  pas absente de 1 'oeuvre de la  matur i té ,  mais e l le

sera davantage détenninée par  les préoccupat ions pol i t iques et  économi-

ques  de  | , au teu r  (452 ) .  I l  appa ra î t  donc  que  s i  e l l e  es t  mo ins  impor tan te

que  dans  l e  doma ine  de  l a  mora le ,  l ' i n f l uence  f rança i se  es t  l o i n  d ' ê t re

négl igeable dans 1a théor ie et  la  prat ique esthét ique du ieune Môser et

oue ses ef fets  se feront  sent i r  b ien au-delà de 1a pér iode des deux re-

vues .

L,esorit de Panis souffle donc bien dans Ia FeuiLLe hebciornachi?e

et  dans \a Speetat t ice aLLenande.  La p ' lupar t  des cr i t iques I 'ont  remarqué'

mais i ls  ont  eu tendance à confondre "espr i t  de Par is"  ou "espr i t  f ran-

ça i s "  e t  "esp r i t  de  sa lon " ,  C 'es t  qu ' i l s  n ' on t  r e tenu  que  l es  é lémen ts

d 'or ig ine f rançaiSe qui  Sautent  aux yeux '  ceS nombreuSes références à nos

auteurS qui  n 'Ont  b ien SOuvent  qu 'un rappOrt  assez lOinta in avec la  subs-

tance du texte.  Ce vern is  superf ic ie l  leur  cachai t  un apport  p lus profond

et  beaucoup moins v is ib le qui  détermine pour une large par t  1a pensée mo-

ra le,  pol i t ique et  esthét ique de Môser dans les deux revues.  D' ,autres cr i -

t iques ont préféré ne pas faire trop de cas de cet apport français et

m e t t r e  l , a c c e n t  s o i t  s u r ' l ' i n f l u e n c e  a n g l a i s e ,  s o ' i t  s u r  1 ' o r i g i n a l j t é  f o n -

(462 )  c f .  l a  sé r i e  de  l e t t r es  i n t i t u l ées  "0 ie  Po l i t i k- 
la troisième partie des Fantaisies Pattiotiques

im Ungl i jck"  dans
(HKA V I ,  pp .  29 -44 ) .
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c ière de Môser,  for te personnal i té  nourr ie  de la  sève du terro i r .  L ,ap-
po r t  ang la i s  dans  l es  revues  es t  cons idé rab le  e t  i l  mé r i t e ra i t  gu ,on  l u i
consacre une étude par t icu l ière.  ce sera i t  conrnet t re une erreur  grave
que de voulo i r  déceler  dans tout  ce que Môser a écr i t  dans ses oeux re-
vues  l a  marque  de  ses  l ec tu res  f r ança i ses .  Quan t  à  l , o r i g i na l i t é  de  I ' au -
teur' elfe ne saura'it faire de doute. La FeuiLLe hebdonadnine et Ia sp;c-
tatz' ieealLqwndene peuvent pas être cons.idérées conme Ia variante plus
ou moins réussie d 'un genre journal is t ique qui  avai t  depuis de longues
années déjà la  faveur du publ ic  bourgeois cul t ivé ou comme un péché de
jeunesse'  heureusement  sans lendemain,  que I 'on pourra i t  s implement  igno-
rer. E'lfes ne font pas aussi mauvaise figure à côté des Eal,taisies pcz*:-
t iques qu 'on sera i t  par fo is  tenté de 1e penser.  Mais i l  faut  bren recon_
naî t re que leur  or ig inal i té  dépend pour une par t  importante de cet  aooort
f r ança i s  que  Môse r  a  abonda rmen t  exp lo i t é  e t  qu , i l  a  su  ass im i l e r  d ,une
manière t rès habi  le  et  souvent  t rès personnel  le .  Le résul tat  de cerre as_
simi lat ion se présente sous ' la  forme d,une synthèse assez rare et  t rès
remarquable entre I 'espr i t  f rançais et  la  t radi t ion du terro i r .

Des nombreux auteurs f rançais auxquers Môser a fa i t  appel  pour  en-
r ich i r  sa pensée et  son expression dans ses ar t ic les de jeunesse,  i1  en
est  t ro is  gui  ressor tent  net tement  du lo t :  ce sont  sa int -Evremond,
Mar ivaux et  vo l ta i re.  I l  connaî t  les deux prem. iers oepuis for t . rongtemps
et  i1  en est  te ] lement  imprégné qu, i l  a  fa i t  souvent  s iennes leur  pensée
e t  l eu r  éc r i t u re .  L ' ass im i l a t i on  abou t i t  pa r fo i s  dans  l eu r  cas  à  une  vé_
r i t ab le  i den t i f i ca t i on .  Ma is  c ,es t  l e  t r o i s . i ème ,  vo l t a i r e ,  que  Môse r  nom_
me le p lus souvent  et  pour  lequel  i .1  proc lame le p lus volont iers son ad-
mirat ion.  son inf luence est  pour tant  moins profonde que cel le  des oeux
p rem ie rs .  L ' i den t i f i ca t i on  res te ,  dans  son  cas ,  un  souha i t ,  ma is  un
souhai t  i r réal isable parce que son génie rés is te à tout  ef for t  c t 'ass. imi_
lat ion et  parce que Môser n 'éta i t  pas encore prêt  en L747 à recevoi r  et  à
explo i ter  avec prof i t  tout  ce que pouvai t  1ui  proposer I 'auteur  des ie : -
t res phiLosophiques.  Si  l ' in f luence de Mar ivaux et  sa. in t -Evremond cont inue_
ra encore è por ter  des f ru i ts  au-delà de L747,  ce sera d,une man. ière in-
d ' i recte,  par  la  répercussion à long terme des idées que ces deux auEeurs
on t  i nsp i rées  au  j eune  pub l i c i s te .  Ma is  i l s  ne  se ron t  p lus  so l l i c i t és  d i_
rectement  qu 'en de t rès rares occasions.  I ' l  n ,en est  pas de même de vol -
ta i re.  I1  va passer  au premier  pran au cours des années c inquante.  L,oeu-
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vre mdeure de cette période, 1a Lettte à Monsieut de r/olxaire, révéle-

ra  l a  f asc ina t i on  que  l e  ph i l osophe  f rança i s  con t i nue ra  à  exe rce r  su r

I 'auteur  osnabruckois.  La confrontat ion entre Môser et  Vol ta i re se pour-

suivra même au-delà des années c ' inquante.  Le f ragment  de 1 'Ant i -Cand]àe

et  I 'a t t i tude souvent  contradic to i re que' l 'auteur  de 1 ' f i is to i te  i 'Csna-

bnck adogtera à I 'égard de l 'oeuvre h ' is tor ique vol ta i l ienne i l lust reront

encore ce mélange t rès par t icu l ier  d 'admirat ion et  de refus qui  caracté-

r i se  l es  sen t imen ts  qu ' i nsp i re  à  M i j se r  l e  rep résen tan t  l e  p lus  i l l us t re

des Lumières f rançaises.
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CHAPITRE IV

A LA OECOUVERTE DU PASSE.

UN PATRIOTE VOLTAIRIEN.

La dernière contribution que Môser ait apportée à 1a Spectau'ice

alLenwr le para l t  ]e  19 ju i l le t  1747.  El le  est  ent ' ièrement  consacrée au

second épisode des aventures de ce "mi les g lor iosus"  dont  les facét ies

conv iennen t  s i  peu  à  I ' esp r i t  des  revues  mora l i san tes .  En  fa i san t  pu -

b l ier  cet te farce quelque peu provocante,  Môser mani feste publ iquement

son intent ion de se détourner  d 'un genre dont  la  prat ique lu i  pesai t  de-

puis quelque temps déjà.  I l  renonce du même coup à tout  ce que cet te pre-

m iè re  en t rep r i se  de  pub l i c i s te  s i gn ' i f i a i t  pou r ' l u i  :  l a  poss ib i l i t é  de

s 'af f inner  corme honme de let t res en t raduisant  ses concept ions morales

et  esthét iques dans d iverses forrnes d 'expression l i t téra i re que lu i  pro-

posa i t ] a  t r ad ' i t i on  des  feu i l l es  mora l i san tes .  A  pa r t i r  de  1748  e t  i us -
qu 'à 1a guerre de Sept  ans,  l * lôser  consacrera l 'essent ie l  de son temps et

de son énergie à son mét ier  ou,  p lutôt ,  à  ses mét iers d 'avocat ,  de secré-

ta i re  de  l a  nob lesse  e t  d " ' advoca tus  pa t r i ae " .  Quand  i l  p rend ra  l a  p1ume,

ce  se ra  d ' abo rd  pou r  f a i r e  oeuv re  d ' h i s to r i en .  L ' ad ieu  aux  l e t t r es  n ' es t

cer tes pas déf in i t i f .  Môser inaugure cet te nouvel le  pér iode de sa carr iè-

re d 'écr iva in par  une t ragédie en a lexandr ins,Ar tn in ius,  et  par  une longue

ode dest inée à célébrer  le  centenaire -de la  s ignature du Tra i té d 'Osna-

br i jck.  Dans ces deux oeuvres c 'est  encore le  poète et  l 'honrne de le t t res

qui  s 'expr ime.  I l  ne renonce même pas tota lement  à la  morale.  El le  est

présente dans Arrrunius et e'l le l 'est surtout dans le traité Sut ies pcs-

sions et Les inelinations bien tetnpénées qu'i l  rédige entre 1752 et 1756

oour célébrer  la  mémoire de von dem Bussche.  Mais cet te morale ne ressem-

b le  p lus  à  ce l l e  des  revues  e t  e l l e  f a i t  une  p lace  aux  ve r tus  c i v i ques  e t

patr io t iques que le publ ic is te ignorai t  presque tota lement .  Quant  à 1 'ode

et à la tragédie, Ieur objet même suffit déjà à ténoigner du changement

qu i  s ' es t  p rodu i t  dans  l ' esp r i t  de  l ' au teu r :  dans  l a  p ren iè re ,  i l  évo -
que  un  événemen t  cap ' i t a l  de  l ' h i s to i re  a l l emande  e t  cé lèb re  l es  b ien fa i t s
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que  l e  t r a i t é  de  Wes tpha l i e  a  appo r tés  à  sa  pa t r i e .  L ' op t i que  es t  pa -

t r i o t i que . [ )ans  l a  seconde  i l  évogue  1a  f i gu re  d ' un  hé ros  de  l ' an t i qu i -

té germanique qu ' i l  avai t  déjà norrné une fo is  c lans l 'un de ses poèmes

de Gôt t ingen,  mais qui  n 'avai t  pas retenu son at tent ion dans les revues.

A  pe ine  a - t - i l  t e rm iné  1a  t ragéd ie  qu ' i l  en t rep rend  en  1749  l a  rédac t i on

en latin d'un savant traité Sun La reLigion rnystique et populaire ies ar-
q iens GauLois et  Gezqwino qui  est  1 'ouvrage d 'un érudi t  e t  non celu i  d 'un

horme de lettres. La Lettne à M. de VoLtai"e eonten@tt un Essai sur Le

canctè"e &t Dt. Marëin Luthet et sa Réfontntion, publiée en 1750, est
de facture p lus l i t téra i re :  e l ' le  est  rédigée en f rançais et  se veut  un
pas t i che  de  1 'esp r i t  e t  du  s t y l e  de  Vo l t a i r e .  Ma is  l e  su je t  es t  a l l emand
et  l ' in tent ion patr io t ique :  Môser se propose d 'y  défendre la  mémoire de

Luther offensée par ' l  'auteur des Lettres philosopîiiques. C'est encore
dans  un  souc i  d ' hono re r  1e  passé  a l l emand  qu ' i 1  songe  à  pub l i e r  à  l a  mê-
me époque le f ragment  d 'une épopée médiévale.  Tous ces t ravaux,  depuis
I ' ode  pou r ' l a  Pa i x  de  Wes tpha l i e  j usqu 'à  1 ' épopée ,  son t  l es  t émo ignages

d'une entrepr ise systémat ique de réhabi l i ta t ion du passé a l lemand et ,  ac-

cessoi renent ,  du passé local .  S i  l 'on excepte 1e ?ra i té sun Les passior .s

et Les inclinations bien tattpérées qui apparaît, malgré tout, cornme un
retour  à I 'ancienne manière,  les années c inquante sont  par t ' icu l ièrement

pawresen publ icat ions.  0n y t rouve que des rapports  adminis t rat i fs  d i -
rectement  l iés aux act iv i tés professionnel les ou des t ravaux d 'érudi t ion
de volume t rès modeste où se révèlent  le  goût  de p lus en p lus prononcé

chez Mi iser  pour le document  ancien et  I ' in térêt  pour  le  passé nat ional  et
' l oca l .  

La  poés ie  méd iéva le  con t i nue  à  re ten i r ' l ' a t t en t i on  de  no t re  au teu r
qui  songe même à édi ter  tous les poètes a l lemands du Moyen-Age jusqu'en

1500.  A t ravers ces act iv i tés érudi tes encore peu coordonnées on devine '
dé jà  ce t t e  pass ion  pou r1a  reche rche  h i s to r i que  qu i  abou t i r a  à  l a  rédac -
t ion de 1 'Histo i re dt )snabmtek,  à la  f in  de la  guerre de Sept  ans.

0n ne peut  donc concevoir  une d i f férence p lus f rappante que ce11e
qu i  sépa re  l e  Môse r  des  revues  de  ce lu i  qu i  s ' app l i que  ma in tenan t  à  dé -
couv r i r  e t  à  réhab i l i t e r1e  passé  de  sa  pa t r i e ,  I ' homme de  l e t t r es  que l -
que  peu  d ' i l e t t an te  de  l ' aus tè re  é rud ' i t  des  années  c inquan te .  S ' i 1  n , y
avai t  les le t t res f rançaises à von dem Bussche dont  la  rédact ion se pour-

sui t  jusqu'en L752 et  le  t ra i té  de morale qui  est  consacré à la  mémoire
du  nob le  am i ,  on  au ra i t  pe ine  à  c ro i re  qu ' i l  s ' ag i t  du  même homme.  Com-
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ment  peut-on expl iquer  une métamorphose aussi  radicale ? I l  n 'y  a pas

d,événement majeur  dans la  v ie de Môser à cet te époque qui  a i t  pu provo-

quer une or ientat ion nouvel le  de ses choix fondanentaux.  La réponse ne

peut  êt re t rouvée que dans le  mét ier  et  que dans 
' l 'a t tachement  de p lus

en p lus profond au terro i r .  Ces deux facteurs oépendent  ét ro i tement  I 'un

de l ,autre.  ce n 'est  peut-êt re pas tout  à fa i t  l 'e f fe t  du hasard s i  lv lôser

renonce à poursuivre son entrepr ise de publ ic is te deux mois après avoi r

été nonmé "advocatus patr iae" .  Les obl igat ions et  les responsabi l i tés

qu , imp l i qua i t  ce t t e  nouve l l e  cha rge  on t  dû  l u i  r end re  p lus  pesan tes  en -

co re  l es  se rv i t udes  de  I ' ac t i v i t é  i ou rna l i s t i que  qu i  1u i  i nsp i ra i t  une

ce r ta ine  l ass i t ude  depu i s  que lque  temps  dé jà .  L ' au to r i t é  don t  e l l es  I ' i n -

vest ' issaient  pouvai t  en tout  cas le  d ispenser de cont inuer  à fa i re ses

preuves conme horme de lettres et corrne horme d'esprit pour améliorer son

' image de narque auprès de ceux qui  avaient  recours à ses serv ices '  La

réussi te professionnel le  et  1a p l ise de consc ' ience accrue des impl ica-

t ions d 'un mét ' ier  r iche en possib i l i tés at ténuaient  peu à peu le besoin

d,évasion.  Lorsqu'on lu i  proposera à nouveau en 1753 un poste in téressant

à  Ce l l e ,  danS  I 'E lec to ra t  de  Hanov re ,  i l  n ' héS i te ra  pas  un  seu l  i ns tan t  à

déc l i ne r  l ' o f f r e  e t  i l  au ra  l a  sa t i s fac t i on  de  vo i r  ses  emp loyeu rs  l e

sou ten i r  dans  son  re fus .  En f i n  1 ' éca r t  de  p lus  en  p lus  l a rge  qu i  Sépa ra i t

l es  réa l i t és  que  l u i  f a i sa ien t  découv l i r  son  mé t i e r  de  l ' un i ve rs  que lque

peu intempOrel  des revues moral isantes 1 'a probablement  amené à recher-

cher  des act iv i tés in te l lectuel les qui  fussent  p lus proches de ses préoc-

cupat ions quot id iennes.  Ce sont  préc isément  ces réal i tés qu ' i l  découvrai t

qui  lu i  four :n issaient  une excel lente mat ière à explo i ter .  Les contacts

qu' i ' l  entretenal t  par ]e fa i t  de sa profession avec les représentants de

toutes les couches socia les de 1a populat ion osnabruckoise '  depuis le

chanôine qu ' i l  devai t  a f f ronter  iusqu'au paysan qu ' i l  devai t  défendre de-

van t  l es  t r i bunaux  en  passan t  pa r ]es  nob les  e t  l es  bou rgeo i s  don t  i l  gé -

ra i t  o lus ou moins d i rectement  les for tunes,  tous ces contacts conféra ient

une cer ta ine consistance à une réal i té  locale autrefo is  un peu abstra i te

dans  son  esp r i t .  Les  ooss ie rs  qu ' i l  ôva i t  à  examine r ,  l es  déba ts  auxque l s

i l  deva i t  pa r t i c i pe r ,  l es  a f f a i r es  o ' hé r i t age  qu ' i 1  ava i t  à  déb rou i l l e r

lu i  révéla ient  un univers r iche et  complexe dont  les rani f icat ions pous-

sa ien t  b ien  l o i n  au -de là  des  l im i t es  du  pe t i t  t e r r i t o i r e  e t  de  ce l l es  du

présent .  Sa profession l 'ob l igeai t  à  mieux connal t re le  terro i r  e t  à étu-



- 457

d ie r  l es  imp l i ca t i ons  na t i ona les  og  h i s to r i ques  des  a f f a i r es  l oca les .
Môser a pr is  a ins i  progressivement  conscience de cet te d imension h is to-
r ique et  nat ionale qui  manquai t  encore dans les revues.  L 'amour du ter-
ro i r  qu i  s ' a f f i rme  a ins i  e t  I ' a rnou r  de  l a  p lus  g rande  pa t r i e  don t  l e  t e r -
ro i r  ne peut  s 'abstra i re ont  exercé en retour  leur  ef fet  sur  I 'amour du
mét ier .  0n ser t  mieux ce qu 'on connal t  e t  a ime b. ien.  Le t i t re  d ' , ,advoca-
tus patr iae"  qui  désigne une fonct ion adminis t rat . ive b ien précise va re-
vêt i r  peu à peu son sens p ie in :  Môser se sent  devenir  vra iment  l ,avocat
de sa pet i te  patr ie .  I l  ne I 'est  pas encore réel lement  avant  1756,  mais
i ' l  se prépare déjà à le  devenir  et  se révèlera êt re l ,honme provident ie l
du petit Etat pendant et aussitôt après la guerre de Sept ans.

Reste- t - i l  encore quelque p lace pour la  France et  pour  la  cul ture
f rançaise dans cet te évolut ion qui  fa i t  du bourgeois cosmopol i te  des Lu-
m' ières un horme du terro i r  ?  y  a- t - i1  pendant  cet te pér iode d 'autres ma-
ni festat ions d 'un quelconque intérêt  pour  ' les 

réai i tés f rançaises que
cel les qu 'apportent  encore jusgu'en 1752 les le t t res f rançaises à von
dem Bussche ? 0n sera i t  tenté de répondre par  la  négat ive s i  I 'on consi -
dère le genre de travaux auxquels Môser consacre désormais sa plume et
1es  su je t s  qu ' i l  y  t r a i t e .  Ma is  ra  réa r ' i t é  es t  p rus  comprexe .  0n  cne rcne -
ra i t ,  cer tes,  en vain dans ces écr i ts  de la  f in  des années quaranre e!
des années c inquante un apport  f rançais aussi  massi f  que dans les revues,
A y regarder  de près,on découvre pourtant  que la psychologie morale de
Mar ivaux et  de saint -Evremond n,est  pas tota l€nnent  oubl iée dans Ie t ra i -
té  sur  1es pass ' ions et  dans Aznr in iue.  La t ragédie se s i tue,  malgré le
sujet  qui  est  nat ional ,  dans le  pro longement des réf lex ions sur  le  théâ-
tre qui ont été développées dans la FeuiLLe hebdonadaite et elle est
marquée  pa r  l ' esp r i t  du  t héâ t re  c l ass ique  f rança i s ,  à  l a  f o i s  pa r  ce lu i
de cornei  l  le  et  ce lu i  de vol ta i re.  [ )ans ces t ravaux h is tor iques qui  sont
dest inés à réhabi l i ter  le  passé germanique ou a l lemand,  Môser ne Deut
pas  se  pôsse r  de  l ' é rud i t i on  f r ança i se  qu i  l u i  f ou rn i t  que lques  unes  oe
ses  sou rces .  E t  c ' es t  su r tou t  I ' esp r i t  de  vo l t a i r e  qu i  se  f a i t  sen t i r
pô r tou t .  I l  n ' es t  pas  seu lemen t  sens ib le  dans  l a  l e t t r e  su r  Lu the r  où
Môser défend la Réformat ion avec des arguments vol ta i r iens,  mais même là
où  i l  ne  semb le  ê t re  ques t i on  n i  de  l a  F rance  n i  de  vo l t a i r e  :  dans  l , ode
pour le  centenaire de la  paix  de westphal ie  et  dans Ant in ius où les idées
po l i t i ques  son t  ce l  l es  du  ph i l osoph . i sme  vo l t a i r i en ,  dans  l e  t r a i t é  su r
l a  re l i g i on  des  Gau lo i s  e t  des  Germa ins  où  | , h i s to i re  e t  I e  f a i t  r e l . i -
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gieux sont  examinés selon des cr i tères qui  re lèvent  de ce même espr i t

ph i l osoph ique  des  Lumiè res .  I l  n ' y  a  donc  f i na lemen t  dans  ce t te  pé r i ode

que t rès peu d 'écr i ts  qui  échappent  tota lement  à I ' in f luence f rançaise

ou  du  mo ins ,  à  I ' i n f l uence  vo l t a i r i enne .0n  se  souv ien t  que  dans  sa  l e t -

t re à Nicola i  du 17 décembre 1785 Môser avoue avoi r  fa i t  ses premiers

exerc ices d 'école d 'après Mar ivaux et  Saint -Evremond.  Et  i l  poursui t  :

"Ensu i t e  j ' a i  é tud ié  d ' ap rès  Vo l t a i r e  e t  j ' a i  donné  dans  sa  man iè re  un

écr i t  sur ]e caractère de Mart in  Luther  et  de sa Réforme. l t la is  je  remar-

qua i  b i en tô t  que  sa  man iè re  ne  l u i  convena i t  qu 'à  l u i -même e t  qu ' i l  f au t

posséder tout  son espr i t  pour  se fonner d 'après lu i "  (1) .  L 'aveu concerne
plus spécia lement  la  Let t re à M. de VoLta ine où Môser s 'appl ique une der-

n iè re  f o i s  à  réa l i se r  son  v ieux  rêve  de  deven i r  l e  Vo l t a i r e  a l l emand

avant  de 
' l 'abandonner 

déf in i t ivement .  Mais la  le t t re suggère également
qu 'ap rès  avo i r  connu  une  pé r i ode  où  domina i t  I ' i n f l uence  de  Mar i vaux  e t

de Saint -Evremond,  i l  a  t raversé une phase qui  a été marquée par  I 'espr i t

vo l ta i r ien.  Ce sont  ef fect ivement  la  p ' lupar t  des ouvrages que Môser a ré-

d ' i gés  ve rs  l e  m i l i eu  du  s ièc le  e t  non  seu lemen t  l a  l e t t r e  su r  Lu t l i e r  qu i

re f l è ten t ,  d ' une  man iè re  p lus  ou  mo ins  a t t énuée  se lon  l es  cas ,  ce t  esp r i t ,

I l  n 'est  donc peut-êt re pas tout  à fa i t  inexact  d 'af f i rmer qu 'en commen-

çant  à découvr i r  le  passé vers 1750,  Môser est  devenu un patr io te,  mais

un  oa t r i o te  vo l t a i r i en .

(L)  Br- t  e fe,  p.  390.
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Puisque l t lôser  s 'enracine désornais oéf in i t ivement  dans ce ter-
r i to i re osnabruckois auquel  i l  é ta i t  déjà sol idement  at taché par  ses
o r i g i nes  pa t r i c i ennes ,  pa r  son  mar iage  e t  pa r  sa  p ro fess ion  e t  qu r j l

co [mence  à  en  découv r i r ' l e  passé ,  i ]  n ' es t  peu t  ê t re  pas  i nu t i l e  de  con -

sacrer  quelques pages à ce pet i t  Etat  de l 'A l lemagne du Nord.  L 'Evêché
compte envi ron 120 000 habi tants et  a une superf ic ' ie  de près de 260 k i -
' lomètres 

carrés du temps de Môser (2) .  S i tué à d ' is tance à peu près é9a-
1e ,  c ' es t -à -d i re  de  cen t  à  cen t  c i nquan te  k i l omè t res ,de  Hanov re  à  l ' es t ,

de  l a  f r on t i è re  ho l l anda i se  à  l ' oues t ,  de  B rême  au  no rd , i l  es t  à  mo ins

de c ' inquante k i lomètres de Munster  à sa f ront ière mér id ionale,  I l  est
en tou ré  d ' une  sé r ' i e  d 'E ta t s  qu i  son t  auss i  pe t i t s  que  l u i ,  en  pa r t i cu -

l i e r  d ' un  ce r ta in  nombre  d 'au t res  p r i nc ipau tés  ecc lés ias t i ques  don t  l a
p lus  impor tan te  es t  ce l ' l e  de  l ' l uns te r .  Ma is  | 'E ta t  a l l emand  l e  p lus  pu i s -

san t  du  Nord -Oues t ,  I 'E lec to ra t  de  Hanov re ,  avec  l eque l  i l  n ' a  t ou te fo i s
pas de frontières coflmunes, est tout proche et impose son inf]uence po-

l i t i que  e t  cu l t u re l l e .  Ouve r t  ve rs  l e  no rd  e t  l e  sud  su r  l a  g rande  p la i -

ne de l 'A l lenagne du Nord,  i l  est  protégé du côté de I 'ouest  et  des pays

de Basse-Rhénanie par  la  f ragi le  barr ière montagneuse du " t r j iehengebirge, '
tandis qu 'à l 'est  s 'é tendent  les croupes boisées de la  forêt  de Teute-

bourg.  Le paysage,  p lutôt  austère,  ressemble for t  à  celu i  qu,Annet te von
Droste-Hi j lshof f  décr i ra un s ièc le p lus tard dans ses Tableauz ae i iest -
p lnLie.  I l  est  westpha' l ien par  ses landes et  ses marais  qu ' in terrompent

des terres p lus fer t i les,  couver tes de près et  de champs oe céréales.
Aucun cours c i 'eau important  ne t raverse ce pays.  La Hase,  qui  coule

Fresseusementà t ravers osnabruck et  va Se jeter  dans 1 'Ems,  n,a pas

creusé de val lée profonde et  ne se prête guère à.1a navigat ion du tgmps
de l . lôser .  Malgré sa posi t ion géographique avantageuse,  le  terr i to i re
d 'Osnabruck manque de bonnes voies de cormunicat ion au XVII Ie s ièc le.
C 'es t  une  des  ra i sons  pou r  l esque l l es  i l  a  é té  condamné  à  l a  s tagna t i on
économ' ique.  Seules les moyennes montagnes,  for tement  boisées,  v iennent
i n te r rompre  à  I ' es t  e t  à  l ' oues t  l a  mono ton ie  de  ce  paysage  qu i  n ,es t
pas sans channe et que I ' lôser décrit lui-mâne très sobrement, plus en

( 2 ) ' M ô s e r  i n d i q u e  1 1 5  6 6 4  h a b i t a n t s  e n  1 7 6 9  ( P P h . 1 , 4 0 ,  H K A  I V ,  p . 2 0 7 ) .
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économiste,  en h is tor ien et  en géologue qu 'en poète dans le  second cha-

oi t re de 1 'Histo i re d. tosnabnck (3) .  I l  décr i t  aussi  les hormes et  leurs

ac t i v i t és .  Passan t  sous  s i l ence  l es  v i ' l l es  e t  l es  g ros  bou rgs ,  i 1  s ' a r -

rête sur tout  aux é léments physiques qui  expl iquent  le  caractère des ha-

bi tants et  aux aspects humains qui  rappel lent  la  c iv i l isat ion des an-

ciens paysans saxons. Le paysage rural est caractérisé conne autrefois

par  l ,hab. i ta t  d ispersé.  Les grosses fermes où bêtes et  gens logent  dans

un seul  et  unique bât iment  se cachent  à l 'écar t  des routes,  b lot t is  sous

leurs to i ts  de chaune aux p ' ignons colorés et  ornés de la  colonne ou du

sceptre royal ,  vest iges des temps anciens.  ces to i ts  descendent  t rès

bas et  protègent  gens et  bêtes du f ro id.  sur  la  façade,  un large auvent

abr i te  1a porcher ie et  fa i t  écran contre le  vent  de 1a p lu ie qui  souf f le

du Nord-ouest .  Le sens du prat ique et  de t 'économie cof lmande toute la

disposi t ion de la  fenne.  La fosse à fumier  se t rouve à côté de la  sor-

t i e ,  l à  où  1 ' on  a t t e l l e  l es  bê tes .  Tou te  l a  v i e  s ' o rgan i se  au tou r  de  l a

grande p ièce centra le au mi l ieu de laquel le  se dresse ]e grand fourneau

et  où logent  1e paysan,  sa fami l le  ët  ses domest iques (4) '  Du foyer ,  la

f e r m i è r e p e u t a p e r c e v o i r ] e s t r o i s p o r t e s q u i d o n n e n t s u r . l e s g r a n g e s e t

les écur ies et  survei l ler  les a l ' lées et  venues des gens oe la  maison.  De

temps à autre des bât ' isses p lus imposantes v iennent  ry thrner ]e paysage :

ce sont  les manoirs  oes gent i lshonunes- ferm' iers qui  const i tuent  la  major i -

té  de la  noblesse locale,  les abbayes encore nombreuses,  mais le  p lus

souvent  sécular isées depuis la  Réforme. Les b iens seigneur iaux et  ecc lé-

s iast iques const i tuent  à peu près d ix  pour  cent  de l 'ensemble de la  pro-

pr iété rura le (5) .  Mais les anciens propr iéta ' i res rotur iers de l 'époque

(3) Justus l ' lôser, O.G. AlLgeneine Einleitung, Zweiter_ Abschni.tt ; iûtv'ze' 
Nach*icht uon d.er not'ù|Li"h", Besehafieiheit d.es Lar,cies. HKA XII' 1'
p p .  r J / - r o l .
l i r r  gsnaOruck à l 'époque de Môser,  on peut  consul ter  également  :
LrOriô Bâte, /. Môser. Aduocatus Pattiae,. op' cit" p' 23..:9' - Karl
SianOi ,  cesàLLselu, f t  u .Stoat ,  op.  e i t . ,  in t roduct ion,  p '  XI I  sq '  -

F.iedrich Herzog, bas 1snab"'icket Land in 18' u' 79' Jahrh'mdete,
gsnabruck,  1938-:  L 'ouvrage de l i .  F.  Sheldon,  op '  e- i t ' ,  cont ient  éga-
lement  dei  renseignements in téressants,  en par t icu l ier ,  p '  43 sq '

(4)  Môser décr i t  la  maison paysanne osnabruckoise en 0.G. ,  ALLg.  EinLei ''  '  
atng, HKA XII, 1, Fp. 160-161 et en PPh. III, 37, Die Csnabriickiscv.er.
Hëu-sâr sind in ihnen PLot &ie Besten, HKA VI, pp' 127'l?9'

(5)  L.  Bâte,  J .  M6ser ' ,  op.  c i t - '  p .  23.
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germanique n 'ont  guère la issé de descendants.  Les paysans qui  sont  oro-
pr iéta i res à par t  ent ière de leur  ferme sont  rares.  Beaucoup d,entre
eux  n 'on t  que  l e  s ta tu t  de  "demi -hé r i t i e r " ,  de  "Ha lbe rben , ,e t  son t  f e r -
miers '  métayers de maî t res ecclés iast iques,  nobles ou de r iches oour-
geois de la  v i ' l le .  Le servage est  la  forme de dépendance la p lus réoan-
due,  mais,  corme le soul igne Môser maintes et  maintes fo is  c ieouis son
fâmeux articie sur la westphalie dans la FeuiLLe hebdonadaite, ce serva-
ge présente des formes atténuées qui re rapproche du fermage et i ' l  n,a
r ien de cof imun avec Ie régime des paysans ost-e lb iens qui  subissenr un
vér i table esciavage.  I l  n 'en demeure pas moins que le paysan p lo ie sous
les  cha rges ,  redevances  à  paye r  au  se igneu r  l o r squ , i l  s ' i ns ta l l e  su r  ra
terre,  que ses enfants se mar ient  ou que le père de fami l le  meurt ,  d îme
à verser  au c lergé et  impôt  mensuei  réc lamé par  I 'Etat ,  sans compter  les
mu l t i p l es  co rvées  qu ' i l  do i t  assu re r  au  béné f i ce  de  son  ma î t re .  I . l  es t
soumis à la  fo ' is  à la  jur id ic t ion du seigneur et  à cel le  du gouvernement .
Le mal t re,  exonéré d ' impôts et  indépendant  du pouvolr  jud. ic ia i re pubr ic ,
est  encl in  à défendre ses paysans,  ne sera i t -ce que par  in térêt ,  contre
ce pouvoir  toujours prompt à sais i r  ]es b iens du ferm. ier  ou du ser f  en-
de t té ,  t and i s  que  l ' adm in i s t ra t i on  o f f i c i e l l e ,  l , , ,Amt ' , ,  f r e i ne  souven t
les ex igences excessives des seigneurs et  l imi te 1e poids des corvées.
ce t te  so r te  d ' équ i l i b re  des  pouvo i r s  qu i  s ' é tab l i t  pa r fo i s  en t re  l es  o i f -
férentes autorités dont dépend le paysan peut être profitabre à ce der-
n ier .  Tous ces rapports  entre re seigneur et  ses ser fs ,  re propr iéta i re
et  ses fermiers cont inuent  à êt re régrés par  re dro i t  coutumier ,  qui  est
f a i t  d ' une  va r i é té  i nex t r i cab le  d ' acco rds  ponc tue l s  e t  p l us  ou  mo ins  t a -
c i tes,  conf i rmés par  ie  temps et  d i f férents selon res l ieux (6) .  Dans
les  v i l l ages  e t  à  l a  l i s i è re  des  g randes  p rop r i é tés  v i ven t  d , i nnombra -
bles pet i ts  paysans qui  rogent  dans de misérabres chaumières,  possèdent
une ou deux vaches,  quelques porcs,  cu l t ivent  quelques arpents de terres
don t  i l s  t i r en t  une  ma ig re  nou r r i t u re .  ce  son t  des  j ou rna l i e r s ,  des
"Heuer leute" ,  come 1es appel le  Môser,  qui  prêtent  leurs bras aux fer_
m ie rs  e t  même aux  se r f s .  ces  gens  qu i  s ' i n tèg ren t  ma l  à  r , o rgan i sa t i on

(6 )  K .  Brand l ,  GeseLLschaf t  u .  S t4a t ,  op .  e i t . ,  p .  X I I I .



- 4 6 ? -

agr . ico le t radi t ionnel le  et  que Môser appel le  encore avec quelque mépr is

des "Beiwohner, ,  ou des "Nebenwohner"  (7)  const i tuent  un vér i table pro-

l é ta r i a t  r u ra l ,  popu leux  e t  f amé l i que .  I l s  on t  de  tous  temps  é té  assez

mal  to lérés par  ' les 
vér i tables autochtones,  les ferm' iers sédenta i res '

les "sassen" (8) ,  qui  les considèrent  corme des bouches inut i les qui  ne

part ic ipent  pas aux charges cormunes.  I ls  ne sont  toutefo is  pas exQnérés

d ' impô ts  pu i squ , i l s  payen t  un  "Rauchscha tz " ,  un  impô t  d ' hab i t a t i on '  qu i

est  modeste mais ne leur  donne pas de dro i ts .  I ls  sont  en par t icu l ier

exclus de ces ant iques assemblées cormunales,  les "Markgenossenschaf ten"

v e s t i g e s p l u s o u m o i n s a l t é r é s d e s a n c i e n n e s l i b e r t é s g e r m a n i q u e s , à

l , i n té r i eu r  desque l l es  l es  paysans  i ns ta l ' l és  se  pa r tagen t  annue l l emen t

les terres cormunales qui  n 'appart iennent  à personne,  landes,  bois  et

mara i s  (9 ) .  P lus  ou  mo ins  exc lus  des  s t ruc tu res  t r ad i t i onne l l es '  ces  pe -

t i t s  paysans  p ra t . i quen t  vo lon t i e r s  1a  m ig ra t i on  sa i sonn iè re  en  Ho l l ande

où i ' lS louent  leurs braS aux r iches cul t ivateurs,  aux manufactur iers ou

aux amateurs de la  côte.  cet te migrat ion est  to lérée par  les autor i tés

assez sat is fa i tes d 'êt re- .a ins i  débarrassées pendant  quelques mois o 'une

rurr"  b.  désoeuvrés dont  i ls  ne savent  t rop que fa i re et  qui  rapportent '

en revenant  au pays,  des devises for tes t rès appréciées (10) .  Comme i  ls

ont  tendance à dépenser assez v i te  ce qu ' i ls  ont  gagné,  ces migrants

const i tuent  une masse de consormateurs qui  favor ise le  cornmerce intér ieur

(7 )  J .  Môse r ,  0 .G . ,  ALLT .  E inLe i t u t t g ,  HKA X I I ,  1 ,  p '  151 '

( 8 ) f t i d . , p . L 7 4 . M ô s e r a p p e l l e l e s a n c . i e n s s a x o n s ' . S a s s e n . . , d u v e r b e
, ,s i tzen, ,  ,  ce soni ioes 'sédenta i res,  so l idement  "ass is"  sur  leurs

Eerres.

(9) Ibid.. tes anciennes cormunautés rurales sont étudiées dans le chap' I

o l à . c . , - S  i + ,  r o , - i z ,  H K A  ) ( l I ,  l ,  p p ' 6 3 - 6 9 '  M ô s e r  a f f i r m e  q u e  l e s
, 'Markgenossenscnâf tenxexistent  encore de son temps ( ib i i . '  S 15 '
p .  6 4  s q . ) .

nù rb id. . ,  p .  151 sq.  Môser exanine également  1es avantages de cet te mi-
' - - '  

g" i i iàn- iu i ionnict .  en Hol lande dàns gual f  ? i ,è t : :  des tanta is tes
'Pa t r i o t i q tes ,  

PPh .  I , 14 ,  15 ,  16  e t  17 '  HKA IV '  pp '  / / - r u r '
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et  fa i t  monter  ies pr ix  des denrées à la  grande sat is fact ion des pro-
ducteurs locaux.  pendant  la  morte saison i . ls  s ,assurent  un complément
de revenu en t issant  ou en f i rant  à domic. i le  au prof i t  d ,un manufactu_
r i e r  qu i  l eu r  p rocu re  res  ou t i r s  e t  r a  ma t i è re  p rem iè re  se ron  res  o r i n_
cipes du système de sous- t ra i tance,  du "ver lagssystem,,  qui  est  éga1e-
men t  p ra t i qué  pa r ' l es  paysans  p lus  a i sés  (11 ) .  Mo ins  1 ié  que  l es  f e r_
miers ou que les ser fs  à quelque maî t re,  ce pro létar ia t  rura. l  est  p lus
l ibre qu 'eux,  ma' is  c 'est  une l iber té qui  ne leur  of f re que peu d,avan-
tages.  I ls  sont  l iv rés à eux-mêmes,  sans dro i ts  n i  défense,  comme des
gens  sans  feu  n i  l i eu  (12 ) .  Auss i  a r r i ve_ t_ i l ,  se lon  l e  t émo ignage  de
M6ser qui ne doit pas être sans fondement, gue res prus prévoyants éco-
nomisent  I 'argent  gagné dans les por ts  ho|randais pour  payer  res oro i ts
for ts  é levés qui  leur  permett ront  de s, insta l rer  sur  une terre serve
(13 ) .  Au t re fo i s ,  i 1s  pouva ien t  s ' un i r  en  con f ré r i es  ou  en  gu i rdes  e r  se
mett re,  moyennant  quelque maigre redevance,  sous ra protect ion d,un sei_
gneu r ,  d ' un  voué  ou  d 'un  sa in t ,  c ' es t -à -d i re  d ' un  ecc lés ias t i que  ou
d'une abbaye.  Leur  s tatut  éta i t  a lors f ixé comrne celu i  du ser f  qui  sa i t
exactement  quers sont  ses dro i ts  et  ses charges,  mais ra coutume es!
tombée en désuétude et  i rs  jou issent  de cet te r iber té indiv iduel le  qui
ne l ie  pas,  mais ne confère aucune assurance et  dont  Môser fa i t  s i  peu
de  cas .  Quand  i l s  ne  v i ven t  pas  i so lés  dans  l a  rande  e t  su r  res  t e r res
les moins bonnes d,un pays avare en sois  fer t i les,  i1s se regroupenx
dans les v i l lages ou res bourgs où sont  égarement  rassembrés res serv. i_
ces,  les of f ices des représentants de l ,adminis t rat . ion centrare,  1es ta_
verniers,  les bout iquiers,  les apoth ica. i res et  les pet i ts  ar t isans oe ra
campagne, charrons et maréchaux_ferrants (14).

( lL)  0.C. ,  ALL7.  Ein le ih,nzg,  HKA XI I ,  l ,  p .  L47 se.  ( /on L innen).
( 1 2 )  M ô s e r  d i t  d e  c e s  g e n s  q u ' i l s  s o n t , , b i e s t e r f r e i , , ,  c , e s t - à - d i r e , , . l i b r e scomme les bêtes sauvages" :  c 'est  une i lùer tÈ g; -u; r ; l ;  iu i  ne oonneaucun  d ro . i t ,  pa rce  qu ,e l l e  n ,engage  pas .

(13)  c 'est  ]a . t lè :g que Mi iser  développe déjà dans son ar t ic le  sur  
. re 

ser-vage westphalien dans la FeuiLLe' neuainaaa,,;ie,-irfÀ i, ' :à.' 'cq, p. 249e t  qu ' i 1  -déve roppe ra ,  à_  r , époque  revô tu t i ônn i i . â ' ï un i  ïË ' ràc i t , r eoarne Freie, HKA IX, p. I l5.

(14 )  c1 .  0 -G . . ,  ALLg .  E in le i t ung ,  HKA x I I ,  I ,  p .  154  sq .  c ,es t  Môse r  l u i _même qui  s isnare ra préseice oes Àp6tn icârre i  oàn' i  i " i -u i r ' iug. r .



- 4 6 4 -

s ' i l s  son t  enco re  nombreux  à  l a  campagne ,  l es  ves t i ges  du  passé

germanique ou féodal  ne manquent  pas à 
' la  

i ' i t te .  Pays essent ie l lement

ru ra l ,  co r rne  l e  son t  l a  p lupa r t  des  E ta t s  a l l emands  au  xv l l l e  s i èc le '

]es c i tés ne sont  dans le  terr i to i re d 'Qsnabruck la  p lupar t  du temps que

de modestes bourgs qui  servent  de ChefS- l ieux ac lmin is t rat i fs  aux cantgns '

comne Ftirstenau, vôrden, Hunterburg, l| | i tt lage, Grônenburg et Iburg' et

où les paysans v iennent  S 'approvis ionner et  vendre 1es produi ts  de leurs

cu l t u res .  La  cap i t a l e ,  Osnab ruck ,  comp te  ve rs  l e  m i l i eu  du  s ièc le '  se1on

]es  au teu rs ,  s i x  m i ' l l e  à  d i x  m i l l e  hab i t an t s  (15 ) .  C 'es t  peu  en  compara i -

son de cer ta ines grandes v i l les-rés idences,  corme v ienne ou Ber l in ,  de

cer ta ines v i l les l ibres d 'empire,  come Hanbourg,  Brême, cologne ou

Franc fo r t  ou  de  v i l l es - fo i res  co rme  Le ipz ig .  Ma is  ce  n ' es t  pas  nég l i gea -

b1e  pou r  1 ,époque .  La  v ie i l l e  c i t é  f ondée  pa r  cha r l emagne  ve rs  790  ap rès

la  dé fa i t e  dé f i n i t i ve  des  Saxons  a  enco re  f i è re  a l l u re .  Tou t  y  rappe l l e

un  passé  p res t i g i eux  e t  d i gne  d 'exc i t e r  l a  cu r i os i t é  e t  l ' en thous iasme

d'un h is tOr ien,  El le  a gardé intacte,  avec Sa ceinture de remparts '  avec

ses  tou rs ,  ses  v i e i . l l es  ég l i ses  e t  ses  rue l l es  é t ro i t es  e t  t o r t ueuses '

sa physionomie nÉdiévale.  La cathédrale avec ses t ro is  tours d ' i f féren-

tes  a  é té  bâ t i e  du  x I I e  au  X I I I e  s i èc le  su r  l es  ru ines  d ' un  éd i f i ce  qu i

date de l ,époque caro ' l ing ienne,  lorsque char lemagne a insta l lé  le  pre-

mier  s iège ép. iscopal  au mi l ieu de la  Saxe encore paienne sur  cet  empla-

cement  autour  duquel  devai t  se développer la  v i l le .  Le v ieux "Ratsgymna-

s ium, ,es t  éga lemen t  | , hé r i t i e r  du  " co l l eg ium ca ro l i num"  fondé  pa r ' l 'Em-

pereur .  Les deux autres grandes ég1ises,  Sainte-Mar ie et  Saint -Jean,  sont

de date un peu p lus récente.  El les ont  été constru i tes '  la  première au

X IVe  s ièc le  e t  I a  seconde  au  x I I I e ,e t  r appe ' l l en t . ,  avec ' l a  ma ison  des

gu'i ldes et les nombreuses demeures pàtriciennes des riches marchands aux

pignons en escal ier ,  que 1,ère goth ique a été pour  osnabruck le  temps de

l , opu lence .  A  ce t te  époque ,  dès  1171 ,  en  e f f e t ,  l es  bou rgeo i s  s ' é ta ien t

énancipés de la  tute l le  des évêques dont  i ls  avaient  obtenu de nombreuses

f ranch i ses  e t  s ' é ta ien t  assoc iés  à  1a  l i gue  hanséa t i que .  Le  commerce  des

(15 )  L .  Bâ te  (op .  c i t . ,  p .174 )  i nd iqu -e  i 0  000  hab i t an t s ,  t and i s  que'-- ' 
È. Ne'ineètà @ie 

'entstetutng 
des Histon'ionts, op- cit. '  p. 305)

n 'en  donne  que  6  000  pou r ] ' année  1773 .
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draps et  des to i les fabr iqués avec le  I in  et  le  chanvre qui  éta. ient
cu l t i vés  su r  p lace  fa i sa i t  l a  r i chesse  de  I ' opu len te  c i t é .  Les  tex t i l es
const i tuent  encore la  pr inc ipale ressource de l ,Evêché du temDs oe
Môser,  mais la  concurrence étrangère,  sur tout  angla ise,  res déf ic iences
du réseau de cormunicat ions,  font  gue l ,expor tat ion et  la  product ion lo-
cale,  pour tant  de bonne qual i té ,  vers I 'Af r ique et  les Indes or . ienta, les
et  occ identa les par  1a Hol lande,  la  France et  1e por tugal  ne suf f i t  p lus
à égui ' l ibrer  la  balance cormerc ia le largement  déf ic i ta i re (16) .  Gouver-
née  pa r  une  bou rgeo i s i e  r i che  e t  i ndépendan te ,  r a  v i l r e  qu i  j ou i ssa i t ,
s inon of f ic ie l lement ,  du moins prat . iquement ,  du statut  de v i l le  imoér ia-
]e l ibre, a adhéré presque tout nature|lement à ra Réforme qui y a été
in t rodu i t e  pa r  un  d i sc ip le  de  Lu the r ,  Bonnus ,  i e  f onda teu r  du , ,Ra ts -
gymnasium".  Mais la  Réforme n 'a réussi  à év incer  tota lement  n i  I 'Evêque
ni  son chapi t re et  a la issé surv ivre une for te minor i té  cathol ique dont
i l  sera tenu compte au monent  des Tra i tés de Wespthal ie .

c ' es t  à  l ' occas ion  de  ces  t ra i t és  que  l a  v i l r e  en t re  dans  l a  g ran -
de h is to i re européenne.  c 'est  en ef fet  dans I ' imposant  et  mass. i f  hôte. l  de
vi l le '  bât i  en goth ique tard i f  au tournant  du XVe et  du XVIe s ièc le,  que
se  t rouve  l a  Sa l l e  de  1a  pa i x ,  l e  "F r i edenssaa l ' ,  où  eu ren t  l i eu  l es  p ré1 i -
minai res de la  paix  de westphal ie  et  où une par t ie  du t ra i té  de oaix fut
s igné entre l 'Empereur ,  les Etats protestants et  les Suédois.  Les por t ra i ts
des deux délégués f rançais,  le  duc de Longuevi l le  et  le  comte d,Avaux,  a in_
s i  que  ce lu i  du  j eune  Lou i s  X IV ,  rappe l l en t  que  l es  F ranÇa is  on t  p r i s  une
part  act ive à l 'é laborat ion de ce t ra i té  qui  a déterm. iné la  car te et  le
sor t  du saint -Empire jusqu'à 1 'ère napoléonienne.  Le bourgmestre de 1 'épo-
que a essayé de prof i ter  de 1a réorganisat ion des pays a l lemands pour ob-
ten i r  pou r  sa  v i l l e  l a  con f i rma t i on  o f f i c i e l l e  du  s ta tu t  de  v i l . l e . l i b re
d 'Emp i re .  Ma is  i l  s ' es t  heu r té  à  l a  rés i s tance  des  i n té rê t s  po l i t i ques

(16) Môser a consacré.un.nombre important de FoÉaisies patr4otiques auproblème du décl in  du conmerce du drap à 0snabruck,  iu i iôr i  aun,les années soixante et  so ixante-d ix .  
'Cf  

.  pa"  e"àrp ie, -p i i r . -  t ,  ZGedotken ùber den verfaLL den HozdLuns in d.en tàâ"iàitli- (HKA IV,pp. 15-28) - pph. 1,6, Man torgu *rolh uor guten Leinsanten) aenn ceyLinnenhandel  s ich bessem soLL \HKA IV,  pp.-53-59)  -  p ih.  i ,  45,  
- - -

votden uahren [Jnsachen des FaLLèns und'ù's stàfiài, à)n-tianseac":seher,
HandLung (HKA IV, pp, ZZS-?32).



- 4 6 6 -

e t  con fess ionne l s  qu i  s ' opposa ien t  ( l i ) .  L ' évêque ,  chassé  pa r  l es  Sué -

do i s ,  sou tenu  pa r ' l ' empereu r ,  l es  é ta t s  impér iaux  ca tho l i ques  e t  1a

France voula ient  conserver  un bast ion cathol ique en Al lemagne du Nord.

Ma is  l es  p ro tes tan ts ,  sou tenus  pa r  1es  Suédo i s  qu i  ava ien t  i ns ta l l é  à  l a

p lace  de  I ' anc ien  souve ra in  ép i scopa l  l e  p r i nce  suédo i s  Gus tave  Gus tavson

ne voula ient  pas renoncer aux avantages qu ' i ls  s 'é ta ient  acquis au cours

de la guerre de Trente ans.  Ce conf l i t  insoluble ne permetta i t  qu 'une so-

lut ion de compronis nécessai rement  boi teuse,  ce l le  de la  sécular isat ion

pa r t i e l  l e .  L 'Evêché  d 'Osnab ruck  deva i t  r es te r  un  te r r i t o i r e  ecc lés ias t i -

que où les rapports  entre les deux re l ig ions sera ient  déterminés selon

le  p r i nc ipe  de  l a  pa r i t é  con fess ionne l l e  (18 ) .  Ce t te  pa r i t é  é ta i t  f i xée

sans  qu ' i l  so i t  t enu  compte  de  l ' évo lu t i on  u l t é r i eu re ,  su r  l a  base  d 'une

si tuat ion considérée corûne nor îôt ive,  le  ler  ianvier  1624 étant  pr is

corne date de référence.  La souveraineté terr i tor ia le deva' i t  reveni r  a l -

ternat' ivement à un évêque catholique et à un évêque protestant, ce der-

n ier  étant  toujours issu de ia  branche cadet te de la  Maison de Brunswick-

Lunebourg,  c 'est -à-d i re de la  fami ' l le  de Hanovre.  Ces pr inc ipes ont  été

consacrés par  une "Capi tu lat io  perpetua" s ignée deux ans seulement

après les t ra i tés,  en 1650 à Nuremberg et  préc isés par  ]e recès-annexe

(" l , lebenrezess")  d ' Iburg,  conclu en 1651 entre l 'évêque cathol ique ré-

gnant ,  François-Gui l laume de Wartenberg et  la  Maison de Brunswick-Lune-

bourg.  Ce nouvel  évêque issu des t ractat ions de la  f in  de 1a guerre de

Trente ans n 'est  pour tant  pas p lus souverain absolu dans son terr i to i re

que l 'ancien évêque dont  les pouvoirs  avaient  été f ixés à l 'époque ca-

ro l ing ienne et  modi f iés au bénéf ice des bourgeois d '0snabruck au Moyen-

A!e.  I l  do i t  ten i r  compte des forces pol i t iques locales en présence,

des états territoriaux, des "Landst'énde", où soht représentés la nobles-

se ,  l e  chap i t r e  ca tho l . i que  de  l a  ca théd ra le  e t  l a  bou rgeo i s i e  des  v i l l es .

Ces "Landstânde" ref' lètent assez grossièrement les structures

(17)  Sur  ]es démarches du bourgmestre de l 'époque,  Gerhard Schepler '
c f  .  L .  B 'â te ,  op .  e t t . ,  P .  27 .

(18)  Ces débats auxquels a donné l ieu le  s tatut  de l 'évêché d 'Osnabruck
pendant  les pourpar lers menés au cours des pré l imina ' i res des t ra i tés
oe Westphal ie  et  les c lauses c ie la  "capi tu lat io  perpetua" sont  dé-
crits dans le détail par R. Renger, Lotdesherr u. Landst(mie in
Hochstift )anab?ùick in der Mitte des L8. Jahrhwnerts, ap. cit.,
p p . 1 4 - 1 6 .
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socia les du terr i to i re épiscopal  et  de sa capi ta le.  Le chapi t re repré-
sen te  l e  c l e rgé .  Ma is  i l  es t  composé  de  nob les ,  v i ng t - c . i nq  au  to ta l ,
qui  doivent  pouvoir  exhiber  seize quart iers de noblesse pour pouvo. i r
accéde r  à  l a  d ign i t é  cap i t u l a i re .  B ien  qu ' i l  so i t  ca tho l i que  pa r  na tu re ,
i l  do i t  réserver  s tatuta i rement  t ro is  s ièges à des gent i lshommes protes-
tants,  s ièges t rès enviés et  âprenent  d isputés parce qu ' . i ls  confèrent
non seulement  un prest ige incontestable,  mais aussi  des avantages écono-
miques et  f iscaux considérables.  En théor ie,  les chanoines gardent  le
dro i t  de chois i r  1 'évêgue corne dans les temps antér ieurs au Tra i té de
westphal ie .  l t ' la is  la  "capi tu lat io  perpetua" l imi te leur  choix,  puisque
1e pr ince-évêque est  nécessai renent  un pré1at  ét ranger au terr i to . i re  et ,
lorsqu' i l  est  protestant ,  obl igato i rement  membre de la  fami l le  de Hano-
vre.  I l  a  1a préséance sur ' les deux autres ordres dans les assemblées
te r r i t o r i a l es ,  1e  souve ra in  l e  consu l t e  en  p r i o r i t é  su r  l es  ques t . i ons
qu ' i l  veu t  b ien  l u i  soumet t re ,  son  vo te  a  p lus  de  po ids  que  ce lu i  des
autres et  i1  gouverne pendant  les in terrègnes (19) .  I l  ar r ive enf in  que
]e  souve ra in ,  qu i ' r és ide  ra remen t  dans  sa  cap i t a l e ,  f asse  appe l ,  su r tou t
quand i l  est  cathol ique,  à un membre du chapi t re pour  le  représenrer .
c 'est  a ins i  que pendant  le  règne de l 'évêque cathol . ique c1ément-Auguste,
qui  a duré de 1728 à 1761,  le  chanoine von Kerssenbrock,  I 'un des adver-
sai res les p lus résolus c iu par t i  protestant  et  des deux Môser,  père et
f i ls ,  a  assumé la fonct ion de gouverneur épiscopal  et  a monopol isé la
plus grande par t ie  du pouvoir  terr i tor ia l .  oepuis que les nobles ne rem-
p l i ssen t  p lus  l eu r  f onc t i on  nonna le  qu i  es t  m i l i t a i r e ,  l eu r  po ios  oans' l a  

v i e  po l i t i que  du  pe t i t  t e r r i t o i r e  a  sens ib lemen t  d im inué .  I l s  v i ven t
essentiel ' lement des rentes que leur rapportent leurs terres et des droits
que leur  versent  leurs ser fs .  I ls  occupent  des fonct ions tantôt  honor i -
f igues,  tantôt  réel les dans I 'Etat .  cer ta ines hautes fonct . ions auxquei les
]es  ro tu r i e r s ,  s i  conpé ten ts  so ien t - i l s ,  n ' on t  pas  accès ,  l eu r  son t  ré -
se rvées .  I l s  pou r ra ien t  en  occupe r  d ,au t res ,  mo ins  p res t i g . i euses ,  qu i

(19 )  Ue .chap i t r e_occupe_une -pos i t i on  i n te rméd ia i re  :  i 1  pa r tage  1e  pou -
voi r  centra l  avec 1 'évêque et  i l  est  en même temps un ét i t ,  un
"Landstand' r .  Les chanoines ne sont  pas "Landstânde, '  à  t . i t ré  person-
nel ,  mais en tant-que membres du chapi t re,  qui  const i tue un.  personne
ju r i d i que  e t  possède  seu l ,  dans  son  ensemb le ,  l a  qua l i t é  de  , , Land_
s tand" ,  C f .  Renge r ,  op .  c i t . ,  p .  41 ,
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son t  éga lemen t  ouve r tes  aux  bou rgeo i s ,  ma is  qu , i l s  r e fusen t  pa r  c ra tn te
de déroger.  Les souverains ont  au demeurant  tendance à conf ier  les pou-
vo i r s  rée l s ,  ceux  qu i  i ncomben t  pa r  exemp le  aux  conse i l l e r s  au l i ques
secrets '  à  des nobles ét rangers au terr i to i re et  à fa i re aominis t rer  ef -
fect ' ivement  le  terr i to i re par  des rotur iers qui  ont  une sol ide format ion
jur id ique,  ccrnme les Môser.  L 'ar is tocrat ie  osnabruckoise v i t  à  la  campa-
gne,  dans ses manoirs ,mais garde souvent  une demeure à la  v i l le  où e l le
v ient  rés ider  en h iver ,  à l ,occasion des assemblées de la  noblesse et  de
la  réun ion  des  é ta t s  t e r r i t o r i aux .  I l  n , y  a  pas ,  dans  l ,Evêché ,  de  no -
blesse de cour  à proprement  par ler ,  pour ' la  s impie ra ison que 1es souve-
ra ins ont  rarement  rés ' idé dans leur  capi ta le.0n se d is t ra i t  donc comme
on peut  dans cet te capj ta le terr i tor ia le qui  n,est  pas vra iment  une v. i l -
le- rés idence,  en fa isant  veni r  des t roupes théâtra les,  en organisant  des
redoutes et  des bals.  Ces fest iv i tés sont  en général  modestes et  n,ont
r i en  de  Ia  sp lendeu r  ba roque  ou  de  I , éc la t  des  fê tes  ve rsa i l l a i ses  ou
même de te l le  autre pet i te  rés idence a l lemande.  Tous ces hobereaux ne
sont  pas t rès r iches, .car  1es dro i ts  successi fs  réglés depuis longremps
dé jà  se lon  1es  p r i nc ipes  du  d ro i t  r oma in  f avo r i sen t  l a  d i v i s . i on  e t  l a
d ispers ion du patr inoine farn i l ia l  e t  les ressources que peuvent  of f r i r
une terre pauvre et  une paysanner ie chroniquement  endet tée depu. is  la
guerre de Trente ans sont  re lat ivement  maigres.  I l  n ,ex is te dans les
pays  a l l emands  n i  d ro i t  d ' a înesse  n i  i nd i v i s i b i l i t é  de  l a  p rop r . i é té  no -
b le  e t  i I  n ' es t  pas  p lus  ques t i on  pou r  un  gen t i t hon rne  a l l emand  que  pou r
son homologue français de déroger en faisant du cormerce conrne les ca-
de ts  de  fam i l l e  en  Ang le te r re  (20 ) .0n  se  d i spu te  donc  âp remen t ,  l es  s i -
nécu res ,  l es  hé r i t ages ,  l esd ign i t ésecc lés ias t i ques  ou  l a i ques .  Les  p ré -
cepteurs ou les "Ritterakadenien', fonnent des honnêtes hofines qui sa-

(20 )  Môse r  s ' es t  penché  su r  l e  p rob lème  des  d ro i t s  success i f s  nob les  e t
sur  celu i  de la  dérogeance au début  des années quatre-v ingt ,  à  la
suite d'une série d'articles parus dans 1e !, leneute de Frqnee sur
] loppgrtuni té d- 'accorder  à la  noblesse le dro i t  de cormercer .  t j i .
PPh. lU , 57 , Ueber die Adeleprobe in DeutschLod (HKA VI I , pp . ?ZL-
242) et PPh. 7V, 55, ttæuttt biLdet sich der deutsche LdeL iieh-t naei;
den engLisehen ? (HKA VI I ,  pp.  203-213).
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vent  s 'expr imer en un f rançais chât ié et  même rédiger  des vers dans la

langue de Boi leau,  conrne le fa i t  le  baron Ludwig von Bar,  mais ne don-

nent  pas cet te compétence que requier t ' la  moindre charge dans les ser-

v ices de I 'Etat .  Cet te noblesse peu for tunée et  sans Oébouché se cr ispe

su r  ses  d ro i t s  e t  ses  p r i v i l èges  don t  e l l e  a  une  consc ience  p lus  a iguë

que de ses devoi rs .  E ' l le  s 'est  organisée comne les chanoines depuis des

s ièc les  en  un  é ta t ,  s ' es t . do tée  co rme  eux  d 'une  cu r i e  qu 'admin i s t ren t

égalenent  un syndic et  un secréta i re.  L 'état  de la  noblesse a de p lus

en p lus tendance à devenir  un c lub t rès fermé d 'où I 'on s 'ef force d 'é-

l im ' i ne r ]es  r ' l vaux  qu i  n ' on t  pas  assez  de  qua r t i e r s  de  nob lesse  à  f a i r e

valo i r  (21) .  La défense des pr iv i lèges et  des in térêts pr ivés I 'empor-

te largement  sur ]e souci  d 'é laborer  une pol i t ique commune.  Corunent  cet-

t e  po l i t i que  comnune  se ra i t - e l l e  d ' a i l l eu rs  poss ib le  pu i sque  pa rm i  1es

nobles,  les uns,  1es p lus nombreux,  sont  protestants et  les autres ca-

thof iques ? 0n af f ronte donc en ordre d ispersé les assemblées terr i tor ia-

les où I 'on se défend maladroi tenrent  contre les souverains qui  rêvent  de

créer  un Etat  moderne,  centra l isé et  rat ional isé.qui  entraÎnera i t  à  la

longue la ru ine du système féodal  dont  on cont inue à v ivre sans p lus en

assumer  1es  responsab i l i t és .  En  l eu r  qua l i t é  de  se igneu rs ,  l es  gen t i l s -

honrnes-fermiers devraient être les représentants naturels de leurs

paysans dans les états prov ' inc iaux.  I l  leur  arr ive ef fect ' ivement  de les

défendre contre les ex igences f iscales du souverain,  mais tout  s imple-

ment parce que la ruine du fermier ou du serf trop imposé entraînerait

ioso facto cel le  de son maî t re.  Rares sont  encore dans la  première moi-

t ié  du s ièc le ceux,  parmi  ces gent i lshomnes,  qui  songent  à se fa i re les

avocats c je leurs paysans protestants,souvent  v ic t imes,  sous le  règne

d'un souverain cathol ique,  des emp' ié tements du c lergé romain.  L 'éËat  de

(21 )  La  qua l i t é  de  "Lands tand" ,  de  membre  des  é ta t s  t e r r i t o r i aux ,  n ' é ta i t
pas at tachée à la  personne,  mais dépendai t  de la  nature des b iens im-
mobi l iers que I 'on possédai t .  Conme de nombreux anobl is  récents ou
mêne des rotur iers avaient  acquis des terres qui  leur  donnaient  en
p r i nc ipe  l e  d ro i t  de  s i ége r  su r ]es  bancs  de  l a  nob lesse  à  l a  d iè te
te r r i t o r i a l e ,  1a  v i e i ' l l e  nob lesse ,  ma l thus ienne  pa r  na tu re ,  f a i sa i t
fa i re par  le  secréta i re de I 'ordre des enquêtes généalogiques af in
d 'é l iminer  ces dangereux concurrents qu 'éta ient  les nouveaux venus.
Su r  l es  l i ens  en t re  l a  "qua l i t é "  des  b iens  e t  I ' appa r tenance  à  l ' un
ou | 'autre état ,  c ,1" .  Renger,  op,  e i t . ,  p .  39 sq.
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' l a  
nob lesse  es t  un  c lub  t rès  f e rmé ,  ma is  composé  d ' i nd i v i dus  aux  i n té -

rêts d'ivergents et souvent opposés.

0n  pou r ra i t  s ' a t t end re  à  p lus  de  cohé rence  e t  de  so l i da r i t é  de
' l a  pa r t  du  t r o i s i ème  o rd re ,  des  bou rgeo i s  qu i  hab i t en t  l es  v i 11es ,  e t
on t  f a i t  l a  vé r i t ab le  f o r t une  de  I 'Evêché  depu i s  l ' époque  de  l a  Hanse .

Les v i l les,  et  non les bourgeois d i rectement ,  se sont  organisées depuis

le Moyen-Age en un état  qui  a également  sa cur ie,  son syndic et  son se-
créta i re (22) .  Quelques unes des c i tés,  mais pas toutes,  sont  représen-

tées dans cet te inst i tu t ion :  Osnabruck,  Quakenbruck,  Wiedenbruck et
F i i r s tenau .0n  cons ta te ra ,  qu 'à  pa r t  l a  de rn iè re ,  aucune  ne  fa i t  pa r t i e

de ces chefs- l ieux.adminis t rat i fs  de créat ion p lus récente.  La repré-

sentat ion urbaine ref lè te un état  pol i t ' ique,  adminis t rat i f  e t  économique
qui  est  depuis longtemps dépassé et  qui  ne correspond p lus à la  réal i té
moderne .  Quan t  à  Osnab ruck ,  e l l e  es t  l a  seu le  v i l I e  a  avo i r  r ée l l emen t

vo i x  au  chap i t r e  dans  l es  assemb lées .  E t  à  l ' i n té r i eu r  de  ce t  é ta t  du
tro is ième ordre,  ce sont  1es magist rats  munic ipaux qui  décident .  De-
pu i s  1 ' époque  de  l a  Ré fo rme ,  qu i  a  marqué  l a  f i n  de  I ' apogée  de  l a  Han -

se  e t  l e  déc l i n  économique  d 'Osnab ruck ,  déc l i n  p réc ' i p i t é  pa r  l a  gue r re

de Trente ans,  les conmerçants et  les ar t isans qui  const i tuaient  autre-
fo i s  I ' a r i s toc ra t i e  u rba ine  on t  dû  céde r  en  g rande  pa r t i e  l a  p lace  à

ce  "pa t r i c i a t  savan t "  de  fo rma t i on  j u r i d i que  e t  un i ve rs i t a i r e  qu i  s ' es t
t r ans fonné  en  une  vé r i t ab le  o l i ga rch ' i e  u rba ine .  S i  I ' on  examine  l a  l i s -
te des bourgmestres et  des consei ' l lers  qui  ont  prés idé aux dest inées de
Ia v i l ' le  au XVII Ie s ièc le on constate que ce sont  toujours les mêmes
noms  qu i  r ev iennen t :  une  qu inza ine  de  fam i l l es  se  pa r tagen t  l es  mag is -

t ratures mun' ic ipales (23) .  La compétence que requier t  I 'adm' in is t ra-

(22 )  Ce  son t  l es  v i l l es  qua l i f i ées ,  e t  non  l es  bou rgeo i s ,  qu i  on t  d ro i t
de  s i ége r  au  "Land tag , , .  Ces  v i l l es  é l i sa ien t  dônc  des  dé léqués  ou i
n ' i n te rvena ien t  pas  en  l eu r  nom pe rsonne l ,  ma is  , , ex  j u re  a i i eno , i ,
t and i s  que  1es  nob les  ag i ssa ien t  pe rsonne l l emen t ,  ' , e i  j u re  p rop r i o ' , .
Cf .  Renger,  op.  c i t . ,  p .  42 sq.

(23) B. Krusch_ (J. tt isaez, u. &ie lenabrijcker CeseLlschcft, op. cit., 9. Z5Z)
donne la l is te des fami ' l les qui  sont  les p lus souvent  nonmées sur  les '
I i s t es  des  mag is t ra t s  mun ic ipaux  é tab l i es  depu i s  1713 .  I l  i nd ique
seize-_noms parmi  - lesquels on reconnaî t  ceux de fami l les apparentées
aux Môser:  les t ' lver fe ld et  les von Lengerken.  Les Môser 'eux-mêmes
nront  jamais occupé de magist rature muniè. ipale :  i ls  servaient  . la
n o b l e s s e  o u  I ' E t a t .



t i on  d ' une  v i l l e  peu t  exp l i que r  ce t t e  évo lu t i on .  Ma is  i l  y  a  une  au t re
ra ison qui  est  p lus d i rectement  l iée au décl in  du conrnerce et  de l 'ar t i -

sana t  :  1es  cha rges  rnun i c i pa les  son t  cons idé rées ,  sau f  l o r squ ' i 1  s ' ag i t
des emplois subalternes, condne des honneurs et ne peuvent pas être rétri-

buées.  I ' l  faut  donc êt re r iche pour pouvoir  prétendre à la  charge de

consei l ]er  ou de bourgmestre.  De surcroî t ,  cormerçants et  ar t isans doi -

vent  renoncer à leur  mét ier  pendant  la  durée de leur  mandat ,  tandis que

1es jur is tes,  qui  ont  presque tous un cabinet  d 'avocat ,  peuvent  cont inuer
à p la ider  (24) .  Ce que pouvai t  se peymett re un r iche marchand ou un
mal t re-ar t isan à 

' l 'époque 
de la Hanse,  un cormerçant  qui  éprouvai t  après

la guerre de Trente ans des d i f f icu l tés à écouler  sa marchandise ou un
art' isan concurrencé par des manufacturiers qui employaient en-dehors de la

v i  l  l e  j usqu 'à  qua ran te  ouv r i e r s ,  a l o r s  qu 'à  l  ' i n té r i eu r  de  I  a  v i  l  l e  l es
règles corporat ives n 'en to léra ient  que quatre ou c inq,  ne pouvai t  p lus

1e réal iser .  La représentat ion des v i l les est  donc devenue l 'a f fa i re qua-

s i  exc lus ive de ce "patr ic ia t  savant"  osnabruckois auquel  appart iennent
les M6ser,  patr ic ia t  aussi  ja loux de ses prérogat ' ive i  que les nobles le

sont  des leurs.  Les prétent ions cul ture l les de ce patr ic ia t ,  sa volonté
d ' imi ter  les moeurs ar is tocrat iques dans les modes et  dans 1 'engouement
pour ' la  cul ture f rançaise const i tuent  1es s ignes extér ieurs de sa promo-

t i  on .

Ma' is  on ne dev ' ient  pas noble en imi tant  les moeurs de la  nobles-
se.  Cet te société reste terr ib lernent  c lo isonnée et  l ,est  b. ien davantage
à  Osnab ruck  qu 'en  n ' impo r te  que l  au t re  l i eu .  I l  a r r i va i t  qu 'un  hau t
fonc t i onna i re  nob le  f û t  exc lu  d ' une  récep t i on  à  l a  cou r  à  l aque l l e  é ta i t
.normalement  inv i té  son jeune su 'bordonné noble (25) .0n ne se f réquente
qu'entre gens du mâne mi l ieu.  Les re lat ions amicales que Môser a enrre-
tenues avec des aristocrates comne von dem Bussche ou von Bar ne doivent
p a s  f a i r e  i l ' l u s i o n .  L ' a m i t i é  n , a b o l i t  p a s  1 e s  d i s t a n c e s .  S i  M 6 s e r  s ' e s t
acqu i s  I a  reconna i ssance  fe rven te  de  Ia  f i I 1e  de  von  Ba r ,  Jeanne
Fr ide r i ke ,  c ' es t  pa rce  qu ' i l  es t  i n te rvenu  e f f i cacemen t  pou r  ' l u i  pe rme t -
t r e  d ' épouse r  un  ro tu r i e r ,  ma lg ré  l a  rés i s tance  obs t i née  de  l a  f am. i l l e

(24)  Ib id.  ,  p .  ?64.

(25 )  m ; .a . ,  p .  250 .
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de  l a  j eune  f i l l e .  Le  cas  es t  excep t i onne l ,  ma is  s i gn i f i ca t i f  pa r  son

excep t i on  même.  S i  l es  nob les  se  mon t ren t  d ' au tan t  p lus  d i s tan ts  qu ' i 1s

se sentent  menacés dans leurs pr iv i lèges et  leur  d igni té de caste,  les

patr ic iens ne se pr ivent  pas,  à leur  tour ,  de considérer  de t rès haut

]es marchands et  les ar t isans.  0ans les assemblées et  les cérémonies qui

rassemblent  les représentants du t iers état  i ls  ont  la  préséance et  por-

tent le manteau écarlate des docteurs et des maîtres alors que les autres

]es suivent  tout  de noi r  vêtus (26) .  Ces hormes en noi r ,  déchus de leur

ancienne d igni té,  peuvent  se consoler  en se d isant  qu 'en dro i t  i ls  res-

tent membres à Oart entière de la communauté urbaine, à la différence

de ces misérables gueux que const i tue 1e pro létar ia t  urbain de p lus en

plus nonbreux,  pauvres manouvr iers qui  fu ient  une campagne désormais in-

capable de les nourr i r ,  ouvr iers des fabr iques,  s ' imples salar iés sans

droi ts  n i  devoi rs ,  aussi  l ibres mais aussi  peu d ignes de respect  et  de

conf iance que leurs hornologues journal iers de la  campagne.0n les mépr i -

se d 'autant  p lus que c 'est  souvent  dans leurs rangs que ie souverain re-

crute ses fonct ionnaires subal ternes.  Certa ins,  et  parmi  eux Môser,  ne

sont  oas lo in de cra indre une sor te d 'a l l iance entre l 'autor i té  souve-

ra ine et  ces gueux qu ' i  aura i t  entra iné,  pensaient- i1s,  un n ivel lement

général  au détr iment  de I 'harmonieuse h iérarchie socia le hér i tée du pas-

sé.  Le résul tat  de cet te fâcheuse évolut ion ne pouvai t  ê t re que le.des-
pot isme où le souverain est  tout  et  le  reste de la  populace (27) .

Cet te cra inte maintes fo is  expr imée par  Môser dans ses Fanta is ie;

Patr|otiques reflète 
' la prise de conscience drun phénomène consécutif à

1a guerre de Trente ans :  la  naissance d 'un Etat  moderne qui  v ient  se

superposer aux structures héritées du passé germanique et du l{oyen-Age

(26 )  rb id . ,  p .264 .  D 'une  man iè re  géné ra le ,  i l  é ta i t  enco re  f r équen t
dans les pays a l lemands au XVII Ie s ièc le que chaque catégor ie so-
c ia le a i t  une tenue d i f férente.  Encore en 1768 et  en L772,  Môser a
examlné 1 'opportuni té d ' imposer aux habi tants de I 'Evêché un régle-
ment  vest imenta i re,  une "Kle iderordnung" (c f .  PPh.  I ,  24,  HKA IV,
pp .  130 -133  e t  PPh .  I I ,  11 ,  HKA V ,  pp .  58 -66 ) .

(27)  " In despot ischen Staaten is t  der  Herr  a1les und der  Rest  Pôbel"
( P P h . 1 , 4 ,  H K A  I V ,  p . 2 7  s q . ) .
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féodal .  Les pr inces-évêques qui  ont  régné à Osnabruck après 1648 s ' ' ins-
p i rent  du modèle de la  monarchie absolue de dro i t  d iv in dont  1 'exemple
est  fourn i  par  Versai l les et  qui  t r iomphe dans la p lupar t  des terr i to i -
r es  a l l emands  dès  l a  seconde  mo i t i é  du  XV I Ie  s i èc le .  L ,abso ' l u t i sme  mo-
na rch ique  se  fonde  su r  l a  no t i on  de  ra i son  d ,E ta t  t e l l e  qu ,e l l e  a  é té
déf in ie par  Machiavel  et  ses d isc ip les i ta l iens Botero et  Armirato (28) .

El le  a été repr ise par  des théor ic iens a i lemands corrne Arnold Clapmar ou
B. Chenmitz et  confor tée par  1a pensée absolut is te de Hobbes que le con-
sei l ler  d 'Etat  Johann El ias Kessler  admire au même t i t re  que son maî t re
à penser Machiavel .  Mais les pr inces a l lemands n,ont  pas besoin de se
reférer à ces sources savantes pour trouver des raisons de placer f in-
térêt  de leur  Etat  et  de ' leur  dynast ie  au-dessus de toutes autres consi -
dé ra t i ons  d ' o rd re  re l i g i eux  ou  mora l .  Qu ' i ' l s  so ien t  p russ iens ,  hanov r i ens ,
bava ro i s  ou  osnab rucko i s ,  i l s  n ' on t  qu 'à  im i te r  1 ' exemp le  de  R iche l i eu ,
de Mazar in,  de Louis XIV et  de son min is t re Louvois.  Justus Môser s ,est
rappelé lu i -même cet  exemple lorsgu' i1  a essayé de déf in i r  dans sa Feui ; -
Le hebdonalaire la notion de "système" et qu'i l  a affirmé la primauté du

cr i tère pol i t ique sur  tous les autres.

La pr imauté de l ' in térêt  dynast ique se ret rouve dans la  théor . ie  du
rErcant i l isme économique qui  const i tue un autre aspect  essent ie l  de I 'ab-
solut isme.  Pour 

' les 
"camér ia l is tes"  qui  ont  préc ' isé cet te doctr ine depuis

' l a  
f i n  du  XV I Ie  s i èc le  e t  don t  l e  p r i nc ipa l  t héo r i c i en  se ra  dans  l a  secon -

de  mo i t ' i é  du  XV I I I e  s i èc le  l e  P russ ien  He in r i ch  von  Jus t i ,  l e  b ien  e t  l e
bonheur de la  corrnunauté c iv i le  ex igent  un développement hannonieux de tou-
tes les branches de 1 'économie,  une réduct ion au min imum des imoortat . ions
et  un_large sout ien à l 'expor tat ion des produi ts  locaux.  Une balance com:
merc ia le  pos i t i ve  es t  l e  me i ' l l eu r  moyen  d 'en r i ch i r  l e  t r éso r  du  p r i nce ,  bu t
essent ie l  de toute pol i t ' ique économique.  Mais la  prat ique du mercant i l isme
a précédé la théor ie :  i l  $ f f isa i t  aux pr inces a l  lemand de suivre l ,exemple de

(28)  sur  les pr inc ipes qui  fondent  I 'absolut isme monarchique dans les
pays allemands, cf. Jacques 0R02, Histoire Ces doctrines poLixia"Les
en AlLemagne.  Par is ,  1968,  p.  26 sq.
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Colber t  dont  les réussi tes leur  para issaient  suf f isamment convaincantes,

L 'E ta t  mercan t i l i s t e  es t  d i r i g i s te .  I l  i n te rv ien t  dans  tous  l es  doma ines

de  l a  v i e  économique  du  te r r i t o i r e ,  f avo r i se  l ' a r t i sana t ,  e t  p l us  enco re
les manufactures,  1 'agr icu l ture,  amé1iore les voies de communicat ions,
prat ique une pol i t ique de peuplement  en fa isant  appel  à une main-d 'oeuvre

venue de l 'é t ranger,  développe l 'éducat ion qui  forme des ouvr iers compé-

tents,  prat ique une pol i t ique de bas sala i res pour accroî t re le  rendement

et  s 'e f force de d iminuer les jours chômés excessivement  nombreux,  sur tout

dans les terr i to i res ecclés iast iques.

L 'absolut isme monarchique auquel  adhèrent  également  les pr inces-

évêques osnabruckois est  encore fondé,  en Al lemagne,  sur  L ln t ro is ième
pr inc ipe ,  ap rès  ce lu i  de  l a  ra i son  d 'E ta t  e t  du  mercan t i l i sme ,  c ' es t  ce -
' l u i  

du  d ro i t  na tu re l .  La  t héo r i e  du  d ro i t  na tu re i  n ' é ta i t  pas  i nconnue

aux  j u r i s tes  f r ança i s  qu i  en  re t rouven t  une  i l l us t ra t i on  assez  f i dè le

dans le dro i t  romain,  p lus répandu en France que dans les autres Etats
d 'Eu rooe .  Ma is  dans  une  monarch ie  de  d rô i t  d i v i n  conme I ' é ta i t  ce l l e  de

Lou i s  X IV ,  l e  d ro i t  na tu re l  f ou rn i ssa i t  d ' abo rd  des  a rgumen ts  aux  ad -
versai res de l 'absolut isme roya1,  conme Dornat ,  l 'ami  de Pascal ,  qui  a
p répa ré  l a  vo ie  aux  ph ' i l osophes  du  XV I I I e  s i èc le .  En  A l l emagne ,  au  con -

t ra i re,  des théor ic iens comme Hugo Grot ius et  Samuel  Pufendorf ,  des
phi losophes conne Chr is t ian Thomasius et  Chr is t ian l , , lo l f f  ont  é laboré une
doctr ine du dro i t  nature l  qui  devai t  confor ter  le  pouvoir  absolu du sou-

ve ra in  t e r r i t o r i a l  en  l e  f ondan t  su r  des  bases  o lus  na tu re l l es  que  ce l -
l es  qu 'o f f r a i t  l a  doc t r i ne  du  pouvo i r  de  d ro i t  d i v i n .  Ces  théo r i c i ens

adrnet tent ,  cer tes,  l ' idée fondamentaie du dro i t  nature l  qui  postu le que

tout  ind iv idu a la  facul té et  le  dro i t  de v ivre conforrnément  aux ex igen-

ces  de  sa  na tu re  ra i sonnab le  e t  soc ia le .  Ma is  i l s  a j ou ten t  auss i t ô t
qu 'en  ve r tu  du  pac te  po l i t i que  qu i  r èg le  l a  v i e  soc ia le ,  l e  rô le  de  l ' au -

tor i té  est  de fa i re des lo is  qui  so ient  conformes aux ex igences du dro i t
na tu re l .  En  conséquence ,  l e  re fus  d ' obé i ssance  au  p r i nce  n 'ayan t  p lus  de
fondemen t ,  l a  t héo r i e  du  d ro i t  na tu re l  j us t i f i e  en  A l l emagne  I ' abso lu t i s -

me .  La  ra t i ona l i sa t i on  e t  l a  sécu la r i sa t i on  des  doc t r i nes  po l i t i ques

s 'accornode d 'a i l leurs for t  b ien du caractère sacré qui  reste at taché

à toute autor i té  et  que conf i rme la théologie cathol ique tout  autant  que

la lu thér ienne.  Le pr ince reste le  "Landesvater" ,  le  père de ses adm' i -
n i s t rés  qu i  son t  t ous  ses  su je t s ,  que l s  que  so ien t  l eu r  rang  soc ' i a l  e t
l es  p r i v i l èges  qu ' i l s  on t  acqu i s  pa r  l e  passé .  L ' abso lu t i sme  monarch ique
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reste,  dans les pays a l lemands,  malgré le  recours au dro i t  nature l  et
au  d ro i t  r oma in ,  un  abso lu t i sne  pa te rna l i s te  qu i  i nsp i re  aux  su je t s  p lus

de respect  et  de cra inte que d 'espr i t  contestata i re.
Aussi  ne faut- i l  pas s 'étonner que 1es théor ies humani ta i res des

phi losophes f rançais a ient  d 'abord été récupérées au XVII Ie s ièc le,  comme
cel les du dro i t  nature l  au XVIIe,  par  les gouvernants,  avant  de susc. i ter
des  asp ' i r a t i ons  révo lu t i onna i res  chez  l es  gouve rnés .0n  a  dés igné  a  pos -
ter ior i  du non de "despot isme écla i ré ' ,  la  prat ique gouvernementale qu. i

s ' inspi re dans les pays a l lemands,  à par t i r  des années quarante,  et  par-
fo is  mâne un peu p lus tôt ,  des pr inc ipes pol . i t . iques du phi losophisme
français.  En réal i té ,  les deux termes sont  contestables.  Aucun or ince
al lenand n 'aura i t  jamais consent i  à  se prévalo i r  du t i t re  de desDote et
aucun  de  ses  su je t s ,  s i  hos t i l e  f ù t - i l  au  pouvo i r  du  monarque ,  n ,au ra i t
eu  I ' audace  de  1 'app l i que r  à  son  souve ra in .  pou r  t ous ,  auss i  b . i en  pou r
les pr inces que pour les penseurs pol i t iques,  le  despot isme est  la

seule forme de gouvernenent  qui  so i t  inacceptable.  Lorsqu' i l  dénoncera
dans ltïistoire d,1snabruck ou dans 1es Fant<tisies patriotiques, les
r isques de despot isme qu' impl ique un système de gouvernement  rat ionnel
et  centra l isateur ,  Môser se cantonnera,  corrne Montesquieu,  dans de pru-
dentes général i tés et  ne s 'en prendra jamais nornmément à quelque pr ince
que ce soi t ,  e t  sur tout  pas aux souverains osnabruckois.  Quant  àux sou-
vera ins a l lemands,  du moins ceux qu. i  font  l ,e f for t  de réf lechi r  sur  la
nature de leur  fonct ion,  i ls  s 'e f forceront ,  sur tout  après la  parut . ion de
\'Eaprit des Lois, de démontrer que leurs territoires ne sont pas gou-
ve rnés  pa r  des  despo tes .  Ma is  l e  t e rme  d , , ' éc la i ré , , es t  t ou t  auss i  amb igu .
I l  es t  v ra i  que  l e  "despo t i sme  éc la i ré , , ,  t e t  qu ' i l  a  é té  p ra t . i qué  pa r  des
souverains èonme Frédér ic  I I ,  Joseph I I ,  par  cer ta ins pr inces ecclés ias-
t iques '  corme l 'E]ecteur  de Mayence ou Ernest  August  i I  à  Osnabruck ou
encore par des ministres, corrne Fijrstenberg à Munster, yq6 Mûnchhausen
à Hanovre et  le  comte de Montgelas à Munich,  a fa i t  s ien ]e programme de
nos  ph i l osophes ,  en  pa r t i cu l i e r  dans  l e  doma ine  de  l a  t o l é rance  re l i g i eu -
se ,  de  l ' éduca t i on ,  de  l a  j us t i ce ,  du  se rvage ,  de  l a  f i s ca l i t é  e t  des  ré -
formes économiques.  ce n 'est  pas par  hasard que Frédér ic  I I  a  fa i t  oré-
facer  son Ant i -MaehiaveL par  vol ta i re qui  loue I 'auteur  de s,êt re propo-
sé corme but  le  bonheur de ses sujets dont  i l  t ient  son pouvoir  pôr  un
consentement  sans cesse renouvelé et  qui  lu . i  ass. ignent  1e rô1e,  apparem-



- 4 7 6 -

men t  f o r t  modes te  de  "p rem ie r  se rv . i t eu r  de  I ,E ta t , , ( 29 ) .  Le  f u tu r  ro r
ne  va  tou te fo i s  pas  j usqu 'à  a f f i nne r  que  I ' i dée  d ,un  concensus  popu la i -
re a pour  conséquence inévi table une queiconque théor ie de la  monarcnre
élect ive ou par lenenta i re.  Le monarque hérédi ta i re reste,  corme i  l  le
confirme encore dans son lestqent poLitique de !75z, la meil leure forme
de gouvernement ,  parce qu 'e l le  assure la  cohésion de l ,Etat  en empêchant
tou te  d i ve rgence  d ' i n té rê t .  F rédé r i c  I I ,  qu i  n ,app réc ie  guè re  Mon tesqu ieu
et  ne par tage pas l ,adni rat ion de l ,auteur  f rançais pour  le  système po_
l i t i que  ang la i s ,  s ' app l i que  à  démon t re r  que  l a  monarch ie  p russ ienne  o f f r e
toutes les garant ies qui  1a prémunissent  contre les dangers du despot is-
me sans avoi r  à recour i r  au système compl iqué des pouvoirs  in termédia i -
res et  aux mécanismes subt i ls  de l 'équi l ibre des pouvoirs  que recof i rnande' l ' au teu r  

de  1 'Esp r i t  des  Lo 'ùs  (30 ) .  Auss i  l a  me i l l eu re  ga ran t i e  con t re
I ' a rb i t r a i r e  despo t i que  es t -e l i e  I a  soumiss ion  du  souve ra . i n  à  l , au to r . i t é
con t ra ignan te  de  l a  i o i  f ondée  su r  l a  ra i son .  Ma is  en  réa l i t é ,  c ,es t  l e
monarque qui  décide de ce qui  est  ra isonnable et  de ce qui  ne I 'est  pas,
selon des cr i tères qui  re lèvent  moins du dro i t  nature l  et  du bonheur des
peup les  gue  de  l a  ra i son  d 'E ta t  e t  de  l ' i n té rê t  dynas t i que .0e  son  cab i -
net  de Postdam, Fréder ic  I I  gouverne seu1,  ass. is té de quelques col labora-
teurs qui  sont  p ' lu tôt  des secréta i res que des min is t res jou. issant  d 'une
la rge  i n i t i a t i ve  dans  l es  doma ines  qu i  son t  de  l eu r  resso r t .  , ,Tou t  pa r
l e  peup le ,  r i en  pa r  l e  peup le , , ,  t e l l e  es t  l a  f o rmu le . i nven tée  pa r  von
Jus t i  e t  app l i quée  pa r  l e  ro i .  pou r  assu re r  son  pouvo i r  dans  l es  p rov in -
ces '  i l  peu t  s ' appuye r  su r  une  mach ine  admin i s t ra t i ve  b ien  rodée  qu 'on t
déjà mise au point  ses prédécesseurs et  qui  fonct ionne sans teni r  compte
des pouvoirs  in tennédia i res t radi t ionnels,  désonnais pr ivés de toute in i -
t i a t i ve .

(29 )  F réde r i c  I I  n ' es t  pas  l ' i nven teu r  de  ce t te  f o rmu le .  oé jà  en  1679 ,
l e  " camér ia l i s te , ,Ve i t  Ludv r i g  von  Seckendo r f f  pa r l e  Oa is  sôn
Teutscher Fil,stenstaat de ', la suprême dépendante,,, ,,der hôchsten
Botmâssigkei t "  du Pr ince qui  est  responsable de la  bonne adm. in is t ra-
t ion des af fa i res spi r i tue l les et  profanes et  de la  sauveqarde du
bien cormun.  Son contemporain,  Johann Joachim Becker,  déi in i t  l ,au-
tor i té  souveraine corme la ' ,servante de la  cormunauté;  ( "Diener in
der  Geme' ine")  et  écr i t  que, ,1a communauté n,est  pas au serv ice de
I 'autor i té ,  mais I 'autor i té  au serv ice de la  comrnunàuté, ,  (pcLi t iscr .et
Discune,  Francfor t ,  3e éd.  1688,  p,  4) .

(30) C1. R. Vierhaus, Montesquieu in Deutschlqrà, op. cit., p. 430 se.



0n  n 'en  es t  Das  enco re  a r r i vé  à  ce  s tade  de  l a  cen t ra l i sa t i on

e t  de ' l a  ra t i ona l i sa t i on  à  Os iab ruck  au  XV I I I e  s i èc le .  Les  d i ve rs  pa r -

tenai res qui  avaient  s igné la "capi tu lat io  perpetua" avaient  sur tout

songé à conci l ier  
' les 

ex igences contradic to i res qui  découla ient  de 1a

si tuat ion t rès par t icu l ière de I 'Evêché et  de leurs in térêts personnels

respect ' i fs .  I ' ls  avaient  ra isonné en termes de dro i t  pr ivé p lus qu 'en

termes de dro i t  publ ic  et  avaient  cherché à fa i re du pet i t  Etat  une sor-

te de propr iété personnel le  dont  i ls  voula ient  t i rer  le  p lus de revenus

possib les (31) .  Conment organiser  dans un terr i to i re aux st ructures èussi

hé té rogènes ,  où  l a  mo ind re  i ns t i t u t i on  dé f i a i t  l es  l o i s  l es  p lus  é lémen-

ta i res  de  l a  ra i son ,  une  adn ' i n i s t ra t i on  cen t ra l i sée  e t  r a t i ona l i sée  se -

l on  l es  me i l l eu rs  p r i nc ipes  de  I ' abso lu t i sme ,  du  mercan t i l i sme  e t  du

droi t  nature l  ? Conrnent  assurer  le  b ien et  le  bonheur de tous dans un

pays que l 'on considéra i t  au départ  comne une s imple propr iété pr ivée

foncière ? Et  pour tant ,  après que l 'évêque François-Gui l laume von

t' lartenberg, chassé par Gustave Gustafson pendant la guerre de Trente ans,

fut  revenu dans son évêché et  eut  songé d 'abord à soigner  les pÏa ies 1es

plus cr iantes la issées par  la  guerre,  son successeur,  Ernest  Auguste ler

premier  évêque protestant  d 'Osnabruck,  fu tur  é ' lecteur  de Hanovre et  père

du premier  ro i  hanovr ien de Grande-Bretagne,  s 'est  insta l lé  dans son

évêché avec la  ferme intent ion de passer  outre aux prétent ions des

"Landstânde" et  d 'y  régner en monarque absolu (32) .  Ernest-Auguste est

1e type mêne du monarque dans la mei l leure t radi t ion de 1 'époque baroque.

De  tous  l es  p r i nces  a l l emands  i 1  es t  peu t -ê t re  ce lu i  qu i  s ' es t  l e  p lus

rapproché du modèle du Roi-Sole i l .  I l  entretenai t  au demeurant  des rap-

po r t s  é t ro i t s  avec  l a  f am i l l e  roya le  f r ança i se ,  pu i sque  sa  n ièce ,  l a

p r i ncesse  pa la t i ne  L i se lo t t e ,a  épousé  l e  duc  d ' 0 r l éans  e t  qu 'e l l e  es t  l a

( 3 1 )  c f .  R e n g e r ,  o p .  c i t . ,  p . 1 6 .

(32 )  Su r  1a  pe rsonna l i t é  e t  l a  po l i t i que  d 'E rnes t -Augus te  l e r  on  consu l -
tera L. Schiermeyer, )snabrilck una dns 1snabri)cker trand, 0snabruck,
1948 et  E.  Schnath,  "Ernst  August ,  der  erste Kurf i j rs t  von Hannover" .
ln t Hannooensehes I.|agazin, 5/1930, Heft. 3/4, p. 37 sq.
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be i  l e - soeu r  de  Lou i s  X IV .  Esp r i t  po l i t i que  d 'enve rgu re ,  d i sc ip le  de

Mach iave l  e t  t r ès  a t t aché  au  p r i nc ipe  de  l a  ra i son  d 'E ta t ,  i l  se  l a i sse

p lus  vo lon t i e r s  gu ide r  pa r  l e  ca l cu l  e t  pa r  l a  vo lon té  que  pa r  l e  sen -

t iment .  I l  a  de grandes ambi t ions dynast iques et  aspi re à jouer  un rô le

déterminant  dans la  grande pol i t ique européenne.  I1 organise une armée

pu issan te  qu i  I ' ob l i ge  à  acc ro l t r e  l a  p ress ion  f i sca le '  su r tou t  dans  son

évêché d 'Osnabruck dont  i t  comPte b ien t i rer ' le  maximum de ressources.

C 'es t  à  ce t t e  f i n  qu ' i l  a  i n t rodu i t  dans  son  nouveau  te r r i t o i r e ,  comme

i l  I 'a  fa i t  dans son duché de Hanovre,  1e système absolut is te.  Pour mar-

quer concrètement  sa volonté de régner sans par tage sur  ses nouveaux su-

j e t s  i l  a  f a i t  cons t ru i re  aux  po r tes  d 'Osnab ruck  su r  l e  modè le  c l ass ique

de Versai l les un imposant  cheteau,  a lors que les anciens évêques'  sou-

c ieux de respecter  leS f ranchises bourgeoises,  Se contenta ient  d 'une mo-

des te  rés idence  à  I ' anc ienne  abbaye  d ' I bu rg .  E t  i l  me t  un  po in t  d ' hon -

neur à rés ider  le  p ' lus souvent  possib le dans ce château,  vér i table oéf- i
' lancé 

aux "Landstânde" osnabruckois.  Après avoi r  régné dans l 'Evêché de

1661 à 1698,  Ernest  Auguste ler  est  mort  sans avoi r  pu tota lement  rédui -

re la  rés is tance des états.  Son successeur cathol ique,  Char les de Lorra i -

ne ,  p lus  débonna i re ,  a  f a i t  peu  pa r l e r  de  1u i ,  ma is  a  éga lemen t  con t r i -

bué  à in t rodu i re  1es  moeurs  f r ança i ses  dans  l e  pays  d 'Osnab ruck .  C 'es t

l e  f i l s  du  Hanov r i en ,  E rnes t -Augus te  I I ,  l e  f r è re  de  George  l e r  d 'Ang le -

terre,  qui  prend sa succession en 1715 et  qui  va réal iser  pendant  les

treize années de son règne une oeuvre importante de rénovation et de ré-

formes qui  lu i  vaudra le  souvenir  reconnaissant  de ses suiets,  en par t i -

cu l ier  de Môser (33) .  Moins anbi t ieux que son père,  horune bon et  p ieux,

i ' l  rés ide ef fect ivement  à Osnabruck dans son château où i1  v i t  en cél i -

bata i re et  i l  s 'e f force de poursuivre non sans habi le té une pol i t ' ique

mercan t i l i s t e ,  dé jà  marquée  pa r  I ' human i ta r i sme  des  Lumiè res .  I l  se  p ro -

oose s incèrenent  de défendre Ia cause de la  noblesse locale,  for t  malme-

née  du  temps  de  son  pè re ,  de  fa i re  régne r ' l e  d ro i t  e t  l a  j us t i ce ,  de  dé -

(33)  Môser a la issé p lus ieurs f ragments posthumes consacrés à Ernest-'  
Augus te  I I .  I l s  son t  rassemb lés  en  HKA X IV ,  1 '  p .  328  sq .  11  y
décr i t  les démê' lés du souverain avec les états d 'Osnabruck et  por te
un jugement  t rès favorable sur  sa pol i t ique tout  en regret tant  ses
mal  adresses.
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velopper l 'agr icu l ture,  le  cof lnerce et  drexplo i ter  ' les 
ressources du

pays dans un but  qui  n 'est  pas purement  in téressé.  ses desseins man-
quen t  pa r fo i s  de  réa l i sme ,  1o rsqu , i 1  veu t ,  pa r  exemp le ,  i n t rodu i re  l a
cul ture du mûr ier  dans ces c i imats nord igues.  Mais les pro jets  d,ordre
économique  qu ' i l  a  pu  réa l i se r  de  sa  p rop re  i n i t i a t i ve  on t  p resque  tous
réussi .  Lorsqu' i l  a  dû fa i re appel  aux "Landstânde",  i l  s 'est  néanmoins
heurté à 1 'égoisrne corporat i f  e t  aux r iva l i tés qui  opposaient  les uns
et  les autres,  les états ou même les indiv idus à I ' in tér ieur  du même
é ta t .  Ne  vou lan t  pas  s , i npose r  pa r ]a  con t ra in te ,  i l  n ,a  pas  su  exp lo i -
ter ces antagonismes à son profit et a dû abandonner de nombreux projets
pourtant  t rès louables.  L 'évêque cathol ique qui  lu i  succède en l72g et
qui  occupera le  t rône épiscopal  jusqu,en 1761,  Clément-Auguste,  se
préoccupe beaucoup moins que lu i  de ses sujets osnabruckois (3a) .  Ce
pn ince  de  l a  f an i l l e  des  W i t t e l sbach ,  f i l s  de  l , é l ec teu r  de  Bav iè re
Maximi l ien-Enrnanuel  et  f rère de char les-Alber t  qui  sera promu par  1es
adversai res de la  Maison d 'Autr iche empereur  d 'Al lemagne sous le  nom de
ChaËles VI I  de L742 à 1745,  cumule les s ièges épiscopaux,  cor i lne aucun
p r i nce  ne  | ' a  f a i t  avan t  l u i  :  i l  es t  é l ec teu r  e t  a r chevêque  de  co logne ,
évêque de Hi' ldesheim, de Munster et de paderborn et Grand Maître de' l 'O rd re  

des  cheva l i e r s  t eu ton iques .  T i ra i l l é  en t re  l es  d i ve rs  pa r t i s  qu i
veu len t  con t rô le r  l e  pouvo i r  impé r ia l ,  i l  s , a l l i e  t an tô t  avec  l es  uns ,
tantôt  avec les autres,  a l lant  toujours au p lus of f rant .  car  ce oré lat
baroque'  haut  en couleur ,  ne s ' in téresse vra iment  qu 'à la  construct ion
de somptueux pala is ,  à la  chasse et ,  accessoi rement ,  aux fenrnes.  I l  a
besoin de beaucoup d 'argent  pour  entreteni r  ses passions et  orête son
concours '  sa voix ,  ses t roupes et  ses terres à la  puissance qui  lu . i  pro- '
posera les dédonrnagernents les p lus.substant ie ls .  F inalement ,  i l  se range,  à
la  ve i l l e  de  l a  gue r re  de  sep t  ans ,  du  cô té  des  a l t i és  f r anco -au t r i ch iens ,
ce qui  vaudra b ien des malheurs de la  par t  des adversa. i res angla is ,  hano-
vr iens et  prussiens au terr i to i re d 'Osnabruck dont  1es indigènes ne de-
manda ien t  qu 'à  res te r  neu t res  dans  1e  con f l i t .  Ce  souve ra in ,  e t  ce  n ,es t

(34)  Sur  C1ément-Augusle,  -c f . -  ALLg.  Deutsche Biogrqhie,  t .  IV,  pp.  302-
309 ,  l ' a r t i c l e  t r ès -é to f f é  s i gné  Ennen .  Môsé r  à  t a i sse  un ' f r âgmen t
posthume dans lequel  i l  décr i t  les t ractat ions auxquel les a dônné' l i eu  

l ' é l ec t i on  de  ce  p ré la t  au  s iège  ép i scopa l  o ,osnao ruc [  (HKA-x l v ,
I '  p .347  sq . ) .  Môse r  n ' ép rouva i t  que  peu  de  sy rnpa th ie  pou r  c l émen t -Augus te .
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pas  1à  l e  mo ind re  pa radoxe  du  pe rsonnage ,  es t  p i eux  e t  i l  a  des  ve l l é i -

t és  de  monarque  éc la i ré .  Ma is  osnab ruck  es t  1o in ,  i 1  n ' y  rés ide  j ama is

et  conf ie le  pouvoir  au chanoine Kerssenbrock,  homme à poigne qui  ne

songe qu,à fa i re progresser  les af fa i res du par t i  cathol ique et  ne fa i t

pas grand cas des revendicat ions des v i ' l les et  de la  noblesse.  En cas de

conf l i t ,  ce n 'est  pas C' lément-Auguste qui  v ' ient  à Osnabruck '  majs ce

sont  les chargés d 'af fa i res des par t is  opposés '  par  exemple le  secréta i - -

re de la  noblesse Justus Môser,  qui  se rendent  à la  cour  de Bonn.  s i
' l ,a f fa i re n,est  pas résolue,  on s 'adresse aux t r ibunaux impér iaux qui

ne prennent  pas nécessai rement  fa i t  e t  cause pour ' le  souverain.  Si  Môser

a  f a i t  p reuve  ap rès  1760  d 'un  ce r ta in  pa t r i o t i sme  d 'Emp i re ,  c ' es t  qu ' i 1

a compr is  que les instances impér ia les pouvaient  const i tuer  un recours

for t  u t i ' le  pour  les pet i ts  Etats contre ' les prétent ions de leurs sou-

vera. ins ou contre les appét i ts  des terr i to i res p lus puissants,  Prusse

ou Hanovre.

Le d ia logue est  donc touiours d i f f ic i le  entre ces souverains

absolut is tes et  centra l isateurs et  les états terr i tor iaux d 'osnabruck '

C,est  en fa i t  un d ia logue de sourds,  parce que le pouvoir  centra l  ra i -

sonne de p lus en p lus en termes de pol i t ique,  tandis que les états '  no-

b les ,  v i l l es  e t  chap i t r e ,  con t i nuen t  à  ra i sonne r  en  te rme  d ' i n té rê t s

pr . ivés selon les nonnes du dro i t  féoda. l .  I l  sera i t  t rop s imple de rame-

ne r ]es  con f ' l i t s  qu i  on t  opposé  l e  souve ra in  e t  l es ' i ns tances  l oca les  à

un conf l i t  entre la  force et  le  dro i t .  Le pr ince v ise à organiser  dans

l ,Evêché un Etat  moderne,  tandis que les états perpétuent  le  système

féodal  dont  i ls  ne ret iennent  p lus que les aspects qui  leur  sont  avanta-

geux.  Pour que l 'a f f rontement  a i t  un sens '  i1  aura i t  fa l lu  que les

"Landstânde" prissent cOnScienCe de leur fonCtion repréSentative cornme

délégués de l ,ensemble de la  populat ion du terr i to i re.  Mais en cet te pre-

mière moi t ié  du XVII Ie s ièc le i ls  ne représentent  encore qu 'eux-mêmes et

ne constituent que des groupements qui défendent des intérêts purement

corporat i fs .  c ,est  le  mér i te  de Môser d 'avoi r  contr ibué,conme Johann

Jakob Moser I 'a  fa i t  vers la  même époque dans le duché de Wurtemberg '  à

fa i re prendre cOnScience aux "Landsânde" de leurs reSponSabi l i téS pol i -

t iques en leur  fa isant  comprendre qu ' i ls  avaient  à défendre,  pour  le

b ien  de  l a  popu la t . i on  t ou te  en t i è re ,  un  pa t r imo ine  soc ia l  e t  po l i t i que

hér. i té  du passé contre I 'Etat  centra l isateur  dont  tous 1es aspects n 'é-

ta ient  d 'a i ' l leurs pas à re ieter ,  Mais Môser n 'est  pas encore en mesure
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de d ' ispenser cet  enseignenent  à la  f in  des années quarante.  I l  faut
d ' abo rd  qu ' i 1  s ' i n i t i e  l u i -même au i  s t ruc tu res  comp lexes  qu i  f on t  I ' o -
r i g i na l i t é  de  sa  pe t i t e  pa t r i e ,  qu ' i 1  p renne  l a  mesu re  des  fo rces  en
présence,  qu ' i l  découvre ce passé qui  in ter fère ôvec le  présent ,  qu, i r
en d ' is t ingue les d i f férentes st rates et  ret rouve le f i  l  conducteur  oui
lu i  permett ra de comprendre l 'évolut ion des inst i tu t ions depuis I 'ant i -
qui té germanique jusqu'à l 'époque moderne en passant  par  l ,empire caro-
l ing ien,  1e Moyen-Age féodar,  r 'apogée urbaine de r 'époque hanséat . ique,
les temps mouvementés de ta Réforme et de la guerre de rrente ans. Tout
ce passé est  présent  physiquement  sous ses yeux.  I l  ]u i  suf f i t  de lever
]a  t ê te  pou r  vo i r  ce t  hô te l  de  v i t l e  qu i  r u i  r appe l l e  l e  t r a i t é  de
t lestphal ie ,  cet te maison des gui ldes,  ces demeures cossues des marchands
osnab rucko i s  e t  l es  rempàr t s  de  l a  v i l l e  qu i  l u i  r appe l l en t  I ' opu lence
de  l a  c i t é  hanséa t i que .  En  tan t  que  sec ré ta i re  de  ra  nob , resse ,  i r  l u i
suf f i t  de compulser  dans la  grande sal le  des cheval iers les archives et
les généalogies des fami l les ar is tocrat iques pour se t ransporter  dans le
Moyen-Age féodal  et  rura l  dont  i l  re t rouve encore les t races p lus que
v ' ivantes dans le  monde de la paysanner ie, rorsqu, i r  parcour t  1a campagne
pour t ra j ter  quelque af fa i re.  Les t ro is  tours de la  cathédrale 1ui  rap-
pel lent  la  présence souvent  pesante,  mais f inarement  bénéf ique,  de
char lemagne.  Les assemblées cormunales,  les fermes iso lées entourées de
chênes gardent  la  mémoire des anciens propr iéta i res saxons indépendants
e t  des  v ie i l l es  l i be r tés  ge rman iques .  Au  l o i n ,  à  I ' ho r i zon ,  l es  l i gnes
boisées de la  forêt  de Teutoburg évoquent  le  souvenir  des 1ég. ions de
varus massacrées par  Arminius ;  quelques ru ines massives d ispersées dans' la  

campagne envi ronnante c isent  que c,est  dans Ie pays d,0snabrucK que
widukind a rés is té aux t roupes de char lemagne.  Les iumurus,  1es meni i rs
]es aute ls  à sacr i f ice que le promeneur rencontre à chaque pas en fou-' lant  

la  lande sont  d 'autres vest ' iges évocateurs de ce lo inta in passé
ge rman ique .  A  mo ins  d ' une  l i eue  de  l a  v i l l e  s ' é l ève  l a  modes te  mon tagne
Sainte-Gert rude dans laquel le  est  creusée une immense grot te aux nom-
breuses ramif icat . ions,  la  ' ,Gert rudenberghôhle, , ,  que le jeune Môser a
maintes fo is  parcourue autrefo is  avec ses amis Lodtmann et  Ber t l ing et
qu i  exc i t e  ma in tenan t  f  imag . i na t i on  de  I ' h i s to r i en  au tan t  que  l es  a rch i -
ves  de  Ia  Sa l l e  des  cheva l i e r s .
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0e  p lus  en  p . l us  so l i demen t  imp lan té  dans  ce  te r ro i r  s i  r i che

en vest iges é loquents des temps anciens,  Môser va pouvoir  par t ' i r  à  1a

quê te  du  passé  e t  t en te r  de  démê le r  l ' écheveau  comp l i qué  de  l ' h i s to i re
' l oca le  

e t  na t i ona le .  I ' l  n ' a  déso rma is  p lus  env ie  d ' a l l e r  f a i r e  f o r t une

a i l l e u r s .  L a  m e i l l e u r e  p r e u v e  e n  e s t  q u ' e n  1 7 5 3  i l  d é c l i n e  1 ' o f f r e  q u i

]u i  est  fa i te  de prendre une charge d" 'advocatus patr iae"  à Cel le '  dans

]e duché de Hanovre.  I ' l  expl ique les ra isons de son refus dans une let -

t re à Strube,  le  publ ic is te et  jur is te hanovr ien ami de son père (35) '

e t  dans une autre qu ' i l  adresse d i recternent  au min is t re von Mi jnchhausen

q u i  l u i  a  p r o p o s é  1 a  p l a c e  ( 3 5 ) .  S ' i l  q u i t t a i t  O s n a b r u c k ,  l e  i e u  d e  l a

pa r i t é  con fess ionne l l e  f e ra i t  qu 'un  sec ré ta i re  ca tho l i que  se ra i t  non rné

à  sa  p lace  e t  que  l a  m ino r i t é  ca tho l i que  de  l a  nob lesse  se ra i t  avan ta -

gée au détr iment  de la  major i té  protestante.  C'est  un argument  auquel

un  m in i s t re  hanov r i en  peu t  res te r  d ' au tan t  mo ins  i nsens ib le  qu ' i l  sa i t

que 1e s iè9e épiscopal  est  occupé par  ' l 'évêque 
cathol ique Clément-

Auguste et  qu ' i l  do i t  préserver  les dro i ts  du futur  successeur hanovr ien.

Môser est  soutenu par  quelques membres de la  noblesse,  en par t icu l ier  par
' le  

consei l ler  secret  l ' lans Werner von Harmerste in qui  fa i t  va lo i r  dans

une  l e t t r e  ad ressée  à  von  MÛnchhausen  l e  5  i u i l l e t  1753  (37 )  qu ' i I  es t

dans  l ' i n té rê t  non  seu lemen t  du  sec ré ta i re ,  ma is  auss i  de  I a  ma ison  de

Hanovre que Môser reste à 0snabruck.  I l  quai i f ie  ce dernier  d" 'homme

honnê te  e t  hab i l e "  qu i  mér i t e  qu 'on  1e  favo r i se  pou r  ses  "pe rsôn l i chen

Mer i ten" .  Môser a su se gagner I 'est ime du gouvernement  hanovl ien et  de la

nob lesse  l oca le  à ' l a  su i t e  de  p lus ieu rs  ac t i ons  d ' éc la t  qu i  on t  p rouvé

sa.sagesse et  son savoi r - fa i re.  Grâce à ses rapports ,  I 'a f fa i re c lu ba-

ron von Hanrnerste in zu Gesmold,  un parent  du précédent ,  qui  avai t  fa i l -
' l i  prendre s i  mauvaise tournure,  est  t rar ichée par  la  cour  de iust ice im-

pér ia le de Wetz lar  en faveur du p la ignant  en 1750.  Môser est  tout  f ier

de  se  rêsu l t a t  e t  i l  l ' é c r i t  à  von  dem Bussche  (38 )  :  l ' a r rê t  de  l a

(35\ Bm.efe, p. 80 sq.

(36) Bm.efe, p. 81 sq.

(37)  Bm.efe,  note 1,  p.  8?.

(38)  Let t re du 16 avr i l  1750 ;  Br iefe,  p.  46.
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Cour  impér ia le  p rouve  qu ' i l  n ,a  pas ' , suggé ré  de  con t re -vé r i t és  à  l a
noblesse",  corrne cer ta ins I 'en accusaient .  Les résul tats  de l ,autre
af fa i re sont  p lus f la t teurs encore.  En 1750,  le  gouvernement  de Hanovre
demande au père de Môser de faire une enquête sur le comté de Bentheim,
un  pe t i t  E ta t  l im i t r ophe  don t  l e  souve ra in ,  âgé  e t  r u i né ,  a  I ' i n ten t . i on
de céder ses dro i ts  au p lus of f rant .  La Prusse et  Ia  Hol lande s, in té-
ressent  à 1 'af fa i re,  mais le  Hanovre,  qui  veut  étendre ses pouvoirs  sur
1 'Al lemagne du Nord-0uest ,  n 'est  pas prêt  à céder ses dro i ts  à d,autres.
Jean-Zachar ie conf ie I 'enquête à son f i ' ls  qui  va étudier  la  s i tuat ion
sur  p lace et  rédige un rapport ,  le  "Bentheimer Ber icht , , ,  en 1750 qu, i  l
adresse au gouverngnent hanovrien (39). Dans ce document précis er con-
c i s ,  l e  p rem ie r  où  i 1  ana l yse  avec  p réc i s i on  une  s i t ua t i on  l oca le  avec
ses impl icat ions h is tor iques,  Môser décr i t  par  le  menu la s i tuat ion po-
l i t ique et  re l ig ieuse du comté et  les problèmes t rès complexes de suc-
cession et  i l  évalue le  montant  de la  det te contractée par  le  comte.  ce
rapport permettra au roi d,Angleterre, qui est é'lecteur de Hanovre, de
signer avec le comte de Bentheim un accord qui assure à ce dernier une
rente viagère de 20 000 Reichstaler et de prendre en charge 1e gouver-
nement du petit comté. Môser sera récompensé de ses efforts juste à la
vei l le  de la  guerre de sept  ans :  après t re ize ans de loyaux serv ices,
i f  est  promu au rang de syndic de la  noblesse en janvier  L756.  Cet te
promot ' ion n 'apporte pas de grandes modi f icat ions à ses act iv i tés,  puis-
que l ' incompétence de son prédécesseur lu i  avai t  déjà donné la poss. ib i -
' l i té  

d 'assurer  en fa i t  toutes les tâches qu. i  incombent  au syndic,  en
pa r t i cu l i e r  l a  conse rva t i on  e t  1 ' exp lo i t a t i on  des  a rch i ves .  En  p lus  de
ces tâches déjà assunÉes,  Môser doi t  maintenant  établ i r  1e rapport  f i -
nancler  annuel  de I 'ordre.  Mais la  promot ion n 'est  pas sans valeur  dans
la mesure où le  secréta i re passe d 'un poste de contractuel  à celu i  de
t i t u l a i r e  i namov ib le  e t  où  e l l e  l u i  con fè re  une  au to r i t é  qu i  s ,a jou te  à
cel ' le  que lu i  assure sa charge d, ' ,advocatus patr iae ' , .  Et  pour  fa i re bon_
ne mesure '  1e père de Môser,  qui  n 'est  pas encore au bout  de sa carr ière.

(39) Le rapport de Bentheim a été publ ié dans les i l ,LtteiLungen â.es
!Ve-i1s fi)t Geschichte und |andeskwtde uon Osnabriick (= Asn. :4it1r.)g /L970,  pp .  359-369.  Le  t i t re  exac t  en  es t  :  , ,Ber ich t  i iber  d ie
Verhâ l tn isse  der  Gra fschaf t  Benthe . im, , .
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est  noûmé la même année d i recteur  de la  chancel ler ie  d 'Etat  ( "Lancles-

u n d  J u s t i z k a n z l e i " ) .

Les premiers t ravaux h is tor iques de Môser manquent  d 'uni té.  I ls

ne  man i fes ten t  aucune  v i s i on  cohé ren te  du  passé  na t i ona l  ou  p rov inc ia l .

Ce  son t  des  t ravaux  d 'é rud i t i on  qu i  n ' on t  aucun  rappo r t  d i r ec t  avec  l es
p réoccupa t i ons  p ro fess ionne l l es  de  l eu r  au teu r .  Le  seu l  I i en  qu ' i l s  on t

avec la  réal i té  est  probablement  cet te cur ios i té pour  le  passé qu 'ont

pu  éve i l l e r  chez  f ' l ôse r1e  spec tac le  du  p .e t i t  monde  osnab rucko i s  dans  l e -
que l  i i  v i va i t  e t  l es  reche rches  généa log iques  qu ' i l  a  dû  en t rep rend re
pou r  l e  comp te  de  ce r ta ines  fam i l l es  nob les .  Le  d ro i t  f éoda l  qu ' i l  r en -

contre par tout  dès qu ' i l  a  à résoudre des problèmes d 'hér i tage et  de

success ion  ne  I ' i n té resse  enco re  que  t rès  peu .  Sa  sc ience  h i s to r i que  e t

l es  concep t i ons  po l i t i ques  qu 'e l1e  imp l i que  son t  p lus  l e  f r u i t  de  l ec tu -
res  que  de  l ' expé r ' i ence  pe rsonne l l e .  I 1  ne  songe  guè re  à  exp lo i t e r  l es

témoignages h is tor iques ou archéologiques que lu i  o f f re le  pays où i l

v i t .  S ' i l  f au t  che rche r  un  é lémen t  qu i  assu re  l e  l i en  en t re  l es  éc r i t s
h i s to r i ques  qu ' i 1  pub l i e  en t re  1748  e t  1756 ,  c ' es t  p robab lemen t  dans
son  i n ten t i on  de  réhab i l i t e r  l e  passé  na t i ona l  ou  l oca l  qu 'on  l e  t r ouve -
ra .  Dé jà  se  f ome  chez  l u i  l ' i dée  que  l ' époque  des  Lumiè res  n ' es t  pas  l e

somet de l 'h is to i re humaine et  que les ancêtres n 'ont  pas été aussi
ba rba res  que  ne  Ie  pensen t  1es  con tempora ins  éc la i rés .  Ma is  i 1  j uge  1e
passé  à  I ' aune  des  Lumiè res ,  su r tou t  des  Lumiè res  se lon  Vo l t a i r e .  I l
n ' a f f i rme  pas  enco re  que  l es  anc iens  on t  é tép lussages  e t  p l us  av i sés
que  l es  honmes  d 'au jou rd 'hu i ,  ma is  i l  mon t re  qu ' i l s  on t  é té  d ignes  de
l ' époque  p résen te  qu i  r es te  pou r  l u i ,  coû r re  pou r  Vo l t a i r e ,  l a  me i l l eu re
poss ib le .  C 'es t  mo ins  en  ho rme  du  te r ro i r  qu 'en  d i sc ip le  de  Vo l t a i r e
q u '  i l  a b o r d e  I ' h i s t o i r e .
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La première oeuvre que l " lôser  fa i t  publ ier  après avoi r  renoncé
à  son  ac t i v i t é  de  pub l i c i s te  es t  l ' ode  qu ' i l  éc r i t  pou r  cé1éb re r  1e
cen tena i re  du  T ra i t é  de  Wes tpha l i e  (a0 ) .  C ,es t  un  tex te  o f f . i c i e l  qu i

es t  des t i né  à  ê t re  1u  l e  j ou r  de  l ' ann i ve rsa i re ,  l e  25  oc tob re  1748 ,
du  hau t  du  pe r ron  de  I ' hô te l  de  v i l l e ,  devan t  l a  f ou le  rassemb lée  pou r

les fest iv i tés qui  marquent  l 'événement.  Ce n 'est  pas à proprement  par-
ler  une oeuvre h is tor ique,  mais un poème de onze st rophes à d ix  vers
chacune qui  proc lame les b ienfa i ts  de la  paix  enf in  garant ie par  le
Trai té de Westphal ie .  Le sujet  est  encore d,actual . i té ,  car  t ro is  géné-
rat ions à peine séparent  les contenpora ' ins de la  f in  de la  guerre de
Trente ans et  les espr i ts  restent  t raumat isés par ' les désastres qu 'a
p rovoqués le  con f ' l i t .  L 'A l l emagne  n 'a  pas  enco re  f i n i  de  panse r  ses  p la ies

e t  l a  pa i x  res te  une  réa l i t é  f r ag i l e  qu i  es t  t ou jou rs  menacée .  La  p reu -
ve en est  que les guerres de succession d 'Autr iche v iennent  de déchi rer
une nouvel le  fo is  1es pays a l lemands pendônt  hui t  ans,  at t i rant  à nou-
veau sur  le  sol  nat ional  les t roupes ét rangères,  en par t icu l ier  les
f rança i ses .  Le  T ra i t é  d 'A i x - l a -Chape l l e  v i en t  de  me t t re  f i n  à  ce  con f l i t
préc isément  au début  de l 'automne de l ,année 1748.  Aux souvenirs  de 1648
vient  donc s 'a jouter  ce nouvel  événenent  qui  donne aux peuples d,Al lema-
gne une ra ison supplémentai re de se ré joui r .  Les osnabruckois n,ont  pas
eu à souf f r i r  d i rectement  des conf l i ts  qui  ont  duré de L74Z à 1748,  mais
leu r  évêque ,  l ' é l ec teu r  de  Co ' l ogne  C témen t -Augus te ,  t i r a i l l é  en t re  l es
forces en présence,  a été d i rectement  impl iqué dans l ,a f fa i re et  i ls
aura ient  for t  b ien pu subi r  les conséquences de ses compromiss ions.  I ls
se sentent  en tout  cas d i rectement  concernés par  les t ra i tés de 164g qui

(a0) Le titre exact de ce poème est : ,,1de. An Tage des zu 1snabrtick den
25. 0ctob. 1748 uegen cies uor hundez,t Jahren daseLbst geschlcssenen
Eriedens feyerLichst begangenen JubeL = Eestes aufgesexzet. osnabriic<
ged ruc l t  m ' i t  K i ss l i ng i schen  Sch r i f t en , , .  L ,o r i g i na l  a  é té  re t rouvé  à
la  b ib l i o thèque  du  "Ra tsgynnas ium, ,  en  t92 l  e t -pub l i é  pou r  l a  p rem iè -
re fo is  dans la  osnabrùekez.  Zei tung du 17.1.1921.  Kar l  Brand. i  est  le
seul  a avoi r  repr is  Ie texte dans son anthologie,  J .  l tôser ,  Gesel l -
schaf t  u .  Staat ,  op.  c i t . ,  pp.  2-5.  L ' impr imé or ig inal  por te la  men-
t ion "Auctor  est  dominus secretar ius Môser, , .  0n ignore les ra isons
pour lesquel les les autoni tés se sont  adressées à- l , lôser  oour  la  ré-
dact ion de ce texte of f ic ie l .  E l les ont  probablement  tenu compte de
sa  pos i t i on  soc ia le  e t  p ro fess ionne l l e  e t  de  sa  répu ta t i on  de  poè te .
Le  tex te  es t  c i t é  i c i  d ' ap rès  l a  ve rs ion  de  B rand . i .
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on t  é té  p répa rés  e t  s i gnés  pou r  une  g rande  pa r t i e  dans  l eu r  v i l l e .

C 'es t  donc  b ien  un  événemen t  h i s to r i que  e t  une  page  g lo r i euse  de  l ' h i s -

t o i r e  l oca le  que  Môse r  cé lèb re  dans  son  ode .  L ' i n ten t i on  de  réhab i l i t e r

l e  p a s s é  n ' e s t  p a s  é v i d e n t e ,  m a i s  e l l e  n ' e s t  p a s  à  e x c l u r e .  L e s  A l l e -
mands  n 'on t  pas  tous  app réc ié  l es  c l auses  d 'un  t ra i t é  qu i  consac ra i t  1a

div is ion de leur  pays.  A Osnabruck,  en par t icu l ier ,  cer ta ins est iment
que la "capi tu lat io  perpetua" qui  consacre les dro i ts  des protestants

dans  une  p r i nc ipau té  ecc lés ias t i que ,  ca tho l i que  pa r  dé f i n i t i on ,  cons t i -
t ue  une  reg re t t ab le  absu rd i t é .  Auss i  l es  ca tho l i ques  de  l a  v i l l e  re fu -

sen t - i l s  de  pa r t i c i pe r  aux  fes t i v i t és  du  cen tena i re  (a l ) .  La  cé léb ra -
t ion de l 'événement ne va donc pas de soi  pour  tout  le  monde et  c 'est
b ien en songeant  aux rét icences de cer ta ins de ses conci toyens que l îôser
a  dÛ  éc r i r e  son  ode .  0n  ne  s ' a r rê te ra  pas  à  1a  qua l i t é  l i t t é ra i re  de
ce t te  p ièce  qu i  se  s i t ue  t ou t  à  f a i t  dans  l a  t r ad i t i on  des  odes  de  Gô t -
t ingen.  La grandi loquence baroque fa i t  sour i re le  lecteur  contemporain,
I 'accunulat ion des métaphores et  des a1légor ies rend la lecture du poè-

me par fo is  d i f f ic ' i1e.  L 'aspect  re l ig ieux des événements évoqués est
assez for tement  soul igné.  La guerre et  ses malheurs,  qui  sont  décr i ts  à
l 'a ide d ' images empruntées au domaine des catac lysmes nature ls ,  cof ime
dans  I ' ode  à  l a  g lo i re  de  Georges  I I  de  1743 ,  son t  p résen tés  comme un
châ t imen t  d i v i n .  La  pa i x ,  f i gu rée  sous  l es  t r a i t s  de  l a  be l l e  e t  ma jes -
tueuse l rène,  est  égalernent  sa luée conrre un don de Dieu,  Le premier  ef -
f e t  béné f i que  du  t ra i t é  es t  d ' avo i r  r é tab l i  l a  conco rde  re l i g i euse .
C 'es t  pou r  des  ra i sons  con fess ionne l l es  que  l es  peup les  se  son t  ba t tus
et  cet te "p lus grande de toutes 1es journées" a " rétabl i  l 'égal i té  de
' l a  

ba lance  qu i  ma in t i en t  I ' équ i l i b re  en t re  l es  emp i res "  (42 ) .  L ' équ i l i -
bre pol i t ique en Al lemagne et  en Europe est  une idée chère à beaucoup
de penseurs pol i t iques du temps,  en par t icu l ier  à Vol ta i re.  Mais cet

( a 1 )  L u d w i g  B â t e  ( o p .  c i t . ,  p . 5 7 )  s i g n a l e  q u e  l e s  c l o c h e s  d e s  d e u x  é 9 l i -
ses  ca tho l i ques  d 'Osnab ruck ,  l a  ca théd ra le  e t  Sa in t - Jeôn ,  n ' on t  pas
sonné conrne les autres pour célébrer  l 'anniversai re.

( 4 2 )  B r a n d i ,  p .  3 .
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équ i l i b re  es t  d ' abo rc l  d ' o rd re  con fess ionne l  :

"Tu  (1e  j ou r  de  l a  pa i x )  as  a f f e rm i  l es  d ro i t s  de  i a

re l  i g i on

oue la for tune et  l ' in for tune ont  a l ternat ivement  af fd i -

b l i s ,

de  te l l e  so r te  qu 'aucun  ennemi  ne  pu i sse  i es  va inc re .

Aussi  I 'horme peut- i l  t 'honorer  cof ine tu le  mér i tes"
( 4 3 ) .

0n peut  supposer que c 'est  au par t i  cathol ique,  mécontent  d 'avoi r  perdu

son ancien monopole,  que ces vers,  inspi rés d 'une to lérance toute vol -

t a i r i enne ,  s ' ad ressen t .  Ma is  ce  qu i  impo r te  enco re  p lus  à  1 ' au teu r  que

1a  pa i x  re l i g i euse  c ' es t  l e  bonheu r  ma té r i e l  e t  t empore l  que  ga ran t i t

à  tous le  t ra i té .  Le terme de "bonheur" ,  de "Glùck" ,  rev ient  comme un
le i tmot iv  dans tout  le  podme. Le t ra i té  of f re à tous le  "bonheur de se
repose r  sans  souc i s "  (44 )  ;  " un  bonheu r  t r ans f i gu ré  pa r ' l e  c i e l "  ( 45 )

rend aux honmes doublement  beau ce temps de paix dont  i ls  avaient  été
pr ivés.  Le tonnerre du canon qui  annonce la célébrat ion du centenaire
rappel le  les temps s in is t res de la  guerre,  mais révei l le  en même temps

" les  coeu rs  qu i ,  t ou t  en  j ou i ssan t  des  b iens  qu ' i l s  on t  hé r i t és ,  ne  se
ré jou i ssen t  j ama is  de  Ia  pa i x "  (46 ) . Î ' l ôse r  s ' ad resse  a ins i  une  nouve l l e
fo i s  aux  esp r i t s  chag r i ns  e t  l eu r  d i t  que  l e  p r i v i l ège  de  j ou i r  en  pa i x

des  b iens  qu ' i l s  on t  hé r i t és  de  l eu rs  pa ren ts  vau t  b ien  que  l ' on  renon -

ce à quelques avantages confessionnels.  Dans de te ls  vers s 'annonce dé-
jà 1e défenseur acharné de la  propr iété,  source pr inc ipale de sat is fac-
t i on .  Pou r  Vo l t a i r e  c ' es t  éga le rnen t  l a  p rop r i é té  qu i  f a i t  de  I ' i nd i v i du
un c i toyen at taché à sa patr ie .  I1  est  s igni f icat i f  que Môser appel le

ces gens qui  peuvent  jou i r  de leurs b iens des "c i toyens".  Conrme dans

(43)  Ib id.  :  "0u hast  des Got tesdienstes Rechte,  /Die Gl i jck und Ungl i jck
weckse lnd  schwâch te ,  /Besâu l t ,  dass  s ie  ke in  Fe ind  bes ieg t " .

(44)  Ib id. ,  p .  2 :  "Das Gl l jcke unbesorgt  zu ruhn".

(45 )  I b i d . ,  p .  3  :  " e i n  ve rh im lnd  G l i j c k " .

(46)  rb id.  :  "d ie Gemi i ther  /Die,  beym Genus ererbter  Gi i ter ,  /Des Fr iedens
n iema ls  s i ch  e r  f r eun " .
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1 'Histo i re d ' )snabntck les deux not ions sont  déià l iées.  Plus sensib le

à  l a  va leu r  un i ve rsè l l e  de  l a  pa i x ,  l ' au teu r  i ns i s te  beaucoup  mo ins  que

dans  ses  poèmes  de  Gô t t i ngen  su r ' l ' aspec t  pa t r i o t i que  de  son  su ie t .  Une

seu ie  f o i s  i l  évoque  "1 ' épouvan te  dévas ta t r i ce  de  1a  gue r re  (qu i )  a

t ranspe rcé  l e  coeu r  des  E ta t s  a l l emands "  (47 ) .  l l  ne  f a i t  pas  a l l us ion

cet te fo is-c ' i  aux ravages provoqués par  I ' invasion des t roupes ét rangè-

res.0n ne t rouve dans ces vers aucune t race de f rancophobie.  Le paci -

f i sme  un i ve rsa l i s te  vo l t a i r i en  f a i t  t a i r e  l es  rancunes  e t  l e  poème se

termine par  un appel  à la  concorde générale qui  annonce \ ' l iynme à La

jo ie de Schi  l  ler .

Ce n 'est  pas à I  'ennem' i  extér ieur  que l ' lôser  s  '  en prend cet te

fo i s - c ' i ,  ma i s  aux  p r i nces ,  aux  p r i nces  a l I emands  auss i  b i en  qu 'aux  au -

t res,  dont  les capr ices préc ' ip i tent  les malheureux peuples dans les

ma lheu rs  de  l a  gue r re .  Les  t ro i s  de rn iè res  s t rophes ,  1es  p lus  i n té res -

santes du poème, ont  un accent  qui  est  d igne des mei  l  leurs vers de

Schubart  et  const i tuent  un réquis i to i re fenne et  audacieux contre ces

souve ra ins  sans  sc rupu le  qu ' i l s  r appe l l en t  à  l eu rs  devo i r s .  Ces  " coeu rs

insens ib les "  qu i  on t  au t re fo i s  déda igné  dans  l eu r  i nconsc ience  l é tha r -

g ique avec une répugnante indi f férence les nobles b iens de 1a paix sont

exho r tés  à  " s ' é l eve r  au -dessus  du  rang  des  bê tes "  (48 ) ,  "Mon t rez ,  s ' é -

c r i e  l e  poè te  à  l eu r  ad resse ,  que  l e  b ien  de  1 'Emp i re  vous  touche ,  ce

b ien  qu i  conce rne  éga lemen t  l e  vô t re "  (49 ) .  N 'es t - ce  pas  se  t romper  l ou r -

dement  que de ne cormencer à a imer Ia paix  que lorsque 1a guerre a tout

détru i t  e t  que "1a pr ivat ion rend le bonheur préc ieux"  (50)  ? L 'argument

es t  hab i l e :  l es  p r i nces ,  qu i  on t  voca t i on  pou r  assu re r  l e  bonheu r  de

leurs sujets,sont  1es premiers à pât i r  de leurs funestes entrepr ises.

La guerre est  f ina lement  un mal  p lus grand que le b ien auquel  i ls  pré-

tenden t  en  décha înan t  l es ' l u t t es .  C 'es t  pa r  "o rgue i l " ,  ce t  o rgue i l  que

M6ser reprochai t  autrefo is  aux Français,  que les souverains bel l iqueux

(47 )  I b i d . ,  p .3  sq .  :  "Des  K r i eges  ôdendes  En tse tzen  ( . . . )  /R i ss
durch das Herz von Oeutschlands Staten".

(48 )  I b i d . ,  p .5  :  " I h r  !  Unempf ind l i che  Gemùthe r  !  /D ie  i h r  des  F r i edens
ed le  Gû te r  / I n  eck lem G le i chs inn  sons t  ve rsch l i e f t ,  / e rheb t  euch  aus
dem Rang der  Thiere 1" .

(49\ rbid.

\ ) v  )  r oLa .
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fon t  e t  dé fon t  1a  pa i x ,  se lon  l eu rs  cap r i ces .  I l s  t r ah i ssen t  l eu rs  en -
gagements 10rsqu' i ls  ne cherchent  la  grandeur que dans l ,oppression des
peuples et  qu ' i ls  versent  leur  propre sang et  ce lu i  de leurs suJets
dans  I ' un ique  bu t  de  sa t i s fa i re  l eu rs  amb i t i ons  i I l uso . i r es  (51 ) .  i ' l ôse r' l eu r  

rappe l l e  que  ce  n ,es t  pas  l à  l eu r  m iss ion  :

' ,Vous n,avez pas été appelés pour tuer  ;
Aucun droit héréditaire ne peut vous permettre
D,être 1a peste de vos sujets, '  (52)

L 'a l ' lus ion semble v iser  beaucoup p lus les souverains a l lemands contem-
porains,  ceux qui  v iennent  de se bat t re pour  se par tager  res b iens de' la  

couronne des Habsbourg,  Qu€ les bel l igérants de la  guerre de Trente
ans.  cet te pol i t ique dynast ique t rès égoiste qui  est  dénoncée avec E:nr
de v igueur inspi re au poète une saine colère :  que D. ieu ef face leur  en-
geance de la terre et  qu ' i l  les pr ive de descendance,  ces souverains in-
d ignes  qu i  on t  f a i t  p l eu re r  t an t  de  mères  (53 ) .  Ma is  I ' heu re  n ' es t  Das
à la haine.  Môser se rav ise :  avec un bel  enthousiasme et  un be1 opt i -
misme, i l  souhai te que dans l 'a l1égresse de ce jour  de fête aucun nomme
ne soi t  maiheureux,  même pas les pr inces coupables :  que Dieu leur  ac-
corde de s 'amender et  d 'êt re heureux.  Les derniers vers formulent  le
grand pr inc ipe qui  commande toute la  concept ion du pr ince selon les Lu-
mières,  concept ion qui  est  déjà impl ic i tement  contenue dans I 'Ant i - i ia-
ehiatsel de ce prince hérit ier de prusse qui est devenu dès son accès au
trône l 'un des pr inc ' ipaux responsables de la  guerre de succession d,Au-
t r iche et  dans la  Préface que vol ta i re a rédigée en 1740 pour ce t ra. i té
de pol i t ique généreuse et  éc la i rée :

"E t  ense igne - l eu r ,  Se igneu r ,  ce t t e  l o i  :
Que  l e  ro i  so i t  l e  se rv i t eu r  du  peup le ,

Que  l e  b ien  conmun  so i t  l eu r  seu l  d ro i t ' ,  ( 54 ) .

\ ) L )  t D L d . .

(52)  Ib id.  :  " Ihr  seyd auch n icht  zum Mord erkohren ;  /Kein Erbrecht  kann
euch das ver le ihn /Oer Unter thanen Pest  zu seyn, , .

\ 7 J )  J D L A .

(54)  Ib id.  :  "Und lehre s ie Herr  !  d . ies Gesetze :  /Der  Kônig sey des
Volkes Knecht ,  /Gemeines l loh l  ihr  e inz igs Recht , ,
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0n  ne  sau ra i t  m ieux  résumer  l es  p r i nc ipes  po l i t i ques  du  j eune  p r i nce

q u i  s ' e s t  m i s  à  l ' é c o l e  d e  V o l t a i r e .  I l  e s t  à  n o t e r  q u e  c e  n ' e s t  p a s

de  1 'E ta t ,  co rme  I ' a f f i nne ra  p lus  t a rd  F rédé r i c  I I ,  don t  l e  ro i  es t  l e
se rv i t eu r ,  ma is  du  peup le ,  ce  qu i  es t  beaucoup  p lus  conc re t ,  p l us  hu -

ma in  e t  p l us  vo l t a i r i en ,  e t  que  ce  n ' es t  pas  aux  l o i s  de  l a  ra i son  qu ' i l

obé i t ,  ma is  du  b ien  co rmun ,  c ' es t -à -d i re  du  bonheu r  de  tous ,  qu ' i 1  t i r e

son dro i t .  Sans que 1 'on puisse rapporter  ces concept ions à un texte
p réc i s  de  Vo l t a i r e ,  c ' es t  b i en  I ' esp r i t  pac i f i s t e ,  human i ta i re  e t  eu -
démoniste de l 'auteur  f rançais gue l 'on reconnaî t  dans ce poème. Ces
idées font  par t ' ie  du patr imoine cor i lnun des Lumières,  mais c 'est  I 'auteur
de la Préface pour 1'Anti-l4achiaoeL, de 1a Hew4ade et de I 't i istotre âe

Clstles XtJ, toutes oeuvres que Môser posséda'it dans sa bibliothè-

que  e t  qu ' i 1  conna i ssa i t  b i en ,  qu i  l es  a  f o rmu lées  de  l a  man iè re  1a  p lus
pa r fa i t e .  N 'a - t - i l  pas  l ancé  un  appe l  à  l a  t o l é rance  e t  à  l a  réconc i l i a -
t ion dans 1e Poème de Fontenog,  qui  est  p lus ieurs fo is  c i té  dans la
FeuiLLe hebdomal.aire et qui est pourtant né d'un élan passager de pa-

t r i o t i sme  ?  I l  f au t  auss i  r e l eve r ' l ' audace  é tonnan te  de  ces  t ro i s  de r -
n ières st rophes de I 'ode qui  semblent  b ien v iser ,  sans les ménager outre
mesu re ,  l es  souve ra ins  a l l emands  con tempora ins .  A lo rs  que  Vo l t a i r e  s ' es t
a t t i r é  b ien  des  ennu i s  pou r  avo i r  donné  l ' exemp le  d ' une  te l ' l e  f r anch i se ,
Môse r  ne  semb le  pas  avo i r  pâ t i  d ' avo i r  osé  se  fa i re  l e  j uge  des  p r i nces .

I l  a  su  p rend re  ses  d i s tances  à  l ' éga rd  du  p lus  p res t i g i eux  d ' en t re  eux ,
Frédér ic  I I ,  dont  i l  chanta i t  encore s i  naivement  les louanges en L74?.
Maintenant  i1  rappel le  le  ro i  de Prusse à ses devoi rs ,  à des devoi rs  que

celui-ci avait lui-même précisés dans son Anti-Machiauel. Dans Arninius
i l  va  t r ace r  une  nouveJ le  f o i s ,  à  I ' ad resse  de  tous  ceux  qu i  déc iden t  de
la dest inée des peuples,  1e por t ra i t  du bon pr ince.

Dans  l a  t r agéd ie ,  1e  bon  p r i nce  n ,es t  pas  un  souve ra in  con tempo-
ra in n i  mâne l 'un de ces grands empereurs romains que les hommes du
XVI Ie  e t  du  XV I I I e  s i èc les ,  f é rus  d ' h i s to . i r e  an t i que ,  . i déa l i sa ien t  vo -
' l on t i e r s -  

c ' es t  au  con t ra i re  I ' un  de  ces  che fs  ba rba res  de  | ' an t i qu i t é
ge rman ique  qu i  ava i t  con t r i bué  à  p réc ip i t e r  l a  ru ine  de  I 'Emo i re  roma . i n
tant  admiré qui  incarne 1a f igure du régent  exempla i re.  En chois issant
A rm in ius  co rme  l ' image  du  p r i nce  i déa l ,  Môse r  pou rsu i t ,  ou ,  p l u tô t ,  i nau_
gure vra iment  son entrepr ise de réhabi ' l i ta t . ion du passé nat ional .  ua
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p ièce  dans  l aque l l e  Môse r  dépe in t  son  hé ros  es t  une  t ragéd ie  (55 ) .  E l l e
n 'évoque pas,  en ef fet ,  cof ine on s 'y  at tendrai t ,  la  v ic to i re du chef
germanique sur  les Romains dans la  forêt  de Teutobourg,  mais sa mort
qui  est  la  conséquence de sa mansuétude à 1 'égard de Sigeste,  son beau-
père,qui  poursui t  de sa haine le  vainqueur de Varus tout  près de se
fa i re  é l i r e  ro i  pa r  l e  peup le .  En  me t tan t  I ' accen t  su r  l a  nob lesse  du

caractère d 'Arn in ius et  sur  une démarche généreuse qui  entraîne sa ru i -

ne ,  au  l i eu  d ' i l l us t re r  l e  souven i r  d ' une  ba ta i l l e  qu i  es t  b i en  fa i t e
pour f la t ter  le  sent iment  nat ional  des Al lemands,  I 'auteur  fa i t  preuve

d 'o r i g i na l i t é .  Le  t hème d 'Ann in ius  n ' es t  pas  nouveau .  I 1  appa ra î t  dans
la  l i t t é ra tu re  a l l enande  depu i s  que  l es  savan ts  human is tes  du  XV Ie  s iè -
c le ont  découvert  les Germains et ,  du même coup,  les or ig ines de la  na-
t i on  a l l emande .  A  l a  f i n  du  XV I Ie  s i èc le ,  en  1690 ,  Caspe r  von  Lohens te in ,
également  inspi ré par  son patr io t isme,a publ ié  son gros roman héroîque et
galant, Le généreuæ ehef de gae?Te Anrinius (Grosaniitiger FeLdherr Anrc-
n iue)  dans leque' l  i l  développe I ' idée centra le qui  est  I 'ant ' i thèse entre
Rome et  1a Gennanie,  entre la  fé ' lon ie et  la  serv i tude d 'une par t ,  e t  1a
s imp l i c i t é  e t  l a ' l i be r té ,d ' au t re  pa r t .  B ien  avan t  l a  gue r re  de  Sep t  ans ,
Got tsched,  qui  éta i t  aussi  un patr io te convaincu malgré son admirat ion
pour 1e c lass ic isme f rançais,  a reconmandé Arminius cof lne un thème nat io-
na l  d i gne  d 'ê t re  t r a i t é  pa r  l es  au te ! . t r s  a l l emands .  Son  d i sc ip le ,  Johann
El ias Schlegel ,  a  donné f  image d 'un héros sto ique dans son Henrann.
qu ' i 1  a  composé  en  1741 .  Lu i  auss i  sou l i gne  l ' oppos i t i on  en t re  l a  ve r tu
des Al lemands et  la  corrupt ion des Romains.  Tro is  ans après la  oarut ion
de 1a t ragédie de Môser,  un autre d isc ip le de Got tsched,  le  Saxon

(55) Annznius. Ein T'ra,etepiel. La pièce a été publiée en 1749 chez
l ' éd i t eu r  des  deux  revues ,  Johann  t ' J i l he lm  Schmid t ,  à  Hanov re  e t
à  Gô t t i ngen .  Ma is  e l l e  é ta i t  dé jà  achevée  en  1748 .  Môse r  I ' envo ie
en octobre 1748,accompagnée d 'une dédicace et  d 'une préface,à von
den Bussche qui  1 'a for tenent  encouragé,  conrne le montre 1a par t ie
déjà c i tée de la  dédicacgà mener son-ouvrage à bonne f in  (ef .  la
l e t t r e  à  von  dem Bussche  du  1 .10 .1948 ,  Bn ie fe ,  p .  28 ) .  Môse r  c i t e
dé jà  un  l ong  ex t ra i t  de  l a  p ièce  dans  une  l e t t r e  qu , i 1  envo ie  à  son
ami le  26 févr ier  L748 (Br iefe,  p.418) .  Ces dates prouvent  que
Môser  s ' es t  t ou rné  ve rs  l ' h i s to i re  que lques  mo is  seu lemen t  ap rès
avoir  renoncé à son act ' iv i té  de publ ic ' is te.
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Chr is toph 0t to von Schônaich fa ' i t  paraî t re sur  Ie même sujet  un poème

épique, Hernotn ou LtAllemagne Libérée (Hernartn oier' àas befrelte
DeutsehLord) .  0n sai t  la  for tune que connut  le  thème d 'Arm' in ius pendant

1es guerres napoléoniennes et  jusqu'à Grabbe (56) .  Avec le  roman de

Lohenste in,  la  t ragédie de Môser est  I 'une des seules oeuvres consacrées
au héros gennanique où celu i -c i  s 'appel1e Arminius et  non Hermann.  Chez
notre auteur ,  ce choix nrest  pas for tu i t  ;  ce nom lat in  s ign ' i f ie  que

l 'opposi t ion entre les Germains et  les Romains est  secondaire dans la
p ièce  e t  que  l ' adve rsa i re  de  Va rus  ne  roug i t  pas  p lus  que  S iges te ,  I ' am i

de Rome, de por ter  un nom lat in  et  de fa i re preuve d 'un raf f inement  dans
1es  moeurs  qu i  es t  d i gne  des  Roma ins .  S ' i l  y  a  une  i n ten t i on  pa t r i o t i que

i  dans  l a  p ièce ,  ce  n ' es t  pas  dans  I ' exa l t a t i on  des  ve r tus  ge rman iques  au
détr iment  des moeurs décadentes de Rome qu' i l  faut  la  chercher .  Alors
que tous les auteurs du passé ou contemporains présenta ient  les Germains

comne des barbares,  même lorsqu' i ls  admira ient  leur  patr io t isme et  leur

sens de la  l iber té (57) ,  M6ser veut  prouver  que ses ancêtres sont  d ignes

de  respec t  pa rce  que  l eu r  c i v i l i sa t i on  n lava i t  r i en  à  env ie r  à  ce l l e  du
S ièc le  d 'Augus te  ou  de  ce lu i  des  Lumiè res .  Ve rs  1750  réhab ' i I i t e r  l e  pas -

sé  a l l emand  s ' i gn i f i e  pou r ' l u i  l e  j us t i f i e r  aux  yeux  d 'un  pub l i c  éc la i ré

en  i e  " récupé ran t "  pou r  l e  XV I I I e  s i èc le .Son  a rgumen t  p r i nc ipa l  es t  que

les Germains n 'éta ient  pas moins évolués moralement  et  cu i ture l  lement
que les Romains ou les Européens contemporains.  L 'espr i t  humani ta i re et
rat ional is te dont  sr inspi re Môser apparaî t  déjà dans la  d-é_dicace et  dans
la préfacg-  qui  const i tuent  des documents aussi  in téressants quà- ' la  p ièce

el le-même. Aytr in ius révèle un auteur  qui  se t rouve à la  cro isée des che-
m ins  :  dé jà  t ou rné  ve rs  I ' h i s to i re ,  e t - l ' h i s to i re  ge rman iquê ,  i l  r es te
néanmoins un horme dgs Lumières,  un d isc ip le de Vol ta i re et  un écr iva in
respectueux de la  t radi t ion c lass ' ique f rançaise.

(56) Cf. P. von Hoffmann-Wellenhof, Zuz,Gesehichte tes Aminiuskultus
in der &utechen Eiterc,û,l?. Graz, 1888.

(57) Dans 1'Esprit des Lois qu'i paraît I 'année où Môser écrit Arninius,
Montesquieu note que la l iber té " t i re  son pr inc ipe des forêts de

.  l a  German ie "  ( xxx ,  18 ,  éd .  Ca i l l o i s , . LaT - l f i ade i " ,  t r  912 ) .  I l  ne'  pouva l t  m ieux  d i re  que  c ' é ta ien t  des  ba rba res  qu i  ava ien t  i nven té
l a  l i b e r t é .
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La  p ré face  fou rn i t  un  be l  exemp le  d ' esp r i t  ph i l an th rop ique  e t
de psychologie morale inspi rée de Mar ivaux et  de Saint -Evremond.  Selon
Môser ,  1a  ph i l an th rop ie  d 'A rm ' i n i us  s ' exp r ime  pa r  ce t t e  géné ros i t é  d i s -
crète tant  vantée par  les deux auteurs f rançais.  Son intent ion est  "de
peindre l 'amour des hormes sous un jour  or ig inal"  (58)  et  de montrer
coflment cet anour "fuit soigneusement 1'apparence de la magnanimité et
prévient assez tôt le malheur des horanes pour ne pas mériter le nom of-
fensant  de misér icorde,  pour  év i ter  qu 'une implorante génuf le i ion ne
transfonne inévi tablement  l 'orguei l  de celu i  qui  donne en une p i t ié  in-
supportable,  que la détresse humi l iante ne détru ise Ie sent iment  qu 'e l  le
a d 'e l ' le  même et  ne se voie contra inte à des abaissements qui  sera ient
p i res que tous les malheurs"  (59) .  0 'emblée Môser reprend un thème qui

est  cher  à Mar ivaux dont  i l  imi te assez maladroi tement  1a syntaxe t rès
s u b t i l e .  L a  p h i l a n t h r o p i e  q u ' i 1  d é f i n i t  a i n s i  s ' a p p l i q u e  à  l a  c o n d u i t e
ple ine de prévenance et  t rès peu barbare qu 'Arminius adopte à l 'égard
de  Séges te ,  son  ennemi  mor te l . 0n  dev ine  d ' emb lée  que  I ' o rgue i l  don t  i l
es t  ques t i on  i c i ,  ce lu i  du  hé ros  géné reux  qu i  s ' app l i que  à  ne  pas  fa i re
éta lage d 'une supér ior i té  dont  i l  a  b ien conscience et  ce lu i  du vaincu
qui  souf f re d 'êt re humi l ié , . r  beaucoup de rapports  avec le  sent iment  de
l ' honneu r ,  un  sen t imen t  qu ' i l l us t ren t  l es  p ièces  de  Corne i  l l e .  0 r  l , é tu -
de  de  l a  p ièce  e l l e -même mon t re ra  que  I ' esp r i t  co rné l i en  n ,en  es t  pas
absen t .  M t i se r  a  beau  a f f i rmer  dans  sa  p ré face  qu ' i l  n ,a  nu l l emen t  l , i n -
t en t i on  de  su i v re  que lque  règ le  de  mora le  (60 ) ,  ce t t e  i ns i s tance  qu , i 1
met à déf in i r  la  phi lanthropie du personnage pr inc ipal  se lon les cr i tères
empruntés à Mar ivaux t rah ' i t  le  pro jet  moral isateur  de son entrepr ise.

Le refus proc lané de l ' in tent ion morale montre déjà que la préface

est  consacrée à une réf lex ion sur  la  nat ,ure et  les f ina l i tés de la  o ièce.
Mais cet te préface n 'est  pas que cela :  e l le  donne également  un tableau
de  l a  c i v i l i sa t i on  des  anc iens  Germa ins  qu i  cons t i t ue  l e  p rem ie r  t r ava i l

( 58 )  C i t é  d ' ap rès  sH  X ,  p .  118  sq .

(59)  fb id.0n notera le  s ty le arnpoulé gui  est  ce lu i  de cer ta ines pages
des  revues  e t ,  p l us  enco re ,  l a  t r anspos i t i on  en  a l l emand  du  s t y l e
des le t t res f rançaises à von dem Bussche.

(60 )  s r  X ,  p .  210 .  La  p ré face  es t  c i t ée  d ' ap rès  l a  ve rs ion  qu ,en  donne
A leken  en  s r  X ,  pp .  201 -211 .
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h is to r i que  de  Môse r  (61 )  e t  qu i  es t  cons idé ré  à  j us te  t i t r e  pa r  l a  c r i -
t i que  co rme  1 'é lémen t  1e  p lus  o r i g i na l  e t  1e  p lus  i n té ressan t  de  tou te
cet te entrepr ise dramat ique.  Tand' is  que I 'hof ime de let t res que Môser
rêve d 'êt re encore reste pr isonnier  de schémas établ is  et  compose d 'as-

sez  mauva i s  ve rs ,  I ' h i s to r i en  f a i t  un  coup  d 'essa i  qu i  es t  un  coup  de
maît re.  Les deux aspects,  la  réf lex ion sur  le  drame et  la  réf lex ion h is-

tor ique,son!  pour tant  ét ro i tement  l iés dans la  préface.  C'est  en auteur

dramat ique et  en h is tor ien,  en ef fet ,  que Môser pose d 'emblée 1e problè-

me de la vér i té  h is tor ique de I 'act ' ion et  des personnages.  Son premier

souc i  es t  de  conc i l i e r  l es  ex igences  de  l ' h i s to i re  e t  ce l l es  de  l a  d ra -
maturg ie te l les qu ' i1  les a préc isées dans le  quarante-deuxième numéro

de sa FeuiLLe hebd.onadaire. La continuité entre 1a pensée formulée dans
' l es  

revues  ê t  l es  nouve l l es  p réoccupa t i ons  h i s to r i ques  es t  a i ns i  assu -
rée.  Môser par t  de la  règle fondamentale de 1a t ragédie c lass ique qui

veut  que les auteurs chois issent ,  se lon les préceptes d 'Ar is tote,  leurs
pe rsonnages  pann i  l es  hé ros  l égenda i res  de  I 'An t i qu i t é .  C 'es t  d ' abo rd
1a grandeur indispensable au héros . t ragique,  pr inc ipe t rad ' i t ion-
nel et reconnu pour valable dans la FeuiLLe hebdomadaire, qui impose ce
cho i x .  L ' é l o i gnemen t  dans  l e  t emps  e f f ace  l es  dé fau ts  e t  embe l l i t ' l es
t ra i ts .  I l  ramène cer ta ins personnages qui  éta ient  des monstres de la
nature à des proport ions p lus ra isonnables et  at ténue cer ta ines rudesses
que l ron remarquerai t  t rop b ien s i  les héros éta ient  encore t rop proches

de  nous .  Tou t  en  t rans f i gu ran t  1es  pe rsonnages ,  don t  i l  é l im ine  l es  f a i -
b lesses  e t  ne  ga rde  que  ce  qu i  a  pu  t rave rse r1es  b rumes  de  l a  du rée  (62 ) ,

1e temps pennet ainsi de 1es intégrer comne des éléments parfaitement

adaptés à ce tout  harrnonieusement  équi l ibré qu 'est  la  p ièce dramat ique.
0n reconnalt dans de tels propos cette exigence de Tà cohérence entre la
pa r t i e  e t  l e  t ou t  qu i  es t l e  f ondemen t  de  I ' es thé t i que  môsé r i enne  e t  qu i

a pour  source la  nature e l le-même et  ce sceDt ic isme à l 'encontre de la
g randeu r  h i s to r i que  rée l l e  des  hé ros  de  I 'An t i qu i t é  qu i  a  é té  cons tam-

(61)  0n ne peut  pas considérer  cornme un vér ' i tab le t ravai l  d 'h is tor ien 1a
let t re à Heumann de 1743 sur  le  panphlet  de Luther ,  s imple descr ip-
t ion d 'un document  ancien.

( 6 ? )  S w  I X ,  p .  2 0 2 .
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ment  professé par  Saint -Evremond aussi  b ien dans son ouvrage sur  I 'h is-
to i re romaine que dans ses considérat ions sur  la  t ragédie ant ique.  Si
le  pré jugé des Anciens est  d 'un grand secours pour  Ie poète,  puis-
qu ' i l  a  pou r  e f f e t  de  l u i  f ou rn i r  des  hé ros  p lus  nob les ,  i l  p résen te
pourtant un inconvénient considérable : i1 ne permet pas de donner
une image précise des personnages empruntés à 1'Antiquité, de rendre
fidèlement leur caractère et de décrire leurs moeurs. Cette objection
fomulée par  I 'h is tor ien est  aussi tôt  corr igée par  le  poète qui  ré-
torque qu ' i l  lu i  sera i t  imposs ' ib le de rendre toutes les nuances des
act ions accompl ies par  ses héros et  toutes les qual i tés de leur  ver-
t u  s ' i l  n rava i t  pas  l e  d ro i t  de  f a i re  un  cho i x  pa rm i  ces  ac t i ons  e t  ces
ver tus en ne retenant  que les p lus d ignes â 'êt .e admirées et  d 'êt re évo-
quées  dans  1a  p ièce  e t  s ' i l  n ' ava i t  pas  l e  pouvo i r  de  t r ans fo rmer  "pa r
le moyen de la persuasion"  (63)  1e possibLe en réal i té ,  de préférer  1e
v ra i senb lab le  e t  l a  t r ad i t i on  à  1a  vé r i t é  h ' i s t o r i que  (que  Môse r  appe l l e
l a  " ce r t ' i t ude  c r i t i que "  (64 ) )  e t  de  remp l i r  l es  v i des  l a i ssés  pa r  l a  1é -
gende par  des créat ions nouvel les.  Voic i  donc Môser par tagé entre la  vé-
r i té  h is tor ique qui  prend de p lus en p lus d ' importance à ses yeux et  la
vér i té  poét ' ique qui  se contente du possib le et  du vra isemblable.  Ce dé-
ba t  n ' es t  pas  nouveau .  0é jà  Co rne i l l e ,  qu i  é ta i t  auss i  h i s to r i en  de  tem-
pérament , l 'avai t  soulevé,  en par t icu l ier  dans la  préface à sa.o.cdogune.
Saint -Evremond excluai t  aussi  de la  vér i té  h is tor ique ou de la  légencle
ce qui  aura ' i t  pu b lesser  le  sens du vra isemblable chez ses contemoorains
e t  i l  a  i l l us t ré  sa  pos i t i on  pa r  I ' exemp le  d ' 0ed ipe .  Go t t sched  su i va i t
sur  ce point  1es auteurs f rançais :  son rat ional isme s 'accommodai t  b ien
m ieux  du  v ra i semb lab le  qu i  é ta i t  p l us  na tu re l  que  du  v ra i  l o r squ ' i l  cho -
qua i t  16  ra i son .  I l  es t  p robab le  qu 'en  ayan t  recou rs  à  l a  no t i on  du  pos -

s ib le  Môse r  s ' i nsp i re  éga lemen t  des  Su i sses  qu i  a f f i rma ien t ,en  se  ré fé -
ran t  à  Le ibn i z ,  que  l ' im i t a t i on  de  Ia  na tu re  ne  se  I im i ta i t  pas ,  pou r

l e  poè te ,  à  ce l l e  de  Ia  réa l i t é  emp i r i que  ma is  s ' é tenda i t  à  I , im i t a t i on
d 'un  monde  qu i  n ' ex i s te  pas  enco re ,ma is  qu i  pou r ra i t  f o r t  b i en  ex i s te r

(63) rbid.

(64\ rbid.
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sans heurter  le  bon sens.  Môser n 'hési te pas à s 'engager prudef iment

dans  ce t te  vo ie  qu i  n ' exc lu t  pas  l ' i n te rven t i on  mesu rée  de  f  imag ina -

t ion créatr ice.

Ensui te I 'auteur  de la  préface présente les quatre protagonistes

du drame, Arminius,  Ségeste,qui  est  à la  fo is  son ennemi et  son beau-
pè re ,  Thusne lda ,  

' l a  
f i l l e  du  p récéden t  e t  l a  f e rme  d 'A rm in ius ,  e t  S ig i s -

mond,  f i ls  de Ségeste et  f rère de Thusnelda.  11 indique ses sources et

montre corment  i l  les a ut i i isées selon son sens h is tor ique et  les ex i -
gences de la dramaturgie. Ces sources sont la German4e et les Annales

de Taci te.  Môser les connaî t  b ien depuis qu ' i l  a  iu  les cours de Gebauer

su r  I ' h i s to r i en  l a t i n  e t  qu ' i l  a  accumu lé  l es  c i t a t i ons  ex t ra i t es  de  ses

ouvrages dans son cahier  d ' "Excerpta" .  C 'est  par  un pur  hasard qu '  i  1  com-
mence à explo i ter  1a Cerrnanie I 'année même où paraî t  1 'Espxi t  des la is

où i l  est  tant  quest ion de cet te oeuvre.  Mais la  coînc idence a valeur  de

synbole.  Ce sont  1es passages de la  Gernanie sur  lesquels Montesquieu a
médi té qui  at t i reront  également  l 'a t tent ion du futur  auteur  de I 'HLstc i -
ne d ' )snobmlek.  La vér i té  h is tor ique te l le  que la donne Taci te ne fera i t
pas de tor t  à  Arminius aux yeux de juges impart iaux s i  I 'on pouvai t  le
rep lace r  dans  l e  con tex te  dans  1eque l  i l  a  vécu  e t  ag i  ( 65 ) .  Ma is  l ' au -

teur  dramat ique doi t  teni r  compte des pré jugés auxquels i l  se heurte

lo rsqu ' i l  veu t  res t i t ue r  1 ' a tmosphè re  d ' une  époque  passée .  Le  souven i r
de  I ' human i té  du  hé ros ,  I ' env ie  que  sa  mor t  n ' a  pas  fa i t  t a i r e  e t  même

la nature de ses croyances pourra ient  le  pr iver  de I 'est ime généra1e.

Conne Saint -Evremond,  Môser ne veut  pas ignorer ' la  menta l i té  des specta-
teurs modernes.  I l  préfère donc s 'en ten ' i r  à  I " ' in te l l igence poét ique"

en chois issant  un i réros qui  doi t  à  l 'anc ienneté,  à la  vér i té  et  au pré-
jugé 1e respect  que tout ' le  monde lu i  por te.  11 espère que le spectateur
a l lemand sera p lus favorable à Arminius qu 'à un Grec ou à un Romain,
parce que tout  peup- ie se sent  lég i t imement f la t té dans sa f ier té d 'avoi r
p rodu i t  un  hé ros  qu i  l ' hono re  (66 ) .  Môse r  f a i t  a i ns i  exp l i c i t emen t  appe l

(65]. rbid.

(66 )  I b i d . ,  p .  203 .
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au sent iment  patr io t ique de ses spectateurs et  i l  veut  fa i re de sa
t ragéd ie  une  en t rep r i se  de  réhab i l i t a t i on  du  passé  na t i ona l .  Ma is  l a
f i e r t é  j us t i f i ée  qu ' i nsp i re  aux  A l l emands  1e  p r i nce  ge rman ique  se  nou r -

,  
r ' i t  moins du souven' i r  de la  bata i l le  de Teutobourg que de 1 'exemple que

--  ce grand héros nat ional  a donné par  son éminente humani té.  C'est  là  un
point  de vue tout  à fa i t  nouveau dont  les prédécesseurs de Môser n 'a-
vaient  pas tenu compte.  Pour just i f ier  sa façon de voi r ,  notre auteur
corr ige sur  un point  préc is  les renseignernents que lu i  fourn i t  Taci te
et  qu ' i l  accepte pour le  reste.  I l  conteste ce caractère enporté,  cet te

"H i t ze "  que  I ' au teu r ' l a t i n  a t t r i bue  à  A rm in ius  e t  qu i  exp r ime  en  réa l i -
té  son anour du b ien.  Môser c i te  un épisode re laté par  Taci te qui  montre
que  l e  che f  ge rma in  s ' es t  e f f o r cé  de  modére r1a  v io lence  d 'un  adve rsa i re
en recourant  aux arguments les mieux fondés.  Cet  exemple prouve qu, i1

é ta i t  un  che f  de  gue r re  qu i  é ta i t  an imé  d 'un  au then t i que  feu  d i v i n  qu ' i 1

a  su  exp lo i t e r  p l e inemen t  " se lon  l es  l o i s  de  l a  ra i son , , (67 ) .  D ,emb lée
,  Môser fa i t  de son héros un pr ince tendu vers le  b ien et  caoable de modé-
. rer ses ardeurs : i l  le trahsforme en horme des Lumières. Quant aux

i .  t ro is  autres personnages pr inc ipaux,  i l  ne t rouve r ien à redi re au por-

t ra i t  qu 'en t race Taci te dans les Annales.  De Thusnelda i l  re t ient  la
beau té  e t  l a  hau te  mora l i t é  de  1 ' épouse  f i dè le ,  de  S iges te ,  l a  comp la i -
sance pour les Romains qui  va de pai r  avec sa haine pour la  patr ie
qu 'A rm in ius  a  l i bé rée .  Ce t te  ha ine  ne  pou r ra  s ' é te ind re  qu ,avec  l a  mor t
de son gendre.  C'est  en cela que rés ide le  vér i table argument  de la  p iè-

I  ce dont  1e sujet  est  la  mort  d 'Arminius,  t rahi  par  l 'humani té dont  i l
fa i t  preuve à l 'égard de son beau-père.  En Sig ismond Môser voi t  1e jeune

r horme déchiré entre son amit ié  s incère pour Arminius et  sa p iété f i l ja le
qui  le  rend vulnérable aux arguments de Sigeste.  Sig ismond sera en réa-
l i té  le  seul  personnage vra iment  t ragique du drame, le  seul  auquel  1e
doute et  le  déchi rement  in tér ieur  confèrent  une réel1e présence scénique.
Les  au t res  pe rsonnages ,  qu ' i  f on t  pa r t i e  de  I ' en tou rage  d 'A rm in ius ,

(67) rbid.
" se Ion
éta i  t

Môser écr i t  "nach den Gesetzen der  Klughei t " ,  c 'est -à-d i re' l es  
l o i s  de  1a  sagesse " .  Ma is  au  XV I I I e  s i èc le  l a  "K lughe i t ' ,

f i | ] e  d e  l a  r a i s o n .
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Kat twal t ,  Katumer et  Adejber t ,  n 'ont  aucun fondement h is tor ique et  sont

de  pu res  c réa t i ons  poé t i ques  don t  l e  rô le  es t  seconda i re .  F idè le  aux

règ les  de  l a  t r agéd ie  c l ass ique ,  Môse r  s ' e f f o r ce  de  l im i t e r  l e  nombre

des personnages af in  de ne pas détourner  l 'a t tent ion du spectateur  qul

doi t  se por ter  sur  les protagonistes.

Toujours soucieux de respecter  autant  que possib le la  vér ' i té  h is-

tor ique,  i1  prend bonne note des renseignements que Taci te fourn i t  sur

1a re l ig ion des Germains :  ceux-c i  honoraient  un êt re inv is ib le auquel

i l s  r enda ien t  un  cu l t e  pu remen t  sp i r i t ue i .  Môse r  f e i n t  de  se  rés igne r

à cet te thèse dont  de nombreux chercheurs ont  conf i rmé Ia vra isemblance,

cgrTme s ' i1  regret ta i t  de n 'avo ' i r  pas pu sacr i f ier  davantage à la  couleur
' l oca le .  

En  réa l ' i t é  I ' absence  de  cu l t e  ex té r i eu r  v i en t  à  po in t .  Le  d i sc i -

p le de Saint -Evremond eût  été b ien embarrassé d 'avoi r  à teni r  compte de

croyances re l ig ieuses qui  aura ient  paru b ien ét ranges aux spectateurs

con tempora ins .  L ' é l ève  de  Corne i I l e ,  de  Vo l t a i r e  e t  de  Go t t sched ,  I  i bé -

ré des contra intes locales,  peut  conférer  à son drame ce caractère uni -

ve rse l  e t  i n tempore l  qu i  es t  l a  marque  de  l a  t r agéd ie  c l ass ique .  I l  peu t

en f i n  esqu i sse r  dans  ces  que lques  remarques  su r  l e ' cu l t e  l a  t hèse  qu ' i 1

déve loppe ra  que lques  mo is  p lus  t a rd  dans  son  t ra i t é  su r  l a  re l i g i on  des

anciens Germains :  lo in d 'êt re des barbares condamnés au polythéisme'

l es  ancê t res ,  du  mo ins  l es  é l i t es ,  conna i ssa ien t  dé ià  une  re l i g i on  t rès

épu rée  qu i  é ta i t  f o r t  p roche  de  l a  re l i g i on  na tu re l l e  du  s ièc le  des  Lu -

mi ères .

Ces remarques apparenment  innocentes sur  
' la  

re l ig ion germanique

int rodu' isent  le  passage le p lus important  de Ia préface,  ce lu i  auquel

Môser accordai t  le  p lus de pr ix  et  qui  se d is t ingue ef fect ivement  par

son  i ncon tês tab le  o r i g i na l i t é  (58 ) .  Le  cu l t e  que  p ra t i qua ' i en t  l es  Ger -

mains n 'apporte- t - i1  pas déjà la  preuve mani feste que les ancêtres (69)

(68 )  Ce  passage  se  t rouve  en  s t r ' IX ,  pp .204 -2Q9  e t  cons t i t ue  de  l o i n' I 'é lément  le  p lus important  de la  préface.

(69 )  I b i d . ,  p .204 :  "unse re  Vo r fah ren " .  C 'es t  une  exp ress ion  que  Môse r
aime beaucoup et  qu ' i l  u t i l isera dans \ 'E is to i re dtasnabntck e l
dans les Fantaisies Patriotiques chaque fois qu'i l  voudra vanter
l a  sagesse  e t  l a  cu l t u re  des  anc iens  Germa ins  ou  des  anc iens  A l l e -
mands.
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n 'é ta ien t  auss i  r us t res  (70 )  qu 'on  se  l ' imag ine  co r rnunémen t  à  p rem iè re
vue en l isant  Taci te.  Môser va donc proposer une lecture p lus at tent i -
ve  de  I ' au teu r  l a t i n  e t  en  dégage r  l es  é lémen ts  d ' où  i l  va  pouvo i r  dé -
du i re ,  à  l ' a i de  d ' hypo thèses  qu i  on t  pou r  e l l es  l a  v ra i semb lance  1og . i -
que  (71 ) ,  que  l es  Germa ins ,  du  mo ins  l es  é l i t es ,  é ta ien t  pa r fa i t emen t
c i v i l i sés .  I l  es t  t ou te fo i s -  t r . op  réa l i s te  e t  i l  n ,es t  pas  su f f i sa rnmen t
aveug lé  pa r  son  pa t r i o t i sme  pou r  a l l e r  j usqu ,à  oppose r  à  l a  c i v i l i sa -
t i on  roma ine  une  c i v i l i sa t i on  ge rman ique  tou t  à  f a i t  o r i g i na le .  c ' es t
à  l ' occupan t  roma in ,  don t  i l s  on t  su  i n te l l i genmen t  exp lo i t e r  l , exemp le ,
que  l es  Genna ins  do i ven t  d ,avo i r  f o rmé  un  peup le  cu l t i vé .0 r  l , i déa l
que Môser donne dans ces pages d 'une nat ' ion pol icée ressemble ét range-
men t  à  l ' i déa l  vo l t a i r i en .  Ap rès  avo . i r ' , r écupé ré , ,A rm in ius ,  l e  che f  de
ce  peup le ,pou r  l es  Lumiè res  se lon  Vo l t a i r e ,  c ,es t  t ou t  l e  peup le  qu , i 1
"récupère"  de la  même nranière.  Après avoi r  fa i t  semblant  d,accorder  tant
de  p r i x  à  l a  vé r i t é  h i s to r i que ,  c ' es t  une  b ien  é tonnan te  l eçon  d , i n tem-
poral i té  que nous donne l ' l6ser ,  sous prétexte de rendre f idè lement  le
contexte h is tor ique.  L ' imi tat ion étant  dans la  nature des hommes,  les
Al lemands ont  pu et  dû t rouver  dans l 'exemple des sages Romains nohb""
d 'é lémen ts  qu i  l es  on t  f r appés  e t  i nc i t és  à  l ' im i t a t i on .  I l s  ava . i en t ,
par  la  force des choses,  de nombreux contacts avec l ,occupant  :  i1  y
ava i t  des  m i l i i e r s  d ' aux i l  i a i r es  a l l emands  dans  l es  camps  roma ins ,  des
Germa ins  é ta ien t  ga rdes  impér iauxà  Rome,  l , é l i t e  voyagea i t  e t  se  renda i t
vo lon t i e r s  dans  l a  cap i t a l e  de  l 'Emp i re .  En  re tou r ,  l es  Roma ins  qu i  v i -
va ien t  en  A l ' l emagne  se  l ' i a i en t  d ' a rn i t i é  avec  l es  hab i t an t s  e t  se  o la i -
sa ient  tant  chez ceux-c i  qu ' i1s sembla ient  voulo i r  abandonner leurs pro-
ches,  leur  fami l le  et  leur  terre ancestra le.  Les pr isonniers romains
dans les régions l ibérées donnaient  cer ta inenei t  des ar t isans,  des maî-
t res de langue et  même des danseurs.  La langue romaine éta i t  couramment
p ra t i quée  pa r  l ' é1 i t e .  Tac i t e  c i t e  l e  cas  d ' un  nob le  ge rma in ,  Ananges -
t r i us '  qu i  co r responda i t  avec  I 'Empereu r  e t  don t  l es  l e t t r es  é ta ien t  d i -

(70) lbid, Môser emp loie le terme de , 'K lôtze,,.

(71)  cet te démarche qui  dédui t  à  par t i r  de c lonnées considérées comme cer-
t a i nes  des  hypo thèses  don t  ra  l og ique  assu re ' ra  v ra i sembrance  se
t radu i t  pa r  1 ' usage  abondan t  de  fo rmu les  comne , ' i 1  se  peu t  que , , ,  , , . i 1
es t  p robab le  qL re " ,  " i l  es t  v ra i sembrab re  que" ,  " i r s  on t  ce r ta inemen t
d û " .
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gnes d 'êt re lues au Sénat .  I l  y  avai t  en Germanie une foule énorme de

cuis in iers,  de pet i ts  inarchands,  de cant in iers romains qui  se sont

l iés avec les Al lemands,  ont  fa i t  for tune dans leur  pays d 'adopt ion

e t  s ' y  son t  é tab l i s  à  demeure .  La  c i r cu la t i on  de  1a  monna ie  roma ine  en

German ie  deva i t  ê t re  auss i  i n tense  que  ce l l e  de  l a  monna ie  f r ança i se  à

l 'époque moderne,  puisque les Rornains sont  restés p lus longtemps outre-

Rhin que 1es Français.  La preuve en est  ta  quant ' i té  énorme de p ièces

romaines que l 'on t rouve chez les col lect ionneurs contemporains.  Armi-

n ius avai t  suf f isanment  d 'argent  romain pour payer  grassement  les t rans-

fuges et  pour  leur  promett re des rentes confor tables.  En outre, les Ro-

ma ins ,qu i  ne  pouva ien t  pas  v i v re  con t i nue l l emen t  su r  l ' hab i t an t ,on t  dû

dépenser beaucoup d 'argent .  Môser en dédui t  que même les paysans devaient

avoi r  de 1 'argent  romain.  I l  en dédui t  encore que dès cet te époque on

deva i t  cu l t i ve r .en  A l l emagne  l es  p rodu i t s  de  l a  t e r re  qu i  sa t i s fa i sa ien t

te  pa la i s  dé l i ca t  des  Roma ins .  I l  n ' es t  pas  i nv ra i semb lab le  que  l es  A l -
' lernands 

a ient  adopté 1e goût  des Romains,  puisqu' i ls  éta ient  souvent

inv i tés à leur  table et  qu ' i ls  éta ient  assez sots pour  prendre des noms

romains et  pour  fa i re de leurs mères des prost i tuées af in  de pouvoir

p rouve r  que  l eu r  race  descenda i t  de  Césa r .  Ceux  qu i  r evena ien t  d ' l t a l i e

deva ien t  p ré fé re r  l es  modes  roma ines .  C 'es t  a i ns i  qu ' I t a l us ,  l e  neveu

d 'A rm in ius ,  a  o rgan i sé  sa  cou r  su r  l e  modè le  roma in  sans  qu ' i l  a i t  eu  à

s ' e n  j u s t i f i e r .  I l  e s t  p r o b a b l e  q u ' a l o r s  q u ' i l  é t a i t  g é n é r a l  d a n s  l ' a r -

mée  ge rmano- roma ine  A rm in ius  n ' a i t  pas  é té  i nsens ib le  à  I ' exemp le  de  ses

maît res.  Les fenrnes agissaient  de même. La mère et  l 'épouse d ' i ta lus

n 'éta ient  pas host i les aux coutumes étrangères et  ne devaient  le  céder

en rien aux grandes dames de Rome. Les fermes de leur entourage devaient

su i v re  l ' exemp le  venu  de  s i  hau t  e t  i l  es t  imposs ib le  qu 'e l1es  a ien t  é té

moins pol icées que leurs mal t resses.  Un pr ince a l lemand éta i t  entouré

d'une garde du corps formée de jeunes nobles.  Les jeunes cheval iers

a l l a i en t  à  l ' é t range r  che rche r ' l ' aven tu re  e t  s ' en t ra îne r  à  I ' a r t  de  l a

gue r re .  I ' l s  ava ien t  du  goû t  pou r  1 ' a r ch i t ec tu re  pu i sque  1e  témo ignage

de  Tac i t e  mon t re  qu ' i l s  s ' i n té ressa ien t  à  I ' agencemen t  des  théâ t res  en

I ta l i e .  L ' hab i l l emen t  des  A l  l emands ,  qu i  I ' a  déso rma is  enpo r té  su r  ce lu i

des Romains dans toute 1 'Europe,  témoigne de leur  bon goût  et  de leur

ap t i t ude  à  i nnove r  dans  l ' a r t  de  l ' hab i l ' l emen t .  Les  fou r ru res  qu ' i l s

por ta ient  n 'éta ient  pas,  comne on l 'a  af f inné,  s igne de barbar ie mais
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p lu tô t  de  1uxe ,  pu i squ ' i 1s  p ré fé ra ien t  des  fou r ru res  é t rangè res ,  de
me i l l eu re  qua l i t é  que  ce l l es  qu ,on  t rouva i t  dans  l e  pays .  Les  Roma ins
ont été frappés de la bonne tenue des ambassadeurs frisons à Rome où
i l s  se  son t  d i s t i ngués  pa r ' l eu r  po l i t esse  ra f f i née .  L ' empressemen t  des
Al lemands à i rn i ter  ce qui  éta i t  bon ou tenu pour te l  é ta i t  s i  grand
qu' ' i1s modi f ièrent  en moinsde d ix  ans leur  manière de fa i re 1a guerre
et  que leur  armée,  autrefo is  t rop lente et  t rop lourde,  dépassai t  à  la
f in  en souplesse de manoeuvre cel  le  des Romains,  corme Taci te le  recon-
nal t  lu i -mâne.  Môser évoque enf in la  foule des avocats qui  su ivaient
varus et  qui  s 'enr ich issaient  de la  sot t ise des ancêtres :  on peut  donc
supposer qu ' i l  y  avai t  suf f isarment  de c l ients for tunés oour at t i rer
cet te p léthore d 'avocats.

L ' a l l us ion  aux  avoca ts  f a i t  songe r  Môse r  à  son  pays  na ta l .  La
descr ipt ion que Taci te donne des Germains,  en par t icu l ier  dans sa Gerns-
n ie,  ne s 'appl ique- t -e l le  pas encore aujourd,hui  aux paysans de Basse-
saxe  ?  L ' accen t  s ' es t  l égè remen t  dép1acé .  Jusqu 'à  p résen t  i l  é ta i t  su r -
t ou t  ques t i on  de  l ' é1 i t e  ge rman ique .  Ma in tenan t  c ' es t  l e  peup le  des  cam-
pagnes qui  passe au premier  p lan (72) .  comme autrefo is ,  les paysans bas-
saxons se mar ient  rarement  avant  la  v ingt-c inquième année.  Leurs f i l les
ne sont  pas f iancées,  corme les jeunes Romaines,  dès leur  tendre enfan-
ce ,  ca r  e l l es  n ' on t  pas  l e  t emps  de  pense r  à  1a  ga lan te r i e .  I l s  p ra t . i -
quent  encore l 'habi tat  d ispersé.  t ' ls  la issent  leurs terres en f r iche une
année  su r  deux .  I l s  son t  ass i s  à  t ab le ,  t and i s  que  1es  Roma ins  mangaren r
couchés.  I ls  se nourr issent  de f ru i ts ,  de la i tages et  de v iande fumée au
l i eu  du  g ib ie r  d ' an tan .  Depu i s  l a  Ré fo rme ,  i l s  saven t  l i r e  pou r  oouvo i r
su i v re  l es  l i v res .de  p r i è res  e t  de  chan ts .  I l s  on t  beaucoup  d ,en fan ts .
Les ser fs  sont  par fo is  p lus r iches que leurs maî t res,  mais i ls  cachent
l eu r  r i chesse  pou r  échappe r  à  l ' av id i t é  des  j uges ,  des  ba i l l i s  e t  des
seigneurs dont  i ls  se méf ient  corme autrefo is  les paysans gennains des
Roma ins ,  ce  qu i  f a i t  qu 'on  ne  peu t  guè re  d i s t i ngue r  l e  va le t  du  ma î t re .
I l s  v i ven t  t ous  sous  l e  même to i t  e t  mangen t  à  l a  même tab le .  Les  man iè -
res de penser des fermes sont  t rès d i f férentes de ce qu,e l les sonr  en

(7? )  sH  IX ,  p .  208  sq .



I t a l i e .  i l s  con t i nuen t  à  ê t re  g rands  buveu rs ,  que re l l eu rs  e t  p rocédu -

r i e r s .  Le  pays  d 'Osnab ruck  qu i  comp te  à  pe ine  s i x  l i eues  de  cô té  nou r -

r i t  p l us  de  deux  cen ts  aux i l i a i r es  de  j us t i ce  qu i  coû ten t  p lus  de  cen t

m i  l l e  t a l e r  
' l  ' an .

Ma lg ré  1 ' humour ,  l a  f i e r t é  na t i ona le ,  ou  p lu tô t  l e  pa t r i o t i sme

de c locher,  t ransparaî t  t rès net tement .  L 'é l i te  des anciens Germains a

im i té  l es  Roma ins ,  ma is ,  s i  I ' on  excep te  ce r ta ins  excès ,  e l l e  l es  a

i r r l i tés inte l l igerment  et  les a souvent  dépassés et  ce sont  par fo is  les

imi tés qui  sont  devenus les imi tateurs.  Déjà en ces temps anciens les

paysans éta ient  moralement  supér ieurs à I 'occupant .  Ceux d 'aujourd 'hui

ont  conservé les sol ides ver tus de leurs ancêtres et  i ls  ont  rat t rapé

l ' é l i t e  en  ce  qu i  conce rne  l e  déve loppemen t  cu l t u re l .  Ce  passage  du  ta -

b leau h is tor ique à la  s i tuat ion contemporaine montre que 1a lecture de

Taci te a pr is  un sens pour Môser à par t i r  du moment où i l  a  pu fa i re 1e

l ien entre le  passé et  le  présent ,  où le  passé s 'est  t ransformé en expé-

r i ence  pe rsonne l l e .  I 1  y  a  un  rappo r t  d i r ec t  chez  l u i  en t re  l ' é tude  h i s -

t o r i que  e t  I ' expé r i ence  du  te r ro i r .  L ' h i s to i re  dev ien t  " l { a tu re lebn i s " ,
co rme  l ' éc r i t  K lassen  (73 ) .  Dès  1748 ,  i l  me t  au  po in t  sa  mé thode  qu ' i I

appliquera encore dans 1'Histoine dt)snabm,rck et dans les développements

historiques des Fantaisies Patriotiquee : i l  confronte les documents

histor iques dont  i1  d ' ispose et  sa connaissance du terra in pour  recons-

t ru i re  l e  passé  se lon  l ' hypo thèse  qu i  1u i  semb le  1a  p lus  v ra i semb lab le .

I l  est  p lus que probab' le  qu ' i1  songe également  au temps présent

en par lant  des Gernains qui  imi ta ient  les Romains.  Aujourd 'hui  ce sont

l es  F rança i s  qu i  on t  remp lacé  l es  Roma ins  en  tan t  que .modè le  cu l t u re l .

Toute imi tat ion d 'un peuple par  un autre,  présente des avantages et  des

inconvénients,  corme cela a déjà été maintes fo ' is  suggéré dans les deux

revues .  L 'A l l enand  s imp le ,  honnê te  e t  ve r tueux  r i sque  de  sub i r  l a  con ta -

g ion de la  dépravat ion en se met tant  à I 'heure romaine ou par is ienne.

( 7 3 )  P .  K l a s s e n ,  J .  M ë s e " ,  o p .  c i t . ,  p . 5 0 . K l a s s e n  p l a c e  s o n  d é v e l o p p e -
ment  sur  Atmin ius,  sur  le  t ra i té  de la  re l ig ion chez les anciens
Germains et sur 1a Lettre à M. de Voltaire sous la rubrique : "Neue
Sicht  der  deutschen Vorzei t .  wahrung deutscher Geschichtstat  gegen
den Westen".  La fonnule,  sans êt re tota lement  contestable,  t rahi t
une  su renchè re  dans  l e  na t i ona l i sme  qu i  n ' é ta i t  ce r ta inemen t  pas
dans  I ' i n ten t i on  de  Môse r .
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M a i s  I ' i m i t a t i o n ,  l o r s q u ' e l l e  n , a l i è n e  p a s  I a  s u b s t a n c e  d u  p e u p l e ,
peut  êt re un st imulant  ef f icace,  une inv i tat ion à mieux fa. i re que le
peup le  qu i  se r t  de  modè le .  Les  A l l emands  d ,au jou rd ,hu i ,  en  pa r t . i cu l i e r
les paysans bas-saxons,  qui  ont  conservé sans les a l térer  les qual i tés
de  l eu rs  ancê t res ,  son t - i l s  mo ins  ap tes  à  t . i r e r  p ro f i t  de  I ' im i t a t i on
des Français que les Germains des Romains ? La s. imple a i lus ion à Ia
c i rcu lat ' ion de Ia monnaie f rançaise dans les pays du saint  Empire ger-
manique révèle déjà que Mi iser  inv i te  son lecteur  à appl iquer  la  1eçon
du passé au présent.

Ce t te  a l l us ion  mon t re  auss . i  qu , i l  a  une  concep t i on  de  l , h i s to i re
gu i  es t  assez  é1o ignée  de  ce l l e  de  ses  ma î t res  d ' l éna  e t  de  Gô t t i ngen .
La  ch rono log ie ,  1 ' h i s to i re  événemen t l e l 1e ,  même des  fa i t s  auss i  impo r -
tants que la défa i te des légions romaines dans la  forêt  de Teutobourg,
ne  l ' i n té ressen t  guè re .  ce  qu i  r e t i en t  son  a t t en t i on  ce  son t  l es  f a i t s
d e  c i v i I i s a t i o n s ,  l e s  d é t a i l s  d e  l a  v i e  c u l t u r e l l e  e t  é c o n o m i q u e ,  1 , h a -
b i l lement ,  les manières de v ivre et  de penser,  les échanges cul ture ls
et cormerciaux, bref tout ce qui perrnet de mesurer le niveau de dévelop-
pe tnen t  d ' un  peup le  e t  de  dé f i n i r  I ' esp r . i t  d ,une  époque .  C 'es t  de  I , h i s -
t o i r e  t e l l e  que  l a  conço i t  Vo l t a i r e .

Pou r  Môse r , ce t t e  l ongue  d ig ress . i on  n ,a  d ,au t re  bu t  que  de  fou rn i r
' les 

é léments qui  peuvent  expl iquer ' les caractères des personnages de sa
tragédie,  p lus préc isément  la  d is t inct ion cte leurs moeurs et  de leurs
p ropos '  e t  éc la i re r  l ' économie  géné ra le  de  l a  p ièce .  A ins i  l e  déve lop -
pement  h is tor ique ne ser t - i l  t rès paradoxalernent  qu,à just i f ier  le  ca-
ractère in temporel  de cet te t ragédie où seuls les noms des personnages
e t  l ' a l l us ion  à  ce r ta ins  f a i t s  rappe l l en t  au  spec tô teu r  que  1 'ac t . i on  se
passe en ôermanie un dâmi-s ièc le avant  Jésus chr is t .  ce mince vern. is  de
couleur  locale doi t  contr ibuer  à assurer  le  p la is i r  du spectôteur .  sans
abandonner tota lement  ce point  de vue ut i l i ta i re,  Môser renonce exol ic . i -
t emen t  à  t ou te  i n ten t i on  mora l i sa t r i ce .  0n  a  vu  qu ,en  p ra t i que  ce t te  a t -
t ' i tude éta i t  déjà sér ' ieusement  remise en cause par  1es considérat ions
su r  l a  ph i l an th rop ie  e t  l a  géné ros i t é  d i sc rè te  qu i  son t  exposées  dans  l a
déd i cace .  Ma is  en  théo r i e  du  mo ins  Môse r  s ' éca r te  sens ib lemen t  de  Ia
doctr ine got tschédienne.  I l  n 'est  pas quest ion pour lu i  de présenrer
sous une forme agréable et  d iver t issante un enseignement  moral .  c 'est
l 'évocat ion du passé nat ional  et  de ses héros germaniques dont  la  maniè-
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re  de  pense r  e t  d ' ag ' i r  f on t  t an t  honneu r  à  l 'A l l emagne  qu i  do i t  susc i -

t e r  t ou t  l ' i n té rê t  du  spec ta teu r .  L ' éd i f i ca t i on  v i en t  de  su rc ro î t ,

comrne chez ces Anc'iens que Môser prend à témoins et auxquels i l eût été

b ien  d i f f i c i l e  de  p rê te r  une  i n ten t i on  mora le .  I l  n ' es t  pas  venu  à  l ' es -

pr i t  de Vi rg i le  d 'écr i re son Enéide pour prévenir  quelques héros guer-

r iers des dangers de la  d iscorOe (74) .

Le dernier  paragraphe est  consacré au monoiogue (75) .  Nous som-

mes  l o i n  de  I ' h ' i s t o i r e ,  ma is  ce  de rn ie r  po in t  qu 'abo rde  Môse r  n ' es t  pas

sans rapport avec ce qui précède. corrne toute préface, cel1e d'Arminiu.s

a été rédigée une fo is  que la p ièce éta i t  achevée,  pour  iust i f ier  a pos-

ter ior i  tout  ce qui  semble contredi re les règles établ ies et  la  prat ique

cou ran te .  Môse r  a  a ins i  j us t i f i é  l e  cho ' i x  d ' un  hé ros  qu i  ne  fa i sa i t  pas

pa r t i e  du  répe r to i re  de  l a  t r ad i t i on  g réco -1a t i ne ,  l es  l i be r tés  qu ' i ' l  a

or ises avec la  vér i té  h is tor ique au nom de la vér i té  poét ique et  de la

vra isemblance qui  ne se confond pas forcément  avec le  vra i ,  le  refus de
' l a  

f i na l i t é  mora l i san te  qu i  n ' es t  pas  nécessa i re  à  une  oeuv re  don t  l e

contenu est  déjà suf f isarment  inst ruct i f  par  lu i -même. C'est  encore pour

mon t re r  qu ' i l  ne  v i o l e  pas  l es  impéra t i f s  de  l a  v ra i semb lance  qu ' i 1  j us -

t i f l e  1e  recou rs  au  mono logue  dans  sa  t ragéd ie .  C 'es t ,  b i en  en tendu ,  à

Go t t sched  e t  à  ses  d i sc ip les  que  ce  d i scou rs  d ' ad resse .  Go t t sched  a  ban -

n i  l e  mono logue  de  l a  scène  pa rce  qu ' i l  l u i  semb la i t  i nv ra i semb lab le

qu'un honrne puisse par ler  seul  à voix  haute pour exposer en propos cohé-

rents et  par fa i tement  é laborés des pensées et  des sent iments qui  sont

exc lus i vemen t  des t i nés  à  i ns t ru i re  1e  spec ta teu r .  Môse r  n ' a  usé  qu 'avec

pa rc imon ie  du  mono logue .  La  p lupa r t  du  t emps  i l  a  év i t é  l e  vé r i t ab le

"d iscours avec soi -même" (76) ,  car ,  lorsque ses personnages semblent

mono logue r ,  i l s  s ' ad ressen t  en  réa l i t é  à  un  pa r tena i re  i nv i s i b l e ,  à  une

d i v i n ! t é  ou  au  so ]e i l ,  co rme  l ' a  f a ' i t  Eu r i p i de ,  don t  I ' au to r i t é  vau t

(74)  sw IX ,  p .  210.

(75)  Ib id . ,  p .  210 sq .

(76)  Ib id . ,  p .  210 :  "O ie  Reden mi t  s ich  se lbs t "
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b ien  ce l l e  de  Go t t sched .  Ma is  i l  n ' a  pas  pou r  au tan t  év i t é  c ra in t i ve -
ment  le  vra i  monologue.  Pour just i f ier  cet te entorse,  i  l  invoque des
arguments d 'ordre psychologique et  la  d ivers i té  des caractères nat io-
naux.  Aux Al lemands,  gens posés et  peu expans. i fs ,  Ie  monologue paraî t
un procédé tout  à fa i t  invra isembiable.  Mais les Français ne sont  pas
du mâne avis parce que leur tenpéranent les amène à se parier à eux-
mânes à voix  haute dès qu ' i ls  éprouvent  la  moindre émot ion.  cet te re-
marque que 1 'on pourra i t  est imer contestable et  tout  à fa i t  accessoi re
révèle en réal i té  la  préoccupat ion profonde de Môser :  le  modèle de ré-
férence qu ' i l  ne perd jamais de vue dans ce débat  et  pendant  qu, i1  ré-
d ige sa p ièce est  1a t ragédie f rança' ise qui  prat ique abondamment le  mo-
nologue.  cra ignant  que 1 'exemple f rançais ne soi t  pas suf f isarrnent  con-
va incan t ,  i l  c i t e  l ' anecdo te  de  1 'Ang la i s  qu i  a  pe rdu  sa  fo r tune  au  j eu ,
s 'enferrne dans sa chambre et  se fa i t ,  sous le  coup de l ,émot ion,  de
grands d iscours à lu i -même. s i  même les Angla is  se prêtent  à cet te ma-
n ie ,  c ' es t  que  l e  mono logue  do i t  avo ' i r  des  ra i sons  b ien  na tu re l l es .  Les
exemp les  i nvoqués  p rouven t  qu ' i i  n ' es t  pas  auss i  i nhab i t ue l  que  ne  1e
pense Got tsched de voi r  des caractères emportés monologuer sous I 'e f fet
d 'une grande passion.  La cause de ces écar ts  apparernment  s i  surDrenants
est  à rechercher dans la  force de la  passion qui  nous soustra i t  pour
ains i  d i re au contrô le de la  conscience.  For t  habi lement  Môser rerourne
I 'argument  de Got tsched.  celu i -c i  avai t  re jeté 1e monologue sous prétex-
te  qu ' i I  n ' é ta i t  pas  na tu re l .  Pou r  Môse r ,  au  con t ra . i r e ,  i l  n ,es r  que
trop nature l ,  te l lement  nature l  qu ' i1  ne faut  pas en abuser pour  ne pas
b' lesser  la  "b ienséance" que réc lame l 'oeuvre poét ique (77) .  t l  ne faut
pas  con fond re  ce  na tu ra l i sme  e t  l ' im i t a t i on  ra i sonnab le  de  l a  na tu re  qu i
doi t  about i r  dans I 'oeuvre d 'ar t  à  la  représentat ion de la  "bel le  natu-
re" .  En int roduisant  prudernnent  le  monologue dans son drame, Môser n 'a
donc pas péché contre la  nature,  mais i l  a  fa i t  preuve d 'une sage modé-
ra t i on  dans  I ' im i t a t i on .  I 1  es t  donc  à  l ' ab r i  de  t ou t  rep roche  de  l a
pa r t  des  go t t schéd iens  l es  p lus  ex igean ts .

(77)  n l .a . ,  p .  211 :  , 'Oer  | ioh ls tand, , .
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Dans cet te préface i l  s 'écar te pruderTrnent  des préceptes énoncés

pa r  Bo i l eau  e t  pa r  Go t t sched ,  pou rsu i van t  a ins i  l ' e f f o r t  d ' émanc ipa -

t i on  qu ' i l  ava i t  i naugu ré  dans  ses  revues .  En  1746  i l  s ' é ta i t  r é fé ré  à

Ar is tote et  à Vol ta i re pour  prendre ses d is tances.  En 1748 c 'est  enco-

re  en  s ' appuyan t  su r  l ' exemp le  de  l a  t r agéd ie  f r ança i se  qu ' i 1  essa ie

d ' innover prudennent  et  de donner un sens nouveau au pr inc ipe de l ' imi-

t a t i on  de ]a  na tu re .  I l  amorce  a ins i  l e  déba t  qu i  f e ra  I ' ob ie t  de  I a

Défense d 'ArLequin où i1  évoquera une nouvel le  fo is  maints exemples

français pour  ronpre déf in i t ivement  avec Got tsched.  Pour l 'heure,  i l

es t  l o i n  d ' abou t i r  à  des  conc ' l us ions  révo lu t i onna i res  e t  i l  s ' en  t i en t

à une posi t ion in terrnédia i re qui  le  s i tue encore dans le  s i l lage de

Gottsched tout  en lu i  permettant  de prendre quelques l iber tés et  d 'ap-

po r te r  que lques  vues  nouve l l es  i u r  l ' an t i qu i t é  ge rman ique  qu i  ne  son t

pas  dans  l a  t r ad i t i on  t r ès  peu  h i s to r i c i san te  des  Lumiè res ,  ma is  qu i

restent  tout  à fa i t  conformes à la  concept ion vol ta i r ienne de I 'analyse

h i s to r i que  (78 ) .

La p ièce e l le-màne est  beaucoup moins in téressante que la préfa-

ce .  E l1e  mér i t e  t ou te fo i s  qu 'on  s ' y  a r rê te  pa rce  que  I ' au teu r  s ' y  mon-

t re assez dépendant  de la  dramaturg ie c lass ique f rançaise,  en par t icu-

l ier  de la  t ragéd' ie  corné1ienne,  et  des concept ions vol ta i r iennes pour

tou t  ce  qu i  conce rne  1a  pe in tu re  des  pass ions  e t  l e  déba t  po l i t i que  (79 ) .

La comparaison entre la  théor ie exposée dans la préface et  la

p ra t i que  te l l e  qu 'e l l e  se  révè le  dans  l a  p ièce  e l l e -même es t  dé jà  f o r t

inst ruct ive.  Corment  Môser explo i te- t - i l  ses sources la t ines dans sa

pièce ? Corment  appl igue- t - i l  ses observat ions sur  les rapports  entre la

vér i té  h is tor ique et  la  vér i té  poét ique ? I l  re fuse d 'abord de donner à

(78)  P.  Schm' idt  ( t t6ser  aLs Histor- ike! ,  op.  e i t . ,  p .  15)  pense que Môser
a pu également s' inspirer des Dnei kLeine Schutzsehrif 'cen f ' i lr die
al ten Deutsehen de Got t f r ied Schi j tze (Leipz i9,  1746).  Schi j tze sou-
l i g n e  l e  c l i v a g e  q u i  s ' e s t  e f f e c t u é  e n t r e  I ' é l i t e  e t  l e  p e u p l e ,  i l
a t t r ibue à 1a première une "grande noblesse de sent iment  et  consta-
te  chez  l es  d ru ides ,qu ' i l  qua l i f i e  de  "ph i l osophes  p ra t i ques " ,  une
uni té entre la  théoi ' ie  et  la  prat ique.  I l  accorde enf in  aux Germains
une "ra ison éc la i rée" ,  Toutes ces idées seront  explo i tées par  Môser
dans la préface d 'Arwin iue,  dans le  t ra i té  sur  la  re l ig ion des an-
ciens Germains et même plus tard dans I 'Histoive dt1snabruek.

(79 )  Pou r  t ou t  ce  qu i  ne  conce rne  pas  f  i n f l uence  de  Corne i t l e  e t  de  Vo l -
ta i re,  nous renvoyons à I 'analyse qu 'Ulr ich Lochter  donne d 'Àrn i r . i ts
dans son ouvrage J. Môser u. das Theater, op. cit., pp. 174-203.
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Arminius ce tempérament  emporté et  i r réf léchi  que 1ui  at t r ibue Taci te.
i l  en fa i t  un personnage qui  se maî t r ise par fa i tement ,  qui  soupèse en
ho rme  de  ra i son  l a  va leu r  des  déc i s i ons  qu ' i l  p rend  en  ma t i è re  de  s t ra -
tég ie  po l i t i que .  En  ce  sens ,  i l  es t  dé jà  p roche  du  hé ros  co rné l i en  qu i
expose en par fa i t  avocat  les mobi les de son at t i tude sur  la  scène.  Bien
qu ' ' i I  t r ah i sse  pa r fo i s  l a  pass ion  i n té r ' i eu re  qu i  I ' an ime  dans  l e  mouve -
ment  orato i re de ces vers,qui  n,est  autre que l ,a lexandr. in  c lass ique de
1a ' t r agéd ' i e  f r ança i se  e t  qu i  r ep rodu i t  l , é l an  de  

' l , é l oquence  
co rné l i en -

ne,  Annin ius s 'ef force de modérer  ses emportements et  d 'agi r ' ,se ion les
]o is  de la  ra ison".  Conne chez Cornei l le  son caractère est  déf in . i  oar
des maximes de sty le épigrarmat ' ique.  Mais l ,espr i t  qui  s 'expr ime dans
ces maximes est  ce lu i  du rat ional isme des Lumières :  , 'Ce n,est  jamais

' enco re  l a  c ra in te  ma is  c ' es t  l a  ra i son  seu le  qu i  m 'a  po r té  à  l a  ha ine
o u  à  l ' a m o u r "  ( 8 0 ) .

La dynamique de l 'émot ion est  réservée à Sigeste et  à Sig ismond.
Taci te présente le  premier  coûne un honrne av ' isé qui  défend une pol i t i -
que  de  pa i x ,  de  conc i l i a t i on  e t  de  co l l abo ra t i on  avec  l es  Roma ins .
C 'es t  pou r  sauve r  l a  pa i x  qu ' i l  s ' app rê te  à  t r ah i r  l e  be l l i queux  A rm i -
n ius .  Tand i s  que  l ' h i s to r i en  l a t i n  pa r l e  peu  de  i a  ha ine  qu ' i i  nou r r i t
à  l 'égard de son gendre,  Môser fa i t  de cet te animosi té le  mobi le  de tout
son  compor temen t .  C 'es t  d ' abo rd  pa rce  qu ' i l  ha i t  A rm in ius  que  S iges te
déteste aussi  cet te patr ie  que 1e jeune pr ince s 'est  pennis de l ibérer
du  j oug  roma in .  Les  ra i sons  avouées  qu ' i l  avance  pou r  j us t i f i e r ' l e  com-
p lo t ,  c ' es t -à -d i re  1e  r i sque  que  fa i t  cou r i r  à  l a  l i be r té  l ' é1éva t i on
d 'A rm in ius  à  l a  d ign i t é  roya le ,  ne  son t  que  p ré tex te .  Ce  qu ' i 1  veu t ,
c ' es t  é l im ine r  à  t ou t  p r i x  un  r i va l  qu i  l u i  es t  od ieux .  Pou r  a t t e i nd re
ce  bu t  t ous  l es  moyens ' l u i  son t  bons  :  i l  p rovoque  l a  pe r te  de  son  f i l s ,
S ig i smond ,  i l  I i v re  sa  f i l l e  Thusne lda  aux  Roma ins  e t ,  su r tou t ,  i 1  a
recou rs  à  l a  d i ss imu la t i on  pou r  a r r i ve r  à  ses  f i ns .  M i j se r  conna î t  b i en
les  mécan i smes  de  l a  d ' i s s imu la t i on  po l i t i que  don t  Sa in t -Ev remond  l u i
f ou rn i t  ma in t s  exemp les  dans  ses  po r t ra i t s  d ' hommes  po l i t i ques  roma ins .
La  ha ine  g ra tu i t e  qu i  a  ses  ra i sons  que  l a  ra i son  i gno re  e t  que  1 ,on

(80 )  "Zum Hassen  ode r  L ieben  /Ha t  m ich  noch  n ie  d ie  Fu rch t ,  nu r  d ie
Vernun f t  ge t r i eben" (1 ,5 ) .  C i t é  pa r  U .  Loch te r ,  op .  c i t . ,  p .  L77 .
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exp l i que ra i t  au jou rd 'hu i  pa r  l a  vo lon té  de  pu i ssance  a  f asc iné  Corne i l l e .

Rodogune en est  la  par fa i te  i l lust rat ion.  Cet  acharnement  à poursuivre
' l ' adve rsa i re  j usqu 'à  sa  supp ress ion  phys ique  es t ,  à  I a  l im i t e ,  de  na tu -

re pathologique :  v ic t ime de son tempérament  de paranoiaque,  Sigeste

est  contra int  de tuer  Arminius.  Mais c 'est  probablement  avec le  person-

nage de Sig ismond que Môser i l lust re le  mieux sa concept ion de la  l iber-

t é  poé t i que .  Tac i t e  d i t  peu  de  choses  du  f i l s  de  S iges te .  Ce lu i - c i  a

abandonné  l es  f onc t ' i ons  sace rdo ta les  qu ' i l  assu ra i t  à  l ' au te l  d 'Augus te

de Cologne pour a l ler  se ranger aux côtés d 'Arminius.  Mais son père

l 'envoie en ambassade auprès des Romains pour leur  demander de l 'a ide;

i 1  espè re  en  réa l i t é  1 ' é l o i gne r  a ins i  d 'A rm in ius  e t  l ' amener  à  change r

d 'op in ion .  Môse r  f a i t  a l l us ion  à  ces  fa i t s ,  ma is  i 1  a jou te  un  é lémen t

qu i  n ' es t  pas  chez  Tac i t e :  S iges te  demande  à  son  f i l s  de  tue r  A rm in ius '

Sur  ce point  i1  se croyai t  autor isé à t ransformer le  "possib le"  en réa-

1 i té "par  1e moyen de 1a persuas ' ion"  et  à préférer  le  vra isemblable à

la  " ce r t i t ude  c r i t i que " .  Ce t  é lémen t  i nven té  1u i  pe rme t  d ' imp l i que r

S ig i smond  dans  l e  con f ' l i t qu i  oppose  S iges te  à  A rm in ius  e t  de  l e  l i v re r

à ces sent iments v io lents et  contradic to i res qui  rappel  lent  les déchi re-

ments du héros corné' l ien et  que Vol ta i re a s i  b ien su pousser  iusqu'à

leur  paroxysme. Sig ismond est  un personnage créé par  Môser pour  tout  ce

qu i  conce rne  l e  ca rac tè re ,1e  con f l i t  e t  l e  des t i n '  Pou r  l e  res te ,  l ' au -

teur  a l lemand prétend voulo i r  donner une image exacte des moeurs des

Germa ins .  En  réa l i t é ,  i l  r es te  peu  de  choses  du  b r i l l an t  t ab leau  de  l a

c i v i l i sa t i on  ge rman ique  qu ' i l  donne  dans  l a  p ré face .  I l  a f f ub le  l e  su -

jet  qu ' i1  emprunte à l 'h is to ' i re  de 1 'ant iqui té germanique du vêtement

de la t ragéd' ie  f rançaise:  act ion en c inq actes,  respect  r igoureux des

tro is  uni tés,  a lexandr ins r imés (81) .  Le comportement  des protagonistes

obéi t  en général  à des mobi les rat ionne' ls  ;  Ia  I ibérat ion de Sigeste

qu 'A rm in ius  ava i t  a r rê té  e t  qu ' i l  déc ide  de  re lâche r  es t ,  pa r  exemp le ,

1a  conséquence  tou t  à  f a i t  l og ique  de  sa  ph i l an th rop ie .  Tou t  es t  mesu re ,
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,prudence,  réserve chez le  héros de Ia p ièce.  Ces personnages ne sont
pas des brutes sanguinai res,  des barbares,  mais i ls  se comDortent  com-
me des honmes pol icés,  capables de sent iments dél icats et  de tourmenrs
intér ieurs,  conformément à I ' image qui  a été donnée de cet te é l i te  d is-
t inguée et  par fa i tement  "éc la i rée"  dans ia  préface.  I r lême Sigeste reste
' l uc ide  

e t  a  p le inenen t  consc ience  de  ses  dé fau ts .  I l  sa i t  qu , i l  es t  l a
p ro ' i e  d ' une  ha ine  ma lad i ve  e t  i l  l e  reg re t t e  I  "Maud i t  so i t  l , ennemi
qu i  pa r  sa  f é l on ie  m 'a  con t ra in t  à  me  d i ss imu le r  ( . . . ) .  Ne  pas  ê t re  ce
qu 'on  es t ,  c ' es t  se  mépr i se r  en  se  ren ian t "  ( 82 ) .  Môse r  app l i que  à  son
personnage les réf lex ions qu ' i l  a  développées dans la  quarante-deuxième
feui l le  hebdonadaire à propos de l 'Hérode de vol ta i re r  pour  un specta-
teur moderne qui ne saurait admettre qu,un honme soit foncièrement mé-
chant ,  le  conportement  cr iminel  ne peut  êt re que I 'e f fet  d 'un aveugle-
ment  occasionnel .  La méchanceté est  une maladie à laquel le  i l  est  pos-
s ib le de remédier .  contre Taci te,  Môser montre que ses Germains ne sont
pas  des  ba rba res ,  ma is  qu ' i i s  son t  auss i  po l i cés  que  l es  hé ros  de
Corne i l l e ,  de  Rac ine  ôu  de  Vo l t a i r e  e t  qu , i l s  n ,au ra ien t  pas  fa i t  t r oo
mauva i se  f i gu re  s ' i l s  ava ien t  vécu  à ' l ' époque  des  Lumiè res .  c ' es t  a i ns i
que 1e poète corr ige quelque peu la vér i té  h is tor . ique que lu i  fourn is-
sent  ses sources.  Mais en in t roduisant  ces correct ions,  i l  pense pouvoir
nous donner une image du passé nat ional  qui  est  tout  à fa i t  vra isembla-
b le et  p lus proche de la réal i té ,  à ses yeux,  que cel le ,  t rès f ragmen-
ta i re et  passablement  défonnée,que lu i  o f f rent  les sources la t ines.

L 'analyse de l 'act ion permet de constater  que la p ièce ne répond
que t rès incomplètement  aux pr inc ipes gui  sont  posés dans la  préface et
que dans sa st ructure le drame est  t rès proche du modèle f rançais,  en
pa r t i cu l ' i e r  du  modè le  vo l t a i r i en  e t  co rné l i en .  c ' es t  dans  l a  qua ran te -
deuxième feui l  le  hebdomadaire,et  non dans la  préface,qu ' i l  faut  chercher
I ' énoncé  du  p r i nc ipe  d rama tu rg ique  qu i  conmande  tou te  l ' ac t i on  :  à  l ' oo -
posé de ce qui  se passe chez les Anc. iens,  les Modernes dépeignent  le
conf l i t  de deux passions opposées qui  naî t  chez les personnages dès le

(82)  Ci té ib id.  : ,  "Ver f lucht  sey doch der  Feind,  der  mich durch seine
T i j cke  zwang .  / ( . . . )  Oas ,  was  man  i s t ,  n i ch t  seyn ,  he i ss t  s i ch
ve r l eugnend  schmâhn"  ( IV ,  6 ) .
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débu t  du  d rane  e t  qu i  se  déve loppe  j usqu 'à  ce  qu ' i 1  a t t e i gne  son  pa -

roxysme. Dès le départ ,  S ig isnond,  Arminius et  Thusnelda sont  ef fec-

t ivenent  p lacés dans des s i tuat ions de conf l i t .  Les é léments qui  sont

donnés  au  débu t  de  l a  p ièce  son t  d ' abo rd  l ' oppos i t i on  pe rsonne l l e  en t re

Arminius et  Sigeste et  ensui te les ambi t ions du premier  qui  veut  se

fa i re  é ' l i r e  ro i  pa r  l e  peup le  e t  engage r  une  nouve l l e  campagne  m i l i t a i -

re contre Rome. Ces projets inquiètent les chefs germaniques et sont

ressent is  c f f lne une provocat ion par  Sigeste.  Le peuple est  déià rassem-

blé et  1e jour  de l 'é lect ion royale est  arr ivé.  Cet te s i tuat ion crée

une  tens ion  t rès  v i ve  dès  l e  dépa r t .  s i ges te  l a  dé f i n i t  dans  l a  p rem iè -

re scène :  "Dès aujourd 'hui  i l  (Armin ius)  va me donner f ièrement  des

o rd res  en  qua l i t é  de  ro i "  ( 83 ) .  A rm in ius  n ' appa ra î t  qu 'à  l a  scène  deux ,

i l  p réc i se  sa  pos i t i on  dans  deux  en t re t i ens  qu ' i l  a  avec  S ig i smond  e t

avec Adelber t ,  mais ]e d ia logue t radi t ionnel  entre le  héros et  son con-

f . i den t  n ' a  l i eu  qu ,à  l a  f i n  du  p rem ie r  ac te .  su r  ce  po in t  Môse r  i nnove .

Pendant  ce temps I 'act ion se noue dès la  première scène où Sigeste ex-

pose  son  p lan 'devan t  son  f i l s  S ig i smond .  Son  bu t  es t  de  gagne r  ce lu i - c i

à ses idées en 1 'envoyant  auprès d 'Arminius tenter  une démarche qu ' i l

sô i t  condamnée  d 'avance .  I l  es t  conva incu  qu 'A rm in ius  ne  se  rend ra  pas

aux object ions que Sig ismond lu i  exposera au suiet  de la  candidature

roya le  e t  i l  espè re  que  son  f i l s , déçu  e t  f r o i ssé  dans  son  am i t i é  pa r ' l e

refus du candidat ,se rangera du côté des opposants et  acceptera d 'exé-

cu te r  l eu r  p lan  qu i  es t  de  tue r  A rm in ius .  Le  con f l i t  qu ' i  oppose  l e  f i l s

au Dère se dessine dès cet te première scène qui  prépare 1 'épisode de 1a

con ju ra t i on  dans  I ' ac te  I I ,  f ondemen t  de  tou te  l ' ac t i on  u l t é r i eu re .  Sans
' I 'avoi r  

dési ré,  Sig ' ismond est  a ins i  impl iqué dans le  conf l i t  qu i  oppose

son père à Arminius et  i l  est  p lacé devant  une a l ternat ive t ragique dans

1e  p lus  pu r  s t y l e  co rné ' l i en  :  s ' i l  adhè re  au  pa r t i  d 'A rm in ius ,  i l  r es te

f idè]e à son amit ié ,  mais i1  adopte une at t i tude host i le  à son père,

p rend  pos i t i on  con t re  I a  I i be r té  menacée  pa r  f  i ns tau ra t i on  du  rég ime

m o n a r c h i q u e ;  s ' i l  s u i t  s o n  p è r e ,  i l  o b é i t  a u x  e x i g e n c e s  d e  I ' a m o u r  f i -

( æ )  r b i d . ,  p .  1 8 4  ( I , 1 ) .
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l i a l '  i l  p rend  fa i t  e t  cause  pou r  l a  l i be r té ,  ma is  i l  es t  condamné  à
tuer  lu i -même son propre ami,  conme on 1 'ex ige de lu i .  s ig ismond est
en fa i t  v ic t ime d 'une manoeuvre dont  i1  ne perçoi t  pas toutes les im-
p l i ca t i ons .  L ' a l t e rna t i ve  à  l aque l l e  i  l  es t  con f ron té  es t  en  e f f e t
fausse,  dans la  mesure où les dangers que l 'é lect ion royale fa i t  cou-
rir à la l iberté sont purement hypothétiques et servent de prétexte à
Sigeste pour é l iminer  un r iva l  haî .  De la scène t ro is  du second acre
où  se  fa i t  l a  con ju ra t i on ,  d ,a i l l eu rs  rap idemen t  éven tée ,  j usqu ,à  1a
f in  de I 'acte I I I  la  tension dramat ique ne se re lâche pas un seul  ins-
tant .  A la  f in  de la  scène de la conjurat ion,s ig ismond semble se renore
aux arguments de son père et  i l  s ,écr ie avec les autres conjurés :
"Mor t  au  t y .an  ! "  ( 8+ ; .  Ma is  sa  déc i s i on  n ,es t  pas  enco re  p r i se  e t  i l
est  for tement  ébranlé à la  sui te d 'une entrevue avec Adelber t ,  le  con-
f i den t  d 'A rm in ius  ( scène  t ro i s  de  I ' ac te  I I I ) .  s i ges te  do i t  i n te rven i r
à nouveau et  ins is ter  pour  que son f i ls  exécute le  p lan.  Le jeune homme
est  encore p lus déchi ré qu 'auparavant  entre son père et  son ami,  enrre
le  devo i r  e t -  I ' i nc l i na t i on .  I l  r essemb le  de  p lus  en  p lus  à  un  hé ros
cornél ien.  0ans cet  état  de désarro i  i l  rencontre Arminius et  . i I  se
montre incapable de rempl i r  sa miss ion,  malgré les . in jonct ions répétées
de  son  pè re  qu i  l , a  re jo . i n t  e t  qu i  l u i  c r i e ' ,F rappe  l "  ( g5 ) .  I l  sauve
la v ie de son ami en se je tant  dans les bras de s igeste au moment où
celu i -c i  se lance avec son épée sur  Arminius.  Ce geste provoquera sa
pe r te :  l e  cho i x  n ' es t  p l us  ma in tenan t  en t re  l e  pè re  ou  1 ,am i ,  ma is  en -
t re  l e  su i c i de  e t  l e  meur t re  d 'Ann in ius .  I l  cho i s i r a  l e  su i c i de .  s i g i s -
mond est  le  seul  personnage qui  corresponde à la  déf in i t ion que Môser a
donnée du-héros t ragique.  En regard du drame intér ieur  qu, i l  v i t ,  tous
les autres personnages sont  épisodiques.  ce la est  vra i  même d,Arminius.
Dans les c inq actes de la  p ièce i l  n 'apparaî t  que dans onze scènes a lors
que  s ig i smond  en t re  en  scène  d i x - sep t  f o i s  en  qua t re  ac tes .  Lo rsqu ' i l

( 8 4 )  r b i d . ,  p .  1 8 6  ( t I , 3 ) .

( 85 )  nza .  ( t t I ,Z1  :  , ,S toss  zu  ! , , .
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es t  en  scène ,  Ann in ius  n ' es t  j ama ' i s  à .1 ' o r i g i ne  d ' une  ac t i on  d rama t i -

que.  Ses in tervent ions donnent  uniquement  l ieu à des débats rhétor i -

ques ou à des consul tat ions avec des proches,  Adeiber t  ou Thusnelda '

I ' t  pa r l e  t ou jou rs  de  ce  qu ' i t  do i t  f a i r e ,  ma is  ses  ac t ' i ons  ne  son t  i a -

mais montrées :  e l les ont  l ieu en dehors de la  scène et  ne sont  connues

que pan des ré-c i ts .  Nous passons a ins i  dans l 'un ivers de la  t ragédie

f rançaise du XVIIe s ièc le.  Son anour pour  Thusnelda est  évoqué dans la

scène des ret rouvai l les,  dans l 'acte t ro is ,et  dans la  scène des adieux

qu i  a  l i eu  à  l a  f i n ,  ma is  i l  r es te  un  é lémen t  seconda i re  e t  ne  p rovoque

pas  de  vé r i t ab le  con f l i t .  Lo rsqu 'A rm in ius  re t rouve  sa  fe rnme '  qu ' i  l  n ' a

pourtant  p lus vue depuis douze ans,  i l  la  sa lue pu ' is  i1  entame sans

p lus  de  t rans i t i on  un  déba t  po l i t i que .  La  scène  des  ad ieux  mon t re  c l a i -

rement  que Môser manque d 'assurance dans le  regis t re de l 'amour.  I l

essaie de suggérer  1es angoisses et  les sombres pressent iments qui  agi -

tent  Thusnelda et  I 'anorce d 'une d iscrète émot ion chez Arminius,  mais

cet te émot ion ne dure qu 'un t rès cour t  instant  et  n 'empêche pas le  hé-

ros de se ressais i r  aussi tôt  pour  exposer à sa fenme avec une luc id i -

té  et  un calme olympiens les arguments qui  doivent  la  rassurer .  Les

adieux ne la issent  aucune p lace au sent iment .  Très sèchement Arminius

se sépare de cel le  qu ' i l  ne verra probablement  p lus en la  qui t tant  avec

ces  mo ts  :  "Ad ieu  I  I l  f au t  que  i e  vous  l a i sse .  I l  l e  f au t  :  1e  peup le

se met  en mouvement '  (86) .  Môser a- t - i1  voulu êt re p lus cornél ien que

Cornei l le  ? 0u faut- i l  met t re tout  s implement  cet te sécheresse sur  le

compte de sa maladresse à rendre les "sent iments dél icats"  qu ' i l  admire

tant  chez Vol ta i re ?

Cet te rapide analyse de I 'act ion révèle que notre auteur  n 'a pas

v ra imen t  réuss i  à  t r a i t e r ] e  t hème  qu ' i l  ava i t  annoncé  dans ' l a  déd i ca -

ce :  "déoe ind re  l e  v ra i  amour  de  l ' homne  sous  un  nouve l  éc la i rage " ,

c 'est -à-d i re montrer  
' l 'amour généreux qui  év i te de b lesser  l 'aut re.

Ce thème qui  est  insp ' i ré  de Mar ivaux et  qui  sera de nouveau développé

danS le Traité sur La oaleur dea passicns et des ineLirniions bien éq.ti-

L ibnées ne joue qu 'un rô le re lat ivement  secondaire dans la  p ièce '  C 'est

(86 )  I b i d . ,  p .  187  (V ,5 )
das Volk br icht  auf"

:  " Leb t  woh l ,  i ch  muss  Euch  l assen . / I ch  muss  ;
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à  to r t  qu 'Abeken ,  p renan t  à  l a  l e t t r e  l es  déc la ra t i ons  de  l a  déd i cace ,
a  f a i t  de  ce t te  "ph i l an th rop ie , , ,  de  ce t te ' ,Menschen l i ebe , , ,  i e  p i vo t  de
l a  p i è c e  ( 8 7 ) .  I l  e s t  v r a i  q u ' i 1  p e u t  c i t e r  à  r ' a p p u i  d e  s a  t h è s e  u n e
t i rade de.Thusnelda qui  est  à peu près le  seul  passage de la t ragédie
où ce thème soi t  développé.  Dans cet te t i rade réd. igée dans un sty le
aussi  grandi loquent  que la dédicace,  a lourd ie par  l ,abus de l ,hypotaxe
et  t ruf fée de termes de morale et  de psychologie,  Môser pousse jusqu,au
pa radoxe ' l a  sub t i l i t é  dans  l a  dé f i n ' i t i on  de  l a  géné ros i t é .  E l l e  es r
d 'une force rare,  d i t - i1 ,  ou fa i t - i t  d . i re  à Ïhusnelda,  cet te grandeur
d 'âme qui  dompte malgré ses rés is tances la  haine révor tée,  lorsque
' l rhorme 

généreux sai t  renoncer à sa supér ior i té  pour  s 'abaisser  jusqu,à
ce lu i  auque l  i 1  pa rdonne .  La  géné ros i t équ i  f a i t  ma l  e t  qu i  f a i t  r oug i r' l ' o rgue i l  

es t  au  con t ra i re  ce l l e  qu i  f a i t  sen t i r  à  I ' o rgue i l l eux  l a
grandeur de sa détresse et  qui ,  pour  l 'hum' i l ier ,  revêt  les apparences
de la grâce et  lu i  impose du haut  de sa f ier té le  poids de la  reconnais-
€ance.  Mais s i  l 'on concède à son ennerni  la  douce jo. ie  de le  la isser
cro i . re.  que c 'est  sa haine qui  nous inspi re une te l le  cra inte que nous
ne pouvons ret rouver  notre t ranqui l l i té  d,âme qu,au pr ix  de grands sa-
cr i f ices et  que nous n 'avons p lus d 'autres moyens de nous protéger de
sa  co lè re ,  l a  f o r ce  de  l a  géné ros i t é  po r te  ses  f ru i t s  e t  e l l e  ressemb le
à  une  rose  qu i  es t  d ,au tan t  p lus  be l l e  qu ,e l l e  se  mon t re  peu  (gg ) .
Abeken t rouve t rès bel le  cet te idée qui  consis te à décr i re un héros
dont  la  magnanimi té dev ' ient ,  par  1e fa i t  des c i rconstances,  faute et
f a i b l esse .  I l  es t  v ra i  que  l a  p ièce  es t  cons t ru i t e  su r  1e  con f l . i t  qu i
oppose s igeste à Arminius et  que 1a générosi té du second qui  donne au
p rem ie r  l ' occas ion  de  s ' évade r  sans  l u i  f a i r e  savo i r  qu ' i 1  a  p rovoqué
ce t te  occas ion  es t ,  du  po in t  de  vue  po l i t i que ,  une  fa ib lesse  qu i  au ra
des  conséquences  funes tes .  Ma is  ce  n ' es t  pas  ce t te ' , ph i l an th rop ie ' ,  qu i
po r te  l a  p ièce .  En  réa l i t é ,  du  débu t  j usqu 'à  l a  f i n  du  qua t r i ème  ac re , .
c ' es t  l e  con f l i t  i n té r i eu r  de  s ig i smond  qu i  dom ine  tou t .  ce  son t  un ique -

(87)  sH x ,  p .  118.

(88)  s t l  X ,  p .  119 ( t raduc t ion  l ib re ) .
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ment  les act ions qui  dépendent  de ce conf ' l i t  qu i  sont  présentées sur

la scène.  Les d i f férentes étapes de l 'act ion qui  about i t  à  la  mort

d 'Arminius sont  en revanche re léguées dans les coul isses.  Le specta-

teu r  ne  vo i t  r i en  de  l ' assemb lée  du  peup le ,  de  1 ' é lec t i on  du  ro i ,  de

la première arrestat ion de Sigeste,  de son évasion et  des c i rconstan-

ces  de  l a  mor t  d 'A rm in ius .  S i  A rm in ius  assu re  b ien  l ' un i t é  de  1a  p ièce

dans ]a mesure où tout  le  débat  et  toute I 'act ion tournent  autour  de

sa personne,  ce sont  les conf l i ts  des autres personnages,  en par t icu-

l i e r  ce lu i  de  S ig i s rnond ,  qu i  son t  déve loppés .  Le  vé r i t ab le  con f l i t  que

dev ra i t  i l l us t re r  1e  pe rsonnage  d 'A rm in ius ,  l a  t ens ion  qu i  s ' é tab l  i t

chez lu i  entre son dessein pol i t ique et  sa volonté de se montrer  géné-

reux,  reste a ins i  à 
' l  'ar r ière-p lan.

Le vér i table in térêt  de la  p ièce ne rés ide pas dans ce mar ivau-

dage  de  l a  géné ros i t é  où  I ' on  reconna î t  d ' a i l l eu rs  t r ès  ma l  l e  v ra i

Mar ivaux,  mais dans le  drame cornél ien que v ' i t  S ig ismond,  le  seul  per-

sonnage qui  a i t  quelque épaisseur humaine et  sur tout  dans les débats

po f i t i ques  qu i  pa rsèmen t  1a  p ièce .  C 'es t  l e  doma ine  où  Môse r ,  qu i  n ' a

pas la  vocat ion d 'auteur  dramat ' ique et  qui  se montre b ien malhabi le  à

pe ' i nd re  des  " sen t imen ts  dé l i ca t s " ,  se  sen t  pa r fa i t emen t  à  l ' a i se ,  l u i

qu i  es t  po l i t i c ' i en  de  na tu re .  Abeken  qu i  r econna î t  exp l i c i t emen t  l ' i n -

f ' luence de Cornei l le  dans la  peinture des sent iments opposés qui  agi -

tent  les coeurs,  aura i t  pu également  nommer 
' l 'auteur  de c iwn lorsqu' i1

a f f i rme  que  l es  max imes  po l i t i ques  son t  ce  qu ' i 1  y  a  de  me i l l eu r  dans

la p'ièce (89). Annnizre fait encore songer à Cinna pôrce que le fond clu

problème est  pol i t ique.  Des coniurés qui  doivent  tout  au pr ince,  en

pa r t i cu l i e r  l a ' l i bé ra t i on  de ' l eu r  pâ t r i e ,  p ro je t t en t  de  l ' assass ine r

pour sauver la  " répubi ique" et  ses l iber tés.  A un dessein purement  po-

f i t i que  l e  p r i nce  va - t - i 1  oppose r ' l a  ra i son  d 'E ta t  e t  é l im ine r  ses  ad -

versai res ou va- t - i l  fa i re preuve de c lémence ? Quels sont  pour  lu i  les

avantages et  les inconvénients des deux at t ' i tudes possib les ? Ce sont

(89)  Ib id. ,  p .  120.
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b ien là  les quest ions que se pose Auguste dans Cinna (90) .  A la  d i f fé-
rence de 1 'empereur  romain,  Arminius semble sous-est imer ' la  

force des
con ju rés .  Pou r i  l l us t re r  l ' i n te l l  i gence  po l i t i que  de  Môse r ,  Abeken  c . i  -
te  un extra i t  de la  scène c inq du premier  acte dans laquel le  Adelber t
s ' e f f o r ce  de  conva inc re  A rm in ius  qu ' i 1  es t  u rgen t  d ' i n te rven i r  e t  que
le ' t emps  de  l a  pa t i ence  e t  de  l a  c rémence  es t  r évo lu  (91 ) .  A rm in ius
met toute sa conf iance dans le  peuple qui  est  b ' ien décidé à l 'é l i re
noi  et  sans lequel  les grands ne peuvent  r ien fa i re.  Adelber t  objecte
que  l es  con ju rés  son t  p rê t s  à  t ou t  pou r  réa l i se r ' l eu r  desse in  e t  qu , i l s
s ' appu ien t  su r  l ' a rgumen t  de  l a  l i be r té  pou r  essaye r  de  c i r conven i r ' l e
peup le .  I l s  son t  hab i l es ,  i l s  cachen t  b ien ,  pou r  l e  momen t ,  l eu r  ha ine
à  l r éga rd  d 'A rm in ius  e t  i l s  f i n . i r on t , à  l a  l ongue ,  pa r  gagne r  l e  peup le ,
ve rsa t i l e  pa r  na tu re ,  à  l eu r  cause .  s i  A rm in ius  veu t  deven i r  r o i ,  i l  ne
doi t  p lus hési ter  à consacrer  son manteau de pourpre par  le  sang des
grands.  A ces object ions Arminius répond que jusqu,à présent  la  bonté
lu i  a  i n te rd i t  de  recou r i r  à  l ' épée .  "Ma is  l a  bon té  ne  se r t  de  r . i en , ' ,
remarque Adelber t  (92) .  La scène,  probablement  l ,une des p lus réussies
de  1a  p ièce ,  me t  en  va leu r  I ' i n té rê t  du  déba t  po l i t i que .  Oans  l e  cad re
fourni  par  cornei l le ,  Môser développe en ef fet  une problémat ique pol . i t i -
que  qu i  es t  b i en  ac tue l l e  e t  qu i  p rend ra  de  p lus  en  p lus  d , impor tance
dans sa pensée.  Arminius et  s igeste incarnent  deux concept ions pol i t i -
ques opposées de la  Germanie.  Le second,  qui  d iss imule ses arnbi t ions
et  ses rancoeurs personnel ' les sous son ômour déclaré pour 1a l iber té,
s 'ef force de persuader Sig ismond que la l iber té germanique repose sur
le par t icu lar isme et  qu 'un authent ique Germain ne peut  souf f r i r  un ro i
unique-  Le caractère odieux du personnage n,enlève r ien à I ' in térêt  de

(90 )  Les .con tempora ins  ne  se  son t  pas  t rompés  su r ' l a  s im i l i t ude  en r re
Aminius et  1a t ragédie cornél ienne,  en par t icu l ier  c inna.  lors-
gue  !a  p ièce  de  Môse r  a  é té  j ouée  à  V ienne ,  en  1751 ,  e t t à  e ta i t  a
l 'a f f iche en même temps que Cinna et  le  Cid.  Cf .  t_oénter ,  cp.  e4:r . ,
p .198  sq ,  qu ' i  i nd ique  l e  f a i t  sans  en  t i r e r  r ês  conséquénces  quan t
aux rapports  entre Môser et  Cornei l le .

(91)  sr l  X,  p .  121 sq .

(921 lh id. ,  p .  LZL.
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sa thèse qui  sera b ien cel le  que Môser défendra dans 1 'Ë. isYoire ctJs i : t -

bruck.  Quurt  à Arminius,  i l  est ,  cer tes,  animé par  l 'ambi t ion person-

ne1 le ,  ma is  i l  es t  s i ncè remen t  pe rsuadé  qu 'une  German ie  d i v i sée  se ra

toujours v ic t ime des puissances ét rangères,  de Rome, ou,  pour  appl iquer

le ra isonnement à l 'époque de Môser,  de la  France.  L 'uni té sous une

couronne unique ne const i tue pas une menace pour la  l iber té.  Arminius

reprend presque mot pour  mot  la  formule par  ' laquel  
le 'Môser déf in issai t

l e  pouvo i r  souve ra in  à  l a  f i n  de  I ' ode  pou r ' l e  cen t i ème  ann i ve rsa i re  de

la  Pa i x  de  Wes toha l i e  :

"Heureux 1e pays que gouverne un seul  pr ince

qu i  ne  t i en t  l e  scep t re  de  l a  d i v i n i t é  que  pou r  f a i r e
l e  D l e n ,

Pour  qu i  l e  b ien  des  peup les  es t  l a  p lus  sa in te  des
t 0 l s

E t  l eu r  doc i l i t é  un  t réso r  enco re  i népu i sé
( . . . . . .  . . . . . . . . . )

Le pr ince est  établ i  pour  êt re,  par  nature,  le  serv i -
t eu r  du  peup le "  (93 ) .

Pour Arminius et  pour  ses par t isans,  un ro i  unique n 'est  pas p lus

tyrannique que cent  pet i tF pr inces et  la  r iva l i té  qui  oppose de pet i ts

Etats fa i t  p lus de tor t  à  la  patr ie  que toutes les t roupes romaines réu-

n ies.  La sympathie de Môser va incontestablement  au par t i  d 'Armin ius.

Pa r t i san  de  l ' abso lu t i sme  monarch ique  se lon  Vo l t a i r e ,  i 1  p ré fè re  en  1748

une  A l l emagne  un i f i ée  à  une  A l l enagne  pa r t i cu la r i s te .  Le  Sa in t  Emp i re ,
qui  ne l 'avai t  pas in téressé jusqu'à présent ,comnence à devenir  une réa-

f i té  pour  lu i .  En même temps la not ion de peuple se fa i t  moins générale

e t  p lus  a1 lemande ,  mo ' i ns  l i t t é ra i re  e t  p l us  po l i t i que  (94 ) .  S i  l a  p ré fa -

(93) Cité par P. Gôttsching, J. Lli isets Entuticklung zun ?'bLtzisxen, cp.
e i t . ,  p .15  :  "G l i j c kse l i g  i s t  das  Land ,  das  nu re in  F i j r s t  r eg ie re t ,
/Oer b loss um wohl  zu thun der  Got thei t  Szepter  f i jhret ,  /Dem seiner
Vôlker  l , /oh l  das hei l igste Gesetze,  /Und ihre l ' , l i l l igke ' i  t  d ie uner-
schôpf ten Schâtze / ( . . . )  Oer F i j rs t  is t  von l , la tur  zum Knecht  des
Vo lkes  gese tze t " .

( 9 4 )  t f .  S h e l d o n  ( o p .  c i t . ,  p . 5 7  s q . )  a  s o u l i g n é  à  j u s t e  t i t r e  I ' i n t é r ê t
p o l i t i q u e  e t  l ' a c t u a l i t é  d e  l a  p i è c e .
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cè dtArnin ius const i tue un témoignage é loquent  de l ,évei l  de la  cons,
c ience h is tor ique chez Môser,  la  p ièce e l le-même montre qu,en mat ière
de réf lex ion pol i t ique les leçons de Saint -Evremond et  de Vol ta i re et
1 'expér ience professionnel  le  corrnencent  à por ter  Ieurs f ru i ts  et  que
l ' au teu r  sa i t  dé jà  l es  exp io i t e r  dans  une  op t i que  na t i ona le .

La p lupar t  des cr i t iques ont  prêté peu d,at tent ion à cet te d i -
mens ion  po l i t i que  (95 )  ou  b ien ,  s , i l s  l a  reconna i ssen t ,  i 1s  l u i  acco r -
dent  un in térêt  l imi té et  préfèrent  ins. is ter ,  pour  le  regret ter ,  sur
la facture c lass ique et  f rançaise de cet te t ragédie et  opposer I 'or ig i -
na l i t é  de  l a  p ré face  qu i  se  man i fes te  dans  l e  t ab leau  de  l a  c i v i l i sa t i on
ge rman ique  à  l a  f a i b l esse  de  l a  p ièce  e l l e -même qu i  r appe l l e  t r op  l a
t ragéd ie  f r ança i se  (96 ) .  I l  es t  v ra i  que  dans  sa  p ièce  qu , i 1  réd ige  en
alexandr ins Môser respecte scrupuleusement  I ,un. i té  d 'act . ion,  de 

' l ieu 
et

d e  t e m p s .  L ' a c t i o n  s e  p a s s e  1 e  j o u r  d e  l , é l e c t i o n  d ' A r m i n i u s .  I 1  n ' a p -
p l i que  pas  à  l a  l e t t r e  l a  règ le  de  Go t t sched  se lon  l aque l l e  i l  deva i t  y
avoi r  correspondance r igoureuse entre le  temps de la représentat ion
e t  ce l l e  de  l ' ac t i on ,  ma is  i 1  se  range  du  cô té  de  Corne i l l e  qu i  adme t -
ta i t  que la durée des fa i ts  rapportés pouvai t  ê t re Oé t rente heures.
Auss ' i  Ludw ig  Bâ te  n ' a - t - i l  pas  t ou t  à  f a i t  t o r t  l o r squ ' i i  i n t i t u l e  l e
chapi t re qu ' i1  consacre à la  p ièce de Môser ' ,Un Arnin ius f rançais, ,  (97) .

(95)  l { ,  P le is ter  (Mësetsgeist igeEntuick lung,  op.  c i t . ,  p .  54 sq. ,  ne
1ég1ige pas cet te d imension,  mais i l  cônsiOère probâblement  à tor t ,
S iges te ,  l e  pa r t i san  de  l a  ra i son  d ,E ta t  se lon  Mach iave l ,  co f f i ne  l e
por te-parole de Môser.

(96 )  Abeken  ( s r  X ,  p .  120 )  app rouve  N . i co la i  de  n ,avo i r  pas  pub l . i é  l a  p iè -
ce dans l 'éd i t ion des )euures mâLées de l , lôser  parce qu 'e11e rappel-
l e  t r op  l e  t emps  de  Go t t sched  e t  qu ,e l l e  es t  f a i t e  à  l a  man iè re
franç ai se .

( 97 )  L .  Bâ te ,  op .  c i t . ,  p .  58  :  , 'E in  f r anzôs i sche r  A rm. in . i us , , .
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En  passan t  de  l a  p ièce  de  théâ t re  e t  de  sa  p ré face  au  t ra i t é

De La théoLogle nystique et popuLaire âes anciens Gerqnair.s et j.es zn-

e iens GauLois nous ne changeons pas de regis t re.  C'est  encore de I 'an-

t i qu i t é  ge rman ique  qu ' i 1  es t  ques t i on  dans  ce  t ra i t é .  [ l ôse r  pou rsu i t

l ' année  mêne  où  i l  pub l i e  sa  t r agéd ie ,  en  1749 ,  son  en t rep r i se  de  réha -

b i l i t a t i on  des  "ancê t res " ,  en  f a i san t  po r te r  ce t t e  f o i s - c i  l ' accen t

mo ins  su r  l a  cu l t u re  que  su r  l a  re l i g i on .  Comne  dans  l e  d rame ,  i 1  se

propose de démontrer  dans le  t ra i té  que les anciens Germains n 'éta ient

pas des barbares et  le  démontre en décr ivant  les concept ions re l ig ieu-

ses  de  l ' é l i t e  qu i  co r responden t  pa r fa i t emen t  à  I a  no t i on  de  re l i g i on

na tu re l l e  se lon  l es  Lumiè res .  Une  fo i s  de  p lus ,  I ' h i s to r i en  p ro ie t t e

sur ' le  passé les idées de son temps et  i l  répète son oeuvre de " récupé-

ra t i on "  au  p ro f i t  du  S ièc le  éc la i ré .  Ma is  ce  qu i  change ,  c ' es t  l a  f o rme

l i t téra i re qu ' i l  ac lopte.  Renonçant  déf in i t ivement  au drame et  aux oeu-

v res  en  ve rs  pou r  l esque l s  i l  ne  se  sen t  déso rma is  p lus  f a i t ,  i l  adop te

le  gen re  du  t ra i t é  savan t  qu i  conv ien t  m ieux  à  sa  t ou rnu re  d ' esp r i t  e t

à  son  ta len t  e t  i 1  réd ige  sa  "d i sse r ta t i on "  qu ' i l  ad resse  à  son  am i  de
jeunesse Ernest  Ber t l ing qui  v ient  d 'êt re promu professeur en théologie

à  He ' lms ted t  en  l a t i n  (98 ) .  Ce  qu i  change  enco re ,  c ' es t  qu ' i l  n ' a  p lus

les yeux f ixés cet te fo is-c i  sur  un modèle f rançais.  Sa démonstrat ion

s ' inspi re,  cornme les passages h is tor iques de la  préface d 'Arn in ius,  des

tro is  "Schutzschr i f ten"  de Got t f r ied Schi j tze qui  fa i t  s i  grand cas de

I ' e s p r i t  d i s t i n g u é  e t  c u l t i v é  d e  l ' é l  i t e  g e r m a n i q u e ,  e n  p a r t i c u l i e r  d e s

d ru ' i des ,  e t  i 1  pu i se  l es  é lémen ts  de  sa  ré f l ex ion  re l i g i euse  dans  l es

ouv rages  de  deux  théo log iens  ra t i ona l i s tes  ang la i s ,  f o r t  p r i sés  à  1 ' épo -

que  des  Lumiè res  ê t  p romo teu rs  de ' l a  t héo r i e  de  l a  re l i g i on  na tu re l l e :

Cudworth et  warbur ton (99) .  Pour respecter  le  genre de la  "d isser tat ion"

(98) Le titre exact du traité est : De Deterum Gennanotun et GaLLontn
theoLogia ngettba et popularù. Le traité a été imprimé et publié
chez Kiss l ing à 0snabruck en 1749.  I1 est  reprodui t  en s i ' l  IX,
p p . 1 7 9 - 2 0 1 .

(99) Cudworth, The true inteLLeetuaL Systen of the i iniuense, Part I '
1678.  Môser a lu  le  texte de Cudworth dans la  t raduct ion la t ine de
Mosheim, théologienrat ional is te de Helmstedt .  Mosheim a a jouté des
no tes  dans  l esque l l es  i l  me t  l 'Eg l i se  au  se rv i ce  de  l 'E ta t '  comme
Môser  l e  f a i t  pou r  l a  re l i g i on  popu la i re .
Warùurton, Ihe diuine Legation of Mosis demonst"ated oi the ioctt"Jne
of a future State of Reuards and htnislunents in the Jeuish Dispet''sc-
t ion,-  in  6 books,  tTgg- tZqf .  L 'ouvrage a été t radui t  par  Johan-n
Christian Schmidt sous le titre de Gôttl iche Sendwzgen ilosis, aus
den Grwndscitzen der Deisten bartesen. Môser nomme explicitement les
deux auteurs angla is  dans son t ra i té  (s t l  IX,  p.  182) .
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savante et  pour  conf i rmer le  sér ieux de sa démonstrat ion,  i l  c i te  un
nornbre impressionnant  de sources anciennes ou modernes,  c inquante-
t ro i s  en  tou t .0n  ne  t rouve  pa rm i  ces  noms  que  t ro i s  F rança i s ,  Bay le
le  bénéd i c t i n  c l aude  Mar t i n  . . .  e t  Bo i l eau .  0n  pou r ra i t  donc  à  l a  r i -
gueur se d ispenser d 'examiner  ce texte qui  semble avoi r  s i  peu de rap-
por ts  avec la  France.  En réal . i té ,  i l  mér i te  qu,on y prête quelque at_
tent ion.  Môser c i te  Bayle sans donner de références précises,  mais pour
un Al lemand du xvI I Ie  s ièc le i l  ne peut  s 'agi r  que du Dict ionnaire hts-
torique et erit iqtre où i l trouve des renseignenents sur un oracle,
Albanis,  qui  a beaucoup voyagé dans les pays médi terranéens et  dans les
pays nordiques,  et  qui  a contr ibué à fa i re connaî t re les concept ions re-' l i g i euses  

d 'o r i g i ne  égyp t i enne  (100 ) .  Les  i n te rméd ia i res  qu i  assu ren t
les échanges cul ture ls  aussi  b ien que commerciaux entre d iverses c iv i -
l isat ions que 1 'on croyai t  fermées sur  e l les-rnêmes ont  beaucoup d, impor-
tance aux yeux de notre auteur  qui  conf i rme ains i ,  à  par t i r  de sa source
f rança i se ,  l a  nouveau té  de  sa  concep t i on  de  I ' h i s to i re .  De  c iaude  Mar t i n ,
bénéd i c t i n  de  Sa in t -Maur  qu i  d i r i gea  au  xv I I e  s i èc le ' l es  t r avaux  d ,é ru -
d i t ion de 1a célèbre congrégat ion,  M6ser c i te  l ,ouvrage De La neLig icn
dee Gaulo is ,  t .  I I ,  p .  60 (101)  où i l  est  af f i rmé que 1es dru ides
c roya ien t  en  l ' ex i s tence  d 'un  D ieu  un ique .  L ,a rgumen t  es t  de  po ids  pu i s -

.que toute |a démonstrat ion repose sur  la  thèse que l 'é ' l i te  des Gaulo. is
et  des Germains éta i t  monothéiste.  Mais que11e que soi t  f  in térêt  de ces
références pour la  démonstrat ion e l le-même, e l les mér i tent  d,êt re re le-
vées parce qu 'e l1es prouvent  que dès 1749 Môser compulsèi t  pour  ses re-
cherches h is tor iques les sources érudi tes f rança. ises et  qu, i l  conna. is-
sai t  déjà les Bénédict ins de saint -Maur dont  les t ravaux ont  permis
l ' esso r  de  l a  l i t t é ra tu re  h i s to r i que  dans  l a  seconde  mo i t i é  du  XV I Ie
s ièc le.  I ' l  pu i 'sera abondament dans les sources que 1es re l  ig ieux ont
rassemblées lorsqu' i1  rédigera 1 'Histo i re d,Osnabtwck.  Quant  à la  réfé-
rence  à  Bo i l eau ,  e l l e  a  beaucoup  mo ins  de  s ign i f i ca t i oh .  pa r l an t  oes
prolongements que 1es re l ig ions à mystères de I 'Ant iqu. i té  ont  connu dans

(100)  s r  IX ,  p .  184.

( l0I)  Ibid. ,  p.  189.
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le  chr is t ian isme, Môser suppose que les mystères de la  passion et  les

Actes des Apôtres que 1 'on jouai t  iad is  dans les théâtres f rançais

doivent  leurs or ig ines aux r i tes paiens,  de même que 1 'on joue toujours

ia même fable après en avoi r  changé le nom. Pour étayer  son hypothèse,

i l  s ' appu ie  su r  une  sou rce  f rança i se  qu ' i l  t r ouve  dans  l e  t ome  V I I I  de

la BibLiothèqte Britannique : Ectraits des registres du ParLement,

contensrt Les potticttLoz'ités dee conédies pieuses, qui se rep"ésentaient

alors sous Le titue : ngstères de La passion (102). 11 reproduit même un

extra i t  de ce document  :  "Les péler ins,  qui  rev inrent  de Jérusalem chan-

tèrent 1es mystères des Apôtres, les mystères du v'ieux testanent étant

a lo rs  dé fendus ,  i l s  d ressè ren t  un  théâ t re  I ' an  1398  à  1 ' hôp i t a l  de  1a

Tr in i t é ,  e t  l a  bande  s ' appe lo i t  Con f ré r i e  de  l a  pass ion  e t  de  l a  résu r -

rec t i on  de  N .S . "  ( 103 ) .  Pu i s ,  dans  l a  même no te ,  i 1  a jou te  :  "V ide  s i s

q u o q u e  B o i l a e u m  i n  A r t .  P o e t .  C . l I I .  v .  8 1  s s  i b i q u e  i n  n o t i s "  ( 1 0 4 ) .

L ' a l l us ion  à  Bo i l eau  es t  i na t t endue .  La  no te  suggè re  que  Môse r  n ' a  pas

consul té d i rectement  le  chapi t re I I I  de 1 'At t  poët ique dans le  texte

ma'is qu'i l  a trouvé le vers 81 cité en note dans le Dictionnaine tsriæ;.-

n ique.  l 'anc ien admirateur  de Boi leau semble êt re tout  heureux d 'avoi r

dé louve r t  ce t t e  ré fé rence  qu ' i 1  s ' empresse  d ' i n tég re r  à  sa  d i sse r ta t i on ,

même s i  e l l e  n ' a  pas  g rande  s ign i f i ca t i on .  Ces  sou rces  p rouven t  en  tou t

cas qu 'en devenant  h is tor ien Môser ne se désintéresse pas pour autant  de
' l a  

l i t t é ra tu re  e t  de  l a  c i v i l i sa t i on  f r ança i ses .  Ma is  c ' es t  seu lemen t  l a

nature de ses lectures qui  change.  Ce qui  apparaî t  t rès d iscrètement

dans  ce  t ra i t é  t héo log ique  se ra  man i fes té  d ' une  man iè re  b ien  p lus  é lo -
quente dans la Lett?e à Mr. de Voltaire qui prouvera sans ambiguité au-

cune que vers 1750 Môser cont inue à se nourr i rde lectures f rançaises.

Ces références à quelques auteurs frança'is ne sauraient au demeurant

étonner dans un t ravai l  qu i  n 'est  pas seulement  consacré aux anciens Ger-

ma ins ,  ma is  auss i  aux  anc iens  Gau lo i s .  No t re  au teu r  es t  pa t r i o te ,  ma is

i l  n ' es t  pas  na t i ona l i s te  e t  i l  n ' hés i t e  pas  à  a t t r i bue r  à  nos  ancê t res

les  mêmes  qua l i t és  qu 'à  ceux  de  ses  compa t r i o tes  a l l emands .  L ' assoc ia -

(L02) Ibid. ,  p.  196 sq.,  note 30.

(103)  rb ic . ,  p .  196.

(L}a\ n ' ta. ,  p.  197.
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t i on  des  Gau lo i s  e t  des  Genna ins  peu t  s ' exp l i que r  pa r  l , une  des  sou r -
ces la t ines pr inc ipales qu ' i l  explo ' i te :  La gae!"e des GauLes de César ;
ma is  e l l e  i l I us t re  éga lemen t  l ' esp r i t  un i ve rsa l i s te  des  Lumiè res  dans
lequel  i l  cont inue à aborder  même les thèmes nat ionaux.  Son t ra i té  mér i -
te  encore notre at tent ion parce que les concept ions re l ig ieuses,  tout
comme les concept ions h is tor iques qu ' i1  y  développe,  ne sont  peut-êt re
pas seulement  marquées par . f  in f ' luence de ses sources angla ises,mais
qu ron  y  reconna î t  éga lemen t  I ' empre in te  des  i dées  vo l t a i r i ennes .  I l
n 'est  pas inut i le ,  enf in ,  de voi r  corment  Môser jugeai t  des choses de
la re l ig ion un an avant  qu ' i l  ne rédigeât  sa Let t re à Mr, .  de Vol ta i re
et  douze ans avant  qu ' i1  n 'écr iv î t  sa Let t?e au Vicaine sauoyard.  L 'ana-
lyse du t ra i té  théologique permett ra de dégager les constantes de sa po-

s i t i on  re l i g i euse  e t  de  mesu re r  I ' impo r tance  de  l , évo lu t i on  u l t é r . i eu re .
S i  l e  t r a i t é  de  Môse r  ressemb le  f o r t  à  un  s imp le  exe rc i ce  d ' éco -

1e  e t  à  un  pu r  t r ava i l  d ' é rud i t ,  I ' i n ten t i on  pa t r i o t i que  es t  pou r tan t
év iden te  e t  e l l e  es t  même exp l i c i t emen t  f o rmu lée  à  l a  f i n  de  1 ' exposé  :
"Vo i1à ,  che r  Be r t l i ng , . ce  que  j ' ava i s  à  d i re  en  faoeu t  ( ' , p ro , , )  des  mys -
tères des anc ' iens Geymains et  des anciens Gaulo is ' ,  (105) .  Ce besoin de
prendre la  défense des croyances que prat iquaient  les ancêtres s,expl i -
que par  deux ra isons.  La première n,est  pas donnée au départ ,  ma. is  e l le
resso r t  de  ce r ta ines  exp l i ca t i ons  qu i  son t  f ou rn ies  pa r  l a  su . i t e :  Môse r
s ' i r r i te ,  corme beaucoup de ses contenporains,  de constater  que l ,on dé-
nia i t  aux Germains 1a capaci té d 'é laborer  leur  propre mythologie sans
avo i r  à  cop ie r  ce l l e  des  peup les  g réco -1a t i ns .  La  seconde  es t  f o rmu lée
dès le départ  :  l 'examen de la re l ig ' ion des anciens Germains a donné
l ieu à des in terprétat ions contradic to i res.  Les Germains éta ient- i ls
polythéis tes,  conne semblent  l , ind iquer  cer ta ins témoignages ? 0u b ien
éta ient- i ls  monothéistes,  comne I 'a f f i rnent  d,autres ? Môser vô essayer
de prouver ,  et  c 'est  là  sa thèse,  que 1es deux concept ions coexista ient ,
c ' es t -à -d i re ,  pou r  rep rend re  ses  te f f t es ,  qu , i i  y  ava i t  chez  l es  Germa ins ,
e t  accesso i remen t  chez  l es  Gau lo i s ,  une  re l i g . i on  mys t i que ,  qu . i  imp l i que

(L05 )  I b i d . ,  p .200  :  "Hace  sun t ,  Be r t l i ng i ,  quae  p ro  mys te r i i s  ve te rum
Germanorum et  Gal  lorum dicere habui  . . . ' , .



nécessa i remen t  pou r  ' l ' au teu r  
l e  mono thé i sme ,  e t  une  re l i g i on  popu la i re

qu i  é ta i t  po l y thé i s te .  C 'es t  l a  p rem iè re ,  1a  re l i g i on  mys t i que ,  qu i

l ' i n té resse  au  p rem ie r  che f  pu i squ ' i l  veu t  mon t re r  qu 'e l1e  ex i s ta i t  en

Germanie et  dans la  Gaule aussi  b ien que chez 1es Egypt iens ou chez les

Grecs.  Mais avant  d 'aborder  son sujet  qui  concerne les croyances des

Germains et  des Gaulo is ,  i  l  consacre 1a première par t ie  de son t ra i té  à

1 'o r i g i ne  e t  à  l ' évo lu t i on  des  re l i g i ons .  Rep renan t  l es  t hèses  de

Cudworth et  deWartur tonqui  avaient  été adoptées par  1a p lus grande par-

t i e  d e  l ' i n t e l l i g e n t s i a  é c 1 a i r é e ,  i l  p o s e  q u ' a u  d é p a r t  D i e u  a  r é v é ] é  d i -

recternent  aux honmes toutes les vér i tés re l ig ieuses qu ' i ls  avaient  be-

so in  de  conna î t re .  Ce t te  "d i rec t i ss ima  v ia "  (106 )  suppose ,  b ien  que  ce la

ne  so i t  pas  d i t  exp l i c i t emen t ,  QU ' i 1  y  a  des  vo ies  j nd i rec tes  qu i  son t

c e l l e s  d e s  E c r i t u r e s  e t  q u e  1 a  r e l i g i o n  o r i g i n e l l e ,  I a  s e u l e  q u i  f û t

tout  à fa i t  pure,  éta i t  conforme aux lo is  de ra ison :  ce n 'éta i t  r ien

d 'au t re ,  b i en  que  ce la  ne  so i t  pas  d i t  non  p lus ,  que  1a  re l i g i on  na tu -

re l l e .  Ma is  ce t t e  pu re té  ne  s ' es t  pas  ma in tenue .  P lu tô t  que  de  s ' appuye r

sur  des fa i ts  h is tor iques qu ' i l  aura i t  au demeurant  b ien du nal  à t rou-

ver ,  Môser invoque l 'expér ' ience pour af f i rmer qu 'au f i l  des générat ions

les honmes se sont  peu à peu écar tés de cet te révélat ion d i recte,  so i t
pa rce  qu ' i l s  n ' é ta ien t  p lus  capab les  de  comprend re  ces  p rem iè res  vé r i -

t és ,  so i t  pa rce  que  1 'o rgan ' i sa t i on  po l i t i que  des  soc ié tés  ex igea i t  d ' au -

t res formes re l ig ieuses.  L 'auteur  du t ra i té  adopte donc dès le  départ

une  v i s i on  pess im ' i s te  de  l ' évo lu t i on  h i s to r i que  qu i  es t  f ondée  su r  ce
pess im isme  mora l  qu ' i l  a  p robab lemen t  hé r i t é  des  mora l i s tes  f r ança i s  :

en mat ière de re l ig ion,  1a per fect ion est  aux or ig ines et  1e temps ne
peut que 1a dégrader parce que les hormes sont, dans leur immense majo-

r i té ,  incapables de se soumett re aux seules lo is  de la  ra ison.  Mais i1

reste toujours une minor i té  d 'espr i ts  que Môser appel le  en I 'occurrence

" l es  v ra i s  conna i sseu rs  de  0 ieu " ,  " ve r i  ama to res  de i " , ( 107 )  qu i  on t  su

(L06) Ib id. ,  p .  I81.

(L07)  Ib id. ,  p .  182.



se  t ransne t t re  pou r  a ins i  d i r e  de  l a  ma in  à  1a  ma in ,  ou  p lu tô t ,  oe  oou -
che  à  o re i l l e ,  l e  cu l t e  o r i g i ne l  dans  tou te  sa  pu re té .  C ,es t  su r  ce
point  que l4ôser  s ' inspi re de cudworth et  de warbur ton qui  ont  établ i
que la Providence suprême n 'a pas perrn is  que la ' lumière de la  vér i té
d i v i ne  fû t  t ou t  à  f a i t  cachée  pa r  l es  épa i sses  ténèb res  de  l , i do lâ t r i e
(108).  I l  est  donc pennis de supposer que d,une manière générale la  re-
l ig ion des sages'  des prêtres et  des légis lateurs n 'éta i t  pas cel le  du
vulgai re,  tout  comne le Dieu d 'Aaron éta i t  d i f férent  du veau d,or  des
Is raé l i t es .  L ' i dée  d 'une  re l i g i on  qu i  se ra i t  1 ' apanage  d 'une  é l i t e ,  de
tous ceux qui  n 'ont  pas besoin d,êt re gouvernés mais qui  gouvernent ,
éta i t  courante à 1 'époque des Lumières et  vo l ta i re 1a reprend par  exem-
ple dans un texte de 1750 que Môser ne connaî t  pas encore mais qu ' i l
' l ira 

avant de rédiger sa lettre à Mr. de Voltaite : La ooiæ iu sage ec
du petpLe.  Le t ' i t re  est  suggest i f .  ce qui  montre b ien que Môser ne son-
ge pas seulement  à la  haute Ant iqui té,  mais qu ' i l  énonce des vér . i tés
bien actuel les et  qu ' i l  décr i t  un phénomène inhérent  à la  nature huma. i -
ne ,  c ' es t  qu ' i l  é tab l i t  auss i t ô t  un  pa ra i l è l e  en t re  l e  p résen t ,où  l a  re -
l ig ion a été adaptée aux pré jugés du peuple qui  ne cro i t  que ce qui
f rappe les yeux,et  les s ièc les obscurs du passé.  ce sont  probablement
1es prêtres égypt iens qui  ont  1es prem' iers recuei l ' l i  les vest iges de la
re l i g i on  p r im i t i ve  sous  fo rme  de  mys tè res  qu ' i l s  p ra t i qua ien t  en t re  eux
e t  don t  i l s  on t  exc lu  pa r  des  l o i s  1a  popu lace  c rédu le .0n  remarque ra
que Môser modi f ie  légèrement  son schéma pr imi t i f  pu isque la révélat . ion
or ig inel le  ne semble p lus cet te fo is-c i  avoi r  été t ransmise parmi  les
sages  à  l ' é ta t  pu r ,  ma is  que  l es  p rê t res  n ' en  on t  recue i l l i  que  l es  ves -
t i ges ,  " re l i g i on i s  p r imaevae  re l i qu . i as , ,  ( 109 ) .  Que lque  chose  de  ce r re
pureté du début  s 'est  donc i r rémédiablenent  perdu en cours de route.0n
remarquera aussi  le  mépr is  pour  la  populace,  pour  la  masse qu 'on ne con-
la inctpas seulement  à coups d 'arguments rat ionnels.  cet  é l i t isme,  que

(108) rbid.

(109)  Ib id. ,  p .  183.
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Vo l t a i re  n ' i gno re  pas  tou t  à  f a i t ,  se  ra t t ache  p lu tô t  à  l a  t r ad i t i on

des Humanistes.  En bon cosmopol i te ,  Môser imagine que 1es Egypt iens

n'ont  pas gardé ces mystères pour eux.  Comme les sages de l 'Ant iqui té

échangea ien t  des  l e t t r es  d ' un  pays  à  1 ' au t re ,  i l s  on t  b ien tô t  eu  ven t

de ces mystères.  Môser c i te  un cer ta in nombre de personnages h is tor i -
ques ou légendaires de 1 'Ant iqui té qui  ont  a ins i  correspondu et  qui  ont

même fa i t  1e péler inage aux sources égypt iennes.  Une étape importante

de  ce t te  t r ansm iss ion  de  l a  re l i g i on  p rem iè re  es t ' l ' i ns tau ra t i on  des

mys tè res  d 'E leus i s  en  Grèce .  Ma is  l a  d i f f us ' i on  n ' es t  pas  res tée  l im i t ée

au bassin médi terranéen.  S 'appuyant  sur  de nombreux témoignages et  de

nombreux auteurs,  en par t icu l  ier  sur  Bay1e,  Môser démontre que contra i -

rement  à I 'op in ion communément admise,  les échanges éta ient  nombreux

entre les peuples médi terranéens et  ceux du Nord et  qu ' i l  n 'est  donc
pas témérai re de supposer que la doctr ine des vér ' i tés secrètes a pu éga-
' lement  parveni r  jusqu'à "nos"  Gef lnains (110) .  "0n peut  supposer"  :  à  par-

t i r  de fa i ts  préc ' is ,  mais f ragmentai res,  Môser é labore son hypothèse et

recons t i t ue  l e  passé .  La  mé thode  es t  p l us  l og ique  qu 'h i s to r i que .  C 'es t

ce11e  qu ' i l  a  u t i l i sée  ddns  l a  p ré face  d 'An t r i n i us  e t  qu ' i l  u t i l i se ra

dans  tous  ses  t ravaux  h i s to r i ques  j usqu 'à  l a  f i n  de  sa  v ie .  E l l e  do i t
' l u i  

semb le r  conva incan te  pu i squ ' i l  cons ta te  qu 'au  bou t  de  l a  cha îne  on

t rouve  des  dev ins  e t  des  d ru ides  ge rma ins  ou  gau lo i s ,  "hommes  d ' i n te l l i -
gence  supé r i eu re "  qu i  é ta ien t  capab les  de  sa i s i r  l es  vé r i t és  sub l imes  de
' l a  

na tu re  e t  qu i  s ' i n té ressa ien t  v i vemen t  aux  choses  occu l t es  ( l l l ) .

Après avoi r  par lé des or ig ines et  de la  t ransmiss ion des mystè-

res,  Môser se propose d 'en résumer1e contenu dont  une grande par t ie  est
parvenue jusqu'aux "ancêtres"  (112)  et  qui  est  s t r ic tement  réservé aux
in i t iés.  D'après les textes sacrés des Egypt iens et  les témoignages des '

phi losophes grecs,  en par t icu l ier  de Platon,  les é léments essent ' ie ls  des

( l I0)  IbU. ,  p.  184 :  "et iam ad Germanos nostros perveni re potu isse, , .

(LLI) Ibid.

(LLz l  I b i d . ,  p .185  :  "Sed  j am de  mys te r i i s  i ps i s  e t  eo rum in  Theo log ia
maiorum nostrorum vest ig i is  d icendum,, .
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mys tè res  son t  l es  su i van ts  :  i l  y  a  un  seu l  D ieu  qu i  ex i s te ' , abso lu -
ment .  et  qui  gouverne avec son omnisc ience et  son omnipotence ce monde
qur i l  a  c réé  avec  sagesse ;  ensu i t e  l ' âme  es t  immor te l l e  e t  des t i née  à
c o n n a î t r e  u n e  v i e  m e i l l e u r e ,  à  m o i n s  q u , e l l e  n , a i t  m é r i t é  d , e n  c o n n a î -
t re une p lus mauvaise (113) .  Monothéjgme, i rnmo-r !ê l f !é  -dg ! l !me:  récom-
pgns-Es ou peines éternelles sont les éléments tondolgq_t_qg1 de la reli-
g ion nature l le .  Ce sont  là  les vér ' i tés qui  v iennent  de la  source premiè-
re et  quront  recue' i | | iesaussi  les dru ides et  les mystagogues,  tand. is  que
le peuple éta i t  abandonné à ses erreurs,  erreurs que les lég. is lateurs
es t ima ien t  l es  m ieux  fa i t es  pou r  l e  ma in ten i r  en  t u te l l e  ( l l 4 ) .  La  re -
l i g i on  au  se rv i ce  de  l 'E ta t  e t  moyen  u t i l i sé  pa r  l e  l ég i s l a teu r  pou r
ten ' i r  en la isse la  populace est  une idée t rès répandue à 1,époque des
L u m f è r e s .  C ' e s t  u n e  v a r i a n t e  d e  l a ' , r e l i g i o n  u t i 1 e , , q u e  I ' o n  t r o u v e  d é -
jà dans les revues de jeunesse de Môser et  qui  n,est  pas ét rangère à
vo l t a i r e .  Pa r tan t  de  l a  cons ta ta t i on  que  ce  cu l t e  rendu  à  un  D ieu  un ique
et  réservé à quelques in i t iés et  cet te re l ig . ion popula i re et  forcément
polythéis te coexistent  chez un même peuple,  Môser conclut  que 1a re l i -
g ion a par tout  un double statut  et  qu, i l  conv. ient  toujours de d is t . inguer
le cul te secret  du cul te publ ic .  cet te hypothèse de t ravai l  va lu i  permer-
t re de résoudre la  contradic t ion souvent  re levée de l 'ex is tence s imul tanée
chez les Germains et  chez les Gaulo is  du monothéisme et  du polythéisme et
de  p rouve r ,  c ' es t  l à  ce  qu i  l u i  impo r te  dans  son  op t i que  de  réhab i l i t a t i on

des ancêtres,  que ces peuples nordiques connaissa. ient  aussi  les mystè-
r e s  ( 1 1 5 ) .

La  con t rad i c t ' i on  qu i  n ' a  pas  é té  réso lue  j usqu ,à  ce  j ou r  repose
sur ]es témoignages d ivergents de césar  et  de Taci te.  Le premier  af f i rme
au l ivre VI ,  chapi t ré neuf  de 1a Cuenre des GauLes que les Gaulo is  et
les Germains étaient polythéistes : ,,Gernanos eos solos Deorum numero
ducere,  quorum opibus operte juvantur ,  Solen,Vulcanum et  Lunam, '  (116) .

(Ll3) rbid.

(LI4)  IbU. ,  p.  186 :  "ad eum (vulgum) coercendum,, .

( 115 )  Lo rsqu ' i I  pa r l e  de  " re l i g i on  mys t i que ' , ,  Môse r  songe  donc  essen t i e ' l -
lement  aux re l ig ions à mystères.

(LL6)  rb id.  :  "Les Germains comptaient  seuls au nombre des d ieux ceux
d o n t  l ' i n t e r v e n t i o n  l e u r  é t a i t  m a n i f e s t e m e n t  u t i l e ,  l e  S à t e i l ,  v u l -
ca in  e t  I a  Lune ' ,  .



Le second défend la thèse contra i re dans le  chapi t re neuf  de sa - :1: r '1 : -

n ie :  "Cae te rum nec  coh ibe re  pa r i e t i bus  Deos ,  neque  i n  u l I amhuman i

o r i s  spec iem ass im i l a re  ex  magn i tud ine  coe les t i um a rb i t r an tu r '  Luc0s

ac nemora consacranE, Deorumque nominibus appelant  SECRETUM ILLUD quod

so la  reve ren t i a  v i den t "  ( 117 ) .  Pou r  f " l ôse r  ce  " sec re tum i l l ud "  que  l es

d ru ides  on t  véné ré  d ' un  respec t  exc lus i f  é ta i t  l ' ê t re  un ique  e t  i nv i s i -

b le qui  éta i t  au-dessus de tout  nom. t ]  est  vra i  que le peuple donne à

cet  êt re unique,  pour  expr imer ses d ' iverses mani festat ions,  des noms di -

vers.  Mais ce sont  préc isément  ces d iverses dénominat ions qui  sont  à

I ' o r i g i ne  de ' l a  supe rs t i t i on  e t  e l l es  ne  cons t i t uen t  pas  des  a rgumen ts

contre la  thèse du monothéisme. I l  faut  teni r  compte,  doute I 'auteur

du t ra i té ,  de 1a psychologie de la  grande masse des hommes qui  n 'est

capable de connal t re Dieu que pas ses ef fets  et  i l  c i te  à I 'appui  de sa

démonstration un passage du De natuta deonun de Cicéron qui explique 1es

v i c i ss i t udes  de  l a  re l i g i on  l o r squ 'e l l e  se  dég rade  en  re l i g i on  popu la i -

re.0n prête aux d ieux des passions,  des sent iments et  des dest ins hu ' '

ma ins .  Ma is  ce  son t  l à ,  éc r i t  Môse r  en  bon  d i sc ip le  de  Vo l t a i r e '  des

croyances stupides.  Les sages parmi  les ancêtres ont  su d is t inguer,  aussi

b ien  que  1es  g rands  ph i l osophes  g recs ,  l a  supe rs t i t i on  de  l a  vé r i t ab le

re l i g i on .  Ce  son t  donc  l à  l es  op in ions  opposées  que  no t re  au teu r  veu t

conc i l i e r  se lon  une  mé thode  qu ' i l  emprun te  aux  j u r i sconsu l t es  e t  qu i

consiste à reteni r  les deux thèses contradic to i res pour t rouver  une so-

lut ion de synthèse.  En bon jur is te Môser essaiera touiours,  comme i1 le

fa i t  i c i ,  de  t r ouve r  une  t ro i s i ème  vo ie ,  une  vo ie  qu i  ne  I ' ob l i ge  pas  à

t rancher,  mais lu i  permet de t rouver  une solut ion de compromis.  I l  re fu-

se donc de se ranger du côté des auteurs qui adoptant la thèse de César

( l L7 )  I b i d . ,  p .  187 .  Les  ma juscu les  son t  de  Môse r .  "0 ' a i l l eu rs ,  en fe rmer
les d ieux entre des murs ou les représenter  sous quelque apparence
humaine leur  semble peu convenable à la  grandeur des habi tants du
cie l  ;  i ls  leur  consacrent  des bois et  des bocages et  donnent  le
nom de  d ieux  à  ce t t e  réa l i t é  mys té r i euse  que  l eu r  seu le  p ié té  l eu r
fa i t  vo i r " .  (T raduc t i on  de  Jacques  Pe r re t ,  " Les  Be l l es  Le t t res " ,
P a r i s ,  1 9 6 7 ) .
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e t  i l  ne  su i v ra  pas  davan tage  l es  pa r t i sans  de  Tac i t e .  I l  se ra  d ,au tan t
p lus at tent i f  à  la  thèse de ceux qui  af f innent ,  conme Mart in ,  que 1es
druides et  cer ta ins Germains ont  cru à un Dieu un. ique.  Mais i l  est  une
pos i t i on  qu ' i ' l  r e j e t t e  f o rme l l emen t :  c ,es t  ce l l e  de  ce r ta ins  savan ts
qui  admettent  que 1es Romains ont  imposé les noms de leurs d ieux à la
re l ig ' ion germanique.0n devine que sur  ce point ,  i1  réag. i t  en patr . io te
et  qu ' i l  adnet  d i f f ic i lement  que ses ancêtres gennaniques a ient  subi  en
toute chose,  dans le  donaine de la  re l ig ion et  de la  mythologie comme
pour le  reste, l ' in f ' luence étrangère.  En ce sens i l  est  p lus patr . io te
dans fe t ra i té  théologique que dans 1a préface d 'Arminius.  Qu'est-ce qui
sera i t  p lus contra i re aux moeurs des anciens Germains,  demande-t - i l  dans
un bel  é lan d ' ind ignat ion,  que de les supposer capables d,of f r i r  des sacr i -
f ices aux d ieux de l 'ennemi ? Aucun Gennain,  aucun homme de b ien n,aura. i t
accepté de se recomnander soi -mêne et  sa cause à de te ls  d ieux (118) .
Taci te se contredi t  lu i -même lorsqu' i l  écr i t  que le peupie germanique
(Môser d i t  "notre peuple")  est  toujours resté égal  à lu i -même et  qu, i l
n 'a  pas été contaminé par  les contacts avec d,autres peuples et  qu ' i1
af f i rme par  a i ' l leurs qu ' i l  a  abandonné la re l ig ion de ses ancêtres et
imploré la  conf iance des d ieux romains.  La réact ion de Môser repose sur
sa concept ion de | 'homne,  p lus préc isément  de l ,honrne germanique,  qui  a
un  sens  a igu  de  l ' i ndépendance  e t  de  l , honneu r  e t  qu i  se  mon t re  a l l e rg i -
que  à  t ou t  ce  qu i  heu r te  ses  conv i c t i ons  l es  p lus  i n t imes .  C ,es t  a i ns . i
qu ' i l  montrera dans 1 'Histo i re d,osnobntek que les anc. iens Saxons n,ont
adopté le  chr is t ian isme que leur  imposai t  char lemagne qu'à contre-coeur,
parce que la re l ig ion chrét ienne éta i t  fondamentalement  contra i re à l ,es-
pr i t  de leur  const i tu t iôn et  à leur  sens de l 'honneur.  Et  i1  opposera le
c i toyen,  propr iéta i re indépendant  et  l ibre dans la  mei l leure t radi t ion
ge rman ique ,  à  l ' i dée  de  I ' ho rme  se lon  l e  ph i l osoph i sme  d ,un  Vo l t a i r e  ou
d 'un  Rousseau ,  i dée  t rop  imprégnée  à  son  goû t  d ' un  human i ta r i sme  d , i ns -
p i rat ion chrét ienne.  Toutes ces idées qui  const i tuent  le  fondement du
sys tème  po l i t i que  qu 'é labo re ra  l e  Môse r  de  l a  ma tu r i t é  son t  dé jà  en  ge r -
me  dans  l e  t r a i t é  de  théo log ie  de  1749 .  Su i van t  sa  mé thode  j u r i d . i que ,

( ILB) Ib id. ,  p .  190.
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' I ' au teu r  
de  ce  t ra i t é  suppose  que  Césa r  a  pu i sé  t ou t  ce  qu ' i 1  a  d i t  des

d i v i n i t és  ge rman iques  de  Ia  bouche  du  peup le  e t  qu ' i l  s ' en  es t  t enu  aux

monumen ts  qu ' i 1  a  vus ,  t and i s  que  Tac i t e  s ' es t  i nsp i ré  du  témo ignage

des dru ides et  des prêtres in i t iés ou de ceux qui  éta ient  in formés de

ces cul tes à mystères.  I ' l  ne fa i t  donc pas de doute que chez les Ger-

mains i ' l  y  a eu,  come chez la  p lupar t  des nat ions,  une re l ig ion des

d ru ides  e t  une  re l i g i on  du  peup le .  La  con t rad i c t i on  es t  a i ns i  r éso lue .

El ]e le  sera de mÛne en ce qui  concerne le dest ' in  éternel  de l 'Ûne sur

lequel  se sont  opposés César et  Mela Pomponius,  le  prem' ier  at t r ibuant

aux,Gevrnains 1a croyance en la métenpsycose et  le  second cel le ,  p lus

c lass ique  e t  p l us  con fonne  à  l a  re l i g i on  na tu re l l e ,  de  l a  v i e  é te rne l l e

de  l ' âme  i nd i v i due l l e  dans  i ' au -de là .  Pou r  Môse r  l a  mé tempsycose ,  qu ' i 1

appel le  " t ransmutat io" ,  ne peut  êt re qu 'une superst i t ion absurde d 'or i -

g i ne  popu la i re ,  t and i s  que  l ' au t re  hypo thèse ,  qu i  é ta i t  ce l l e  de  l ' é l i -

t e ,  es t  t ou t  à  f a i t  con fo rme  aux  vé r i t és  de  l a  re l i g i on  na tu re l l e .

Plutôt  que de poursuivre sa comparaison entre 1a re l ig ion "myst i -
que "e t  1a  re l i g i on  popu la i re ,  i 1  p ré fè re  d resse r  l e  ca ta logue  des  sen ten -

ces par  lesquel les les dru ides déf in issaient  Dieu et  qui  correspondent  aux

dogmes des prêtres in i t iés de 1 'Ant iqui té égypt ienne ou grecque,  puisque

c 'es t  l à  l e  po in t  qu i  l u i  impo r te  1e  p lus  :  D ieu  es t  sans  mesu re  e t  ne
peu t  pas  ê t re  en fe rmé  dans  un  l i eu  c l os  ;  c ' es t  un  ê t re  i nv i s i b l e  qu i

mér i t e  un  respec t  exc lus i f ;  i l  es t  un ique  e t  do i t  ê t re  p lacé  au -dessus

de  tou t  (119 ) .  Les  d ru ides  sou l i gna ien t  auss i  dans  l eu rs  mys tè res  1a

b ienve i l l an te  p rov idence  de  l a  d i v i n i t é  qu ' i l s  t r adu i sa ien t  avec  bonheu r

dans la prat ique des ordal ies.  I l  n 'est  en ef fet  guère de preuve p lus

éclatante du-sens de la  prov idence d iv ine qu 'avaient  les ancêtres que

les ordal' ies. Cornnent des horrnes sûrs de leur innocence, mais mal armés
pour se défendre contre des accusat ions in justes,  aura ient- i1s pu recom-

mander  d ' un  coeu r  l ége r ' l eu r  v i e  e t  l eu r  honneu r  au  fe r  e t  au  f eu ,  s ' i l s

n ' ava ien t  é té  conva incus  que  que lque  D ieu  sup rême  les  ass i s te ra i t  en  ven -

geur du cr ime,  en défenseur de la  p iété,  en juge incorrupt ib le et  en pro-

(L l9)  Ib id. ,  p .  193.
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tecteur  des innocents ? I1 peut  paraî t re cur ieux de voi r  Môser p la ider

en faveur d 'une prat ique qui  semble contredi re tout  le  bon sens qui  est
à  l a  base  de ' l a  re l i g i on  na tu re l l e  e t  qu i  r e l ève  davan tage  de  1a  supe rs -
t i t ion que de la  ra ison.  I l  faut  pour tant  constater  que ce problème des
o rda l i es  l u i  t i en t  à  coeu r  e t  qu ' i l  y  r ev iend ra  ma in tes  f o i s  dans  l es
Fantaisies Patriotiqtes (120). Les ordalies font partie de ces institu-
t ions qui  inspi rent  un sent iment  d 'horreur  aux hormes du s ièc le,  des Lu-
m iè res ,ma is  que  Môse r  j us t i f i e  e t  j us t i f i e ra  en  dégagean t  1 ' esp r i t  nu1 -
' lement 

absurde et au fond très sage et très logique de la coutume. Sur
ce point  i ' l  ne fera que suivre Montesquieu qui  s 'arrête longuement à 1a
prat ique des ordal ies et  des jugements de Dieu dans les considérat ions
histor iques qu ' i1  développe à la  f in  de son Espr i t  des Lois.  Pour les
Gevmains de Môser et pour les hormes du Moyen-Age de Montesquieu ces pro-

cédés de jugement  éta ient  moins sujets à l 'arb i t ra i re que les codes ra-
t ional is tes é laborés par  de savants jur is tes.  Voic i  donc encore un thème
important  de la  pensée pol i t ique de Môser qui  s 'esquisse dans ce t ra i té
de L749 |

L 'exposé n 'est  pour tant  pas encore achevé.  Notre auteur  se propo-

se  de  conc lu re  sa  d i sse r ta t i on  pa r  que lques  cons idé ra t i ons  su r  l a  man iè -
re concrète dont  se déroula ient  les r i tes des mystères.  Là encore I ' in-
t en t i on  n ' es t  pas  pu remen t  é rud i t e .  11  s ' ag i t  une  fo i s  de  p lus  de  démon-
tner  que les r i tes des Genmains éta ient  aussi  é laborés que ceux des Grecs,
que les mystères gennaniques ont  donné naissance à une mythologie or ig i -
nale et  qu ' i ls  ne comporta ient  aucun sacr i f ice humain,  ce qui  prouve 1e
deg ré  d ' human i té  e t  de  c i v i l i sa t i on  de  ceux  qu i  l es  p ra t i qua ien r .  Les
mys tè res  d 'E leus i s ,  l es  p lus  connus ,  cons i s ta ien t  en  chan ts  sac rés  e t  en
quelques act ions mimées par  ' lesquel  

les les spectateurs éta ient  in i t iés à
]a créat ion du monde,  aux or ig ines de la  société,  aux récompenses et  aux
pe ines  é te rne l l es  e t  aux  p rouesses  des  ancê t res  (121 ) .0 r  Tac i t e  a  révé -
1é que les Germains possédaient  des chants de cof fnémorat ion et  des anna-

(120) Cf. en part icul ier PPh. IV, 35 ALso solLte man cien Zueikcbtpfen
nun e ine  beaeere  Fotn  geben (HKA VI I ,  pp .  115-118) .

( 1 2 1 )  5 r / .  I X ,  p .  1 9 5 .
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] es  d ' un  gen re  t ou t  à  f a i t  un ique .0n  peu t  suppose r  que  tou t  ce  que

]es prêtres ou les bardes ont  chanté de Hertha,  ]a  mère,  de Tuisco,  1e

pè re ,  de  son  f i 1s ,  Mannus ,  l e  f onda teu r  de  1a  race ,  e t  de  ses  t ro i s

f i l s  a  rappo r t  aux  r i t es  d ' i n i t i a t i on .  I l  es t  év iden t  que  ces  images

ne  t radu i sen t  pas  seu lemen t  l es  o r i g i nes  d ' une  race ,  ma is  ce l l es  de

tous  l es  ho f imes  e t  qu 'e l l es  t r ansmet ta ien t  l e  dépô t  de  l a  re l i g i on  o r i -

g ' i ne l1e .  S i  I ' on  dégage  l a  vé r i t é  de  Ia  f ab le ,  on  ve r ra  que  pou r  l es

Germains Tuisco est  le  premier  de tous 1es d ' ieux,  ce lu i  dont  la  p lu ie a

coulé dans le  sein de son auguste épouse,  Hertha,  "notre mère à tous"

(L22).  Le premier  home ô été en ef fet  créé avec de la  terre.  C'est  a in-

s i  que Hertha,  la  terre,  a engendré Mannus,  I 'homme, dont  les Germains

fa isaient  dér iver  leur  race dans leurs hynnes.  I ls  at t r ibuaient  à Mannus

tro is  f i ls ,  tout  comme l 'Ecr i ture Sainte enseigne que le premier  homme a

eu t ro is  f i ls .  Les Gerrnains ont  donc eu des chants sacrés dont  le  suiet

é ta i t  1 ' h i s to i re  de  l a  c réa t i on .  Ces  chan ts ,  qu i  é ta ien t  ana logues  aux

hymnes  d ' i n i t i a t i on  g recs ,  f a i sa ien t  pa r t i e  de  l a  l i t u rg ie  r i t ue l l e  des

mystères.  Ce sont  les dru ides,  germains et  gaulo isrqui  ont  t ransmis ces

ves t i ges  de  Ia  re l i g i on  p rem iè re  qu i  s ' exp r ima ien t  dans  1e  my the  de

Tuisco.  0n voi t  que Môser s 'ef force de conci l ier  deux idées apparemment

con t rad i c to i res  :  l a  p rem iè re  es t  I ' un i ve rsa l i sme  de  ce t te  re l i g i on  o r i -

g inet le  qui  se t radui t  seulement  par  des formes d i f férentes selon les

peuples ;  la  seconde est  que les Germains ont  eu une mythologie or ig ina-

1e  qu i  es t  auss i  é l oquen te  e t  qu i  a  au tan t  de  va leu r  que  ce l l es  des

Grecs.  Môser est  l 'un des premiers à s 'êt re in téressé à cet te mythologie

et  à avoi r  réagi  contre une t radi t ion qui  consis ta i t  jusqu'a lors à gref -

fer  ar t i f ic ie l lement  1a mythologie ônt ique sur  
' la  

l i t térature a l  lemande.

Le f ' lambeau sera repr is  quelques années p lus tard par  Klopstock et  par

Herde r ,qu i  a  recue i l l i  l es  chan ts  des  sca ' l des  e t  a t t i r é  I ' a t t en t i on  su r

]es contes et  les 1égendes des peuples germaniques.  I l  reste à démontrer

que les Germains n 'éta ient  pas moins habi les que les Grecs à met t re en

scène les mythes qui  éta ient  représentés dans des séances d ' in i t ia t ion

dont  on ret rouve encore le  souvenir  dans les mystères chrét iens du Moyen

Age.  C'est  dans ce contexte que Mbser c i te  l 'exenple de la  Confrér ie de

(122) rbid.
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l a  Pass ion .don t  i l  t r ouve  I ' h i s to i re  dans  l es  reg i s t res  des  ex t ra i t s
du Parjenent indiqués par la BibLiothèque Britannique. I l veut ains.i
i l l us t re r  l ' i dée  que  1 'on  " j oue  tou jou rs  l a  même fab le  ap rès  avo i r
changé  l es  noms"  (123 ) .  Pou r  I ' honme des  Lumiè res  qu , i 1  es t ,  i l  n . y  a
pas de solut ion de cont ' inu i té entre les mystères ant iques et  ceux du
Moyen-Age chrét ' ien :  toute re l ig ion posi t ive,  ramenée à I 'essent ie l ,
dé r i ve  de  l a  re l i g i on  na tu re l l e .  Chez  l es  Germa ins , t ous  l es  peup les  qu i
éta ient  nés du même sang se rassembla ient  en dé1égat ions dans une forêt
qui  avai t  é té consacrée par  les augures des anciens et  organisaient  un
spectac le par  lequel  i ' ls  voula ient  prouver  en images que 1e peuple éta i t
issu d 'un mêne 0 ieu qui  régnai t  sur  tous et  auquel  tous obéissaient .  Ces
r i t es  n ' é ta ien t  pas  d ' i f f é ren ts  de  ceux  d ,E ' l eus i s .

Môser cro i t  même avoi r  t rouvé tout  près d '0snabruck un de ces
l ieux où se prat iquaient  les mystères du temps des Germains :  c ,est  la
grot te de la  montagne Sainte-Gert rude.  Cet te grot te lu i  o f f re un s igne
aussi  tangib le et  aussi  v ivant  du passé que les maisons de la  campagne
osnabruckoise et  leurs habi tants dans la  préface dtAywin ius.  Warbur ton
avai t  émis 1 'hypothèse que le s ix ième l ivre de l ,Enéide,  où le  héros
descend  aux  En fe rs ,  déc r i va i t  en  réa l i t é  une  cé rémon ie  d , i n i t i a t i on .  La
grot te sacrée de v i rg i le  avai t  t ro is  galer ies qui  servaient  de cachet te.
Ce l l e  d ' 0snab ruck  fo rme  un  g rand  ves t i bu le  d ,où  pa r ten t  sep t  ga le r i es .
La montagne est  recouverte d 'épaisses forêts qui  1a rendent  propre au
mys tè re  e t  au  sec re t .  L ' hypo thèse  qu , i 1  s ,ag . i t  l à  d ,un  anc ien  l i eu  de
cul te à mystères est  encore conf i rmée par  la  présence d,un pui ts  énorme
e t  d ' une  chape l l e .  Pe rsonne  n , i gno re  que  l es  pu i t s  se rva ien t  au t re fo i s
aux sacr i f ices r i tue ls  et  que " les temples du vra i  Dieu ont  toujours été
établ is  par  les chrét iens sur  les ru ines de 1a superst i t ion paienne,
parce que ces l ieux pouvaient  êt re p lus a isément  occupés que d 'autres,
dans  l a  mesu re  où  i l s  é ta ien t  sac rés  e t  qu , i l s  ne  re leva ien t  d ,aucune
propr iété pr ivée" ( i24) .  Les mystères de la  déesse Hertha ont  donc pro-

(L23)  Ib id. ,  p .  197.

(L24)  Ib id. ,  p .  198.
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bab lemen t  é té  cé léb rés  dans  un  ves t i bu le  de  ce  gen re ,  l and i s  que  l ' on

sac r i f i a i t  des  esc laves  dans  l e  pu i t s  ou  dans  un  l ac .  Ma is  Môse r  se  re -
fuse à cro i re que les dru ides et  les prêt res germaniques a ient  été assez

barbares pour apaiser ' la  déesse par  des sacr i f ices humains.  La grot te de

la montagne Sainte-Gert rude se prêta i t ,  à  son avis ,  à une habi le  mise en

scène :  l es  esc laves  en t ra ien t  en  scène  pa r  I ' une  des  ga le r i es  e t  d i spa -

ra i ssa ien t  pa r  I ' une  des  au t res  i ssues .  L ' obscu r i t é  a idan t ,  on  pouva i t

c ro i re  qu ' i 1s  ava ien t  é té  eng lou t i s  pa r  l e  pu i t s .  Ma is  même le  t e rme
d" ' esc lave "  gêne  l ' au teu r .  Ceux  que  l es  t ex tes  g recs ,  en  pa r t i cu l i e r ' l e

Phédon de P' la ton,  appel lent  des "esclaves"  n 'éta ient  autres que les hom-
mes  qu i , ap rès  avo ' i r  sub i  dans  l e  pu i t s  ou  l e  l ac  l es  ab la t i ons  r i t ue l l es
qu i  l es  pu r i f i a i en t ,  é ta ien t  i n i t i és  aux  mys tè res .0n  l es  appe la i t  " es -
c laves "  pa rce  que  pe rsonne  n 'en t ra i t  dans  l a  f o rê t  sac rée  s ' i l  n ' é ta i t
1 i é  pa r  des  cha lnes ,  symbo le  de  sa  soumiss ion  à  l a  t ou te -pu i ssance  d i v i -
ne .  Les  i n i t i és  adop ta ien t  donc  une  a t t i t ude  d 'esc laves ,ma is  ce  n ' é ta i t ,
pas p lus chez les Germains que chez les Grecs,  de vér i tables esclaves.
La volonté d 'humaniser  des r i tes habi tuel lement  considérés corme Ëarbares
et  de fa i re des dru ides germaniques des hocmes sages et  éc la i rés,  d ignes

de  v i v re  à  l ' époque  des  Lumiè res ,es t  év iden te  chez  Môse r .  I l  a  rapp roché

1es  r i t es  des  mys tè res  ge rman iques  e t  l es  concep t i ons  re l i g i euses  qu ' i 1s
' imp l i qua ien t  des  r i t es  g recs  e t  égyp t i ens ,  i 1s  1es  a  re t rouvés  dans  ce r -

t a i ns  aspec ts  du  cu l t e  ch ré t i en .

Ma in tenan t  i l  va  l es  modern i se r  d ' une  man iè re  p lus  é loquen te

encore en les comparant  aux cérémonies d ' in i t ia t ion des f rancs-maÇons

contemporains.  Môser n 'a lu i -même jamais appartenu à une loge maçonni-
que ,  n i  en  1749  n i  à .p lus  f o r t e  ra i son  p lus  t a rd ,  l o r sque  l ' évo lu t i on

de  sa  pensée  l ' a  é ' l o i gné  de  f  i déo log ie  ra t i ona l i s te  des  Lumiè res .  l 4a i s

i l  a  connu dans son entourage des f rancs-maçons,  comme Lessing ou com-

me le neveu de son ami Lodtmann,  Justus Fr iedr ich August  Lodtmann,  qui

se  f e ra  i n i t i e r  en  1772  à  1a  l oge  de  B runsv r i ck  (125 ) .  I l  a  pu  conna î t re

éga lemen t  l es  cou tumes  maÇonn iques  pa r :  ce r ta ines  a l l us ions  qu ' i 1  a

t rouvées  dans  l es  éc r i t s  des  Su i sses  (126 ) .  Con rne  l es  Anc iens ,

(125) Cf . B. Krusch, !46ser und die )snabriieker Gese!.Lsehaft, cp, eit.,
p . 3 3 8 .

( 1 2 5 )  P f e i s t e r  ( J .  M ô s e r s  g e i s t i g e  E n a , t i c k L u n g . . . ,  o p .  e i t . ,  p . 6 5 )  p e n s e
q u e  M ô s e r  a  p u  c o n n a î t r e  l e s  f r a n c s - m a ç o n s  p a r ' l e s  S u i s s e s .  u a
page de garde des Diseou-rs des Peintnes représentait  la si lhouette
d 'un  f ranc-maçon



ces  mys tagoguesmodernes  on t  l eu rs  r i t es  d ' i n ' i t i a t i on ,  l eu rs  chan ts ,
leurs secrets,  leurs confrér ies et  leurs mystères majeurs et  mineurs,
La  d i ve rs i t é  des  temp les ,qu i  s ' appe l l en t  au jou rd 'hu i  des  l ogeg  es t  com-
mune aux uns et  aux autres.  Les f rancs-maçons a iment  le  nombre t ro is
qui  a une valeur  myst ique et  symbol ique.  I1s se rassemblent ,  cornme au-
t re fo i s ,à  da te  f i xe .  I l s  se  d i s t i nguen t  pa r  ce r ta ins  s i gnes  des  p ro fa -

nes.  Les p lus graves sanct ions menacent  encore ceux qui  d ivu lguent  1es
mystères.  Après c inq ans d 'épreuves,  les néophytes sont  in t rodui ts  aux
mystères les p lus subl imes dont  cer ta ins n 'ont  jamais été rendus publ ics.

Môse r  ne  fa i t  donc  aucune  d i f f é rence  en t re  l , é l i t e  i n te l l ec tue l l e  à  l , é -
poque germanique et  ceux que I 'on considère conme les p lus éc la i rés des
espr i ts  contenpora ' ins.  Peut-êt re veut- i1  également  démontrer  à I ' inver-
se que les horrnes du Sièc le des Lumières n 'ont  aucune ra ison de se cro i -
re  supé r i eu rs  à  l eu rs  ancê t res .  I l  i ns i s te  beaucoup  su r ' l a  no t i on  de  se -
c re t .  I l  es t  des  vé r i t és ,  co rme  ce l l es  de  l a  re l i g i on  na tu re l l e ,  que  1a
grande foule des homnes n 'est  pas prête à recevo' i r  e t  qu, i l  vaut  mieux
rése rve r  à  que lques  i n i t i és .  C 'es t  l a  t hèse  qu ' i l  dé fend ra  dans  1a  Le t -
t"e an Vieaire savogard.

Si  l 'on excepte les quelques rares sources d 'or ig ine f rançaise
qui  y  sont  explo i tées,  Ie  t ra i té  de théologie de 1749 semble avoi r  peu
de  rappo r t s  avec  l a  pensée  de  nos  ph i l osophes ,  en  pa r t i cu l i e r  avec  ce l l e
de Vol ta i re qui  s ' in téressai t  t rès peu à ces lo inta ines époques marquées
par la  barbar ie 1a p lus féroce.  0éjà avant  1750,  Môser conçoi t  un devenir
h i s to r i que  qu i  évo lue  dans  l e  sens  du  déc l i n .  La  pe r fec t i on ,  c ,es t -à -d i re
1a  re l i g i on  à  l ' é ta t  pu r ,  l i b re  de  tou te  supe rs t i t i on  popu la i re ,  es t  p1a -
cée au début, dans une sorte d'âge d'or. Daos lt.Histoire dtOsnabruck \a
pe r fec t i on  o r i g ' i ne l l e  ne  se ra  p lus  de  ca rac tè re  l " e l i g i eux ,  ma is  d ' essen -
ce  po l i t i que :  I ' âge  d 'o r  se ra  rep résen té  pa r  l a  soc ié té  des  paysans

saxons  l i b res  e t  i ndépendan ts .Oans  l es  deux  cas  l , évo lu t i on  ne  peu t  en -
t ra îne r  qu 'une  dég rada t i on  du  schéma in i t i a l  don t  I ' h i s to i re  e t  l e  p ré -

sent  ne conservent  tout  au p lus que quelques vest iges.  Mais Môser n 'est
pas foncièrement  pessimiste.  En honsne de compromis qu, i I  est ,  i I  est
t ou jou rs  en  quê te  d ' une  so lu t i on  de  conc i  l i a t i on .  Tand i s  que  ce r ta ins ,
depuis 1es prêtres ou les sages égypt iens,  grecs,  gennaniques et  gaulo is ,
les organisateurs des mystères chrét iens médiévaux et ,  à  l ,époque con-
temporaine,  les f rancs-maçons et  autres espr i ts  éc la i rés,  s 'e f forcent  de
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sauve r  ce  qu i  peu t  l ' ê t re  de  1a  p rem iè re  re l i g i on ,  1es  1ég i s l a teu rs  on t

cod i f i é  ce  p rodu i t  dég radé  qu 'es t  l a  re l i g i on  popu la i re  pou r  l e  me t t re

au  se rv i ce  de  I ' o rd re  po l i t i que  e t  soc ia l .  A ins i , au jou rd 'hu i  comme ôu -

t re fo i s ,  l es  deux  fonnes  de  re l i g i on ,  l a  "mys t i que "  e t  I a  popu la i re ,peu -

ven t -e l l es  coex i s te r  à  l a  p lus  g rande  sa t i s fac t i on  des  esp r i t s  évo lués ,

des gouvernants et  du peuple.  Môser s 'e f forcera de conci l ier  de la .nême
man iè re  I ' i déa l  de  I ' an t i que  cons t i t u t i on  saxonne  e t  son  con t ra i re ,

I ' abso lu t i sme  te r r i t o r i a l ,  en  sauvan t  ce  qu i  peu t  l ' ê t re  des  i ns t i t u -

t ions du passé qui  subsis tent  encore,  tout  en tenant  compte des ex igen-

ces de 1 'Etat  moderne.  Mais les " in i t iés"  seront  dans ce cas ceux qui

auront  dro i t  à  quelque égard de la  par t  de la  communauté,  à un "honneur"
qui  sera proport ' ionnel  à leur  for tune et  à 1a contr ibut ion qu ' i ls  appor-

t e ron t  à  I 'E ta t .  I 1  y  au ra  des  p r i v i l eg iés '  des  " i n i t i és " '  paysans  so -
' l i demen t  

i ns ta l l és  su r  l eu rs  t e r res ,  marchands  e t  a r t i sans ,  e t  i l  y  au ra

des exclus,  la  masse des journal iers et  des ouvr iers,  qui  ne devront  r ien

ma is  ne  recev ron t  r i en  non  p lus  e t  que  l ' on  ma in t i end ra  dans  l ' obé i ssance
pa r  des  1o ' i d  p lus  sévè res  e t  pa r  l e  moyen  d 'une  re l i g l cn  f ondée  su r  l a

c ra in te .

Le  t ra i t é  de  théo log ie  es t  pou r tan t  p lus  vo l t a i r i en  qu ' i I  n ' y  pa -

raî t  au pr ime abord.0n re lèvera tout  d 'abord que,  comme dans 1a préface

d'Amnin ius,  Môser pr iv i lég ie dans sa d isser tat ion les phénomènes h is tor i -

ques  qu i  son t  d ' o rd re  cu l t u re l s  e t  qu ' i l  examine  l es  p rocessus  d 'échan -
ges  en t re  l es  c i v i l i sa t i ons  qu i  peuven t  f avo r i se r  l a  d i f f us ion  des  i dées .

0n constatera ensui te qu ' i l  cont inue à pro jeter  sur  le  passé,  corme i l

a r r i ve  à  Vo l t a i r e ,  l es  i déaux  de  son  temps .  La  re l i g i on  na tu re l l e  qu ' i 1

s i t ue  aux  comencemen ts  de  l ' h i s to i re  es t  en  fa i t  l a  re l i g i on  qu i  sa t i s -
fa i t  aux cr i tères des contsnporains éc la i rés.  Les é l i tes d 'autrefo is  ne

sont  pas respectables parce gu 'e l  les éta ient  germaniques ou , : rauio ises,  mais
pa rce  qu 'e1 les  pensa ien t  e t  ag i ssa ien t  comme les  ph i l osophes  de  l ' époque

des  Lumiè res .  Môse r  n ' a  pas  t rouvé  en  p r i o r i t é  sa  concep t i on  de  l a  re l i -
g i on  na tu re l l e  chez  Vo l t a i r e ,  ma is  chez  l es  Ang la i s  Cudwor th  e t  Warbu r ton ,

Ma is  Vo l t a i r e  é ta i t  l u i -màne  d i sc ip le  des  dé i s tes  ang la i s  e t  l ' au teu r

a l lemand a pu t rouver  une conf i rmat ion de ses concept ions re l ig ieuses

dans certains passages des Letttes philosophiques ou dans La ooiæ tiu sa-
ge et du peuple. Les deux oeuvres traduisent la foi de leur auteur en
une re l ig ' ion nature: l le  l ibérée de tout  dogme et  de toute prat ique consi -



dérée corrne superst' i t ieuse et en même temps el les ne rejettent pas to-
t a l e m e n t  l e s  r e l i g i o n s  p o s i t i v e s ,  q u i  s o n t  u t i l e s ,  à  c o n d i t i o n  q u ' e l l e s

res ten t  soumises  aux  ex igences  de  l 'E ta t ,  C 'es t  ce  qu 'ense igne  su r tou t
La ooiæ du sage et  du peupLe.  Vol ta i re est  convaincu qu 'un Etat  ne sau-
ra i t  subs i s te r  sans  re l i g i on  e t  qu 'une  re l i g i on  soumise  à  I 'E ta t  s ' o -
r i en te ra ' i t  ve rs  des  f i ns  d ' u t i l i t é  soc ia le  (127 ) .  Môse r  i ns i s te  peu  su r
c e  p o i n t  d a n s  s o n  t r a i t é ,  m a i s  i l  f a i t  d é j à  a l l u s i o n  à  I ' u t i l i t é  p o l i -

t i que  de  1a  re l i g i on  popu la i re  e t  i l  sou l i gne ra  d ' au tan t  p lus  l es  avan -
tages sociaux,  économiques et  cu l ture ls  d 'une re l ig ion rénovée dans sa
let t re sur  Luther  et  sur  la  Réforme. L 'espr i t  du t ra i té  de théologie
reste donc b ien dans I 'ensetù le celu i  des Lumières te l  les que les con-
cevait Voltaire. Dans la Lett?e au Vicaire sauogard Môser semblera
adopter  une posi t ion sensib lement  d i f férente :  i l  condannera sans am-
b i g u i t é  a u c u n e  c e t t e  r e l i g i o n  n a t u r e l I e  d o n t  i l  f a i t  I ' a p o l o g i e  d a n s  l e
t ra i t é  de  1749 .  Ma is  à  y  rega rde r  de  p lus  p rès ,  on  découv r i r a  que  c ,es t
mo ins  l a  re l i g i on  na tu re l l e  e l l e -même qu ' i 1  condamr te  que  l e  dés i r  u to -
p ique  de  Rousseau  de  vou lo i r  f a i r e  d ' une  re l i g i on  qu i  ne  sau ra i t  ê t re
rése rvée  qu 'à  un  pe t i t  nombre  d 'esp r i t s  évo lués  une  re l i g i on  popu la i re .
Rousseau a manqué de psychologie et  de réal isme et  i l  a  conrnis  ce cr ime
qui  a été de tout  temps s i  sévèrement  sanct ionné oar ]es soc. ié tés . in i -

t i a t i ques  e t  qu i  es t  pun i  au jou rd 'hu i  enco re  pa r  l es  f r ancs -maçons  :  i l
a  profané les mSntères en les.  je tant  en pâture au peuple.

Dans ArnrLnius et dans Ia préface qui accompagne la pièce, l ' lôser
donne  une  image  f l a t t euse  de  I ' anc ienne  c i v i l i sa t i on  ge rman ique .  Ce  son t
enco re  l es  Germa ins  qu i  son t  à  l ' honneu r  dans  l e  t r a i t é  de  théo1og ie .
Un an à peine après avoi r  rédigé ce t ra i té ,  i1  publ le  1a Let t re à ! . ! .  je

VoLtaiae eontenant un Essai sut' Le eanactèz,e ciu Dr, liartin Lutker ee sa

(127)  R.  Pomeau,  Po l i t ique  de  VoLta ine ,  op .  c i t . ,  p .  194.
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Réfornat ion (128) .  Ce nouvel  écr i t  const i tue encore une tentat ive de

réhab i l i t a t i on  d ' i nsp i ra t i on  pa t r i o t i que .  Ma is  ce t t e  f o i s - c i  Môse r

p rend  l a  dé fense  d 'une  g rande  f i gu re  de  l ' h i s to i re  a l  l emande  moderne ,

Mart in  Luther .  0n peut  supposer que les deux p la idoyers précédents

é ta ien t  des t i nés  en  p r i o r i t é  à  des  l ec teu rs  a l l emands  qu i  t ena ien t ,

comne tous les contemporains des Lumières,  quel le  que fût  leur  nat io-

na l i t é ,  l es  peup les  no rd iques  pou r  des  ba rba res .  I l  n ' en  es t  pas  de

même de  Lu the r  que  l es  A l l emands  conna i ssen t  b ien  e t  qu ' i 1s  cons idè ren t ,

du  mo ins  s ' i l s  son t  p ro tes tan ts ,  co r rne  l ' ho rme  l e  p lus  i l l us t re  e t  1e
plus d igne d 'êt re admiré parmi  les grands personnages du passé nat ional .

Auss i  l e  p la idoye r  s ' ad resse - t - i l  à  un  é t range r ,  e t  pas  1e  mo ind re ,
pu i squ ' i 1  s ' ag i t  de  Vo l t a i r e ,  qu i  ava i t  ém is  que lques  j ugemen ts  sévè res

sur  le  Réformateur .  La Let t re est  donc un écr i t  po lémique.  Mais e ' l le

réfute un adversai re que le polémiste admire et  qu ' i1  ne peut  pas con-

s idérer  corme un vér ' i tab le adversai re.  Môser se désole de voi r  un homme
qu i  es t  du  même pa r t i  que  l u i ,  c ' es t -à -d i re  du  pa r t i  des  Lumiè res ,  d i re

du mal  de Luther  qui  a pour tant  fa i t  p lus que qu ' iconque pour permett re

l i ivènement  des Lumières.  I l  s 'ag i t  donc moins de réfuter  et  de condam-

ner que de d iss iper  un regret table malentendu.  Une fo is  de p lus,  l ' lôser

va  i n te r roge r  I ' h i s to i re  en  recou ran t  à  l a  mo ins  h i s to r i que  des  mé thodes
qui  consiste à pro jeter  sur  le  passé les schémas de pensée du présent .

Dans  A tn ' i n i us  e t  dans  l e  t r a i t é  de  théo log ie , i l  l u i  a r r i va i t  pa r fo i s  de

sa i s i r  ma lg ré  t ou t  l ' an t i qu i t é  ge rman ique  dans  son  i r r éduc t i b l e  spéc i f i -
c i t é .  De  Lu the r  i l  f a i t  au  con t ra i re  un  honme du  S ièc le  des  Lumiè res ,
au point  que le lecteur  est  par fo is  tenté de se demander conrnent  i l  se
fa i t  qu 'un  te l  ho rme  a i t  pu  v i v re  deux  s ièc les  p lus  t ô t .  Ma is  i l  va  p lus
' lo in 

encore.  S 'adressant  à un phi losophe,  i l  argumente en phi losophe et
s 'ef force de convaincre son dest inata i re (129)  en entrant  to ta lement

(128) La le t t re a été édi tée à Hambourg et  por te la  date du 6 septembre
i750 .  E l I e  es t  s i gnée  J .M .  P lus ieu rs  t r aduc t i ons  a l l emandes  on t
c i r cu lé  du  te rnps  de  Môse r .  Abeken  a  re t rouvé  I ' o r i g i na l  e t  I ' a  pu -
b l ié  en ,9r  V,  pp.  215-229.  Le texte ne f igure pas encore en HKA.

(129) La forme de la le t t re est  purement  f ic t ive et  le  texte n 'en a ja-
ma is  é té  envoyé  à  Vo l t a i r e .  Ma lg ré  l a  f o rmu le  un  peu  s iby l l i ne  qu i
f i g u r e  à  l a  f i n  d e  I ' é d i t i o n  o r i g i n a l e  ( " L a  v o i x  d u  s a g e  e t  d u  p e u -
ple -  Remerc iement  s incère à un homme char i table par  Mr.  Vol ta i re à
Ams te rd .  chez  1e  s incè re  e t  l e  v ray .  M .OCC.L , , ) ,  on  i gno re  s . i
Vo l t a i r e  a  l u  ce t t e  l e t t r e  e t  s ' i l  y  a  répondu
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dans ses vues et  dans son système de pensée.  11 pousse même ce mimé-
t i sme  j usqu 'à  adop te r  1a  l angue  e t  l e  s t y l e  de  I ' adve rsa i re .  C ,es t  en
vo l t a i r i en  qu ' i 1  s ' ad resse  à  Vo l t a i r e  e t  i 1  l u i  a r r i ve ,  pa r  une  so r te
de  su renchè re ,  d ' ê t re  p lus  vo l t a i r i en  que  l , o r i g i na l .  Le  pas t i che  f r . i se
pa r fo i s  l a  ca r i ca tu re  i nvo lon ta i re .  C ,es t  t ou t  j us te  s ' i l  ne  s ,excuse
pas  de  n 'ê t re  pas  f rança i s  (130 ) .  Ma is  i l  peu t  au  mo ins  se  p réva lo i r
d 'une qual ' i té  qui  ef face les d i f férences nat ionales et  que Vol ta i re ne
pourra qu 'apprécier  :  i l  est  honnête homrne (131) .  Oans Arminius i1
avai t  chois i  la  forme de la t ragédie f rançaise pour convaincre un pu-
b l i c  a l l emand  cu l t i vé  e t  éc la i ré .  L ' i den t i t é  du  des t . i na ta . i r e  du  t ra i t é
théo log ique ,  l e  savan t  p ro fesseu r  Be r t l i ng ,  l , ava i t  ob l i gé  à  en t re r  dans
le  rô le  de  l ' é rud i t  e t  à  réd ige r  en  l a t ' i n .  S ,ad ressan t  à  Vo l t a i r e ,  . i j  se
fa i t  honnête horme et  adopte le  f rançais qui  est  la  langue des honnêtes
gens .  Môse r  a ime  l es  masques  I  I l  au ra i t  pu  au  mo jns ,  s ' ag i ssan t  d ' un
sujet  d 'h is to i re a l lenande,  puiser  sa docunentat ion chez ceux qui  sont
censés  l e  m ieux  conna î t re  l a  ma t i è re ,  c ,es t -à -d i re  chez  l es  h i s to r i ens
e t  l es  t héo log iens  a l l emands .  I l  n ' en  es t  r i en .  Dans ' l e  t r a i t é  de  théo -
logie i l  c i ta i t  beaucoup de compatr io tes et  peu de Français.  Dans Ia
Let t re à Vol ta i re,  les rapports  sont  inversés :  i l  ne c i te  prat iquement
que des sources f rançaises ;  les a l lemandes,  rédui tes à deux ou t ro is ,
sont  à la  por t ion congrue.  C'est  d i re que dans une étude sur  Môser et
1a France,  cet te le t t re mér i te  une p lace pr . iv i lég. iée.  Jamais,  même pas
dans les deux revues de jeunesse,  Môser n,a été s i  lo in dans son adapta-
t i o n  à  I ' e s p r i t  f r a n ç a i s  e t  j a m a i s  p l u s . i l  n e  p o u s s e r a  a u s s i  l o i n  l , a s -
s im i l a t i on  de  l a  cu l t u re  f r ança i . se  e t  de  l a  pensée  de  l , au teu r  qu ' i 1
considéra i t  conme le représentant  par  excel lence de.  cet te cul ture.  com-
mË la  l e t t r e  es t  un  vé r i t ab le  pas t i che ,  e l l e  o f f r e  su r tou t  I ' i n té rê t  de
mon t re r  j usqu 'où  pouva i t  a l l e r  l a  capac i t é  de  m imé t i sme  de  Môse r ,  j us -
qu 'à  que l  po in t  i 1  pouva i t  en t re r  dans  l a  pensée  d ,un  au t re ,  dans  ce l l e

( 1 3 0 )  s r  v ,  p . 2 2 9 .

(I3l) rbu.
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de  Vo l t a i re ,  en  I ' occu r rence ,  e t  j usqu 'à  que l  deg ré  i l  é ta i t  en  mesu -

re  de  pousse r ' l ' i n te l I i gence  de  ce t te  pen6ée  e t  ce l l e  du  s t y l e  dans

l a q u e l l e  e l l e  s ' e x p r i m e .  Q u e l  e s t  1 e  v i s a g e  d e  c e  V o l t a i r e  q u ' o n  p r é -

tend  nous  res t i t ue r  dans  ce  pas t i che  ?  C 'es t  peu t ' ê t re  l a  ques t i on  f on -

damen ta le  au ' i l  conv ien t  de  pose r  l o r squ 'on  abo rde  l a  l ec tu re  de  l a

Lettre à M. de VoLtaiz'e.

Ce mimét isme de nature essent ie l lement  tact ique'  et  dans lequel

i l  en t re  une  bonne  pa r t  de  i eu ,  ne  do i t  pas  nous  fa i re  oub l i e r  l ' i n -

t en t i on  p rem iè re  de  Môse r ,  qu i  es t  pa t r i o t i que .  C 'es t  | 'A l l emand ,  l e

pa t r i c i en  osnab rucko i s ,  I ' hé r ' i t i e r  d ' une  race  de  p ro tes tan ts  conva incus

e t  m i l i t an t s ,  qu i  s ' exp r ime  i c i  dans  l a  l angue  de  Vo l t a i r e  e t  à  l ' a i de

de schémas de pensée vol ta i r iens.  Son entrepr ise s ' inscr i t  dans le  con-

tex te  p lus  vas te  d ' une  réac t i on  géné ra1e  de  l ' i n te l l i gen ts ia  a l l emande

protestante contre les at taques du phi losophe f rançais qui  v isent  1a

t rad i t i on  i n te l ' l ec tue l l e  e t  r e l i g i euse  a l l emande  (132 ) .  Tan t  que  Vo l t a i -

re  s ' é ta i t  o résen té  conme I ' au teu r  c l ass ique  pa r  exce l l ence ,  comme l ' hé -

r i t i e r  p res t i g i eux  de  l a  l i t t é ra tu re  du  S ièc le  de  Lou i s  X IV ,  i l  ava i t

é té  b ien  accue i l l i  en  A l l enagne  pa r  l es  géné ra t i ons  que  marqua i t  I ' en -

seignement  de Got tsched.  Ce dernier  avai t  b ien assor t i  les é1oges que

lu i  avai t  inspi rés l -a Henr iade de quelques réserves,  mais l 'épopée avai t

susc i t é  de  nombreux  im i ta teu rs  a i l emands  (133 ) .  Jusqu 'à  Less ing ,  1es

tragédies de Vol ta i re ont  été considérées unanimement comme des modèles

incomparab les .  S i  e l l es  ava ien t  que lque  peu  ému  l es  Su i sses  e t  K lops tock ,

1es appréciat ions négat ives que Vol ta i re avai t  por tées sur  le  Panei is

perdu de Mi l ton avaient  reçu 1a p le ine approbat ion des got tschédiens et

son lenpLe du gott rencontrait la mâne faveur que ses tragédies (134).

Les rét icences. .comnencèrent  à se mani fester  quand on découvr i t  que 1 'au-

teur  des Let t?es phi losophiqtes n 'éta i t  pas seulement  un d isc ip le doci le

des  c lass iques  du  XV I Ie  s i èc le ,  ma is  un  vé r i t ab le  "ph i l osophe" ,  un  éc r i -

( 132 )  Pou r  l ' accue i l  r ése rvé  aux  éc r i t s  de  Vo l t a i r e  en  A l l emagne ,  on
consultera H.A. Korff, Voltaire im Literavischett. Deutschlani des
YVII I .  Jafuhunà.er ts ,  op.  c i t . ,  en par t icu l ier  le  l iv re I I ,  p .  164
s q .

(133 )  J i ' i d . ,  p .  41  sq .

(L34 )  I b i d . ,  p .70  (pou r  l a  t r agéd ie )  e t  p .  123  sq .  (pou r  M i l t on  e t  pou r
le Tentple du goût).
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va in  r rp rog ress i s te "  (135 ) ,  un  au teu r  m i l i t an t  qu i  s ' a t t aqua i t  aux  ce r -
t i t udes  i es  m ieux  é tab l i es  en  A l l emagne .  Tan t  qu ' i 1  se  l im i t a i t  au  do -
maine de I 'ar t  e t  des le t t res,  Ie  combat  n,avai t  guère susc. i té  de réac-
t ions.  Les innovat ions qui  touchaient  la  dramaturg ie furent  en général
app rouvées  e t  t ous  ceux  qu i  n ' é ta ien t  pas  des  d i sc ip les  i ncond i t . i onne l s
de Got tsched surent  gré à Vol ta i re d 'avoi r  révélé for t  prudenment
Shakespeare au publ ic  du Cont inent  (136) .  Les choses changèrent  et  un
part i  ant i -vo l ta i r ien comîença à se const i tuer ,  lorsque le phi losopne
f rança i s  s ' a t t aqua  aux  fondemen ts  de  l a  ph i l osoph ie  d ,éco le  a l l emande
de t radi t ion le ibniz ienne et  wol f f ienne.  Les considérat ions sur  la  ' ,ma-

tière pensante" dans les Lett"es philosophiqtes, 1a i,!étaphysloue d.e
Neuton et cardide provoquèrent de vives réactions et donnèrent l ieu à
de nombreuses polém' iques (137) .  Môser lu i -même devai t  esquisser  au dé-
but des années soixante un Anti-Canlide qui était destiné à réfuter le

.pess im isme  an t i l e i bn i z i en  qu i  s ,exp r ima i t  dans  l e  con te  de  Vo l t a i r e .
Les  réac t i ons  se  f i r en t  p lus  v i ves  enco re  quand  l , au teu r  f r ança i s  s ,en
pr i t  d i rectement  au chr is t ian isme et  aux égi ises chrét iennes.  Même les
pa r t i sans  l es  p lus  conva incus  de  I , , 'Au fk lâ rung , , ,  l es , , popu la rph i l oso -
phen" ,  t r ouvè ren t  que  l e  champ ion  des  Lumiè res  a l l a i t  t r op  l o i n  ( l 3g ) .
0n  a  vu  que  1es  revues  mora l i san tes ,  qu i  se  f a i sa . i en t  l , écho  de  ces  po -
lérn iques,  rangeaient  vo lont iers vo ' l ta i re parm' i  les I ibres-penseurs.  Les
esp r i t s  éc la i rés  é ta ien t  f o r t  embar rassés .  t l s  ne  pouva ien t  qu 'app rouve r
l es  i déaux  ra t i ona l i s tes  du  ph i l osophe  f rança i s  e t  ses  p r i ses  de  pos i -
t i on  en  faveu r  de  l a  t o l é rance  (139 ) .  Ma is  mêrne  l es  m i l i eux  p ro tes ran rs
1es  p lus  éc la i rés  s ' i nqu ié ta ien t  l o r sque  vo l t a i r e  i nvoqua i t  l a  t o l é ran -
ce pour s 'a t taquer à la  Réforme et  aux Réformateurs,  Luther  et  ca lv in.

\ L J J  I  I D L A .  ,

( lra1 6ia.,
/ r â t \  i  .  '

\ L J t  I  ! D L 4 . ,

(L38) rbid.,

(L39) rbid..,

157  sq .  ( "Vo l t a i r e  a l s  f o r t sch r i t t l  i che r  Au to r " ) .

170  sq .

1 9 7  s q .

235  sq .

3 1 9  s q .

p .

p .

p .

p .
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0n  é ta i t  d ' acco rd  t an t  qu ' i l  opposa i t  au  f ana t i sme  des  Cro i sés  du

Moyen-Age  l a  sagesse  des  Ch ino i s  ou  l a  t o l é rance  d 'un  p r i nce  musu lman ,

con rne  Sa lad in ,  don t  Less ing  deva i t  enco re  f a i re  l ' é l oge  dans  son . ) ; -

than Le Sage.  l4a is  que penser lorsqu' i l  accusai t  
' la  

Réforme d 'avoi r  se-

mé le désordre en Europe et  qu ' i l  la  rendai t  responsable de catastro-

phes corme la guerre de Trente ans ? Les Réformateurs n 'avaient- i ls  pas

con t r i bué  au  p rog rès  de  l ' esp r i t ,  n ' ava ien t - i 1s  pas  conqu i s  l a  l i be r té

de pensée ? Vol ta i re pouvai t  contester  que cet te l iber té fût  un produi t

exc lus i f  des  pays  p ro tes tan ts  e t  qu 'e l l e  fÛ t  une  v i c to i re  de  ce t  esp r i t

a l  l emand  qu 'e f f r aya i t  t an t  l a  l  i be r té  de  pensée  du  ca tho l i que  Vo l t a i r e .

S i  de  te l s  p ropos  pouva ien t  ê t re  admis  sans  d i f f i cu l t és  en  F rance ,  i 1s

p rovoquè ren t  une  v i ve  i nd igna t i on  en  A l l emagne ,  en  pa r t i cu l i e r  dans  l es

m i l i eux  qu i  é ta ien t  p roches  de  Ha l l e r  e t  qu i  ava ien t  c ru  j usqu 'a lo rs  que
' l es  

A l l emands  é ta ien t  sp i r i t ue l l emen t  supé r i eu rs  aux  F rança i s ,g râce  au

p ro tes tan t ' i sme ,e t  qu ' i  l s  pouva ien t  i gno re r  1a  p ropagande  an t i - c l é r ' i ca le

de  Vo l t a i r e ,  pa rce  qu 'e l l e  n ' ava i t  p l us  d ' ob je t  dans  l 'A l l emagne  p ro ies -

tan te  (140 ) .  Ce  que  Ha l l e r  e t  ses  am is  ne  comprena ien t  pas ,  c ' es t  que

Vo l ta i re  ne  songea i t  pas  t an t  à  1 ' esp r i t  de  I a  Ré fo rme ,  à  1a  re l i g i on

l ibérée de tout  apparei l  h iérarchique,  mais au manque de pénétrat ion

psychologique des Réformateurs lorsque ceux-c i  croyaient  pouvoir  at te in-

d re  l eu rs  f i ns  en  p rovoquan t  de  nouveaux  con f l i t s .  I 1  songea i t  su r tou t

à  l a  m i n c e u r  d u  b i l a n  h i s t o r i q u e  d e  l a  R é f o r m e ,  q u i  f a i s a i t  q u ' a u  l i e u

d 'une  seu le  ég l i se  h ié ra rch i sée  i l  y  en  ava i t  ma in tenan t  deux  e t  que

l ' esp r i t  de  I i be r té  ne  s ' é ta i t  pas  p lus  ma in tenu  dans  I ' ég1 i se  p ro tes -

tan te  que  dans  l a  ca tho l i que  (141 ) .  Ma is  Vo l t a i r e  ne  s ' é ta i t  pas  l im i t é

à  ces  cons idé ra t i ons  géné ra les  d ' o rd re  h i s to r i que .  Dans  l a  sep t i ème  des

LettTes philosophiqtee i l était passé de ce plan général au plan person-

nel  en s 'en prenant  d i rectement  à Luther .  Hal ler  lu i  avai t  a lors repro-

ché  son  i gno rance  e t  ava i t  ém is  l a  suppos i t i on  que  1 'au teu r  n ' ava i t  p ro -

bab lemen t  j ama is  l u  une  l i gne  des  oeuv res  de  Lu the r .  I l  ava i t  r e l evé  aus -

s i  avec  sa t i s fac t i on  qu 'un  j eune  en thous ias te  a l l emand  ava i t ,  en  pa r tan t

(L40)  Ib id. ,  p .  331.

(l4L) rbid.
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des mêmes object ions qu ' i l  formula i t  lu i -même, rédigé une , ,Let t re à
M.  de  Vo l t a i r e  con tenan t  un  essa i  su r ]e  ca rac tè re  du  0 r .  Lu the r  e t  de
sa  Ré fo rma t i on "  pou r  donne r  à  ce  M .  de  Vo l t a i r e  une  i dée  p lus  j us te  du
Réformateur .  Et  Ha' l ler  d 'est imer que dans cet te le t t re , ,Luther  ava. i t
é té  sauvé  con t re  vo l t a i r e " (142 ) .  I l  ava i t  l u  ce t  opuscu le  dans  une  éd i -
t ion anonyme. Nous savons que l ,auteur  en éta i t  Justus Môser oui  se
rangeai t  a ins i  du côté des défenseurs du Réformateur  a l lemand.

Le texte sur  lequel  por te la  polémique est  b ien celu i  qui  avai t
ému Hal ler  et  ses amis :  c ,est  un passage de 1a sept . ième des Lectres
phi losophiqtes que Môser c i te  sous le  t i t re  de "  le t t res sur  les Anqlo is"

"N 'es t - ce  pas  une  chose  p la i san te ,  que  Lu the r ,  Ca l v i n ,
Zw ing le ,  t ous  éc r i va ins  qu 'on  ne  peu t  1 i re ,  ayen t  f on -
dé  des  sec tes ,  qu i  pa r tagen t  1 'Eu rope ,  que  f  i gno ran t
Mahomet  a i t  donné  une  re l i g ' i on  à  I 'As ie  e t  à  l ,A f r i -
que  ?  Vo i l à  ce  que  c ' es t  que  de  ven i r  au  Monde  à  p ro -

.pos  ;  s i  l e  Ca rd ina l  de  Re tz  repa ro i sso i t  au jou rd 'hu . i ,
i l  n ' ameu te ra i t  pas  d i x  f emnes  dans  pa r . i s , , ( 143 ) .

A ce passage,  I 'auteur  en a joute un autre qu ' i l  t i re  de La uoiæ dr t  sace
et du petqLe et dont i l  résume ainsi le conlenu :

"Les mêmes sent imens,  un peu var iés seulement ,  ont  été
prêtés au Sage et  au peuple hors-mi  que ce sont  là  les
Thomistes et  les Scot is tes auxquels Vous avez assigné
un même .ang .uec Luther  et  Calv in, '  (144) .

( 1 4 2 )  C i t é  d ' a p r è s  K o r f f ,  n b i d . ,  p . 3 3 2 -

(143 )  5 t "  Y ,  p .  Z l .S  sq .  Lq  tex te  o r i g i na l  es t  un  peu  p lus  l ong  e t  nomme
éga lemen t  Newton ,  C la rke ,  Locke ,  Le  C le rc  qu i  on t , ' pu  à  pe ine  ve -
n i r  à  bou t  d ' é tab l i r  un  pe t i t  t r oupeau  qu i  même d im inue  tous  l es
jou rs "  (ed .  Pomeau ,  p .51 ) .  Le  vo i s i nage  de  ces  esp r i t s  é tan t
moins indigne de Luther ,  Môser a cru bôn de suppr imer leurs noms.

( I44)  Ib id. ,  p .  2!6.
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cet  amalgame entre les représentants de la  théologie médiévale et  les

Réformateurs apparaî t  év iderment  conme une provocat ion aux yeux d 'un

bon  l u thé r i en .  Que lques  pages  p lus  1o in ,  Môse r  f e ra  enco re  a l l us ion  à

un  passage  de  l a  hu i t i ème  Le t t re  su r  l es  Ang la i s  où  Vo l t a i r e  remarque

que  l es  Roma ins  n ' on t  i ama is  connu  l es  f o l i es  des  gue r res  de  re l i g i on  :

"Mar ius et  Sy1 la,  Pompée et  César,  Anto ine et  Auguste

ne se bat ta ient  point  pour  décider  s i  1e Flatnen devai t

por ter  sa chemise par-dessus sa robe'  ou sa robe par-

oessus sa chemise,  et  s i  les poulets sacrés devaient

manger et  boi re,  ou b ien manger seulement ,  pour  qu 'on

pr î t  Ies augures"  ( .145) .

I l  ne  c i t e  pas  en  en t i e r  ces  l i gnes  (146 ) .  Ma is '  pensôn t  que  Lu the r  es t

indi rectement  v isé et  se.rappelant  que Ie Réformateur  a ef fect ivement

défendu cer ta ins aspects apparemnent  r id icu les de la  re l ig ion,  i l  se

c ro i t  éga lemen t  ob l i gé  de  j us t i f i e r  son  hé ros  su r  ce  po in t .

Te l s  son t  l es  t ex tes  de  Vo l t a i r e  qu i  son t  i nc r im inés  e t  que  I ' au -

teur  de la  le t t re va s 'ef forcer  de réfuter .  I l  va le  fa i re en abordant

le sujet  de deux points de vue d i f férents qui  sont  déjà annoncés dans le

t i t r e ,  m a i s  i l  i n v e r s e  l ' o r d r e  i n d i q u é  :  i l  v a  d ' a b o r d  i u s t i f i e r  l a  R é -

forme en en dégageant  les conséquences bénéf iques,  puis ,  dans une secon-

de  pa r t i e ,  i l  s ' a t t ache ra  à  l a  pe rsonna l i t é  de  Lu the r  pou r  mon t re r  que

ce lu i - c i  n ' ava i t  r i en  d ' un  fana t i que  i ncu l t e  e t  sangu ina i re .

Dès 
' le  

départ ,  Mi jser  soul igne une contrad ' ic t ion dans la  pensée

de Vol ta i re :  l 'auteur  des Let t?es phi loeophiques,  qui  fa i t  d 'ord inai re

p reuve  d 'une  l ouab le  i ndu lgence  à  l ' éga rd  des  hé ré t i ques '  co t rme  i l  I ' a

prouvé dans le Poène de Fontenoy par la bouche du personnage du curé, ne

semble pas avoi r  étendu sa compla isance iusqu'à la  personne de Luther

(147 ) .  I l  es t  b i en  v ra i  que  1 " ' i gno ran t "  Mahomet  a  "é tab l i "  son  fana t i s -

me par  le  feu et  par  le  sang,  conrne. le suggère la  sept ième ieÈtre âu"

(L451 Lettz,es phiLosophiques' ed. Pomeau, p' 54.

(146)  Môser donne une c i ta t ion abrégée du passage incr iminé en note,  Sl 'J
1'l , p. 220.

(147 )  S f f  V ,  p .  215 .
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Les Angla is  ( la8) .  sur  ce point  les honnêtes gens ne peuvent  qu,êt re
d 'acco rd .  Ma is  i l  es t  abus i f  de  vou lo i r  compare r  Lu the r  e t  ca l v i n ,
" ces  hé ros  pac i f i ques "  (149 ) ,  au  f ana t i que  fonda teu r  de  I ' l s l am.  Eux
se  son t  con ten tés  de  p rêche r  pa i s i b l emen t  l 'Evang i l e .  Môse r  sa i t  que
vo l t a i r e  s ' a t t aque  mo ins  à  l a  re l  i g i on  e l  l e -même qu ,à  ses  rep résen tan ts
qu i  son t  accusés  d 'avo i r  exp lo i t é  l a  f o i  au  p ro f i t  de  l eu rs  amb i t i ons
et  de leur  volonté de puissance.  Aussi  présente- t - i l  dès le  départ  les
deux Réformateurs conme des honmes s incèrenent  re l ig ieux qui  n,ont  eu
d'autre préoccupat ion que de fa i re connaî t re I 'Evangi le  par  des moyens
paci f iques.  I l  est  tout  aussi  abusi f  de met t re Luther  sur  le  même plan
que 1es Thomistes.  L" 'angé1ique Thomas" est ,  cer tes,  un personnage p lus
respectable que Mahomet,  mais on ne saurai t  confondre Ies ' ,doctes baga-
te l les de cet  Etre spéculat i f  e t  les savantes chicanes sur  des mat ières
f r i vo les  de  ses  adhé rans " ,  d ' une  pa r t ,  e t  " l ' é rud i t i on  so l i de  de  Lu the r , , ,
d ' au t re  pa r t  ( 150 ) .  I l s  d i f f è ren t  I ' un  de  I ' au t re ,  co rnme  l , a r t  de  l a -
bou re r  l a  t e r re  d ' un  " sys tème  de  Tou rb i l l ons "  (151 ) .  Môse r  v i se  Jus te  :
i l  sa i t  que  vo l t a i r e  n ' a ime  pas  l es  spécu la t i f s  e t  qu , i l  se  moque  vo lon -
t iers des théologiens qui  ne savent  pas fa i re 1e départ  entre I 'essen-
t i e l  e t  l ' accesso i re .  Lu i -même fa i t ,  e t  f e ra  t ou jou rs ,  peu  de  cas  des
théor ic iens en chambre et  i l  leur  préfère,  et  leur  préfèrera toujours,
l es  é rud i t s  so l i des ,  pa r  exemp le  l es  h i s to r i ens ,  don t  I ' ense . i gnemen t  a
une por tée prat ique.  I l  re lève encore que vol ta i re met  côte à côte,  dans
sa sept ième let t re,  Luther  et  le  card inal  de Retz qui  a su veni r  au mon-
de à propos,  mais qui  n 'ameutera i t  pas d ix  ferrnes s ' i l  revenai t  à  par is
au jou rd 'hu i .  Môse r  conna î t  b i en  l e  ca rd ina l  qu , i l  a  dé jà  c i t é  dans  ses
lêt t res à von dem Bussche :  cet  homne a su fa i re les mei l leurs p lans du
monde et  nouer des in t r igues avec toute la  f inesse possib ' le ,  mais i l  a
tou jou rs  échoué  en  passan t  de  1a  concep t i on  à  l ' exécu t i on .  I l  ne  sau ra i t

(I48) Ibid. , p. ZL6.

(L4e) rbid.

(L50\ rbid.

(tsL) rbid.
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donc êt re quest ' ion de 1e comparer  à Luther  "dont  les entrepr ises mar-

què ren t  d ' un  Gén ie ,  capab le  à  sa i s i r  t ous  l es  avan tages  sans  en  pe rd re

un  seu l "  ( 152 ) .  Peu t -ê t re  Vo l t a i r e  se ra - t - i l  sens ib le  à  ce t  a rgumen t ,

l u i  qu i  a  van té  l es  mêmes  qua l i t és  chez  Char les  X I I  de  Suède .

Jusqu'à présent  Môser s 'est  contenté de réfuter  une à une les

accusat ions que Vol ta i re por te contre Luther  dans la  sept ième Let t re

et ,  accessoi rement ,  dans la  voiæ du sage et  dupeuple.  C'est  préc isé-

ment  de cet te dern ière oeuvre qu ' i l  va par t i r  pour  passer  à la  contre-

of fensive et  pour  prouver  que l 'act ion du Réformateur  a eu des réper-

cuss ions  t rès  pos i t i ves  su r  l e  p rog rès  de  l ' human i té .  Au  dépa r t ,  j l

é ta i t  enc l i n  à  c ro i re  comne  Ha l l e r  que  Vo l t a i r e  n ' ava i t  i ama is  l u  une

seu le  I i gne  de  Lu the r ,  nég l i gence  b ien  excusab le ,  i I  es t  v ra i ,  ca r ' l es

ouvrages du Réformateur  a l lenand sont  gros et  " impr imés d 'un goût  qu '

(un  honnê te  homrne ,  f i n  e t  cu l t i vé  con rne  l ' éc r i va in  f r ança i s )  nommer (a i t )

goth ique et  re l iés ord inai renent  d 'une façon pour pouvoir  serv i r  de

cu i rass ie rs  dans  1a  gue r re  des  l i v res "  (153 ) .  Ma is ,  en  l i san t  1a  vc iæ

du sage et  du pet tpLe,  i1  a constaté avec sat is fact ion que 1es pr inc i -

pes qui  y  éta ient  exposés correspondaient  tout  à fa i t  à  ceux que la

Réforme a fa i t  va lo i r  "dans les états un peu at tent i fs  à leurs in té-

rêts"  (154) .  Le ton est  a ins i  donné :  Môser va iust i f ier  la  Réforme

avec les arguments que Vol ta i re développe dans la voiæ du sage et  i t

peupLe  pou r  exp l i que r  sa  concep t i on  de  l a  f onc t i on  de  1a  re l ' i g i on  dans

(L52) Ib id.  0n remarquera que 1e f rançais Môser reste,  malgré I ' impres-
s ion  d ' a i sance  qu i  se  dégage  de  1 'ensemb le  de  l a  Le t t re ,  pa r fo i s
un  peu  hés i t an t .  La  remarque  qu ' i l  f o rmu le  i c i  es t  i n té ressan te
pa rce  qu 'e l l e  annonce  l a  dé f i n i t i on  qu ' i l  donne ra  p lus  t a rd  du  gé -
nie dans 1es Fanta is ies PatrLot iques :1 'homme de génie est  ce lu i
qu i ,  sans  passe r  pa r  l a  t héo r i e  e t  l e  ra i sonnemen t  déduc t i f ,  es t
capab le  de  sa i s i r  d "un  seu l  coup  d 'oe i1 ,  g râce  à  son  expé r i ence , l a
complexi té des é léments qui  const i tuent  un phénomène ou une s i tua-
t i on .  C 'es t  l a  t héo r i e  du  "To ta le ind ruck " ,  de  " l ' imp ress ion  g loba -
' I  

c l l

(L53)  Ib id.  Mi jser  f la t te les préférences de son inter locuteur  pour  les
ouv rages  gu i  son t  éc r i t s  d ' une  p lume  a le r te  e t  i l  s ' e f f o r ce  d ' ê t re
auss i  sp i r i t ue l  que  l u i .

(L54) Ibid. , 9. 2!7 .
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l a  s o c i é t é  e t  d e  I ' E t a t  ( 1 5 5 ) .  C ' e s t  d i r e  q u , i l  s ' a r r ê t e r a  m o i n s  a u
fa i t  r e l i g i eux  en  tan t  que  te l , qu i  ne  I ' i n té resse  pas  p lus  que  Vo l t a i re ,
mais qu ' i1  por tera toute son at tent ' ion sur1es ef fets  bénéf iques que
la Réforme a exercés sur  la  dest inée temporel le  des hommes.  I l  sa. i t
que  Vo l t a i r e  s ' en  p rend  tou t  pa r t i cu l i è remen t  aux  mo . i nes ,  ces  cé l i ba -
ta i res qui  v ivent  en parasi tes de la  soc. ié té dont  i ls  éouisent  les r i -
chesses sans les fa i re f ruct i f ier  et  sans r ien apporter  en échange des
pr iv i  lèges dont  i  ls  jou ' issent  in justement .  Le premier  des , 'hauts fa i ts
de  ( son )  g rand  ho r rne "  (156 )  qu , i l  sou l i gne  es t  donc  d ,avo i r  supp r imé
les voeux re l ig ieux et  les couvents et  d 'avoi r  permis aux c lercs et  aux
moines de se mar ier .  Cet te décis ion a eu des conséquences démographi-
ques par t icu l ièrement  heureuses pour ' l ,humani té.  

A I 'a . ide de savants
calculs ,  Mi jser  démontre que la progéni ture des moines I ibérés du voeu
de chasteté a apporté en c inq générat ions un supplément  de d ix  mi l l ions

"d 'ê t res  ra i sonnab les '  ( 157 ) .  Vo l t a i r e  n ' a - t - i 1  pas  demandé  dans  l a
Voiæ du sdge et da peupLe que ie roi de France en fasse autant en pro-
curant  "à quelques mi l ' le  braves sujets la  fac i l i té  de se mar ier ,  er  oe
subs i s te r  avec  l eu rs  f am i l l es  du  supe r f l u  de  ces  p ieux  fa inéans ,  qu i ,
en montrant  à d 'autres les r ichesses du Cie l ,  sont  assez b ien av isés
pou r  l eu rs  ( s i c )  dé robe r  ce l l es  de  1a  te r re  ? "  (158 ) .  I l  ne  sau ra i t  donc
dén ie r  à  Lu the r  l es  mér i t es  d ' une  mesu re  sa lu ta i re  qu , i l  app rouve  e t
recomande lu i -même. Mais Luther  a fa i t  b ien mieux :  en "éc la i rant ' ,  a . in-
s i  le  monde,  i1  a empêché que soient  crées de nombreux couvents qui

au ra ien t  condu i t  à  l ' ex t i nc t i on  de  I ' espèce  huma ine ,  massac rée  pa r  1a

(155) fa ooig du sage et ùt peupLe fut rédigée en 1750 pour appuyer
Machaul t  d 'Arnouvi l ' le  qui  voula i t  réformer le  système de l - , . impo-
s i t i on .  Vo l t a i r e  y  sou t i en t  que  l e  c l e rgé  do i t  paye r  1 , impô t  du
v ing t i ème  e t  que  l 'Eg l i se  do i t  ê t re  subo rdonnée  à  l ,E ta t .  ( i J . .
R.  Pomeau,  PoLi t ique de VoLta i re,  op.  c i t . ,  p .  194,

(156 )  s t /  V ,  p .  ?23 .

(L57)  Ib id. ,  p .  217.

(L58 )  I b i d .0n  vo i t  que  Môse r  s ,app l i que  à  im i te r  l e  t on  caus t . i que  de
V o l t a i r e .
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, , so t t i se , ,  des  f onda teu rs  d ' o rd res régu l i e r s ,  pa r  l eu r  " c rue l l e  p ié té "

e t  pa r ' l eu r  " sa in te  f u reu r "  (159 ) '  Môse r  i gno re  l a  f i na l i t é  p rop re -

m e n t r e ] i g i e u s e d e l a v i e c o n t e r n p l a t i v e e t . i . l s a i t b i e n q u e V o ] t a i r e

f  ignore également .  Ce n 'est  donc pas en tant  que fondateur  d 'une nou-

ve l l e  re l i g i on ,  ma is  d ' abo rd  pa rce  qu ' i 1  "a  comba t tu  pou r  l a  cause  com-

mune du genre humain"  (160)  que Luther  mér i te  d 'êt re béni  par  ceux qui

] u i  do i ven t  d ' ê t re  au  monde , " '  e t  pa r  Vo l t a i r e  qu i  ne  sau ra i t  r es te r

' i n s e n s i b l e à d e t e l s a r g u m e n t s ' S ' i l s o n t é t é u t i l e s a u t r e f o i s d a n s l e s

pays septentr ionaux,  à l 'époque où ont  cessé les grandes migrat ions '

pa rce  qu ' i l s  abso rba ien t  l e  su rp lus  de  popu la t i on  e t  se rva ien t  a ins i

de " fond d 'anor t issement  au genre humain"  (161) '  les c loî t res sont  de-

v e n u s i n u t i l e s a u j o u r d ' h u i ' E n s u p p r i m a n t l e s c o u v e n t s ' L u t h e r a e n e f -

f e t f a v o r . i s é ] a c o l o n . i s a t i o n e t ] e c o r m e r c e a v e c . l e s . l o i n t a i n e s c o ] o -

n ies  qu i  on t  p r i s  I e  re la i s  des  g randes  m ig ra t i ons  e t  i l  a  f a i t  na î t r e

d e s m a t e l o t s e t d e s . . c o . l o n i s t e s , . . L e s c o n s é q u e n c e s é c o n o m i q u e s V o n t d e
pair  avec les conséquences démographiques '  Môser sai t  b ien que de te l -

Ies considérat ions purement  "matér ia l is tes"  (162)  ne peuvent  que sédui-

r e V o l t a i r e . A p r o p o s d e . l . a b o ] i t i o n d u c é . l . i b a t , i . l a j o u t e u n e r e m a r q u e
qui  concerne p lutôt  la  personnal i té  de Luther  mais qui  a en même temps

une por tée p lus généra ' le '  Le Réformateur  ne s 'est  pas contenté de prê-

c h e r l a b o n n e p a r o l e a u x a u t r e s , c o n r n e ] e f o n t t a n t d e c . l e r c s , m a i s i l

a  prêché par  1 'exemple en se mar iant  lu i -même'  Par  cet te démarche i l  a

ré tab . l i  , , l es  g ro i t s  de  l a  na tu re ' (163 )  don t  é ta ien t  p r i vées  tan t  de

m a . l h e u r e u s e s v i c t . i m e s s a c r i f i é e s à l ' i n t é r ê t d , u n a î n é . ' o u a u x d é v o t s

(L59) rb id. ,  P.  218.

(L60)  Ib id. ,  P.  2!7.

(L6L )  I b i d . ,  p .21 '8 .  En  j us t i f i an t  l . ' ex i s tence  des  couven ts  au  hau t
' - - - ' ùàu "n -Abe .  

Môse r  f à i t  p reuve  d ,o r i g i na l i t é  e t  t émo igne  d 'un  sens

n iÉ iô r i d ré  qu i  f a i t  dé fau t  à  son  i n te r l ocu teu r '

(162) f,J. Pleister (J. ùtt)sers geisti.ge EnatiekLung' cp' eit" p' 67) sou-
' - - - '  

ï i  gn"- ié- ; ru ier i  i i i r rè , , "  a .  MôËer.  Le terne-  est -  peut-êt re excessi f

mais i l  ne fa ' i t  pas Oe doute que notre auteur  manque de sens re ' l i -

g i  eux .

( 1 6 3 )  S r  V ,  p .  2 1 9 .
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cap r i ces  d ' une  mère "  (164 ) .  pas  p lus  que  vo r ta i re  Môse r  n ,env i sage  un
seul  instant  que des hormes puissent  se fa i re moines pour des ra isons
purement  rer ig ieuses.  I r  est  même possib le que sur  ce point  re protes-
tan t  a l l emand  so i t  p l us  sévè re  que  son  pa r tena i re  f r ança i s .  c ,es t  peu t
ê t re  ra  ra i son  pou r  l aque te  i l  se  c ro i t  ob r i gé  de  j us t i f i e r  r e  mar ia -
ge de Luther  en c i tant  un cer ta in nombre d,auteurs f r rançais dont  cer_
ta ins condannent  cet te décis ion et  d,autres,  comne Bayle dans son Dic_
t ionnaire,  l 'approuvent .  I r  pense probablement  que l ,av is  de Bay.re en-
t ra lne ra  I ' adhés ion  de  vo r ta i re  gu i  n ,ava i t  ce r ta inemen t  pas  beso in
que  l ' on  i nvoque  de  te l res  au to r i t és  pou r  se  i a i sse r  convô inc re .  L ,a r_gument  pr inc ipal  de ce pra idoyer  en faveur du mar. iage est  que re cé. l i -
bat  est  p lus favorable à ra débauche que ra v ie conjugare,  un argument
qui  n 'est  pas seulement  d,ordre tact ique,  car  Môser ie  reprendra p lus
tard,  en 1792 dans son t ra i té  sur  re céLïbat  t iu  c lergé (165) .  Non con-tent  de se mar ier  lu i -même, Luther  s ,est  encore por té au secours oes
re l ig ieuses sans ressources qui  avaient  qui t té  leur  couvent  et  i1  est
in tervenu en leur  faveur pour  leur  assurer  que. lque subsistance.  r_e
fa i t ,  qu i  témoigne de 1a générosi té du Réformateur ,  re lèverai t  aussi
du développement sur  sa personnal i té .  Mais i1  prouve une fo is  de prus
que  Lu the r  a  donné  l e  pas  à  l a  p ra t i que  su r  l a  t héo r i e ,  à  l , é th ique
sur la  myst ique,  ce qui  est  tout  à fa i t  conforme aux concept ions rer i_g ieuses  de  vo l t a i r e  e t  du  s ièc le  des  Lumiè res  en  géné ra l  e t  i r  con f i r -
ne que cet  horme d 'act ion ne saurai t  ê t re confondu avec des spéculat i fs
conne les thomistes ou les scot is tes.

Cet  exemple de 1a générosi té de Luther  in t rodui t  . le  
développe_

ment qui  est  consacré au second mér i te  que Môser veut  f3 i re varo i r .  pru-
tôt  que de d iscuter  avec les corder iers sur  ra forme de t . r . . .or .non 

=

et  de perdre son temps à des d iscussions théologiques byzant . ines ou qen-

(164) rbid.

(165) oer cëLibat dep Ge.istlichkeit uon seiner poLitischen seitebetnachtet,_pgry^glns les sl*tu-eiZ)"g", de Schlôzer en l7g2(sil V, pp. 274_ZBS\
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re  de  ce l l es  don t  Vo l t a i r e  se  moque  s i  vo lon t i e r s ,  " i l  f i t  de  son

mieux  pou r  f a i r e  rev i v re  l a  sa ine  e t  bonne  doc t r i ne  des  Eg l i ses  p r i -

mi t ives,  dépurer  (s ic)  ' la  
Morale et  1 'employer  au bonheur général  du

Monde" (166) .  Môser semble enf in  accorder  f  importance qu 'e l le  mér ' i te

à l 'oeuvre proprement  re l ig ieuse du Réformateur .  Mais i l  le  fa i t  en-

core dans I 'espr i t  de Vol ta i re,  en met tant  I 'accent  sur  
' la  

morale et

su r  I ' u t i l i t é  soc ia le  de  l a  re l i g i on  qu i  do i t  con t r i bue r  à  assu re r  l e

"bonheu r  géné ra l  du  monde" .  C 'es t  1a  pe rspec t i ve  u t i l i t a i r e  qu i  es t

adoptée par le phi' losophe français dans Ia Voiæ &t sage et du peuple.

La référence à ce texte de Vol ta i re se fa i t  p lus év idente encore lors-

que,  fa isant  l 'a l lus ion au passage de la hui t ième Let t re phiLoscphiaue

où  i l  es t  d i t  que  l es  Roma ins  i gno ra ien t  l es  gue r res  de  re l i g i on ,

Môse r  j us t i f i e  Lu the r  d ' avo i r  eu  pa r fo i s  à  sou ten i r  "que  l es  pou le t s

sacrés devaient  manger et  boi re ensemble 'pour  pouvoir  prendre les an-

j u res "  (167 ) .  C 'es t  gu 'en  réa l i t é  ] e  Ré fonna teu r  ava i t  i e  sens  des

"mystères les p lus sacrés d 'une re l ig i 'on,  qui  fa i t  préférablement  à

toute autre le  bonheur te l 'é tat"  (168) .  Nous somnes au coeur du pro-

b lème, du seul  qui  importe vra iment  à Môser et  que Vol ta i re pr iv i lég ie

également  dans la  Voiæ du sage et  ât  peuple :  |a  re l ig ion doi t  ê t re su-

bordonnée à l 'Etat .  S i  le  phi losophe f rançais réc lame une cer ta ine to-
' lérance 

en faveur des protestants,  i l  est  b ien lo in d 'adhérer  ôux con-

cep t i ons  modernes  de  l a  sépa ra t i on  de  l 'Eg l i se  e t  de  l 'E ta t  e t  d ' ap -

p rouve r  l e  p lu ra l i sme  con fess ionne l .  Pa r t i san  de  I ' abso lu t i sme  monar -

ch ique  éc la i ré ,  i 1  pos tu le  que  " l e  gouve rnemen t  ne  peu t  ê t re  bon  s ' i l

n ' y  a  une  pu i ssance  un ique "  (169 )  e t  qu " ' i 1  ne  do i t  pas  y  avo i r  deux
pu i ssances  dans  l 'E ta t "  ( 170 ) .  En  conséquence ,  " l e  p r i nce  do i t  ê t re

maît re absolu de toute pol ice ecclés iast ique,  sans aucune restr ic t ion,

(166)  Si l  V,  p.  220.

(167)  Ib id.  Môser c i te  le  texte de Vol ta i re.

(L68) rbid.

(169) Àa uoiæ du sage et du peupLe. In . '  R. Pomeau,
o p .  e i t . ,  p . 1 9 4 .

(L70)  Ib id. ,  p .  195.
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pu i sque  ce t te  po l i ce  ecc lés ias t i que  es t  une  pa r t i e  du  gouve rnemen t ' ,
( 171 ) .  En  échange ,  "1e  p r i nce  ph i l osophe  encou rage ra  1a  re l i g i on  qu i
enseigne toujours une morale pure et  t rès ut i le  aux hommes ;  i l  empê-
che ra  qu 'on  se  d i spu tesu r l e  dog rne ,  pa rce  que  ces  d . i spu tes  n ,on t  j a -

m a i s  p r o d u i t  q u e  d u  m a l "  ( 1 7 2 ) . 0 r ,  s o u m e t t r e  l a  r e l i g i o n  à  l ' a u t o r i t é
unique de l 'Etat  et  enseigner une morale t rès pure et  ut i le  aux nommes,
c 'est  préc isément  le  progranme que Luther  a réussi  à réal iser ,  comme
Môser  va  l e  mon t re r  ma in tenan t .  I l  s ' avè re  donc  qu , i l  n ,es t  passé  su r
le p lan proprEnent  re l ig ieux que pour mieux aborder  un terra in qui  lu i
e s t  f a m ' i l i e r :  c e l u i  d e s  r a p p o r t s  e n t r e  l , E g l i s e  e t  l , t t a t .  S ' i n s p i -
rant d'un traité 9n La dignité et Les deooits da gowte-rnemenx,(L73)
l ' au teu r  de  l a  Le t t re  mon t re  que  Lu the r  a  é tab l i  I ' un . i t é  po l i t i que  e t
que  g rece  à  l a  Ré fo rme  " i l  n ' y  a  pas  E ta t  p ro tes tan t ,  où  l , un i t é  phy -
s ique  e t  mora le  ne  so i t  l e  de rn ie r  resso r t "  ( l 7a ) .0n  a  rep roché  au
Réformateur  de s 'êt re mê1é mal  à propos de réforrnes pol i t iques.  Mais,
répond Môser,  i I  n 'a  fa i t  que " ranger le  c iergé au devoi r  des Sujets, ,
( 175 ) ,  l e  soumet tan t  a ins i  à  l ' au to r i t é  un ique  du  p r i nce ,  comme le  ré -
c lame  Vo l ta i re .  De  che f  de  sec te ,  i l  n ' es t  d ,a i l l eu rs  j ama is  devenu
chef  de par t i  e t  ne s 'est  pas engagé lu i -même, comme tant  d 'autres,
dans  que lque  ac t i on  po l i t i que .  I l  s ' es t  au  con t ra i re  t ou jou rs  soumis  à
l 'autor i tÉ du Pr ince,  même quand i l  pensa. i t  d i f férenrment  en mat . ière de
re l ig ion et  i l  s 'est  borné à fa i re comme. l r lornay,  dans 1 a Henz, ia ie,  qui

" condamne  l es  comba ts ,  p l a i n t  son  Ma i t re  e t  l e  su i t , '  ( 176 ) .  La  c i t a -
t i on  a  peu  de  rappo r t  avec  l e  su je t ,  ma is  e l l e  es t  hab i l e ,  ca r , s ' . i 1
l i t  1a  l e t t r e ,  Vo l t a i r e  se ra  f l a t t é  qu 'on  l e  c i t e  e t  qu 'on  p renne  dans
ses oeuvres des exemples de sujets dévoués à leur  pr ince.  L 'équi l ibre

( L 7 l )  I b l d . ,  p .  1 9 6 .

\ L t a )  ! o 1 , 4 . ,  p .  L Y t .

(L73)  sw Y,  p.  ?2L.  Môser c i te  en note le  t . i t re
I,liltde und den Ant dez, 2brigkeit.

(t74) rbid.

\ L t 5  )  J D L d . .

(176 )  I b i d . ,  p .  222 .  Môse r  p réc i se  en  no te  :  , ,V .

al lemand : Vcn âer

I  a  Henr i  ade ' ,
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que  Lu the r  a  i ns tau ré  a ins i  en t re  l a  re l i g i on  e t  I 'E ta t  es t  l e  p lus

heu reux  que  l r on  pu i sse  t rouve r  :  l e  cu l t e  pub l i c  dépend  du  P r i nce

"qu i  a  1e  pouvo i r  de  f i xe r  l es  dogmes  des  Eg l i ses  se lon  l es  Lo i x  f on -

damentales de l 'Etat"  (L77)  ;  mais en même temps chacun garde " la  l i -

b e r t é  d ' a l l e r  a u  C i e l  p a r  l a q u e l l e  v o y e  q u i  l u i  p 1 a i t "  ( 1 7 8 ) .  L ' a u t o -

r i t é  po l i t ' i que  l a i sse  a ins i  en t i è re  l a  l i be r té  de  consc ience .  N 'es t -

ce pas exactement ce que réclame Voltaire dans la Voi.o du sage et iu

peuple ? 0n peut ,  cer tes,  reprocher à Luther  d 'avoi r  favor isé,  maigré

ces sages d isposi t ' ions,  1a pro l i férat ' ion des sectes qui  sont  nées à

la  su i t e  de  Ré fo rme .  C 'es t  ce  que  Vo l t a i re  semb le ,  en  tou t  cas , l u i  r e -

procher dans la septième Lettre philosophique. Môser reconnaît que

ce t te  o ro ' l i f é ra t i on  es t  "humi l i an te  pou r  I a  ra i son  huma ine "  (179 ) .

Ma is  i l  a  une  réponse  tou te  p rê te  :  " on  n ' a  j ama is  re je té  su r  1 ' èvan -

g i l e  de  J .C .  l es  So t t i ses  des  Sec tes ,  qu i  d i v i sen t  l e  Ch r i s t i an i sme ,

et  qui  se fondent  sur  le  même Evangi le"  (180) .  Vol ta i re a donc tor t  de

rend re  responsab le  Lu the r  d ' une  fau te  qu ' i 1  ne  l u i  v i end ra i t  j ama is  à

l ' i dée  d ' impu te r  à  Jésus -Chr i s t  e t  à  son  Evang i l e .

Dans  tou te  ce t t e  p rem iè re  pa r t i e  de  sa  Le t t re ,  Môse r  s ' app l i que

donc  à  ré fu te r  de  l a  man iè re  l a  p lus  r i gou reuse  l es  c r i t i ques  qu i  son t

formulées contre Luther dans la septième LettTe phiLosophique et i l  se

ser t  t rès habi lement  des idées que Vol ta i re développe dans la r lo ix  ju

sage  e t  du  peup le  e t  qu ' i l  conna î t  b i en ,  pou r  conva inc re  son  i n te r l ocu -

teur  et  1ui  prouver  qu 'en cr i t iquant  la  Réforme i l  se met  en contradic-

t i on  avec  l u i -même.0n  ne  peu t  pas  l u i  r ep roche r ,  comme à  Ha l l e r  e t  à

ses amis,  d 'avoi r  engagé un d ia logue de sourds en se cantonnant  dans le

doma ine  re l l g i eux ,  a l . o r s  que  Vo l t a i re  songea i t  essen t i e l l emen t  aux  con -

séquences temporel les de la  Réforme. Môser est  lu i -même t rop homme des

(L77 )  I b iC . ,  p .  2?3 .

(178) rbid.

(L79) rbnd.

(180) rbid.
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Lumières pour accorder  p lus d ' importance à la  d imension proprement  spi r i -
t ue l l e  qu 'à  l a  d imens ion  soc iâ le  e t  po l i t i que  de  l a  re l i g i on .  Sa  p rop re

concep t i on ,  au  fond  t rès  peu  re l i g i euse ,  de  l a  re l i g i on  1 ' ava i t  p répa ré

depu i s  l ong temps  dé jà ,  au  mo ins  depu i s  l 'Ode  funé ra i re  de  1745 ,  à  en t re r
sans t rop de d i f f icu l té dans le  système de pensée de Vol ta i re et  à en com-
prendre les moindres nuances.

0ans  l a  seconde  pa r t i e ,  i 1  j o i n t  à  ce t t e  i n te l l i gence  de  l ' es -
pr i t  vo l ta i r ien une connaissance pâr fo is  assez étonnante de la  person-

nal i té  de Luther  dont  i l  va étudier  le  caractère.  Ma' is  cet t ,e  connais-
sance  n 'empêche  qu ' i l  ne  dé fo rme  un  peu ' l a  réa l i t é  à  f o r ce  de  vou lo i r
annexer son héros aux Lumières.  I l  ne réfute p lus,  cet te fo is-c i ,  un
passage  p réc i s  de  Vo l t a i r e .  I l  ne  re t i en t  que  l ' i dée  t rès  géné ra le  que
' I 'auteur  

f rançais a cormis l 'er reur  de met t re Luther  au même rang que

Mahomet ,  que  1es  thomis tes  e t  l es  sco t i s tes  e t  qu ' i l  en  a  f a i t  a i ns i  un
horme du Moyen-Age,  grossier  et  incul te,  qui  n 'a eu d 'autres mér i tes
que "de veni r  au monde à propos" et  qui  n 'aura i t  p lus aucune audience
aup rès  du  g rand  pub l i c  s ' i l  r evena i t  ma in tenan t .  M i j se r  a  d ,a i l l eu rs  dé -
jà réfuté ce dernier  point  dans la  par t ie  précédente :  i l  est  vra i  que

Lu the r  ne  fe ra i t  p l us  f o r t une  au  XV I I I e  s i èc le ,  ma is  l a  ra i son  en  es t
que  sa  p résence  ne  se ra i t  p l us  nécessa i re  pa rce  que  " l , ég l i se  une  fo i s
é c l a i r é e " ,  e 1 1 e  n ' a u r a i t  " p l u s  1 e  b e s o i n  d e  f l a m b e a u x , , ( 1 8 1 ) .  I l  a  s u
s 'adresser  à des espr i ts  bornés et  conver t i r  "des sots,  des fous et  des
bê tes "  (182 )  e t  i l  s ' es t  mon t ré  a ins i  p l us  e f f i cace  que  l es  conc i l es  de
P ise ,  de  Cons tance  e t  de  Bâ le  e t  qu 'E rasme .  "La  G lo i re  de  f rappe r  l e
g rand  coup  é to i t  r ése rvé  à  Lu the r "  (183 ) .  L ' e f f i cac i t é  de  l , ho rnme  d ,ac -
t i on  qu i  n ' écou te  que  son  bon  sens .  es t  a i ns i  opposée  à  I ' i ne f f j cac i t é
des savants théologiens dont  les vues sont  t rop subt i les pour  t rouver
aud ience  aup rès  du  peup le .Oans  ce  passage ,  comme dans  p lus ieu rs  au t res ,
Môser a,  en fa i t ,  dé jà évoqué 1a personnal i té  du Réformateur  qu, i l  va

(Lgl )  Ib id. ,  p .  22L.

(L82)  Ib id. ,  p .  222.

(183) rbid.



analyser  maintenant  de p lus près.  I1  cof lmence par  exaniner  1e sty le

qu i  f a i t  conna î t re  l ' ho rme .  En  ce  qu i  conce rne  l ' éc r i t u re ,  i 1  pa r t

enco re  d ' une  remarque  c r i t ' i que  de  Vo l t a i r e  qu i  ava i t  d i t  de  Lu the r ,  de

Ca lv in  e t  de  Zw ing l i  dans  l a  sep t i ème  l e t t r e  ph i l osoph ique  qu ' i ' l s

é ta ien t  " t ous  éc r i va ins  qu 'on  ne  peu t  I i r e "  (184 ) .  En  réponse ,  l t l ôse r

van te ' l ' éc r i t u re  de  Lu the r  qu i  es t  " s i  na i ve ,  e t  s i  so l i de ,  qu 'on  t rou -

ve (dans ses l ivres)  non seulement  la  Vér i té ,  mais même de l 'agrément ,

son  ca rac tè re  s ' imp r iman t  dans  l a  mo ind re  Pé r i ode "  (185 ) .  Un  éc r i va in
qu i  sa i t  non  seu lenen t  i ns t ru i re  ma is  p la i re  e t  chez  qu i  l ' é rud i t i on
n 'é tou f fepas  1a  pe rsonna l i t é  dev ra i t  p l a i r e  à  Vo l t a i r e .  L ' a f f i rma t i on

r isquant  de paraî t re quelque peu hasardeuse,  Môser 1 'étaye en invoquant

le jugement  de p lus ieurs auteurs dont  le  témoignage est  d 'autant  p lus

p réc ' i eux  qu ' i l s  cn t  é té  adve rsa i res  de  Lu the r :  E rasme ,  l e  Jésu i t e  Pau l

Besnier  qui  par le de la  net teté d 'espr i t  de Luther  dans son Dic i icnncz-

re Etgnologiqze, Florimond de RémOnd dans son traité De L'origine et izt

progrès de Lthérésie et Varil las dans son ?raité de L'hérésie qui ont

af f i rmé que le Réfonnateur  éta i t  le  p lus grand menteur  que l 'h is to i re

n 'a i t  j ama is  eu ,  ma is  qu i  son t  pou r tan t  ob l i gés  de  reconna î t re  que  1a

na tu re  l u i  ava i t  donné  " l a  sub t i l i t é  i t a l i enne ,  j o i n te  à  un  co rps  a l l e -

mand"  (186 ) ,  que  j ama is  pe rsonne  n 'a  possédé  à  un  p lus  hau t  deg ré  "1 ' a r t

de  conna î t re  t ous  l es  rep l i s  du  Coeur ,  e t  de  p rêche r  avec  p lus  d ' onc t i on
q u e  l u i "  ( 1 8 7 )  e t ,  e n f i n ,  q u e  " 1 a  d é l i c a t e s s e  d e  s o n  s t i l e  n ' ( a )  c é d é
qu 'à  son  a imab le  conve rsa t i on "  (188 ) .  Avec  beaucoup  d 'hab i l e té  Môse r  ne

se contente pas de c i ter  des adversai res de Luther ,  mais i l  c i te  des

adve rsa i res  f r ança i s  qu ' i 1  semb le  avo i r ' l u  d ' assez  p rès ,  s i  I ' on  cons i -

dè re  l a  p réc i s i on  des  ré fé rences  qu ' i l  donne  e t  i l  r e l ève  dans  l eu rs  j u -

gements des qual i tés auxqu'e l les Vol ta i re ne devra i t  pas rester  insensi -

b le.  Pour fa i re bonne mesure,  i1  a joute à ces auteurs quelques personna-

ges  i l l us t res  conme le  pape  Léon  X  qu i  van ta i t  l a  beau té  du  gén ie  de

Lu the r  e t  l es  empereu rs  a l l emands  Max im i l i en  e t  Cha r ' l es  V ,  qu i  on t  pou r -

(L841 rbid",

(185) rbid.,

(186) rbid.

(L87 )  I b i d . ,  p .  223  sq .

( L 8 8 )  I b i d . ,  p . 2 2 4 .

n 215 (Ed.  Pomeau des  Le t t?es  ph iLosoph iques  :  p .  5 l ) .

223.



tant  combat tu la  Réforme et  qui  lu i  ont  rendu Ia même just ice que le
pape .  I l  ne  manque  p lus  à  ce t t e  i l l us t re  sé r i e  que  Vo l t a i re  don t  Môse r

met l rest ime au-dessus de cel les des papes et  des empereurs.

Luther  mér i tera i t  "autant  p1us" cet te est ime,  "son caractère

n 'ayant  été qu 'un assemblage de grandes qual i tés,  nuancé exprès par  des

fa ib lesses ,  pou r  f a i r e  conno î t re ,  qu ' i 1  é to i t  ho rme  e t  qu ' i l  avo i t  é té

mo ine "  (189 ) .  0 ' avance  Môse r  excuse  a ins i  l es  f a i b l esses  de  Lu the r
qu ' i l  se ra i t  ma lad ro i t  de  vou lo i r  se  d i ss ' imu le re t  qu i  ne  son t  d ' a i l -

l eu rs  en  géné ra l  que  l ' enve rs  des  qua l i t és .  I 1  t i en t  su r tou t  à  j us t i -

f ier  son caractère emporté.  Les passions fougueuses n 'éta ient ,  par  exem-
p le ,que  " l es  véh i cu les  des  ém inen tes  ve r tus ,  un  nob le  o rgue i l ,  un  cou -

rage à af f ronter  le  Clergé même, un Espr i t  impétueux et  passablement

suf f isant  pour  met t re à prof i t  toutes ces ut i les tempêtes"  (190) .  Ces
qua l i t és  e t  ces  dé fau ts  é ta ien t  i nd i spensab les  à  Lu the r  pou r  1u i  pe r -

met t re d 'achever 1e grand ouvrage de la Réforme. Môser rappel le  1 'en-
jeu :  le  Réformateur  s 'a t taquai t  à  des pré jugés respectables par  leur

ancienneté.  La.remarque fourn i t  l 'occasion de rappeler  i lue la  Réforme

n'a pas apporté de nouveauté,  autrement  d i t  que Luther  n 'est  pas de ces

espr i ts  fanta is is tes qui  créent  des sectes au gré de leurs capr ices :

i l  n ' a  pas  i nnové ,  ma is  i l  a  s imp lemen t  res tau ré  I ' hab i t  anc ien  en  en -
levant  les " fanfre luches" (191) .  Môser at t r ibue à son héros une démar-

che  qu ' i l  f e ra  s i enne  p lus  t a rd ,  l o r squ ' i l  s ' e f f o r ce ra  d ' adap te r  à  l 'E ta t

terr i tor ia l  les anciennes st ructures de la  société corporat ive.  Jamais
' i1  ne prétendra passer  pour  un révolut ionnaire,  rnais  i1  se présentera

conme un restaurateur  qui  rend v ie aux inst i tu t ions d 'autrefo is  qui

son t  l es  m ieux  fa i t es  pou r  assu re r1e  bonheu r  de  tous .  Co rnme  Vo l ta i re

1ui -mêne (192),  Luther  a lu t té contre 1es pré jugés qui  ont  déformé le

(189) rbid.

(L90) Ib1.d.

(LgI) rbid.

(192 )  Vo l t a i r e  ava i t  pa r fa i t emen t  consc ience  de  ta  po r tée  h i s to r i que  de
la  Ré fo rme .  En  1769  i l  deva i t  a f f i rmer  :  " J ' a i  f a i t  p l us  en  mon
temps  que  Lu the r  e t  Ca l v i n  ! " .  Ce t te  a f f i nna t i on ,  qu i  i nd igna  l es
lu thé r i ens  enco re  b ien  p lus  que  l es  c r i t i ques  fo rmu lées  con t re  l es
Réformateurs dans les Let t res phiLosophiques,  montre que vol ta i re
compara i t  vo lon t i e r s  son  ac t i on  à  l a  l eu r .
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v i s a g e  d e  I ' E g l i s e  p r i m i t i v e  e t  j l  a  s u ,  p o u r  r é a l i s e r  s o n  o e u v r e

d 'assa in i ssemen t ,  exp lo i t e r l es  f au tes  de  ses  ennemis ,  à  l a  man iè re

d 'un  g rand  cap i t a i ne .  Bay le  l u i -même,  ce  Bay le  que  Vo l t a i re  ne  sau ra i t

con t red i re ,  a  l oué  l e  Ré fo rma teu r  a l l emand  d 'avo i r  su  sa i s i r  1es  g ran -

des occasions en at taquant  la  maladie dans un temps cr i t ique où i l

" f a l l a i t  s e l o n  l e  c o u r s  d e  l a  N a t u r e  q u ' e l 1 e  c e s s â t  o u  q u ' e 1 l e  d i m i -

nuâ t "  ( 193 ) .  Le  f u tu r  h i s to r i en  s ' ad resse  i c i  à  l ' h i s to r i en  qu 'es t

Vo l t a i r e :  l ' honme de  gén ie ,  l e  "g rand  cap i t a i ne "  es t  capab le  de  sa i -

s i r  les occasions et  de s 'adapter  aux évolut ions que conmande la nature

C 'es t  t ou te  l a  ph i l osoph ie  de  l ' h i s to i re  de  I ' au teu r  de  1 'H i s to i re

d '2snabmek qui  est  a ins i  déJà esquissée dans la  le t t re de 1750.

Qu 'en  es t - i l  de  1 ' amb i t i on  don t  on  a  s i  souven t  accusé  Lu the r  ?

Les hormes qui  lu i  prêtent  ce défaut  sont  de ces espr i ts  "qui  préfèrent

un honme ranpant dévotement dans les pas de ses ancêtres, à des hommes

ex t rao rd ina i res  e t  en t rep renan ts "  (194 ) .  I l s  son t  d ' i squa l i f i és  d ' emb lée .

Ma is  i l s  on t  su r tou t  eu  l e  t o r t  de  ne  pas  d i s t i ngue r  l e  v i ce  de  1a  pas -

s ion  don t  " . . . l es  mouvemen ts  con t ra i res  /  su r  ce  vas te  0céan ,  son t  des

Ven ts  nécessa i res "  (195 ) .  Ces  ve rs  que  Môse r  c i t e  i c i  son t  t i r és  des

Essais su. t  L thonne,  chap,  I .  0r  l 'auteur  de ces Essais n 'est  autre que

Vo l ta i re  l u i -même qu i  se  sen t i r a  f l a t t é  d ' ê t re  c i t é  pou r  l a  seconde  fo i s

et  qui  aura mauvaise grâce à ne pas rgconnaî t re que " l 'homme sans pas-

s ion ne sera jamais n i  un excel lent  fourbe,  n i  un grand honrne" (196) .

Môse r  esqu i sse  dans  ces  f i gnes  une  psycho log ie  mora le  qu i  n ' es t  p l us

tou t  à  f a i t  ce l l e  qu ' i l  ava i t  adop tée  dans  ses  deux  revues  e t  qu i  annon -

ce la  réhabi l i ta t ion des passions qu ' i l  va entreprendre quelques années
plus tard dans son traité Sut La uaLeur des passions et des inclinaticns

bien équi l ibrées.  L '  ambi t ion,  dont  i l  sera beaucoup quest ion dans ce

(  193 )  s t l  Y ,  p .  ?25.

(L94)  Ib id.0n remarquera que pour la  c i rconstance Môser témoigne moins
de respect  pour  ' les 

ancêtres que dans le  t ra i té  de théologie et
sur tout  moins que dans ses oeuvres de matur i té .

(195)  Ib id. ,  p .  206.

(196) rbid.
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t ra i té ,  est  une de ces passions dont  les âmes b ien nées,  comme Luther

et  cof f ine,  p lus tard,  von dem Bussche,  savent  fa i re le  mei l leur  usage.

La  me i ' l l eu re  p reuve  que  l e  Ré fo rma teu r  sava i t  u t i l i se r  ses  pass ions  à

bon  esc ien t  es t  qu ' i l  ava i t  l e  coeu r  g rand ,  qu ' i l  é ta i t  ouve r t ,  1 i bé -

ra l  e t  compa t i ssan t  au  ma lheu r  de  son  p rocha in .  I l  I ' a  démon t ré  en  ve -

nant  t rès généreusement  au secours de son ancien adversai re,  le  domi-

n icain Tetzel ,  qui  lu i  avai t  pour tant  causé de s i  grands tor ts .

Ce qui  devra i t  séduire Vol ta i re encore b ien p lus que cet te ma-

n i f es ta t i on  de  cha r i t é  p ra t i que ,  c ' es t  l ' image  d 'un  Lu the r  qu i  a  é té

horme du monde,  ami  des ar ts  et  des sc iences.  C'est  dans ce passage que

Môser  pousse  l e  p lus ' l o i n  sa  t endance  à  sou l i gne r  chez  son  pe rsonnage

1es  t ra i t s  qu i  l e  rapp rochen t  de  I ' i déa1  de  I ' honnê te  ho r rne  e t  du  ph i -

l osophe  dans  l e  goû t  des  Lumiè res .  I l  sa i t  que  pou r  Vo l t a i r e  un  ré fo r -

ma teu r ,  un  f onda teu r  de  sec te  ne  peu t  ê t re  qu 'un  en thous ias te  f ana t i -
que ,  "un  pédan t  s i ngu l i e r  e t  f a rouche"  (197 ) .  R ien  de  tou t  ce la  chez

Luther  !  Sa conversat ion éta i t  enjouée,  son humeur v ive,  ses répl iques

éta ient  heureuses et  f ines et  ses propos de t .ables d iver t issants.  Bref ,
i l  é ta i t  passé maî t re de cet  ar t  de la  conversat ion que 1es Français

apprécient  tant .  Et  puisque ce s ièc le eudémoniste et  même un peu hédo-
n i s te  n ' a ime  guè re  l es  pu r i t a i ns  n i  l es  ascè tes ,  Môse r  p rend  so in  de
rappeler  que Luther  mangeai t  b ien et  qu ' i1  mangeai t  comme les honnêtes
gens,  c 'est -à-d i re en compagnie de savants,  d 'ar t is tes comme Lucas
Cranach  e t  en  fa i san t  j oue r  de  l a  mus ique ,  qu ' i l  p ra t i qua i t  au  demeu-
rant  lu i -mÛne for t  b ien,  " I1 avoi t  souvent  Concert  chez lu i "  (198)  re-
marque  Môse r ,  co rme .  s ' i l  pa r ' l a i t  d ' un  p r i nce  du  S ièc le  de  Lou i s  X IV  ou
d 'un  g rand  bou rgeo i s  pa r i s i en  e t  en  fa i san t  un  c l i n  d ' oe i l  à  ce t  ama-
teu r  de  mus ique  qu 'é ta i t  Vo l t a i r e  l u i -mâne .

I l  sa i t  b ien que ce por t ra i t  du par fa i t  horrne du monde qu' i l

veut  donner de Luther  ne concorde pas tout  à fa i t  avec I ' image que I 'on
se  fa i t  d ' o rd ina i re  de  ce t te  pe rsonna l i t é  t r ès  comp lexe  :  i 1  n ' a  pas

tou jou rs  ag i  avec  assez  de  c i r conspec t i on ,  i l  a  pa r fo i s  nég1 igé  l es  ap -

(L97) Ib id. ,  p .  2?7.

(198) rbid.



p a r e n c e s ,  i l  n ' e n t e n d a i t  p a s  l a  f i n e  d i s c r é t i o n ,  i l  " s e  l a i s s a i t  e m -

p o r t e r  p a r ] e s  i n j u r e s  d e  s e s  e n n e m i s  à  l e u r  r e n d r e  l a  p a r e i 1 1 e , , . .

i l  s ' es t  pe rm is  des  sa i l l i es  t r op  fougueuses  e t  t r op  sang lan tes  pou r

ne  pas  a ig r i r  ses  adve rsa i res "  (199 ) .  Ma is  es t - ce  l a  f au te  de  Lu the r  ?

N 'es t - ce  pas  p lu tô t  à  1a  g ross iè re té  de  l ' époque  qu ' i l  f au t  impu te r

ces défauts et  à l 'âpreté des lu t tes qui  ont  v i te  débordé le domaine

de la fo i  ?  Une t rop grande f inesse aurai t  é té impercept ib le au pa-

l a i s  g ross ie r  du  peup le  e t  l es  " c l ameurs  du  Pa r te r re  au ro ien t  s i f l é

la p ièce,  s ' i ' l  (Luther)  n 'avoi t  pas rembarré quelquefo is  par  des répon-

ses macaroniques ceux qui  ne cherchoient  que de met t re les r ieurs de

leurs côtés pour se d iver t i r  à  ses dépens" (200) .  Môser songe t rès pro-

bablement  à ce pamphlet  assez épicé qu ' i l  a  envoyé autrefo is  à son an-

c ien professeur de Gôt t ingen,  Heumann,  et  i l  espère b ien que l 'homne de

théâtre qu 'est  Vol ta i re appréciera 1a métaphore empruntée au domaine de

]a scène.  Mais i l  veut  sur tout  prouver  que la Réforme, dont  i l  compte

bien avoi r  démontré les heureux ef fets  éta i t  à  ce pr ix  :  Luther  s 'est

adapté aux moeurs de son s ièc le pour  assurer  le  succès de sa cause et
' i l  ne  f a i t  pas  de  dou te  qu 'au  S ièc le  des  Lumiè res ,  en  un  temps  qu ' i 1  a

con t r i bué  à  éc la i re r ,  i l  eû t  f a i t  un  pa r fa i t  ph i l osophe .  "Ce  mé lange

I  de  fa ib lesses  huma ines  n 'empêcha i t  po in t ,  es t ime- t - i l  en  conc lus ion ,  1a

serv ice de cet te vocat ion.  Un te l  horme ne se mesure pas à 1 'aune com-

mune :  "une  g randeu r  au -dessus  de  I ' o rd ina i re  n ' a  po in t  o rd ina i remen t

1a pureté du médiocre"  (?02' ) .  l4ôser  at t r ibue cet te remarque à l 'Abbé

de Rosnel  qui  l 'a joute en note à des vers de Pope où i l  est  quest ion

d'auteurs subl imes dont  la  véhémence par fo is  excessive est  préférable à

la fade justesse de cer ta ins r imeurs cra int i fs .  I ' l  fa i t  a ins i  une der-

n ière fo is  appel  à un auteur  f rançais pour  conf i rmer une idée qui  Iu i

es t  chè re ,  e t  i l  a  I ' hab i l e té  de  cho i s i r  un  t r aduc teu r  de  Pope  que

Vol ta i re apprécie tant  dans 1es Let t res phiLosophiques.

(L99) rbid.

(200) Ibid., p. 228.

(20L) rbid.

(2o2\ rbid.
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Dans cet te le t t re de 1750,  Môser s 'at taque pour 1a première
fo i s  au  ph i l osoph i sme  f rança i s  e t  à  son  rep résen tan t  l e  p lus  i l l us t re .
La cr i t ique de l 'horme-machine de La Met t r ie  dans l 'Ode funérai re de
1745  n 'é ta i t  qu 'une  passe  d 'a rme  sans  l endema in ,  t and i s  que  ce  nouve l
écr i t  va p lus au fond des choses et  a valu un succès cons. idérable à
son auteur  auprès de tous ceux,  en Al lemagne,  qui ,  comme Hal ler  ou
Hamann,  supporta ient  de p lus en p lus mal  les at taques de Vol ta i re con-
t re la  re l ig ion chrét ienne en général  et  contre la  Réforme et  son pro-
mo teu r  en  pa r t i cu l i e r .  0n  a  d i t  de  ce t  opuscu le  que  c ,é ta i t  p l u tô t  un
exe rc i ce  de  s t y l e  f r ança i s  qu 'un  t ra i t é  qu ' i l  f aud ra i t  p rend re  au  sé -
r i eux  (203 ) .0n  y  dev ine  pou r tan t  l es  e f f o r t s  s i ncè res  d ,un  au teu r  qu i
veut  défendre I 'honneur de son pays,  ce lu i  d 'une grande f . igure du pas-
sé  na t i ona l ,  de  l a  re l i g i on  qu ' i 1  con fesse  e t  du  sys tème  de  gouve rne -
ment  qui  est  issu de la  Réforme. 0n y d iscerne déjà cer ta. ins thèmes
que Môser développera p lus tard dans sa lu t te contre le  oh. i losooh. isme.
C ' e s t  a i n s i  q u ' i 1  f a i t  I ' a p o l o g i e  d u  g é n i e  q u e  l , o n  n e  p e u t  p a s  j u g e r

se lon  l es  c r i t è res  o rd ina i res .  L ' é rud i t i on  so l  i de  d ,un  au then t i que  A l -
lemand tourné vers I 'act ion prat ique est  opposée à 1a spéculat ion pure-
men t  t héo r i que  à  l aque l l e  se  se ra i t  adonné  un  Sa in t  Thomas .  La  re l i g i on
réformée est  approuvée non seulement  pour  la  pureté de sa morale,  mais
encore pour sa par fa i te  adaptat ion aux nécessi tés de I 'Etat  moderne.
Lu the r  es t  l oué  pou r  son  sens  h i s to r i que :  Vo l t a i r e  qu i  ob jec ta i t  que
sa  g randeu r  ne  pouva i t  s ' exp l i que r  que  pa r  l a  méd ioc r i t é  de  l ' époque  se
voi t  répondre que le Réformateur  a su in terveni r  au bon moment et  sa i -
s i r  d ' un  seu l  coup  d 'oe i l ,  co f i f , ne  un  g rand  cap i t a i ne ,  eu  une  i n tu j t i on
génia le qui  annonce déjà la  not ion de "Tota le indruck" ,  toute la  com-
p lex i t é  de  Ia  s i t ua t i on .  Môse r  l u i -même fa i t  dé jà  p reuve 'de  ce  sens  h i s -
t o r i que  l o r squ ' i l  essa ie  de  comprend re  l es  causes  de  I ' esso r  du  mona-
ch i sme  en  Eu rope  e t  ce l l es  de  son  déc l i n .  L ,exp l i ca t i on ,  pu remen t  démo-
g raph ique ,  n ' es t  guè re  sa t i s fa i san te ,  i 1  manque  enco re  ce  i ens  des  cau -
sa l i t és  mu l t i p l es  qu 'appo r te ra  Mon tesqu ieu  ;  ma is  l , e f f o r t  de  compréhen -
s ion est  louable et  prornet teur .  Les r 'é f lex ions sur  la  grandeur de Luther
qu i  n ' a  pas  l a  pu re té  des  méd ioc res  annonce  l a  réhab i l i t a t i on  des  pas -

(203) H.A. Korff , VoLtaire in bitercrischen DeutschLani d.es :{,iîII.
Jahrhwuierts, op. ci t . ,  p. 332.



s ions  e t  une  nouve l l e  v i s i on  de  I ' homme qu i  comp lè te ra  p lu tô t  qu 'e11e

ne contredi ra cel ]e qui  est  donnée dans les deux revues.

Mais ce n 'est  pas te l ' lement  en lu thér ien qu 'en homme des Lumiè-

res et en honnête horrne, presque en philosophe, que Môser défend

Luther  contre le  phi losophe.  Est imant  que 1es cr i t iques de Vol ta i re

reposent  sur  un malentendu,  i l  s 'e f force de fa i re de Luther  un précur-

seu r  des  Lumiè res  (20a ) .  En  bon  ra t i ona l i s te ,  i l  n ' acco rde  qu 'une  im-

por tance re lat ive aux arguments spéci f iquement  re l ig ieux.  I1  par le

ce r tes ,  de  "Vé r i t é " ,  de  l a  " sa ine  e t  bonne  doc t r i ne  des  Eg l i ses  p r im i -

t i ves "  qu 'a  f a i t  r ev i v re  Lu the r ,  de  l a  mora le  que  ce lu i - c i  a  "dépu ré " ,

mais i l  met  cet te morale au serv ice "du bonheur généra1 du monde".  I l

i ns i s te  a ins i  su r  l es  ve r tus  soc ia les  de  Ia  Ré fo rme  don t  i 1  ana l yse  en

pr ior i té  les conséquences démographiques et  économiques.  Les conséquen-

ces pol ' i t iques lu i  importent  également  beaucoup p lus que 1es conséquen-

ces  re l i g i euses  :  coûme Vo l ta i re ,  i 1  p ré fè re  I 'E ta t  où  l e  pouvo i r  sp i -

r i tue l  est  subordonné au pouvoir  temporel ,  mais,comme lu i  encore,  i l

r econna î t l e  d ro i t  des  i nd i v i dus  à  l a  l l be r té  de  consc ience .  B ien  que

ses  i n ten t i ons  so ien t  man i fes temen t  pa t r i o t i ques ,  i l  se  ga rde  b ien  de

fa i re de son Luther  un teutomane secta i re et  fanat ique,  mais i l  prend

soin de min imiser  les t ra i ts  qui  pourra ient  paraî t re t rop authent ique-

ment  a l lemands et  va lonise tous ceux que permettent  de donner du Réfor-

mateur  l ' image d 'un horrne du monde,  ani  des sc iences,  des ar ts ,  de 1a

musique et  bon écr iva in.  I1  reprend encore les at taques des phi losophes

con t re  l 'Eg l i se  ca tho l i que ,  con t re  1es  p ré jugés ,  1a  s imon ie ,  1a  r i ches -

se  e t  l ' hypoc r i s i e ,  con t re  1a  p ié té  c rue l l e  qu i  v i o l e  l es  d ro i t s  de  Ia

nature,  contre la  fa inéant ise des moines et  1a pro l i férat ion des ordres

conternplat i fs ,  contre l 'ascèse et  le  cél ibat  et  contrè les vaines spé-

cu la t i ons  t héo log iques  qu i  ne  son t  d ' aucune  u t i l i t é  pou r  l e  p rog rès  du

gen re  huma in .  I l  n ' épouse  pas  seu lemen t  l es  i dées  du  ph i l osoph i sme ,

ma is  i l  l u i  emorun te  auss i  son  vocabu la i re :  l es  ho rmes  son t  appe lés

"êtres ra isonnables"  ;  Luther  s 'est  bat tu pour  la  "cause commune du gen-

(204) Heine défendra une thèse assez proche de cel le  de Mbser sur  son
traité Zur Gesehichte dez, ReLigion unâ. Cer Philcsaphie in Deutscit-
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re  huma in r r ,  i l  a  "éc la i ré "  l e  monde  e t  l ,Eg l . i se ,  i l  a  con t r . i bué  au
"bonheu r  géné ra1  du  monde"  e t  assu ré  ce lu i  de  I 'E ta t  ;  i l  a  l u t t é
contre les "pré jugés" et  pr is  par t i  contre tous ceux qui  , , rampent  dé-
votement  dans les pas de ( leurs)  ancêtres, , .  Le vocabula. i re du phi lo-
sophisme est  aussi  ce lu i  de l ,horxne du monde,  de I 'honnête honrme qui
sa i t  v i v re  en  soc ié té :  i l  es t  ques t i on  de ' , conve rsa t i on  en jouée , ' ,
d" 'humeur v ive" ,  de "propos d iver t issants ' , ,  de , ' f ine d iscrét ion, '  e t  de
" f ine sat i re" ,  de l 'arnour  de Ia musique chez Luther ,  qui  , ,avoi t  souvent
Concert  chez lu i " .  Môser 

' lu i -même 
a voulu donner ' , ra isonnablement"  une

' idée p lus juste de la  Réforme et  de son auteur ,  i l  n ,a pas par lé en sa-
vant  ou en érucl i t ,  mais en "honnête horme, ' .  Ce qui  ne l ,empêche nul le-
ment  de c i ter  beaucoup d 'auteurs,  en par t icu l ier  des auteurs f rançais :
Bayle,  le  Père Besnier ,  Mainbourg,  F]or imond de Rémond Simon Fonta ine,
qu ' i 1  no rnne  d 'ap rès  Bay le ,  Va r i l i as ,  Ame io t ,  en  t an t  que  t raduc reu r  oe
Fra Paolo,  l 'abbé Rosnel  et  sur tout  Vol ta i re lu i -mêrne.  Excepté ce der-
n ier ,  ce ne sont  p lus les auteurs qu, i l  ment . ionnai t  dans les revues de
jeunesse :  con rne  dans  l e  t r a i t é  de  théo1og ie ,  i 1  l es  cho i s i t  en  f onc -
t ' ion de son sujet  et  aussi  en fonct ion des goûts présumés de son inter-
' locuteur 

.

Ce t  i n te r l ocu teu r  res te  f i c t i f  e t  on  i gno re  s i  Vo l t a i r e  au ra i t
app réc ié  l es  a t t en t i ons  que  l u i  p rod igue  Môse r  e t  s , i l  au ra i t  t r ouvé
de son goût  cet  écr i t  qu i  past iche son sty le et  qui  imi te avec p lus
ou  mo ins  de .bonheu r  ses  sa i l l i es  e t  ses  j eux  d ,esp r i t .  Ma lg ré  que lques
maladresses év identes,  Môser fa i t  un ef for t  louable pour  écr i re un f ran-

ça i s  é légan t  e t  pou r  donne r  de  l a  v i vac i t é  à  sa  p lume .  Ma is ,  comme . i l

l 'a  reconnu quelques t iente-c inq ans p lus tard,  dans sa le t t re à Nico-
l aT ,  on  n ' im i te  pas  Vo l t a i r e .  I l  r enonce ra  désonna . i s  à  ce  gen re  d ,exe r -
c ice.  A l 'except ion du t ra i té  Sts LauaLew, des passions et  Les inc l ina-
t ions b ien équi l ibnées où I 'on devine encore quelgue inf luence,  assez
' l o i n ta ine ,  

i 1  es t  v ra i ,  du  s t y l e  de  Mar i vaux ,  i l  s ' e f f o r ce ra  d ' ê t re  I u i -
même e t  i l  y  r éuss i ra .  Le  pas t i che  ne  po r te  pas  seu lemen t  su r  l e  s t y l e
mais encore sur  le  fond.  I l  faut  reconnaî t re que dans ce domaine Môser
a su reprendre non seulement  le  vocabula i re de Vol ta. i re,  mais encore
exp lo i t e r  f o r t  hab i l emen t  1a  pensée  vo l t a i r i enne ,  en  pa r t i cu l i e r  ce l l e
qui s'exprime dans la Voiæ ùt saqe et du peupLe pour 1a mettre au ser-
v i ce  de  sa  p rop re  cause  e t  qu , i 1  a  f a i t  p reuve  d 'une  i n tu i t i on  assez
sû re  de  ce  qu i  pouva i t  p l a i r e  ou  dép la i re  à  l ' éc r i va . i n  f r ança i s .  ! 1ôse r
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a su donner une preuve assez éc latante de cet te facul té de s 'adapter
aux goûts de son inter locuteur  qui  a fa i t  de lu i  un d ip lomate appré-
c ié  e t  qu i  exp l i que  en  g rande  pa r t i e  l es  succès  de  sa  ca r r i è re .  I l  ne
fa i t  pas  de  dou te  qu 'en  1750  Môse r  conna î t  b i en  Vo l t a i r e .  I l  n ' en  es t
pas imprégné aussi  in t imement qu ' i l  l 'é ta i t  de Mar ivaux et  de

Saint-Evremond dans ses revues de jeune-sse, mais suffisarment pour ap-
paraî t re,  du moins provisoi rément ,  comne le p lus vol ta i r ien des adver-
sa i res  de  Vo l t a i r e .

L 'année 1750 représente une sor te de coupure dans la  carr ière
d 'écr iva in de Môser.0n ne peut  pour tant  pas la  considérer  comme le
débu t  d ' une  nouve l l e  pé r ' i ode ,  pa rce  qu 'au  cou rs  des  années  c inquan te

nale ou importante.  Les af fa i res semblent  avoi r  absorbé presque Eoutes
ses  éne rg ies  pendan t  ce t t e  pé r i ode  e t  l es  responsab i l i t és  qu ' i l  a  as -
sumées pendant les quatre premières années de la guerre de Sept ans ne
lu i  on t  guè re  l a i ssé  l e  t emps  d 'éc r i r e .  Ce  n 'es t  qu 'à  pa r t i r  de  1760
que I ' lôser  fa i t  à  nouveau preuve d 'une étonnante fécondi té l i t téra i re
qui donnera naissance à des traités aussi importants que lâ Défense
dtArLequin et 1a Lett"e au Vieaine eattoyatd et qui about' ira vers le
m i l i eu  des  années  so i xan te ,  à  une  pub l i ca t i on  pa r t i e l l e  de  l a  p rem iè re
part ie  de 1 'Histo i re dt1snobruck.  Les t ro is  pr inc ipaux écr i ts  qui

avaient  été publ iés en 1749 et  en 1750,  Arn in ius,  le  t ra i té  de théolo-
g ie et  la  Let t?e à M. de VoLfn i re,  formaient  un ensemble assez cohérent
malgré la  d ivers i té  des sujets abordés :  c ,éta ient  des ouvrages de ré-
habi l i ta t ion,  des "Schutzschr i f ten, ' ,  dans le  genre de ceux qu,avai t

écr i ts  Got t f r ied Schûtze ou des "Ret tungen, , ,  cornme Lessing en produ. i ra

à  pa r t i r  des  années  c inquan te .  I I s  é ta ien t  marqués  en  p lus  pa r  l , i n ten -
t ' ion patr io t ique de leur  auteur  qui  se proposai t  de défendre et  d, i ' l -
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l us t re r  so i t  une  époque ,  so i t  une  g rande  f i gu re  du  passé  na t i ona l .

En f i n  ces  t r o i s  ouv rages ,  auxque l s  on  peu t  enco re  a jou te r ' l ' ode  so -

lennel le  pour  le  cent ième anniversai re du Tra i té de t /estphal ie ,  conte-
na ' ient  de nombreuses références aux sources f rancaises et  s ' insoi ra ient

sur  des points importants de 1 'espr i t  vo l ta i r ien.  Arnnnius éta i t  une

tragéd'ie française et 1a Lettre à M. de VoLtaire, rédigée en français,

défendai t  Luther  avec des arguments vol ta i r iens.  0n ne ret rouve pas

cet te cohérence dans les écr i ts  que Môser a rédigés et  publ iés dans les

années c inquante.  11 n 'y  a aucun t ra i t  cormun entre le  t ra i té  Sur ia

oaleun des passions et des ineLinations bien ëquil ibrées, 1 'oeuvre la
plus importante de Môser pendant  cet te pér ' iode,  et  les pet i ts  écr i ts

h i s to r i ques  qu ' i l  a  f a i t  pa ra î t r e  ve rs  l e  m i l i eu  des  années  c inquan te

dans d ivers pér iod ' iques.  Les rapports  avec les le t t res et  1a pensée

françaises que I 'on peut  déCeler  dans ces publ icat ions sont  ext rême-
ment  minces.  I l  n 'y  aura donc pas l ieu de s 'y  arrêter  longuement.  Le

t ra i t é  su r ' l es  pass ions  sê  Ia i sse  d i f f i c i l emen t  i n tég re r  dans  l a  sé r i e

des product ions qui  ont  fa i t  su i te aux deux revues.  Après les écr i ts
des années L748,  1749 et  1750 qui  présentent  un caractère h is tor ique

t rès  marqué ,  i l  cons t i t ue  un  re tou r  à  I ' anc jenne  man iè re ,  c ' es t -à -d i re

à  une  ana l yse  mora le  qu i  se  ressen t  pa r fo i s  enco re  de ' l ' i n f l uence  de

Mar ivaux et  de Saint -Evremond.  Les pro jets  de publ icat ion de poèmes a l -
' lemands 

du Moyen-Age où les pet ' i ts  écr i ts  du mi l ieu des années c inquan-

te sont  au contra i re purement  h is tor iques.  I ls  ne t rahissent  aucune pré-

occupat ion morale,  ra is  on n 'y  t rouve pas non p lus t race de la  moindre

in ten t i on  pa t r i o t i que  n ' i ,  sau f  ra re  excep t i on ,  du  dés i r  de  réhab i l i t e r

1e  passé  na t i ona l .  I l s  appo r ten t  des  i n fo rma t i ons  h i s to r i ques  à  l ' é ta t
pur  où l 'on décèle par fo is  un in térêt  cer ta in pour  le  passé local  qui

semble revêt i r  une importance cro issante pour Môser.  Ce qui  peut  à la

r igueur rat tacher les oeuvres des années c ' inquante aux précédentes,

c ' es t  que ' l ' au teu r  s ' e f f o r ce ,dans  l e  t r a i t é  de  mora le ,  d ' hono re r  l a  mé-

mo i re  d ' un  homme en  sou l i gnan t  ce r ta ines  de  ses  ve r tus  c i v i ques  e t  en
van tan t ,  co f l ne  i l  l ' a va i t  f a i t  pou r  Lu the r ,  l a  ve r tu  des  pass ions  no -

b ' l es  e t  qu ' i 1  con t i nue ,  dans  l es  éc r i t s  h i s to r i ques ,  à  po r te r  son  a t -
t en t i on  su r l e  passé ,  un  passé  don t  i l  découv re  de  m ieux  en  m ieux  l a

saveur par t icu l ière.  En ce sens ces t ravaux h is tor iques qui  por tent

par fo is  sur  le  passé 1ocal ,  préparent ,  encore t rès modestement ,  l 'Ê is-



- 5 6 2 -

toiy,e dtOsrub?uck.

Au momen t  où  i l  r éd ige  sa  l e t t r e  à  Vo l t a i r e ,  Môse r  pou rsu i t

encore sa correspondance avec von dem Bussche.  Au f i l  des ans le  lan-

gage  du  cou i t i san  qu ' i 1  ava i t  c ru  devo i r  adop te r  à  1 ' éga rd  de  son

ar is tocrat ique inter iocuteur  s 'est  fa i t  de p lus en p lus t ransparent ,

le  ton,  p lus d i rect ,  avoue une adm' i rat ion et  une reconnaissance p lus

au then t i ques ,  l ' am i t i é  n ' hés i t e  même p lus  à  se  déc la re r .  Le  t ou rnan t

déc i s i f  es t  marqué  pa r  1 ' agg rava t i on  de  l a  ma lad ie  de  von  dem Bussche

au  cou rs  de  l ' é té  1750 .  C 'es t  l ' émo t i on  ma l  re tenue  qu i  pousse  Môse r  à

f ranch i r  l e  pas  e t  à  p rononce r  l e  mo t  qu ' i l  ava i t  j usqu 'a lo rs  so igneu -

s e m e n t  é v i t é  :  c e l u i  d ' a m i t i é  ( 2 0 5 ) .  M ô s e r  s ' e s t  d ' a i l l e u r s  b i e n  g a r d é

d 'abuse r  des  d ro i t s  que  l u i  con fé ra i t  ce t t e  am i t i é .  Le  mo t  d " ' am i t i é "

ne  rev iend ra  qu 'une  seu le  f o i s  enco re  dans  une  l e t t r e  de  j anv ie r  1752 ,
p resque  à  f  i nsu  de  ce lu i  qu i  1 ' éc r i t  e t  qu i ,  pa r  pudeu r ,  se  c ro j t

ob l i gé  d ' a j ou te r  :

"Pardonnez,  Monsieur ,  que je me ta is  à ce nom t rop

chè r ;  j e  ne  vou lus  pas  l e  p rononce r ,  ma is  mon  coeu r

a  p a r l é "  ( 2 0 6 ) .

I l  est  souvent  quest ion de "coeur"  dans les dern iers mois de cet te

co r respondance .  L ' é l ève  des  mora l i s tes  f r ança i s ,  qu i  se  mé f i a i t  des  ru -

ses du coeur et qu'i croyait rendre hormage à Marivaux en brodànt sur la

d ia lec t i que  sub t i l e  de  l a  géné ros i t é  e t  de  l a  reconna i ssance ,  l a i sse
par ler ' l ibrenent ,  ou presque,  ses sent iments.  Le ton se fa i t  p ' lus grave

et  même plus re l ig ieux.  Nous ne sormes p lus dans 1e regis t re des deux
revues moral isantes,  mais dans celu i  du t ra i té  Sur La uaLeu.r  àes pas-

(205 )  Môse r  v i en t  d ' app rend re  que  1e  ma l  p rog resse .  Auss i t ô t  i 1  éc r i t ,
le  23 ju î l le t  1751 :  "Les morîens doivent  êt re sacrés à sent ' i r
tous les effets d'une atnitié que je ncrne paw i-a prenière icls,
e t  qu i ,  sans  éga rd  pou r  l e  respec t  i n f i n i  que  j e  vous  po r te ,  ne
t rouve  d 'au t re  sou lagemen t  que  dans  sa  p rop re  sens ib i l i t é " .
(B?tefe,  p.  63) .

(?06)  Bmefe,  p.  76.
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sione et dee incLiTtations bien ëquiLibr'ées qui constitue le prolonge-

rnent  de cet te af i i t ié  et  qui  ref lè te l 'a tmosphère qui  a marqué 1es rap-
por ts  entre les deux horrnes de 1750 à L752.  L 'ouvrage n 'a été publ ié
qu'en 1756,  à Hanovre.  Ma' is  Môser a corrnencé à le  rédiger  de sa propre

in i t i a t i ve  en  j u i l l e t  1752 ,  que lques  sema ines  seu lemen t  ap rès  l a  mor t
de von dem Bussche, qui était survenue le 31 mai 1752 (207). Comme il
l ' exp l i que  l u i -même dans  l a  p ré face ,  i l  vou la i t  l e  déd ie r  à  l a  f e rnme
de son ami.  Mais cel le-c i  é tant  morte à son tour  en octobre 1755,  i l  a
quelque peu modi f ié  le  texte qui  éta i t  déjà achevé dans sa première

vers ion en lu i  conférant  un in térêt  p lus généra1 et  en s 'ef forçant  de

"montrer  à l 'exemple d 'un caractère moral  Ia  valeur  de passions et
d ' i nc l  i na t i ons  b ien  équ i  l i b rées  d ' ap rès  l es  d i ve rs  e f f e t s  qu ,e l  l es  peu -

ven t  p rodu i re  e t  en  i ns i s tan t  su r ' l es  de rn iè res  heu res  qu i  son t  déc i s i -
ves ,  sans  tou te fo i s  j ana i s  pe rd re  de  vue  l e  modè ]e . . . "  ( 208 ) .  Le  pe t i t

ouvrage const i tue donc une sor te de comprom' is  entre le  t ra i té  de morale
et  le  por t ra i t  ou"  p lus préc isément ,  l 'é1oge funèbre inspi ré d 'une émo-
t i on  s i ncè re  que  d i ss imu le  pa r fo i s  l ' a f f ec ta t i on  d ' une  rhé to r i que  un
peu grandi loquente.

Interrompant  ses t ravaux h is tor iques,  Môser reprend le cours de

ses réf lex ions morales qu ' i l  avai t  abândonnées depuis les revues et  de-
puis sa t ragédie Arminius où e l les occupent  encore une p lace re lat ive-
ment  importante.  Seules les le t t res à von dem Bussche avaient  assuré
une sor te de cont inui té entre la  morale des revues et  ce l le  du t ra i té .
Mais déjà la  préface de ce t ra i té  révèle que le cours de ces réf lex ions

(207) Après 1a publ icat ' ion de la  correspondance de Môser,  Ernst  Beins
a découvert  et  publ ié  quelques le t t res supplémentai res,  toures
adressées à la  fesune de von dem Bussche,  qui  lu i  permettent  de
reconstituer la genèse du traité Sun La ualeut des passions e-,
des incLinat ions b ien équiL ibr 'ées (E.  Beins,  "Neue Môserbr iefe, ' .
I n :  1 e n .  M i t t . ,  t .  5 9 ,  O s n a b r u c k ,  1 9 3 9 ,  p p .  a 5 - 5 5 ) .  C , e s t  b i e n
de sa propre in i t ia t ive,  et  non à la  demande de la veuve,  cor f fne
i l  l 'a f f i rme par  cour to is ie dans 1a préface,  que Môser a commencé
son ouvrage en ju i l le t  1752.  La rédact ion en a été retardée pour
des ra isons professionnel  les et  s t imulée par  les encouragements de
Ludwig von Bar avec lequel  1 'auteur  correspond depuis 1753 et
achevée  pou r ' l ' essen t i e ' l  dès  ma i  1754 .  Le  tex te  é ta i t  p rès  pou r
f  i m p r e s s i o n  e n  j u i l l e t  1 7 5 5 .  M a i s  l a  p u b l i c a t i o n  n ' a  p u  s e  f a i r e
qu 'au  p r i n temps  1756  à  l a  su i t e  de  que lques  d i f f i cu l t és  p rovoquées
par des problèmes matér ie ls  de présentat ion et  par  1e décès de Mme
von dem Bussche,  en octobre 1755.

(208 )  s f f  IX ,  p .  4 .
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mora les  s ' es t  sens ib lemen t  mod i f i é  e t  que ' l es  mora l i s tes  f r ança i s  ne
sont  désormais f lus les seuls maî t res à penser de Môser.  C,est  prooa-

b lemen t  sous  l r i n f l uence  de  l ' am i  dé fun t  que  l e  f ac teu r  re l i g i eux ,
p lus  p réc i sé rnen t  l e  f ac teu r  l u thé r ' i en ,  p rend  un  re l i e f  qu ' i 1  n ' ava i t
j ama is  eu  au t re fo i s .  Le  p rob lème  dé l i ca t  de  I ' a r t i cu la t i on  en t re  l e
mér i te  personnel ,  te l  que le conçoi t  la  morale des Lumières,  et  les
pouvoirs  de la  grâce selon la  doctr ine lu thér ienne occupe une p lace
qu'on ne s 'at tendai t  pas à lu i  t rouver  dans un texte de Môser.  Von
dem Bussche nourr issai t  une méf iance peut-êt re excess ' ive à 1 'égard de
la bonté extraord inai re de son coeur et  de la  noble force de ses pas-

s ions .  Jusqu 'à  sa  de rn iè re  heu re  i l  s ' es t  mon t ré  t r ès  peu  sa t i s fa i t  de
1ui-même et  i l  n 'a  pas voulu admett re que ce fût  son courage inné qui

susc i t â t  une  pa t i ence  qu ' i 1  es t ima i t  ne  devo i r  qu 'à  sa  f o i  ( 209 ) .  Môse r
s 'est  ef forcé de Iu i  démontrer  dans un entret ien que la bonté nature l -
l e  e t ' l ' é conomie  de  nos  pass ions  é ta ien t  l es  dons  p réc ieux  du .sage
c réa teu r , souc ieux  d rassu re r  no t re  f é l i c i t é  e t  l a  t r anqu i l l i t é  de  no t re
âme dès  ce t te  v i e .  Ma is  i l  r econna î t  que  l es  dons ,  même s ' i l s  a t t e i -
gnent  la  per fect ion extrême, ne nous donnent  aucun dro i t  à  la  fé l ic i té
é teme l l e  qu i  es t  ce  f r u i t  exc lus i f  d ' une  g râce  don t  nous  ne  pouvons

béné f i c i e r  que  sous  l es  cond i t i ons  qu i  son t  requ i ses  pou r  son  ob ten t i on .
L ' ho rme  na tu re l  ne  peu t  se  p réva lo i r  d ' aucune  j us t i ce  qu i  a i t  que lque

va leu r  aux  yeux  de  D ieu .  En  rega rd  de  l a  Grâce  d i v i ne ,  l es  p lus  g rands
mér ' i tes sont  to ta lement  inut i les et  inef f icaces (210) .  Entre ces con-
t radic t ions que const i tuent ,  d 'une par t ,  le  mér i te  personnel  qui  repose
su r  l a  bon té  na tu re l l e  de  I ' honme,  e t ,  d ' au t re  pa r t ,  1a  g râce  qu i  ex -
c lut  la  bonté nature l ' le  et  le  mér ' i te  personnel ,  Môser va essayer d,éta-
b l i r  une nouvel le  fo is  un comprrcmis dont  i l  esquisse les termes dès ie
dépa r t  :  r i en  n ' e rnpêche ' l ' honme na tu re l ,  c ' es t -à -d i re  ce lu i  qu i  n ,a  pas

enco re  béné f i c i é  du  recou rs  de  l a  g râce ,  de  favo r i se r  sa  t r anqu i l l i t é
e t  1a  pa i x  i n té r i eu re  dès  ce t te  v i e ,  de  reche rche r  un  honnê te  p la i s i r

sur  terre et  de met t re a ins i  son âme dans des d isposi t ions qui  lu i  per-

(?09 )  I b i d . ,  p .  5 .

(?L0) rbid.
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mettront  de joui r  d 'autant  mieux de la  paix  et  du bonheur que procu-

re  1a  g râce .  Chez  von  dem Bussche  ce t te  be l l e  d i spos i t i on  é ta i t  sanc -

t i f i ée  pa r  1a  fo i  ( 211 ) .  L ' op t im isme  éc la i ré  de  Môse r  pos tu le  une  na -

tu re  qu i  n ' es t  pas  rad i ca lemen t  mauva i se ,  ma is  qu i  es t ,  pa rce  que  D ieu
' l ' a  

vou lu  a ins i ,  dé jà  p répa rée  à  recevo i r ' l es  b ien fa i t s  de  1a  g râce

qu i  ne  fa i t  que  p ro longe r  e t  pa r fa i re  l es  d i spos i t i ons  i nnées .  Sans

rejeter  
' la  

doctr ine lu thér ienne c lass ique,  Môser tend a ins i  à combler

le fossé qui  sépare la  nature de 1a grâce :  i1  d is t ingue les domaines

respect i fs  et  postu le en même temps une cont inui té possib le.  For t  ha-

b i l emen t  i l  j us t i f i e  de  ce t te  man iè re  d ' avance  son  apo log ie  des  i nc l i -

nat ions et  des passions et  dél imi te en même temps le terra in qui  fera

1 'objet  de son apologie.  En ce sens on peut  d i re que son t ra i té  est

encore, cor.tIIt 'e Arqrtnùrs, le traité de théologie et la Lettre à Voltaire

un  ouv rage  de  réhab i l i t a t i on ,  une  "Schu tzsch r i f t " .  Seu l  l ' ob je t  d i f f è -

r e :  c e  n ' e s t  p l u s  l e  p a s s é  n a t i o n a l  q u i  e s t  r é h a b i l i t é  c e t t e  f o i s - c i ,

mais " l 'honme nature l "  et  peut-êt re quand même l 'honme al lemand,  dans

la mesure où von dem Bussche,  le  modèle qui  inspi re le  pôr t ra i t  de cet

horme nature l ,  est  présenté comme un bon patr io te qui  s 'est  d is t ingué

par ses éminentes qual i tés c iv iques.

Ayan t  reconnu  1a  pa r t  qu i  r ev ien t  à  0 ieu ,  Môse r  se  sen t  p lus  1 i -

bre pour concrét iser  un dessein qu ' i1  nourr i t  depuis longtemps et  qui

est  d 'accorder  une p lus grande at tent ion aux passions et  aux inc l ina-

t i ons  e t  de  mon t re r ' l ' i n f l uence  béné f i que  qu 'e l1es  exe rcen t  su r  t ou tes

sor tes de ver tus (?LZ).  11 espère a ins i  enlever  de sa force à un pré ju-

gé  qu i  f a i t  de  l a  ve r tu  I e  f r u i t  de  l a  seu le  ra i son  e t  qu i  accuse  ce l l e -

c i  de fa ib lesse pour peu que quelque "douceur de sent iment" ,  qu 'un 1é-

ger  mouvement de l ' inc l inat ion ou une for te passion ne v iennent  se mêler

à l 'acte ver tueux (213) .  Après avoi r  préc isé 1e charnp d 'act ion de la

(2lI) Ibid. Môser ne norme jamais directement von dem Bussche dans son
tra i té .  Mais la  préface fa i t  apparaî t re sans équivoque aucune que
c ' e s t  b i e n  d e  l u i  q u ' i l  s ' a g i t .

( ?L2 \  I b i d . ,  p .  6 .

(?t3) rbid.
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grâce ,  Môse r  l im i t e  I ' au to r i t é  de  Ia  ra i son  don t  i l  dé f i n i r a  u l t é r i eu -
remen t  l e  rô le  exac t .  Ce t te  audace ,  on  s ' en  dou te ,  ne  l u i  es t  pas  i ns -
p i rée par  ' les 

moral is tes f rançais qui  reconnaissent  toujours la  souve-
ra ineté de Ia ra ison et  qui  soupçonnent  toujours,  même lorsqu' i ls  ad-
mettent  leur  force,  quelque démiss ' ion dans un comportement  où le  coeur
e t  l es  pass ions  on t  l e  beau  rô le .  L ' au to r i t é  su r ' l aque l l e  Môse r  s ' ap -
pu ie  ma in tenan t  n ' es t  p l us  f r ança i se ,  ma is  ang la i se ,  pu i sque  c ' es t
ce l l e  de  Sha f tesbu ry  qu ' i 1  no rme  exp l i c i t e rnen t  e t  don t  i l  d i t ,  sans
c i t e r  aucune  de  ses  oeuv res ,  qu ' ' i 1  f a i t  de  I ' ha rmon isa t ' i on  de  nos  i n -
c l i na t i ons  I ' ob je t  p r i nc ipa l  de  sa  doc t r i ne  mora le  (?14 ) .  11  es t  peu
p robab le  qu ' i l  a i t  l u  de  p rès  l ' une  ou  l ' au t re  des  oeuv res  ma î t resses

de Shaftesbury, les Characteristics of Men ou ?he I'4oralists, mais i l a
dû les connaî t re par  quelque ouvrage de seconde main et  peut-êt re par

v o n  d e m  B u s s c h e  q u i  l ' a  i n i t i é  à  l a  c u l t u r e  a n g l a i s e  ( 2 1 5 ) .  F o r t  d e
cet te autor i té ,  i l  cro i t  pouvoi r  réfuter  ceux qui  ne connaissent  d 'au-
t re ver tu que morale et  qui  refusent  de fa i re dépendre cei le  qu ' i ls  re-

coûmandent  des inc l inat ions,  a lors que pour lu i  la  bonté d 'une cnose

es t  sa  ve r tu .  Auss i  va - t - i l  d ' abo rd  cons idé re r  l a  bon té  des  pass ions  e t
des inc l ' inat ions corme une ver tu dans le  sens général  qu ' i l  v ient  de

(?14) Ib id.  :  "Oer Graf  von Shaf tesbury hat  (  . .  .  )  den Anbau unsrer
Neigungen zu dem Hauptentwurf  se iner  Si t tenlehre gemacht" .  Disc i -
p le  de  Locke ,  de  P la ton  e t  de  P lo t i n ,  Sha f tesbu ry  pos tu le  qu ' i 1  y
a en l 'honrne un sens moral  inné,  corme i l  y  a un sens esthét ique' i nné .  Son  é th ique  ne  fa i t  pas  repose r  l a  ve r tu  su r1es  déc i s i ons
d 'une  vo lon té  l i b re  ma is  su r  l ' a f f ec t i v i t é  :  l es  ac t i ons  mora le -
ment  bonnes sont  ce l les que I 'horme accompl i t  sous | ' impuls ' ion de
l ' i n té rê t  qu ' i 1  po r te  au  b ien  du  sys tème  don t  i l  es t  so l i da i re ,
ca r  e l l es  l e  f on t  pa r t ' i c i pe r  à  I ' amour  un i ve rse l .  La  v ra ie  mora le
est  une nora ' le  de I 'amour.0n t rouvera un excel lent  résumé des
idées morales de Shaf tesbury chez Raoul  Masson,  Les étuaes psTe; : : -
Logiques de SchiLLer de 1774 à 1.786.  Ihèse dacty lographiée,  Pletz
1979 ,  p .  103  sq .

(215 )  Les  penseu rs  ang la i s  e t  écossa i s  i ssus  de  l ' éco le  de  Cambr idge ,
en par t icu l ier  Shaf tesbury,  ont  eu une large audience sur  le  Con-
t inent  et  p lus spécia lement  en Al lemagne où leurs ouvrages ont  été
t radui ts  à par t i r  des années soixante.  Une t raduct ion f rançaise de
Chatacteristics of Men paraît à Genève en 1769 seulement. La tra-
duc t i on  a l l emande  ne  su i v ra  qu 'à  pa r t i r  de  L776 .  Su r  f  i n f l uence
de Shaf tesbury sur  1a pensée a l lemande on consul tera Chr.  Fr .
Weiser, Shaftesbury und da,s deutsehe GeistesLeben. Bertin, 1916.
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donner pour  ne les é lever  au n iveau d 'une ver tu morale que lorsque

la ra ison les aura acceptées comne te l1e,  c 'est -à-d i re dans la  mesure

où e l les seront  conformes à nos devoi rs  et  à notre dest inat ion.  La

ra ison n 'est  donc pas évacuée de la morale,  mais e l le  assume une fonc-

t ion de contrô ' le  a poster ior i ,  corme Môser le  préc isera d 'une manière
p lus  exp l i c i t e  dans  l a  su i t e  de  son  exposé .  En  fa i san t  a ins i  l a  pa r t

de la  ra ison,  notre auteur  pense pouvoir  conserver  aux bonnes inc l ina-

t ions leur  valeur  et  é larg i r  1e champ des ver tus humaines,  sans encou-

r i r 1es  rep roches  qu i  on t  é té  f a i t s  à  Sha f tesbu ry  " Je  t i ens ,  éc r i t - i l ,
pour  une entrepr ise b ien regret table que de voulo i r  examiner  de t rop
près 1a fausseté des ver tus humaines ;  e t  Leibniz  a déjà désapprouvé

de ce point  de vue le célèbre t ra i té  f rançais qu ' i  aborde ce sujet"
( 2 1 6 ) .  S i  I ' o n  v a  j u s q u ' à  t e n i r  p o u r  n u l l e  t o u t e  l a  f o r c e  d e s  m e i l l e u -

res  i nc l i na t i ons  e t  que  I ' on  f a i t  a i ns i  t ou t  dépenc l re  d ' un  l i b re  cho i x

de  1 'âme ,  i l  es t  à  c ra ind re  qu 'on  ne  s ' engage  su r  une  vo ie  dange reuse

où  l ' on ' l âche  ce  qu i  es t  sû r  sans  pou r  au tan t  conse rve r  l e  me i l l eu r
qui  r isque d 'êt re moins sûr .  Môser semble donc tourner  le  dos déf in i -

t ivenent  à cet te analyse morale qu ' i l  prat iquai t  dans ses revues de
jeunesse à la  sui te de ses maî t res f rançais et  qui  consis ta i t  pour
' I ' essen t i e l  

à  démys t i f i e r1es  ve r tus  don t  se  van ta ien t  t an t  l es  mora -

l is tes d 'obédience sto ic ienne.  0n remarquera toutefo is  que Saint -

Evremond et Marivaux lui avaient montré corment on pouvait bât' ir sur

les ru ines du sto ic isme une morale un peu p lus indulgente et  p lus con-

forme à la  vra ie nature de I 'horme et  qu ' i l  ne renonce pas p lus que

1es  deux  au teu rs  f r ança i s  à  I ' a rb i t r age  de  l a  ra i son .  Ma is  l ' ép i cu r i s -

me rés igné et  dépourvu d ' i l lus ion de Saint -Evremond est  remplacé main-

tenant  par  ' le  
néo-platonisme dé' l ibérément  opt imiste de Shaf tesbury.

Cet  opt im' isme conf iant ,  auquel  se mêle toujqurs chez Môser une par t  de

réal isme prat ique,  refuse l 'examen scrupuleux des in tent ions et  ne
prend en considérat ion que les ef fets  de l 'acte moral .  En regard de
1'ef fet ,peu importe que nous ayons été ver tueux par  l ibre choix ou par

(2L6) Sw IX,  p.  6.  Môser ne donnant  aucune référence,  i l  est  impossib le
de  savo i r  que l  es t  ce t  ouv rage  f rança i s .0n  peu t  suppose r  qu ' i 1
s ' ag i t  de  l ' un  de  ces  t ra i t és  qu i  s ' app l i guen t  à  démys t i f i e r  1es
ve r tus  s to i c i ennes  e t  qu i  son t  de  l a  même ve ine  que  l es  ré f l ex ions
nnralesde La Bruyère,  de Mar ivaux et  de Saint -Evremond.
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' l i b re  
i nc l i na t i on .0n  au ra i t  b i en  to r t  de  t r oo  se  mé f i e r  de  ce l l e - c i

sous prétexte qu 'e1le demande peu d 'ef for t  de la  par t  de la  ra ison,
puisqu'une décis ion rat ionnel  le  jud ic ieuse et  f réquenrment  renouvelée
peut  également  créer  des habi tudes qui  font  que la prat ique de ia  ver-
t u  en  dev ien t  t ou t  auss i  f ac i1e  que  s i  e l l e  ava i t  é té  l e  f r u i t  de  I ' i n -

c l inat ion.  Autrement  d i t ,  I 'ob ject ion de la  fac i  t i té  est  sans fondement

e t  r i e n  n e  n o u s  o b i i g e  à  f a i r e  p l u s  d e  c r é d i t  à  i a  r a i s o n  q u ' à  l ' i n c l i -
na t i on .  La  réa l i t é  es t  que  l ' une  e t  l ' au t re  son t  mora lemen t  neu t res  e t
que  l eu r  va leu r  mora le  dépend  de  I ' usage  qu 'on  en  fa i t  :

" I nc l i na t i on  e t  r a i son ,  éc r i t  Môse r ,  son t  t ou tes  deux
des dons du même Créateur  ;  e l les peuvent  êt re cor-

'  rompues l 'une et  l 'aut re mais êt re également  toutes
deux nature l lement  justes et  bonnes ;  e l les peuvent

être toutes deux or ientées oar  une bonne ou mauvaise

éducat ion et  modi f iées par  des c i rconstances for tu i -

t e s "  ( 2 1 7 ) .

Au  dépa r t ,  1 ' égo i sme  de  l a  ra i son  n 'a  aucun  p r i v i l ège  su r  ce lu i  du
coeu r .  Môse r  p rév ien t  d ' emb lée  I ' ob jec t i on  de  ceux  qu i  f on t  de  l a  ra i -
son une sor acu qui  seule ne pourra i t  pas se t rom-
per,  a lors que le coeur sera i t  nécessai rement  condamné à l ,erreur .  ue
problème des rapports  entre la  ra ison et  le  coeur,  qui  préoccupai t  les
moral is tes f rançais autant  que celu i  des rapports  entre la  grâce et  la
nature préoccupai t  les théologiens lu thér iens,  devient  a ins i  tout  à
fa i t  seconda i re .  L ' expé r i ence  es t  d ' a i l l eu rs  l à  pou r  mon t re r  qu , i l  es t
b ien fact ice de voulo i r  abstra i re,  conrne prétend lè fa i re 1e métaphysi -
c ien,  les sent iments de leurs ef fe is  et  pour  humi l ier  ce systémat ' isme
présomptueux.  Au nom de cet  empir isme qui  revêt i ra de p lus en p lus d, im-

(217 )  rb id . ,  p .7  i  Ne igung  und  Ve rs tand  s ind  be ide  Gaben  e ines  Schôp fe rs ;
s ie kônnen be' ide verderbt ,  beide auch nat i j r l ich r icht ig  und gut
sein ;  s ie kônnen beide durch gute und bcjse Erz iehung gelenkt ,  und
durch zufâ l l ige Umstânde verândert  se in, , .  Une inf luencè des deux
premiers d iscours de Jean-Jacques Rousseau sur  la  pensée de Môser
dans ce t ra i té  est  t rès peu probable.  Môser ne par lera de Rousseau
qu'à par t i r  du début  des années soixante.
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por tance  dans  sa  pensée ,  Mdse r  condamne ' l a  démarche  qu ' i l  ava i t  adop -

tée dans ses "métamorphoses morales"  et ,  du même coup,  les modèles f ran-

ça ' i s  qu i  l es  ava ien t  i nsp i rées .  L ' esp r i t  de  sys tème  cède  l a  p lace  à

une  con f i ance  se re ine  qu i  nous  au to r i se  à  nous  consac re r  à  l ' amé l i o ra -

t i on  de  nos  i nc l i na t i ons  e t  denos  pass ' i ons  ou ,  s i  e l l es  on t  dé jà  a t -

te int  le  degré suprême de per fect ion,  à leur  obéi r  sans remords et  à
prendre sous la  condui te de te ls  maî t res la  voie que nous aur ions pr i -

se  s i  nous  av ions  su i v i  l a  I i b re  déc i s i on  de  no t re  esp r i t ,  c ' es t -à -

d i re de notre ra ison.  0n notera que la thèse de Môser n ' impl ique aucu-

ne  fo rme  d ' i r r a t i ona l i sme  ou  de  spon tané i sme .  L ' i nc l i na t i on  e t  l a  pas -

s ion sont  des dons de Dieu,  tout  comrne la ra ison,  et  e l les ne tendent
pas  nécessa i remen t  ve rs  l e  b ien ,  conme. le  pos tu le ra  1 ' op t im isme  na tu ra -

l is te des jeunes génies des années soixante-d ' ix .  A propos de la  doctr i -

ne  mora le  de  Sha f tesbu ry  Môse r  ava i t  pa r l é  d " ' ha rmon isa t ' i on "  des  i nc l i -

na t i ons .  Ce t te  ha rmon isa t i on  qu i  r èg le  l ' exe rc i ce  des  d i spos i t i ons  i n -
nées pour 1es conformer à I 'ordre général  du monde suppose en généra1

un ef for t  e t  cet  ef for t  requier t  le  concours de la  ra ison qui  contrô le
la conformi té.  I l  semble toutefo is  que cer ta ines âmes b ien nées soient

"harmonisées" dès le  départ  et  t rouvent  spontanément la  voie juste.

Môser nous montrera que te l  fu t  le  cas de von dem Bussche.  Mais ce sont
' là  

des except ions qui  ne just i f ient  en aucun cas une conf iance aveugle
dans les v i r tual i tés de la  nature humaine.  Chez Mdser un réal isme tou-
j ou rs  v i g i l an t  v i en t  t empére r  l ' op t im isme  mora l .

L ' essen t i e l  de  sa  nouve l l e  doc t r i ne  mora le  es t  con tenu  dans  l a
préface du t ra i té  :  1a dél imi tat ion des champs d 'act ion respect i fs  de
' la  grâce et  de la  nature,  la  préc is ion de la  fonct ion de la  ra ison dont
1e rô le,  autrefo is  souverain,  est  ramené à une p lus juste mesure,  la

condamnat ion du pessimisme moral  des Français et  sa contrepar t ie ,  I 'ap-
p roba t i on  de  I ' op t i n i sme  mora l  de  l 'Ang la i s  Sha f tesbu ry  e t  l a  réhab i  l  i -
t a t i on  des  pass ions  e t  des  i nc l i na t i ons  qu 'au to r i se  ce t  op t im isme ,  t e l s
sont  les é léments essent ie ls  de cet te morale que Môser va préciser  et
déve loppe r  en  l es  app l i quan t  au  cas  conc re t  de  von  dem Bussche .  Ce  qu ' i 1

importe de reteni r  au premier  chef ,  c 'est  que Môser se l ibère dans son
t ra i t é  de  l ' i n f l uence  des  mora l i s tes  f r ança i s  don t  i ' l  dépenda i t  é t ro i -
tement  dans ses deux revues de jeunesse.  Ce t ra i té  ret iendra donc notre
a t ten t i on  dans  l a  mesu re  où  i l  nous  révè le ra  I ' amg leu r  e t  l es  I im i t es
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de cet te émancipat ion et  où i1  nous permett ra de supposer que son

auteur  n 'a,  malgré tout ,  pas tota lement  perdu de vue ses sources f ran-

ça i  ses  .

Le développement s 'ar t icu le en t ro is  par t ies.  La première évoque
le dern ier  entret ' ien que Môser a eu avec von dem Bussche et  oppose
deux  concep t i ons  de  l a  mora le ,  1 ' une  p lus  r i go r i s te ,  qu i  r e fuse  d 'ad -

mett re le  mér i te  personnel  et  1 'autre,  p lus opt imiste,  qui  reconnaî t

l a  va leu r  des  pass ions  e t  des  i nc l i na t i ons  b ien  tempérées .  La  seconde
part ie  est  consacrée au por t ra i t  moral  de von dem Bussche dont  I 'exem-
p le  i l l us t re  l es  p r i nc ipes  énoncés  pa r  Môse r  dans  l a  p rem iè re .  La  t ro i -

s ième est  le  pro longement de ' la  seconde :  e l le  montre comment les pas-

s ions  e t  l es  i nc l i na t i ons  b ien  équ i l i b rées  on t  pe rm is  à  von  dem Bussche

d'af f  ronter  
' l  
a  mort .

L ' amb iance  dans  l aque l l e  se  dé rou le  I ' en t re t i en  qu i  f a i t  1 ' ob je t
de la  première par t ie  est  caractér isée par  une émot ion assez rare chez
Môser .  Pa r  une  be l l e  so i rée ,  l es  deux  i n te r l ocu teu rs  goû ten t  l a  pa i x
qu 'appo r te  l a  nu i t  ap rès  une  j ou rnée  b ien  remp l i e .  Von  dem Bussche ,  qu i

n 'est  toujours pas norrné par  son nom mais désigné par  le  t i t re  de "noble
ami  des  homnes"  (218 ) ,  pa r ' l e  de  Ia  f é l i c i t é  que  ressen t  ce lu i  qu i ,  pa r

une  te l l e  so i rée ,  peu t  se  d i re  qu ' i l  a  pe rm is  à  un  ma lheu reux  de  do rm i r
ranqur I lement et verse armes 0 en rendant  grâce au Créa-

teu r  qu i  f ou rn i t  l es  moyens  de  d im inue r  l es  souc i s  d ' un  homme accab lé
pa r  l a  m isè re .  I l  p ro f i t e  du  s i l ence  de  l a  so i rée  pou r  concevo i r  de  nou -
veaux pro jets  généreux et  pour  médi ter  sur ' la  manière de fa i re le  b ien
en  p révenan t  l es  dés i r s  e t  en  ménagean t  l a  suscep t i b i l i t é  de  1 ' ob l i gé .
La  pensée  des  b ien fa i t s  accomp l i s  avec  dé l i ca tesse  éve i l l e  des  sen t i -
ments qui  représentent  1e p lus haut 'degré de la  volupté que puisse

éprouver un homne en cette vie. Cette volupté que procure au vertueux
sa  géné ros i t é  n ' es t  pas  sans  rappe le r  l e  roman  sen t imen ta l  d ' un  Mar i vaux ,
d 'un  R i cha rdson  e t  de  l eu r  d i sc ip le  a11emand ,  Ge l l e r t .  Ma is  von  dem
Bussche  es t  p l us  p roche  de  Mar ianne  que  de  Pame la ,  l o r squ ' i l  avoue
qu ' i l  ép rouve  que lque  sc rupu le  à  s ' abandonne r  a ins i  à  de  te l s  sen t imen ts

(218) Ib id. ,  p .  8.
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d '  au tosa t i s fac t i on .  Ces  sen t imen ts  son t  condamnab les ,  es t ime- t - i  I ,

dans  l ô  mesu re  où  i l s  f l a t t en t  1 ' amour -p rop re  (219 ) ,  où  l a  reconna i s -

sance  de  l ' ob l i gé  sédu i t  no t re  o rgue i l  e t  où  1e  p r i nce  t rop  rav i  d ' a -

vo i r  f a i t  l e  bonheu r  de  son  peup le  se  sen t  deven i r  un  o ieu  pou r  s ' ê t re

montré généreux par  condescendance (220) .  Moins méf iant ,  Môser recon-

naî t  vo lont iers le  b ien- fondé de ces sent iments de sat is fact ion in té-

r ieure lorsque la just ice rendue à autru i  naî t  d 'un coeur débordant  de

géné ros i t é ,  que  l e  b ien fa i t  n ' hum i l ' i e  pas  I ' au t re ,  que  f  i ng ra t i t ude

nous inquiète p lus qu 'e l le  ne nous i r r i te  et  ne nous décourage jamais,

que  l a  "douce  ph i l an th rop ie "  (22L )  e t  l es  i nc l i na t i ons  qu i  son t  ses
amies sont  comparables à la  modest ie d 'une terre fer t i le  qui  assure à

ses f leurs splend' ides l 'admirat ion des spectateurs,mais se réserve le

so in  f écond  de  nou r i r  e t  d ' ab reuve r  ses  rac ines  (222 ) .Oans  ces  cond i -
t i o n s  l ' a u t o s a t i s f a c t i o n  e s t  d ' a u t a n t  p l u s  j u s t i f i é e  q u ' e 1 l e  n o u s  j m -

pose  l e  devo i r  de  nous  rend re  de  p lus  en  p lus  pa r fa i t s .  S i  l e  vocabu -
' la i re 

et  les idées de ces longues pér iodes sont  assez nouveaux,  la  sub-
t i l i t é  d e  1 ' a n a l y s e  t r a h i t ' l ' a n c i e n  d i s c i p l e  d e  M a r i v a u x .  P e u  c o n v a i n c u
par cet te réponse,  von dem Bussche,  qui  apparal t  ic i  comme le por te-
pa ro le  de  Ia  mora le  c l ass ique  fa i t e  à  l a  f o i s  d ' é l émen ts  emprun tés  à  1a
doc t r i ne  l u thé r ' i enne  e t  d ' au t res  qu i  r appe l l en t  l e  pess im isme  des  mora -
l i s t es  f r ança i s ,  f o rmu le  une  nouve l l e  ob jec t i on  f ondée  su r  I ' an t i nom ie
t rad i t i onne l l e  de  l a  ra i son  e t  du  coeu r  e t  su r  l a  mé f i ance  à  1 ' éga rd  de
la "nature"  :  Ia  ver tu ne saurai t  ê t re confondue avec Ia bonté nature l -
l e  des  pass ions  e t  l e  coeu r  a  sa  p rop re  mora le  qu i  c i r conv ien t  souven t
ce l l e  de  l a  ra i son  (223 ) .  La  pass ion ,  même lo rsqu 'e l l e  es t  ve r tueuse ,
n 'est  jamais pure,  i l  s 'y  mêle toujours des é léments douteux,  coûme le

.dés i r  de  p la i re ,  1 ' amb i t i on ,  l a  mo l l esse ,  l a  reche rche  de  1a  t ranqu i l -
' l i t é .  

" Les  sou rces  de  nos  ac t i ons  1es  p lus  nob les  ne  son t -e l l es  pas

(219) Ib id. ,  p .  10.

(220)  Ib id.  Cet te a l lus ion au pr ince qui  fa i t  le  bonheur de son peuple
peu t  ê t re  une  rém in i scence  de  l a  concep t i on  vo l t a i r i enne  du  pou -
v o i r .

( 221 )  I b i d . ,  p .  11  :  " d i e  s i j s se  Menschen l i ebe " .

(222)  Ib id.0n notera les métaphores dont  Môser fa i t  un usage abondant
dans  ce  t ra i t é .

(2n )  f b i d .  La  f o rmu le  rappe l l e  ce l l e  de  Pasca l  :  " Le  coeu r  a  ses  ra i -
sons  que  Ia  ra i son  i gno re " .
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ains i  faussées dans leurs veines et  pouvons-nous êt re jamais sûrs que

nous  avons  b ien  d i s t i ngué  l ' eau impure  de  l a  sou rce  sa ine  ? "  (224 ) .

Von dem Bussche reste donc par t isan de cet te démyst i f icat ion des ver-

t us  gue  Môse r  p ra t i qua i t  dans  ses  revues .  Ma is  au  l i eu  de  s ' i nsp i re r
d 'un épicur isme joyeusement cynique,  i l  in terv ient  p lutôt  au nom du
r i go r i sme  re l i g i eux .  Pou r  Môse r ,  i l  ne  f a i t  au  con t ra i re  pas  de  dou te
que les passions heureuses et  la  bonté nature l le  du coeur ne peuvent

pas fausser  la  ver tu.  La just i f icat , ion de cet te af f i rmat ion est  mani-

festenent  empruntée à Shaf tesbury. :  c 'est  Dieu qui  a mis dans nos

coeurs des penchants nobles,  des penchants qui  nous inc i tent  à lu i
rendre grâce pour sa bonté in f in ie.  Ces penchants préexis ta ient  à la

ve r tu  e t  à  l a  ra i son .  La  p i t i é ,  l ' am i t i é ,  l e  sens  du  beau  nous  son t
donnés  à  l a  na i ssance .  L ' amour  es t ,  ce r tes ,  une  ve r tu ,  ma is  s i  on  l u i
en lève  tou t  ce  qu ' i l  do i t  aux  bonnes  i nc l i na t i ons ,  e t  même à  l a  sen -
sua l i t é ,  co rme  l e  voud ra ien t  l es  ph i l osophes ,  i l  dev iend ra i t  i r r éa l ' i -

sab le .  Les  ph i l osophes  que  v i se  i c i  Môse r  son t  ceux  don t  i l  f a i sa i t

déjà sa c ' ib le préférée dans les deux revues :  les r igor is tes de l 'an-

c ienne  éco le  e t  p l us  pa r t i cu l i è remen t  l es  s to i c i ens .

Bussche  semb le  se  rend re  à  ce t  a rgumen t ,  ma is  i l  se  vo i t  a l o r s  ob l j -
gé  de  sou leve r  1e  p rob lème  du  mér i t e .  La  bon té  na tu re l l e  n ' es t , en  e f f e t / pas
p lus  mér i t o i r e  que  l a  beau té  du  co rps .  La  v ra ie  ve r tu  do i t  au  con t ra i re

chois i r  le  b ien que nous reconnaissons conrne notre devoi r  par  une l ibre dé-

c i s i on  de  no t re  esp r i t ,  dépasse r  l e  s imp le  sen t imen t  e t  é l a rg i r  l e  champ

des  pe r fec t ' i ons  pa r ' l a  ré f l ex ion .  Sans  ce  con t rô le  de  l a  ra i son ,  1a  pas -
s ion  r i sque  de  p r i v i l ég ie r  l es  ve r tus  qu ,e ' l l e  p ré fè re ,  comme le  p rouve
1'exemple de cer ta ins grands hof imes qui  se sont  épr . is  d,une ver tu b ien
dé te rn inée 'à  l aque l l e  i l s  on t  sac r i f i é  t ou tes  l es  au t res  (?25 ) .0 r '

c 'est  préc isénent  dans le  cas des passions for tes et  heureuses que la
ra ison doi t  fourn i r  le  p lus gros ef for t  e t  amener l ,hof ime à se dépas-
se r ' l u i -même de  so r te  que  l a  ve r tu  ne  so i t  pas  s imp lemen t  l e  f r u i t  f o r -
t u i t  de  no t re  sang .  Môse r  ne  con tes te  pas  ce t te  ob jec t i on  qu , i  s ,app l . i -

(2241 lb id. ,  p .  L2.

(225)  Ib id, ,  p .  15.  Les exemples de grands hommes qui  se sont  montrés
trop sélect i fs  dans le  choix de leurs ver tus sont  peut-êt re b jen
empruntés aux por t ra i ts  queSaint -Evremond t race dans ses ?éi ,ec icr ;
2ry !"-". diuey's génies da peupLe romains auc d.iuez,s ce,rpi ae ,aRépubLique.



que au cas des âmes cormunes.  Mais,  songeant  à von dem Bussche lu i -

même, i1  invoque le cas de l 'âme que le Créateur  a rendue s i  par fa i te

qu 'e l l e  n ' a  p lus  beso in  des  pe t i t s  co r rec t i f s  de  l a  ra i son  (226 ) .  La

ra ison peut  êt re par  nature s i  juste qu 'e l le  a dès le  départ  modéré

1 e s  p a s s i o n s  e t  q u ' e l l e  l e s  a  h a b i t u é e s  a u  b i e n . 0 u  a l o r s  l e s  i n c l i -

nat ions peuvent  êt re s i  b ign.qrdonnées et  s i  empressées à fa i re le
b ien  qu 'e l ' l es  peuven t  p réven i r  l es  i n ten t i ons  de  l a  ra i son .  La  "be l l e
âme" peut  encore êt re mue par  la  seule volupté d 'êt re ver tueuse,  Quant
au besoin de dépassement  qu 'a invogué von den Bussche,  i1  peut  êt re
auss i  suspec t  que  1a  ve r tu  na tu re l l e .  L ' e f f o r t  qu ' i 1  requ ie r t  es t  une
not ion tout  à fa i t  re lat ive.  Se souvenant  probablement  des jugements
' i roniques que Saint -Evremond por ta i t  sur  la  htceLLe de Chapela in,  Mi jser

remarque qu 'un poème rédigé en quarante jours n 'est  pas forcément  moins

bon que te l  autre dont  la  rédact ion a demandé quarante ans de labeur.

Co rme  dans  1a  p ré face ,  i l  oppose ,  en  réa l i s te ,  1 ' e f f i cac i t é  à  I ' i n ten -

t ion :  seul  le  résul tat  importe.  Kant  n 'eût  cer ta inement  pas approuvé

de te l ' les concept ions !  Le dépassement  peut  d 'a i l leurs êt re source
d'orguei l ,  de cet  orguei l  que von dem Bussche condamne sans appel .  S i
c 'est  fa i re preuve d 'orguei l  que de se montrer  f ier  des dons nature ls
i nnés  qu 'on  n ' a  pas  de  mér i t e  à  posséde r ,  c ' es t  t r ah i r  un  p lus  g rand

o rgue i l  enco re  que  de  vou lo i r  t ou t  a t t r i bue r  au  l i b re  cho ' i x  de  Ia  ra i -

son.  For t  habi lement  Môser reprend un argument  re l ig ieux auquel  son in-

t e r l ocu teu r  ne  sau ra i t  r es te r  i nsens ib le  :  1a  re l i g i on  a t t r i bue  l e  mé-
r i te  de la  convers ion à la  grâce qui  est  accordée par  un autre.  Ce se-
ra i t  donc une contradic t ion que de voulo i r  absolument  fa i re de la  ver-
tu le  f ru i t  exc lus i f  de notre propre ra ison.  Un é lu auquel  sa grandeur

n 'a coûté aucun ef for t  de dépassement  n 'est  pas moins ver tueux que ce-
lu i  qui  doi t  fa i re de grands ef for ts  pour  vaincre ses penchants au v i -
ce.  Le dépassement  de soi -même garde,  cer tes,  toute sa valeur  et  ce lu i
qui  t r iomphe de ses mauvais penchants a le  dro i t  de joui r  de son t r iom-
phe .  Ma is  | ' am i  t end re ,  l e  b ien fa i t eu r  géné reux  e t  l e  pa t r i o te  i nco r -
rup t i b l e  se  ré jou i ssen t  à  j us te  t i t r e  de  l eu r  p rob i t é ,  quand  b ien  même

(2?6) fb id.  La p lupar t  des cr i t iques sont  d 'accord pour reconnaî t re dans
ce t te  desc r i p t i on  de  l ' âme  b ien  acco rdée  dès  sa  na i ssance  une  p re -
m iè re  esqu i sse  de  l a  "be l l e  âme , ,  de  Goe the .
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ce l l e - c ' i  ne  se ra i t  pas  l e  f r u i t  du  mér i t e  qu ' i l s  se  son t  acqu i s  eux -

mêmes ,  ma is  qu 'e l l e  ne  se ra i t  qu 'un  e f f e t  de  " l a  nob lesse  de  l eu r

sang" (227) .  Les t i t res que Môser v ient  d 'énumérer  sont  quelques uns

de ceux dont  i  l  va parer  von dem Bussche dans la seconde par t ie  du

t ra i t é .  Ma is  ce  qu i  es t  p l us  impor tan t  dans  ces  p ropos ,  c ' es t  qu ' i 1

accorde p lus de crédi t  à  la  "noblesse du sang",  c 'est -à-d i re aux ver-
tus innées des indiv idus hors du cormun,  qu 'au mér i te  qui  suppose ré-

f lex ion et  ef for t .  Cet te appréciat ion qui  se l imi te ic i  au domaine mo-

ra l  t r ouve ra  p ius  t a rd  son  app l i ca t i on  dans  l e  doma ine  soc ia l  e t  po l i -

t i que .  0é jà  l e  Lu the r  de  l a  Le t t re  à  Vo l t a i r e  appa ra i ssa i t  comme l ' une

de ces âmes b ien nées que de grandes passions amenaient  à réal iser  de
grandes choses. Plus tard, dans les Fantaisies Patniottques, Môser

contestera que le mér i te  puisse êt re le  seul  cr i tère qui  déterminerai t
l a  ca r r i è re  d ' un  honme (228 ) .  Sans  pou r  au tan t  dé fend re  i ncond i t i onne l -
lement  les pr iv i lèges de Ia noblesse,  Môser conçoi t  dès les années

cinquante une nouvel le  forme de noblesse que déf in i t  la  ver tu innée des

ind i v i dus  qu i  possèden t  pa r  na tu re  des  pass ions  e t  des  i nc l i na t i ons

b ien  équ i l i b rées .  Ce t  é l i t i sme  mora l  l ' amènera  à  condamner  1 ' éga l i t a -

r isme rousseauiste et  révolut ionnaire qui  refuse 1es avantages assurés
pa r  1a  na i ssance  pou r  n ' accep te r  que  ceux  que  ga ran t i t  l e  mér i t e .  Le
col rservat tsme ant tpnr  rosopnrque eE ant l revotut tonnalre de M05er a ses
racines dans le traité Svæ La ualeut des passions et des ineT.inatict.s
bien équiLibrées.

La controverse qui  fa i t  l 'ob jet  de 1a première par t ie  du t ra i té
nrest  que le pro longement d 'un débat  qui  avai t  déjà été amorcé dans la
correspondance avec von den Bussche où 1 'épicur ien Môser s 'ef forçai t ,
sans  se  fa i re  t r op  d ' i l l us ion  su r  l es  résu l t a t s  de  son  en t rep r i se ,  d ' a -
mener le  t rop scrupuleux ami à assoupl i r  un r igor isme moral  jugé nui -

s i b l e  pou r  une  san té  dé fa i l l an te  (229 ) .  La  seu le  d i f f é rence  en t re  l es

(227) Ib id. ,  p .  19 :  "e in Adel  des Gebl i j ts" .

(228) PPh II, 40, Ibine Befôrdemtng rnch Verdiensten. An einen C;'flzier.
( H K A  v ,  p p . 1 6 1 - f 6 5 ) .

(?29\  Cf .  chapi t re I I ,  le  développement consacré à la  corresponoance
avec von dem Bussche.
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' l e t t r es  
e t  l e  t r a i t é  es t  que  ce  n ' es t  p l us  l ' ép i cu r i en ,  c l i s c i p le  de

Sa in t -Ev remond ,  qu i  s ' exp r ime  ma in tenan t ,  ma is  l ' é l ève  de  Sha f tesbu ry
qui  est  convaincu que le Créateur ,  b ienfa i teur  de tous les hormes,  a

vou lu  no t re  bonheu r ,  qu ' I 1  ne  nous  a  pas  seu iemen t  p rom is  1a  vo lup té

é te rne l l e ,  ma is  qu ' I 1  nous  a  " imposé  éga lemen t  l ' ag réab1e  devo i r  de

nous rendre p lus par fa i ts ,  p lus heureux et ,  par  une conséquence néces-

sa i re ,  p l us  sa t i s fa i t s "  ( 230 ) .

Ap rès  1 ' évoca t i on  de  ce  déba t  su r  l a  ra i son  e t  l a  na tu re ,  su r

l e  mér i t e  e t  l e  don  dans  l eque l  i 1  a  dé f i n i  d ' une  man iè re  géné ra le  l a

va leu r  des  i nc l i na t i ons  e t  des  pôss ions  b ien  équ i l i b rées  e t  r é fu té

quelques object ions,  Môser se propose de montrer  dans la  seconde par-

t i e  que  " l ' âme  nob le "  (231 )  don t  i l  veu t  pe ind re  l a  beau té  na tu re l l e  a

é té ,  en  ce  qu i  conce rne  1 'équ i l i b re  i n té r i eu r ,  b i en  p lus  heu reuse  que

beaucoup  d 'au t res .  I l  va  donc  passe r  des  cons idé ra t i ons  géné ra les  à

l 'exemple concret  en t raçant  1e por t ra i t  de von dem Bussche.  Avant  de

donner quelques uns des t ra i ts  de caractère qui  ont  fa i t  honneur à son

an i ,  i l  f a i t  1 ' é1oge  du  bon  coeu r  qu i  vau t  m ' i eux  que  l a  me i l l eu re  des

ra i sons  (232 ) .  Ch rono log iquemen t  l e  bon  coeu r  a  t ou jou rs  p r i o r i t é  su r
' |a  

ra ison.  Dans 
' l ' in t roduct ion 

aux "métamorphoses morales" ,  Môser

avai t  déjà af f i rmé en 1746 cet te pr ior i té  ;  mais à cet te époque le

coeur n 'éta i t  pas encore "bon" et  son intervent ion prématurée et  incon-

t rô lée ne pouvai t  que nui re au sage gouvernement  de la  ra ison.  Depuis
qu' i1  a découvert  Shaf tesbury i l  sa i t  que le coeur peut  êt re "bon"
parce que ses mouvements sont  commandés par  l 'harmonie des inc l inat ions

bien ordonnées qui  est  compar.able à l 'harmonie esthét ique où toutes les
parties sont accordées les unes aux autres et seôblent tendre vers un

même but .  Mais les bonnes inc l inat ions suf f isent-e l les,  se demande- ' t -

i I ,à . fa i re la  grandeur d 'un honme de la t rempe de von dem Bussche s i

e l l es  ne  son t  pas  sou levées  pa r  l i é l an  des  pass ions .  L ' image  de  l a  pas -

s ion  comparée  au  ven t  qu i  gon f l e  l es  vo i l sg ,  image  qu ' i 1  ava i t  emprun -

(?30 )  sw  IX ,  p .  19 .

(?3L)  Ib id. ,  p .  20.

/ ^ ^ ^ l  <  .  t

\ a J é l  t o l a .
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tée à 
' l 'Essai  

sur  L 'hontne de Vol ta i re dans sa le t t re sur  Luther  lu i
rev ient  spontanément à I 'espr i t .  Et  comme dans la le t t re i l  a f f i rme
que  1es  pass ions  son t  pa r  e l l es -mêmes  i nd i f f é ren tes ,  que  c ' es t  un ique -
men t  l ' usage  qu 'on  en  fa i t  qu i  1es  rend  bonnes  ou  mauva i ses  (233 ) .

L ' i nd i f f é rence  i n i t i a l e  des  mouvemen ts  de  I ' eme ,  dé jà  pos tu lée  dans  l a
préface,  est  cet te fo is-c i  appl iquée àux passions dont  i l  a  été,  à d i -
re vra i ,  peu quest ion jusqu'a ' lors.  Et  c 'est  peut-êt re encore en son-
geant  à Luther  autant  qu 'à ùon dem Bussche que Môser appl ique aussi tôt
ce  p r i nc ipe  à  l a  v i e  po l i t i que  :  "Ce  son t  ( l es  pass ions )  e t  non  l e  v i -

ce  qu i  f on t  1a  p rospé r ' i t é  d ' un  E ta t "  ( 234 ) .  L ' u t i l i t é  des  pass ions

corme ressor t  de la  v ie c iv ique sera constanment  soul ignée dans les
Fantaisies PatrLotiques (235). 0n comprend mieux alors que Môser ait
pu condamner la  const i tu t ion f rançaise de 1791 dont  un d isc ip le de
Rousseau ,  Gud in  de  l a  B rune l l e r i e ,  ava i t  van té  l a  t r ès  ra t i onne l l e  s im-
p l i c i t é  (236 ) .  Le  ra t i ona l i sme  i nsp i ré  du  Con t ra t  soc ia l  n ' es t  pas  p lus

suscep t i b l e  d ' engend re r  un  en thous iasme  pa t r i o t i que  que  l e  ra t i ona l i sme
de la profession de fo i  du Vicai re savoyard ne peut  entraîner  la  con-
v i c t i on  re l i g ' i euse  de  Ia  masse  des  homnes  (237 ) .  Pa r rn i  l es  pass ions  qu i
peuvent  avoi r  des ef fets  heureux,  Môser p lace au premier  rang 1 'ambi-
t i on  qu i  es t  f ondée  su r  l e  dés i r  na tu re l  de  I ' i n f i n i  e t  qu i  empêche
' I 'horme 

d 'êt re t rop fac i lement  sat is fa i t  de Iu i -même et  le  c
de là  l a  " vo ie  moyenne"  (238 )  pou r  f  i nc i t e r  à  a t t e i nd re  1a  p lus  g rande
pe r fec t i on  poss ib le .  I 1  y  a  dans  ce t te  apo log ie  de  I ' amb i t i on  des  é lé -

(233)  Ib id. ,  p .  ?2.

(?34) rbid.

(?35) Cf. PPh IlI,24, Ein neues ZieL ftu die'tochenschz*iiterz (HKA Vl,
p . 8 1  e t  p . 8 3 ) .

(236) HKA IX, p. 179 : Hann unâ. aie nag eine Nation thre Konstitution
uefrndemt ?

(2371 C'est  ce que Môser s 'ef forcera de démontrer  en 1764 dans sa ie tvre
au Vicaire sauogotd.

(238)  sr l  IX,  p.  24.  Môser emplo ie le  terme de , 'Mi t te ls t rasse, , .
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ments qui  annoncent  l ' insat is fact ion féconde du Faust  goethéen.  Mais

on ret iendra sur tout  que Môser renonce expl ic i tement  à cet te voie

moyenne qu' i1  reconmandai t  s i  instarment  aux lecteurs de ses feui l Ies

et  dont  Saint -Evremond vanta i t  tant  les avantages dans ses réf lex ions

sur  le  "bon" Epicure.  La sage morale bourgeoise cède à nouveau le pas

à une morale p lus héro ique et  p lus ar is tocrat ique qui  n 'est  toutefo is
p lus  ce l l e  du  s to i c i sme  de  l ' âge  ba roque .  C 'es t  sous  l ' ang le  de  ce t te
morale qui  admet un cer ta in degré d 'ambi t ion que Môser va maintenant

examiner  les ef fets  des bonnes inc l inat ions et  des for tes passions sur
les ver tus de von dem Bussche.  Ces ver tus sont  ce l les du chrét ien,  de

l 'ami  des horrnes,  du patr io te,  de 1 'époux et  du père.  Ce sont  les c inq
aspects de Ia personnal i té  du seigneur de Hi jnnefe ld que Môser se propo-

se de met t re en valeur .

Du  ch ré t i en ,  i l  r e t i en t  su r tou t  l e  sens  qu ' i I  ava i t  de  I a  pe r -

f ec t i on  que  D ieu  a  m ise  dans  sa  c réa t i on .  La  re l i g i on  "na tu re l l e "  de
von dem Bussche consista i t  en un sent iment  dél icat  de la  grandeur et
de  l a  beau té  du  monde .  E l l e  reconna i ssa i t  l a  p résence  de  l a  d i v i n i t é

dans  l a  c réa t i on ,  p lus  pa r  i n tu i t i on  que  pa r  ce r t i t ude  ra t i onne l l e .
l * f c i se r  appe l l e  ce t t e  f o rme  de  re l i g i os i t é  " | a  re l i g i on  de  nos  sen t i -
men ts "  (239 )  qu ' i l  ne  f au t  pas  con fond re  avec  l a  re l i g i on  qu i  assu re
la  f é l i c i t é  é te rne l l e .  5 i  ces  pages  n 'ava ien t  pas  é té  éc r i t es  en t re

L752 et  1755,  on pourra i t  penser qu 'e l1es sont  inspi rées de la  Profes-

s ion de fo i  du Vicai re savoyard à laquel le  Môser t rouvera pourtant  b ien
des  dé fau ts  une  d i za ine  d ' années  p lus  t a rd .  Ma is  c ' es t  enco re  Sha f tes -
bu ry  qu i  es t  l e  v ra i  i nsp ' i r a teu r  de  ce t te  re l i g i on  na tu re l l e  qu i  sa i s i t
' I 'ordonnance générale de la  créat ion et  qui  ne mépr ise r ien parce que
' l e  p lus  pe t i t  dé ta i l  a  sa  p lace  nécessa i re  dans  l a  pe r fec t i on  du  tou t .
0n voi t  b ien en quoi  1 'esthét ique que Môser avai t  déjà esquissée dans
\a Spectatr ice a l lermnâ.e re jo int  ic i  le  système du phi losophe angla is
e t  p r é p a r e  s a  v i s i o n  o r g a n i c i s t e  d e  l ' é v o l u t i o n  h i s t o r i q u e .  C e t t e  r e l i -
g i os i t é  imprégnée  d 'es thé t i que  abou t i t  f i na lemen t  à  une  théod i cée  qu i

évacue le problème du mal  et  refuse le  hasard :  Môser d ispose déjà des

(239 )  I b i d . ,  p . ' 25  :  " e i ne  Re l i g i on  uns re r  Empf indungen"
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arguments avec lesquels i l  ré futera Vol ta i re dans son Ànt i -Ccni t ;e .

0n ne saurai t  s 'é tonner de voi r  notre auteur  consacrer  dans un

t ra i t é  qu i  r es te  imprégné  de  I ' esp r i t  un ' i ve rsa l i s te  des  Lumiè res ,  ma l -
g ré  i ' impo r tance  acco rdée  aux  facu l t és  i r r a t i onne l l es  de  1 'âne ,  un  dé -

ve loppemen t  à  1a  ph i l an th rop ie ,  " ce t t e  nob le  i nc l i na t i on  qu i  an ime  l es

créatures ra isonnables et  unies pour ' la  poursui te d 'un but  conrmun".  (240)

En  bon  d i sc ip le  des  Lumiè res ,  Môse r  f a i t  de  l a  ph i l an th rop ie  une  ve r tu

ém' inenment  socia le.  Plus expl ic i tement  encore que dans ses revues i1

ass im i l e  I ' o rd re  soc ia l  à  l ' o rd re  na tu re l . 0ans  l e  t ou t  ha rmon ieux  que

forme la société,  chaque é ' lément  par t icu l ier  tend à s 'accorder  à I 'en-

semb le  e t  l es  sphè res  qu i  semb len t  ê t re  à  p rem iè re  vue  l es  p lus  é1o ignées

les  unes  des  au t res  on t  des  rappo r t s  en t re  e l l es .  C 'es t  a i ns i  que  chez
von dem Bussche cet te tendance à voulo i r  le  b ien commun de la société
humaine const i tuai t  le  t ra i t  le  p lus caractér ' is t ique de son âme. Cornme

Vol ta i re et  1a p lupar t  des phi losophes,  Môser fa i t  de cet te ver tu de

soc iab i l i t é  qu 'es t  l a  ph i l an th rop ie  une  sou rce  de  p la i s i r  e t  i l  r ep rend

ce t te  i dée ,  cou ran te  à  l ' époque ,que  I ' homme se ra i t  i n f i n imen t  mo ins  heu -

reux  s ' i ' l  v i va i t  seu l  dans  une  î l e ,  p r i vé  d ' a j nou r ,  d ' honneu r  e t  de  l ' ac -

cue i I  de  ses  an i s  (2a1 ) .  La  v i e  de  soc ié té  c rée  l es  rappo r t s  mu l t i p l es
que von dem Bussche a soigneusement cul t ivés en fa isant  en sor te que

chacun  pu i sse  accomp l i r  p l e i nemen t  l es  t âches  dans  l a  sphè re  d ' ac t i v i t é
qu i  l u i  é ta i t  ass ignée  e t  con t r i bue r  a ins i ,  se lon  ses  moyens  p rop res ,  à
1a per fect ion du système tout  ent ier  (242) .  Lui -même t rouvai t  son p lus

grand p la is i r  à  répandre sa générosi té sur  tous les hommes pour promou-

vo i r  l eu r  b ien  à  l ' avan tage  de  l ' i n té rê t  géné ra l .  [ ) ans  I ' t l i s t o i ne  d . t ) s -
nabwck et dans 1es Fantaisiee Patriotiques ces considérations sur les
rappo r t s  en t re  l ' i nd i v i du  e t  l a  soc ié té ,  en t re  l e  t ou t  e t  l a  pa r t i e , se -

ron t  app l i quées  au  doma ine  de  I ' h i s to i re  e t  de  1a  po l i t i que .  I l  y  se ra
mo ins  ques t i on  de  ph i l an th rop ie  e t  d ' amour  un i ve rse l ,  ma is  I ' ha rmon ie

entre les par t ies et  le  tout  se révèlera dans la  cohérence de tous les

(240) Ib id. ,  p .  28.

(?4L)  Ib id. ,  p .  ?9.

(242)  Ib id. ,  p .  30.
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é lémen ts  de  l a  réa l i t é  soc ia le  e t  po l i t i que  en  un  l i eu  donné  e t  à  un
moment donné de 1 'évolut ion h is tor ique et  dans 

' le  
caractère nécessai re

e t  o rgan ique  de  ce t te  évo lu t i on  e l l e -même.  Dans  l a  v i e  c i v i que  l es
s t ruc tu res  e t  l es  i ns t i t u t i ons  é tôb i i es  su r  ] e  modè le  de  I ' ha rmon ie
nature l le  assureront  un accord aussi  par fa i t  que possib le entre les
intérêts et  les dro ' i ts  des c i toyens d 'une par t ,  e t  le  b ien cornrnun dont
' l 'E ta t  

es t  l e  ga ran t  d ' au t re  pa r t .  L ' o rgan i c i sme  qu i  s ,esqu i sse  dans
1e  t ra i t é  su r ' l es  pass ions  e t  l es  i nc l i na t i ons  amène  Môse r  à  s ' é l o i gne r
du schéma pol i t ique de Vol ta i re qui  fa i t  dépendre le  bonheur des sujets
de  l a  ra i son  b ienve i l l an te  du  p r i nce  e t  à  exc lu re  d ' avance  l ' éd i f i ce
rat ionnel  du contrat  socia l  rousseauiste qui  fa i t  de la  volonté généra-
le une émanat ion de la  volonté par t icu l ière des c i toyens.  La société
p o l i t i q u e  d e  M ô s e r  s e r a  c o r p o r a t i v e ,  e l l e  p r i v i l é g i e r a  m o i n s  I ' i n d i v i d u
que  l e  g roupe  auque l  i 1  appa r t i en t  e t  qu i  dé l im i te  une  fo i s  pou r  t ou tes
sa  sphè re  d ' ac t i v i t é  e t  e l l e  suppose ra  en t re  ces  g roupes  des  l i ens  o r -
ganiques qui  ne dépendront  p lus uniquement  de la  bonne volonté et  de la
ra i son  du  p r i nce  ou  des  pa r t i cu l i e r s .

Le développement sur  I 'amour de la  patr ie  se s i tue dans 1e pro-
longement nature l  de ces considérat ions sur  1a phi lanthropie qui  abou-
t i ssa ien t  dé jà  une  ré f l ex ion  su r  l a  no t i on  de  b ien  commun .  L ' esp r i t  dans
' lequè1 

est  abordé le problème du patn iot isme est  donné dès le  départ
l o r sque  Môse r  s ' éc r i e  :  "De  que l l es  é tonnan tes  en t rep r i ses  I ' homme n 'es t -
i l  pas  capab le  l o r squ ' i l  n ' es t  que  sen t imen t  e t  pass ion  ! "  ( 243 ) .  Le
thème du  rô1e  béné f i que  des  pass ions  dans  l a  v i e  c i v i que ,  dé jà  esqu i ssé
dans  I ' i n t roduc t i on  à  1a  seconde  pa r t i e ,  es t  ce t t e  f o i s - c i  p l e i nemen t

déve loppé .  D 'emb lée  Môse r  exc lu t  l a  ra i son  ou ' l a  ve r tu  réoub l i ca ine  fon -
dée  su r . l a  ra i son  co rme  resso r t  exc lus i f  de  l a  v i e  po l i t i que .  La  pas -

s ion  à  l aque l l e  i 1  songe  i c i  es t  essen t ' i e i l emen t  I ' amb i t i on  qu i  peu t

être source d 'héro isme. Conme Saint -Evremond,  Môser recourt  spontané-
men t  à  des  exemp les  qu ' i 1  emprun te  à  I 'An t i qu i t é  roma ine .  Ma is  i l  i nvo -
que  auss i  i ' exemp le  de  1a  t ragéd ie  "qu i  n ' a  enco re  r i en  pu  t rouve r  qu i

(243) Ibid.. : "Zu welchen erstaunenden Unterîehmungen ist der Mensch
n i ch t  f âh ig ,  de r  

' l au te r  
Empf indung  und  Le idenscha f t  i s t ! , ' .
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pu i sse  dépasse r  l a  ma jes té  d ' une  ve r tu  g rand ie  pa r  l es  pass ions "  (244 ) .

11  es t  poss ib le  qu ' i l  songe  à  son  An r tnù rs ,  ma is  c ' es t  l a  t r agéd ie  co r -

né l i enne  où  I ' amb i t i on  e t  l e  sens  de  l ' honneu r  s t imu len t  1 ' a rdeu r  pa -

t r i o t i que  qu ' i 1  a  b ien  p lus  p robab lemen t  à  1 ' esp r i t .  Co rnme  i l  l u i  a r r i -

ve ra  souven t  p lus  t a rd ,  i l  se  vo i t  ob l i gé  de  cons ta te r  l ' éca r t  qu i  sé -

oa re  l ' i déa l  de  l a  réa l i t é  :  un  oe t i t  E ta t  con rne  l 'Evêché  d '0snab ruck

ne const i tue Das un terra in favorable à l 'épanouissement  des ver tus hé-

ro iques.  Môser ne nomme pas son pays nata l  ;  i l  suggère néanmoins l 'é-

t ro i tesse du cadre pol i t igue lorsqu' i1  remarque avec quelque anertume

que von dem Bussche n 'a jamais eu l 'occasion de mani fester  son héroisme,

ma is  que  l e  nob le  am i  au ra i t  su  c l é fend re  " l a  cause  de  I ' honneu r  e t  de  l a

l iber té de sa patr ie  avec abnégat ion s i  quelque César avai t  imposé à son

amb i t i on  ce  devo i r  sub l ime"  (245 ) .0n  re t i end ra  su r tou t  l a  f o rmu le  "hon -

neu r  e t  l i be r té " ,  "Eh re  und  F re ihe i t " ,  qu i  dev iend ra  pa r  l a  su i t e  pou r

a ins i  d i r e  l a  dev i se  po l i t i que  de  M i j se r  e t  qu ' i I  mod i f i e ra  pa r fo i s  en

"L ibe r té  e t  p rop r i é té "  su r ]e  modè le  ang la i s  du  " l i be r t y  and  p rope r t y " '

En 1756 la propr iété ne revêt  pas encsre dans son système de pensée

f  impor tance  qu 'e l l e  au ra  que lques  années  p lus  t a rd  e t  l e  modè le  roma in ,

perçu à t ravers les t ravaux h is tor iques de Saint -Evremond,  l 'emporte en-

co re  su r  l e  modè le  de  I ' anc ien  p rop r i é ta i re  saxon  I i b re .  A  dé fau t  de

pouvo i r  accqmp l i r  des  ac t i ons  d ' éc la t ,  von  dem Bussche  s ' es t  donc  p ré -

occupé du bonheur de ses conci toyens,  de la  consol idat ion et  de l 'amé-

l i o ra t i on  des  i ns t i t u t i ons  de  son  pays  e t  i 1  "a  l u t t é  con t re  l es  p r i n -

c ipes dangereux au nom desquels on t ransforme ce qui  est  ind ispensable

en  r i chesses  i nu t i l es  e t  supe r f l ues  pou r  1es  p r i nces "  (246 ) .  L ' a l l us ion

à cer ta ins abus est  c la i re,  mais,  la  t rouvant  probablement  un peu l rop

subvers ive,  Môser s 'empresse d 'a jouter  que son ami a vécu sous 1e règne

d 'un  p r i nce  qu i  a ima i t  ses  su je t s ,  qu i  é ta i t  " t r op  f i e r  pou r  l eve r  l a

dîme sur  les aumônes et  t rop tendre pour ne la isser  à la  veuve dans le

beso in  que ' l e  t r i s t e  espo i r  d ' ob ten i r  de  me i l l eu res  ressou rces  en  con -

(244) Ib id. ,  p .  32.

(245) rbid.

(246)  Ib id. ,  p .  33.
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sen tan t  à  l a  mor t  de  son  f i l s  un ique ' '  ( 247 ) .  La  pé r i ph rase  semb le  v i -
ser  le  t raf ic  de soldats que prat iquaient  à cet te époque tant  de pr in-

ces a l lemands,  mais qui  semble ef fect iverent  avo ' i r  épargné 1 'Evêché
d '0snab ruck .  Ma lg ré  ces  co r rec t i f s  qu ' i nsp i re  l a  p rudence ,  l e  t on  res -
te  c r i t i que  dès  l o r s  qu ' i l  s ' ag i t  des  p r i nces  e t  de  l eu rs  cou rs .  Le
part icu l ier  peut  êt re p lus heureux dans la  sphère l imi tée de son mét ier
e t  f a i r e  p lus  de  b ien  que  l e  p lus  b ien fa i san t  des  p r i nces  qu i  n ' a  pas

de.contacts d i rects avec ses sujets nécessi teux et  qui  ne cc innaî t  leurs
besoins réels  qu 'à t ravers les rapports  de ses min is t res.  Le pet i t  Etat
qui  of f re peu d 'occasions à de grandes act ions héroîques n,a pas que

des inconvénients.  Môser songe probablement  à sa propre expér ience d,a-
vocat  ou au rô le assez modeste que von dem Bussche a assumé en tant  que
propr iéta i re foncier  ou que membre de la  noblesse locale :  dans leur
pet i t  ter r i to i re où tout  le  monde se connaî t ,  les deux hof imes ont  pu
p ra t i que r ,  dans  l es  l im i t es  de  l eu r  modes te  sphè re  d ,ac t i v i t é ,  une  gé -
né ros i t é  p lus  d i sc rè te  e t  p l us  e f f i cace  que  n 'a  j ana i s  pu  l e  f a i r e  l e
souverain d 'un grand Etat  où les rouages adminis t rat i fs  dépersonnal i -
sent  les rapports  entre les honrnes.0n comprend mieux a ins. i  pourquoi
Môser accordera,  à Ia sui te de Rousseau,  la  préférence aux pet i ts  Etats,
aux pet i tes c i tés qui  ont  chacune leur  const i tu t ion et  où tous 1es pro-
b lèmes  se  règ1en t  pou r  a ins i  d i r e  en  fam i l l e  (248 ) .  C ,es t  enco re  pou r
des  ra i sons  ana logues  qu ' i l  adm i re ra  I e  sys tème  po l i t i que  des  anc iens
paysans saxons où le  conci toyen éta i t  en même temps le vo. is in (249) .
Tou tes  l es  ve r tus  c i v i ques  qu 'a  p ra t i quées  von  dem Bussche  n ,é ta ien t
pas  l e  f r u i t  de  l a  ra i son ,  ma is  l e  résu l t a t  de  l a , , t end re  i nc l i na t i on
du  pa t r i o te "  (250 ) .  L ' équ i l i b re  na tu re l  de  son  âme  l e  condu i sa i t  o l us

(2a7 ) n'ta.

(?48)  c f .  PPh.  I I I ,  20 ,  HKA Vt ,  pp .  64-69  :  nsoLLte  nan n ich t  je ien
Stâdtgen seine besondere poLitisehe 1lerfassung geben ?',

(249) C". PPi't. l, 40, HKA IV, pp. 2Ll-2L5 : ,,criincie, xannn sich aie ai-ter
fuehsen der BeuôLketang uidersetzt haben,t et Surtout pPi'1. II , j,
HKA V, pp. lI-22 : Von dem EiniLusse der BettôLkerung itreit iieben_-
uohnen auf die Gesetzgebung.

( ? 5 0 )  s : i  I X ,  p .  3 3 .
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sûrement  au but  que les longues réf lex ions des experts  en pol i t ique et

son  amb i t i on  d i sc rè te  l e  o rémun issa i t  con t re  l es  séduc t i ons  Je  l a  f l a t -

t e r i e .  I l  é ta i t  en  ce la  f o r t  d i f f é ren t  de  ces  cou r t i sans  qu i  l r ah i ssen t
' la  

l iber té de leur  patr ie  pour  quelques menus avantages.  Les thèmes par

lesquels Môser condamne la bassesse et  la  f lagorner ie des gens de cour

sont  d ignes de ceux qu 'emplo iera le  Gôtz de Goethe.  Le ton est  révolu-

t ionnaire.et  rousseauiste avant  la  date.  Mais notre auteur  corr ige une

nouve l l e  f o i s  l ' audace  de  ses  p ropos  :  i l  év i t e  de  fa i re  de  son  modè le

un  ennemi  de  l ' o rd re  é tab l i .  Adve rsa i re  des  pos i t i ons  ex t rêmes  en  po l i -

t ique,  von dem Bussche n 'éta i t  pas un défenseur bruta l  des justes cau-

ses  e t  ne  fa i sa i t  pas  de  l a  l i be r té  une  déesse .  Un  sens  i nné  de  I ' o rd re

e t  de  l a  pa i x  pub l i que  l ' amena i t  à  j uge r  p lus  ra i sonnab lemen t  de  l a  va -

leur  d 'une noble dépendance,  Le Môser du t ra i té  reste aussi  respectueux

de  l ' o rd re  é tab l i  que  ce lu i  des  revues .  C 'es t  pa r  son  honnê te té  que  von

dem Bussche  imposa i t  l e  respec t  e t  pa r  sa  comp la i sance  qu ' i l  se  f a i sa i t

a imer.  Et  Môser de conclure ce développenent  sur  les ver tus c iv iques
par cette remarque :

"Aucun  E ta t  n ' au ra i t  peu t  ê t re  j ama is  pe rdu  sa  l i be r té ,

s i  d e s  p a s s i o n s  e t  d e s  i n c l i n a t i o n s  b i e n  é q u i l i b r é e s

avaient  toujours présenté pour son avantage la bonne

cause  sous  un  j ou r  f avo rab le  ( c ' es t -à -d i re  en  respec -

t a n t  I e  p o u v o i r ) "  ( 2 5 1 ) .

Est-ce encore 1e por t ra i t  de von dem Bussche que t race Môser ?

0u  n 'es t - ce  pas  dé jà  p lu tô t  l e  s i en ,  ce lu i  du  d ip loma te  hab i l e  e t  p ru -

den t  qu ' i l  é ta i t  dé jà  e t  qu ' i 1  se ra  enco re  b ien  davan tage  l o r sque ,  res -
ponsable de l 'adminis t rat ion osnabruckoise après la  guerre de Sept  ans,
i l  s 'e f forcera de fa i re passer  ses pro jets  de réformes en ménageant  1e
pouvo i r  e t  l es  pu i ssan ts  avec  ce  sens  i ns t i nc t i f  qu ' i l  ava i t  du  poss i -

b l e  ?

Les développements consacrés à l 'époux et  au père apportent  peu

d 'é1émen ts  nouveaux .  Le  po r t ra i t  de  l ' époux  es t  t ou te fo i s  p récédé  d 'un

(251) Ib id. ,  p .  35.
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é1oge  de  l ' am i t i é  qu i  r appe l l e  que  Môse r  a  é té  en  ce t te  ma t i è re  l e
d i sc ip le  de  Sa in t -Ev remond  e t  d 'Ep i cu re .  Co rme  ses  ma î t res ,  i l  con t i -
nue  à  a f f i rmer  que  I ' am i t i é  do i t  ga rde r ' l es  mêmes  d ro i t s  que  l , amour ,
ma is  on  no te  une  ce r ta ine  évo lu t i on  l o r squ , i l  adm i re  von  dem Bussche
d'avoi r  fa i t  preuve d 'une constance peu corrnune en restant  f idè le à
ses amis malheureux.  Les temps sont  lo ins où i l  recorrnandai t  le  renon-
cement  à une amit ié  ou à un amour qui  ne fa isa i t  que se surv ivre à
soi -même I  I l  est  une image qui  mér i te  de reteni r ' l 'a t tent ion :  ' ,La

ve r tu ,  éc r i t  Môse r ,  es t  l ' ûne  de  t , am i t i é  au then t i que  ; .ma is ,  sans
l ' i nc l i na t i on  e t  sans  l a  pass ion ,  e l l e  es t  l e  monarque  o r i en ta l  qu i  se
fa i t  adu le r  e t  a imer  dans  l a  c ra in te  pa r  ses  su je t s , '  ( 252 ) .  Ce t te  ima-
ge nous permet de nous demander s i  Môser n,a pas déjà lu ,  à 1,époque
où i1 rédige le  t ra i té ,  1es chapi t res consacrés au despot isme dans
l 'Espr i t  des Loie de Montesquieu.  I l  est  vra i  que le despote or ienta l
est  un thème courant  dans la  l i t térature f rançaise contemporaine et
qu ' i l  se ra i t  imp ruden t  de  t i r e r  d ,une  seu le image  des  conc lus ions  peu t -
ê t re  hâ t i ves .  Dans  l ' amour ,  pou rsu i t  Môse r ,  l , i nc ' l . i na t i on  I ' empor ta i t ,
chez  von  dem Bussche ,  su r ' l a  ré f l ex ion .  E t  i 1  a jou te  ce t t e  remarque  qu i
p réc i se  l e  rô le  de  l a  ra i son  qu i  ava i t  dé jà  é té  dé f i n i  succ inc temenr
dans |a préface :

"Sa  ra i son  ne  l u i  se rva i t  p resque  à  r i en  d ' au t re  qu 'à
découv r i r  I a  j us tesse  de  ses  pass ions  e t  de  ses  i nc l i -
nat ions et  leur  accord avec le  grand but  de son exis-
t ence "  (253 ) .

(25? )  rbd . ,  p .  36  sQ .

(?53) Ibnd., p. 4l . l . l . -Pteister (J. I,tësers geistige Entu;icklurlg, cp.
c i t . ,  p .  45 )  c ro î t  r econna î t re  dans  ces  con i i dé ra t i ons  l j l n f j uen -
ce  du  ph i l osophe  ang la i s  Hume qu i  ne  concéda . i t  à  l a  ra i son  que  l e
choix des moyens,  mais réserva. i t  les vra is  ressor ts  du comoorte-
men t  à  l ' i ns t i nc t  e t  au  sen t imen t .  L ' i dée  d ,un  con t rô le  a  pos té -
r i o r i  pa r ' l a  ra i son  qu i  ga rde  enco re  un  ce r ta in  pouvo i r  semb le
p lus  j us te .
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Chez von dem Bussche ce contrô le a postér ior i  qui  est  ef fectué

pa r  I a  ra i son  n 'appo r te  que  Ia  con f i rma t i on  de  1a  j us tesse  des  déc i -

s i ons  i nsp i rées  pa r ' l es  i nc l i na t i ons  e t  pa r ' l es  pass ions .  Ma is  on  peu t

supposer que chez une âme moins b ien accordée I ' in tervent ion de la  ra i -

son puisse apporter  d 'ut i  les correct i fs  au premier  mouvement.  La ra ison

garde donc un cer ta in pouvoir  qui  est  même plus important  que chez 1es

moral is tes f rançais où son rô le consiste la  p lupar t  du temps'  cornme

Môser ' l 'a  montré lu i -même dans cer ta ins développements de ses deux feui l -

les,  à constater  qu 'e l le  a été t rompée par  le  coeur sans pouvoir  répa-

rer  les dégâts provoqués par  la  passion.  En tant  que père,  enf in ,  von

dem Bussche  a  f a i t  p reuve  d 'une  l ouab le  sagesse  en  n 'é levan t  pas  ses

enfants selon un modèle idéal  qui  eÛt  f ' la t té  son arnour-propre,  mais fa i t

v i o l ence  à  l eu r  na tu re .  P lus  modes temen t  e t  p l us  j us temen t ,  i l  s ' es t  e f -

f o r cé  de  découv r i r  dans  l eu r  coeu r ]e  p lan  que  l a  na tu re ,  " l e  f ondé  de

pouvoir  du Tout-Puissant"  (254)  avai t  prévu pour eux '  I l  a  donc tenu

compte de leurs capaci tés innées.  Dans ce passage,  qui  est  1 'un des pre-

miers où i l  aborde les problèmes pédagogiques,  Môser mani feste une sen-

s ib i l i t é  qu i  penne t  de  p révo i r  qu ' i 1  se ra  récep t i f  aux  concep t i ons  que

Rousseau va exDoser dans son Eni le .  Conme I 'auteur  du Discouns stæ ! - 'c-

r ig ine de L ' inégaLiÉé i l  accorde,  et  accordera toujours,  une p lace pr i -

mord ia le  à  l a  ce l l u l e  f am i l i a l e  où  l ' en fan t  déve loppe  son  sens  de  l ' o r -

dre et  de la  beauté et  se prépare à devenir  un bon c i toyen et  un membre

u t i l e  de  l a  co rmunau té  soc ia le .  Rousseau  hés i t e ra  en t re  deux  f i na l i t és  :

éduquer Emi le pour ' lu i -même ou pour une société qui  reste à constru i re '

Môse r  pense  pouvo i r  conc i l i e r ,  en  1756 ,  l es  deux  f i na l i t és  pa rceque  sa fo i

en  l ' ha rmon ie  un fve rse l l e ,  pos tu lée  pa r  Sha f tesbu ry  e t  pa r  Le ibn i z ,

l ' au to r i se  à  cons idé re r  qu ' i 1  n ' y  a  pas  de  con t rad i c t i on  en t re  l a  f i na -
' I i t é  

i nd i v i due l l e  e t  l a  f i na l i t é  co l l ec t i ve .  P lus  t a rd , i ' l  au ra  t endance

à subordonner la  première à la  seconde et  à concevoir  un système d 'édu-

cat ion qui  ressemblera davantage à un dressage qu'à un ef for t  pour  dé-

ve loppe r ' l es  t a l en t s  pe rsonne l s .

Dans la t ro is ième par t ie ,  l t1ôser  décr i t  le  comportement  de von

dem Bussche'devant  la  mort  et  reprend,  pour  ' les 
développer,  les ré-

(?54 )  I b i d . ,  p .  43 .
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f lex ions qu ' i1  avai t  ébauchées dans la  préface au sujet  des rapports
entre la  nature et  la  grâce.  Tout  en admettant ,  conformément à la  doc-
t r i ne  l u thé r i enne  t rad i t i onne l l e ,  que  l es  qua l i t és  e t  l es  mér . i t es  pe r -
sonne l s  ne  sau ra ien t  supp lée r  aux  e f f e t s  de  l a  g râce  e t  ga ran t i r  I ' ac -
cès  à  l a  v i e  é te rne l l e ,  i l  c r i t i que  l ' a t t i t ude  qu i  cons i s te  à  é tou f fe r
1es  i nc l i na t i ons  e t  l es  pass ions  na tu re l l es  à  I ' app roche  de  Ia  mor r  :

" I nc l i na t i on  e t  pass ion ,  éc r i t - i l ,  son t  f ondées  dans
notre nature et  là  où e l les favor isent  la  ver tu,  je
ne vois  pas de ra ison de les pr . iver  de leur  force à
la  de rn iè re  heu re , '  ( 255 ) .

ce lu i  qu i  c ro i t  devo i r  l es  rép r imer  ne  fa i t  r i en  d ' au t re  que  de  remp la -
cer  une tendance nature l le  au courage par  une tendance à la  cra inte.
Une  te l l e  a t t i t ude  ne  peu t  ê t re  que  ce l l e  de  i , esp r i t  f o r t  qu i  s ,es t
abandonné  au  v i ce  t ou t  au  l ong  de  sa  v ie  e t  qu ,e f f r a i e  à  I ' heu re  de  l a
mort  la  perspect ive du jugement .  Mais pour  celu i  qui  a fa i t  un bon usè-
ge  de  ses  i nc l i na t i ons  e t  de  ses  pass ions ,  ce  se ra i t  a l l e r  con t re  l a
vo lon té  du  Créa teu r  que  de  vou lo i r  i gno re r  ces  dons  qu , i l  a  p révus  pou r
notre bonheur à un moment où i ls  peuvent  nous rendre 1es p lus grands
serv ices.  ces réf lex ions sont  à rapprocher de cel les que Môser a déve-
loppées dans le texte ^grdr La contsersion des uieiLLard.s eui doit tant à
sa in t -Ev remond .  conme ce lu i - c i ,  I ' au teu r  du  t ra i t é  con t i nue  à  pense r
que  I ' ho rme  do i t  r es te r  f i dè le  à  l u i -même à  1 ' heu re  de  l a  mor t  e t  que
la . conve rs ion  ta rd i ve  sous  I ' e f f e t  de  l a  c ra in te  n ' es t  qu , i l l us ion  e t
lâcheté.  t ' la is  ' l  a  f idé l i té  à soi -même a désormais changé de sens.  Avec
ce réal isme impi toyable gue lu i  avai t  enseigné le mora; l is te f rançais,
Môser reconmandai t  dans son ar t ic le  de 1746 aux v ie i l lards de s 'aban-
donne r  sans  ré t i cence  à  l a  dévo t i on  qu i  n ' é ta i t  qu 'une  fo rme  p lus  adap -
tée  à  l eu r  âge  des  pass ions  d ' au t re fo i s .  Le  Môse r  du  t ra i t é ,  qu i  es t
passé  pa r  l ' éco le  de  Sha f tesbu ry  e t  pa r  ce l l e  de  von  dem Bussche ,  es t
mo ins  scep t i que .  La  pass ion  n ' es t  p l us  nécessa i remen t  ass im i l ée  au  v i ce

(255) Ibid. , p. 47 .
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e t  l a  dévo t i on  n ' es t  p l us  l a  de rn iè re  mé tamorphose  de  nos  amours  d ,an -
tan.  Les passions qui  animent  von dem Bussche à la  dern ière heure sont
p l u s  n o b l e s :  e l l e s  s ' a p p e l I e n t  a m b i t i o n  e t  c o u r a g e .  L ' a r n b i t i o n  e s t
ce l l e  d ' un  honme qu i  asp i re  à  1a  pe r fec t i on  i n f i n i e  e t  qu i  espè re  que

ses  ve r tus  na tu re l l es ,  sanc t i f i ées  pa r ' l a  g râce ,  l u i  vaud ron t  i a  f é l j -
c i té  éterne ' l tg  {?56) .  Le courage est  cet te qual i té  nature l le  qui  permet

d 'af f ronter  la  mort  corme on a af f ronté ' la  v ie et  qui  empêche que la
cra inte inspi rée par  une réf ' lex ion t rop in te l  lectuel le  ne I 'emporte au
de rn ie r  momen t .  I nc l i na t i on  e t  pass ion  son t  des  am ies  b ien  p lus  f i dè1es
à  l ' heu re  de  l a  mor t  que  tou te  ph i l osoph ie  de  l a  ra i son  (257 ) .  Lo rs -
qu 'e l l es  son t  b ien  tempérées ,  e l l es  n ' imp r imen t  pas  à  l a  f o i  un  ca rac -
tère équivoque,  cof ime c 'éta i t  le  cas dans le  texte sur  la  convers ion
des  v ie i l i a rds ,  ma is  e l l es  f o r t i f i en t  1a  p ié té  du  ch ré t i en  e t  ô i den t
son coeur à s 'é lancer  vers le  but  suprême. Tout  en év i tant  1es compro-
m iss ions  dou teuses  auxque l l es  i l  s ' é ta i t  p rê té  en  1746 ,  Môse r  réuss i t  à
conc ' i l i e r  dans  son  t ra i t é  1es  ex igences  de  l a  f o i  e t  l es  d ro i t s  de  l a
n alure .

Si  I 'on compare le  t ra i té  Sut  Laoaleuz des passions et  d.es in-
cLinations bien équiLibrées aux articles consacrés à la morale dans les
deux feui l les de 1746 et  de L747,  on constate que 1es concept ions mora-
' les 

de Môser ont  considérablement  évolué.  Le pessimisme et  1e scept i -
c i sme  des  mora l i s tes  f r ança i s  don t  I ' ana l yse  essen t ' i e l l emen t  ra t i onne l -
' le  

met ta i t  à  nu les ressor ts  réels  et  peu g lor ieux du comportement  ap-
parerment  ver tueux sont  expl ic i tement  eondannés au prof i t  d ,un opt imis-
me inspi ré de Shaf tesbury et ,  dans une moindre mesure,  de Leibniz .  0u
même coup,  Môser se rapproche à nouveau de l " 'Aufk lârung' ,  a l lemande et
de  l a  t héod i cée  c lass ique  qu ' i 1  àé fend ra  que lques  années  p lus  t a rd  con -
t re le  pessimisme de Candid.e.  Cet te apologie des pass. ions et  des inc l i -

(256)  Ib id. ,  p .  49 sq.  Avec une subt i l i té  d igne de Mar ivaux,  Môser re-
prend les.  remarques qu ' i1  avai t  fa i tes dans la  seconde par t ie  sur' l 'ambigui té 

de la  not ion de dépassement  et  démontre qu ' i1  y  a p lus
d 'o rgue i l  à  vou lo i r  r enonce r  à  l a  de rn iè re  heu re  à  ce t t e  nob le
pass ion  de  l ' honme qu 'es t  I ' a rnb i t i on  qu 'à  res te r  f i dè le  à  ce t t e
pass ion ,qu i  es t  t ou te  na tu re l l e .

(?57 )  I b i d . ,  p .  50 .
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na t i ons  revê t  éga lemen t  une  s ign i f i ca t i on  po l i t i que  qu i  se ra  l ou rde

de  conséquences  pou r  l ' aven i r .  En  pos tu lan t  que  1 'homme se  l a i sse

moins fac i lement  gouverner  par  1a ra ison que par  des puls ions i r ra-

t ionnel ' les,  Môser prend ses d is tances par  rapport  au système pol i t ique

vol ta i r ien dans lequel  les re lat ions entre 1e pr ince et  les sujets

éta ient  conmandées par  la  ra ison et  i l  adopte une posi t ion qui  1 'amè-

nera à re jeter  le  rat ional isme du cont?at .socia l  e t ,  d 'une manière gé-

né ra le ,  l es  t héo r i es  éga l i t a i r es  e t  human i ta i res  du  ph i l osoph i sme

français.  Le pessimisme moral  des deux revues de jeunesse et  l 'opt i -

m' isne moral  du t ra i té  about issent  a ins i  au même résul tat .  Le premier

exclut  tout  système pol i t ique qui  sera i t  fondé sur  la  bonté nature l le

de l 'homme. Le second n 'admet aucune théor ie qui  fa i t  de 1a d igni té et

de la  ver tu de I 'horme en tant  qu 'êt re ra isonnable la  condi t ' ion essen-
t i e l l e  de  | ' ha rmon ie  soc ia ]e ,  pu i sque  ce t te  f o rme  d 'op t im isme  qu 'adop -

te  Môse r  p r i v i l ég ie  l es  pass ions  au  dé t r imen t  de  l a  ra i son .  Le  pess i -
'm i sme  mora l  engend re ,  on  I ' a  vu ,  l e  conse rva t i sme  po l i t i que .  Le  nouve l

opt imisme af f iché dans le  t ra i té  de 1756 ne corr igera que t rès peu cet-

te tendance in i t ia le.  L 'expér ience de la  guerre de Sept  ans entraînera

une  ce r ta ine  dés i l l us ion  qu i  amènera  Môse r  à  conc lu re  que  l a  p lupa r t

des hormes n 'ont  pas l 'âme aussi  b ien accordée que von dem Bussche et
qu ' i l s  obé i ssen t  en  géné ra1  à  des  pass ions  mo ins  nob les ,  comme le  goû t

du  p ro f i t  e t  1 ' amour -p rop re  qu i  dev ien t ,  dans  l e  me i l l eu r  des  cas ,  l a

pass ion  de  I ' honneu r .  I ' l  es t  s i gn i f i ca t i f  qu ' i l  r ep rend ra  en  1786 ,
pour 1e publier dans Ia quatrième partie des Fantaisies Pcttiotiques,
' I ' a r t i c l e  

de  j eunesse  su r  l a  conve rs ion  des  v ie i l l a rds .  I l  ne  f au t
peut-êt re pas in terpréter  ce retour  en arr ière comme une réhabi l i ta t ion
pure et  s imple de Saint -Evremond et  de sa morale.  En 1783,  Môser a b ien

renoncé  une  fo i s  pou r  t ou tes  aux  p la i s i r s  que  l u i  p rocu ra i t  " l ' ana l yse
ch im ique  des  ve r tus  huma ines " .  Ma is ,  ma lg ré  l e  t r a i t é  de  1756 ,  i l  n ' a
pas renoncé tota lernent  aux conclus ions pessimistes auxquel les cet te

analyse about i t .  Ses écr i ts  contre-révolut ionnaires en fourn i ront  am-
plement  la  preuve.

Pour 
' le 

reste, le traité *tr La uaLeut des passions et des ir 'c1.:--

nations bien équil ibrées présente encore de nombreuses affinités avec
1a pensée des moral is tes f rança' is  que Môser prétend réfuter .  Comme dans

ies  revues  de  j eunesse ,  I ' op t i que  géné ra le  res te  mora le  e t  un i ve rsa l j s -
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te  (258 ) .  I l  es t  poss ib le  que  dans  son  t ra i t é  Môse r  a i t  eu  l ' i n ten t i on

d ' i ' l ' l u s t re r  à  t r ave rs  von  dem Bussche  f  image  d 'un  A l l emand  exemp la i re ,

coî [ne i ]  l 'avai t  fa i t  dans la  Let t re à vol ta i îe  pour  Luther .  l4a is  s i

e l l e  es t  r ée l l e ,  ce t t e  i n ten t i on  n ' es t  pas  exp l i c i t emen t  f o rmu lée  e t

e l le  demeure secondaire.  Même le problème du patr io t isme est  encore

abordé dans l 'espr i t  phi lanthropique et  cosmopol i te  des Lumières.  Le

fa i t  es t  d ' au tan t  p lus  remarquab le  qu 'à  l ' époque  où  i 1  réd ige  son  t ra i -

té ,  Môser a déjà écr i t  t ro is  oeuvres où ses in tent ions patr io t iques et

nat ionales sont  év identes et  publ ié  des t ravaux h is tor iques qui  révè-
' lent  

son intérêt  pour ' l 'h ' is to i re locale.  Ces t ravaux ne t rouvent  aucun

écho dans le t ra i té  de morale.  0n t rouve encore,  en revanche,  de nom-

breuses réminiscences de Saint -Evremond dans les passages où sont  t ra i -

t és  l es  t hèmes  de  I ' am ' i t i é ,  du  bonheu r ,  de  I a  t r anqu i l l i t é  de  I ' âme  e t

d e  l ' e s p r i t ,  d e  l a  c o n c i l i a t i o n  d u  d e v o i r  e t  d e  l ' i n c l i n a t i o n ,  e t  s u r -

t ou t  de ' l a  f i dé ] i t é  à  so i -mâne  à  l ' heu re  de  l a  mor t .  Quan t  à  Mar i vaux ,

son inf ' luence reste sensib le quand i1 est  quest ion de la  générosi té dé-
' | i ca te  qu i  év i t e  d ' hum i l i e r  

' l ' ob l i gé  
e t ,  d ' une  man iè re  p lus  géné ra1e ,

dans  l a  sub t i l i t é  de  1 ' ana l yse  psycho log ique .  Peu t -on  éga lemen t  re leve r

quelques af f in i tés entre le  s ty le dans lequel  est  écr i t  le  t ra i té  et

celu i  de 1aVie de Mor iætne,  corme 
' l 'a f f i rment  

cer ta ins cr i t iques ?
(259 ) .0n  se ra i t  t en té  de  répond re  pa r  l ' a f f i rma t i ve ,  t an t  es t  f r appan -

te la  ressemblance entre la  langue des le t t res à von dem Bussche et  ce l -

l e  de  I ' oeuv re  qu i  l u i  es t  déd iée .  P lus  enco re  que  dans  l es  f eu i l l es  de

(258) l{. Sheldon (The inteLLeetual DeueLopnent of J.|"lëser, op. eit.,
p. 59) pense que le traité Sur La oaleut des passions et des in-
clirntione bien équil ib"ées est quelque peu anachronique en regard
du développement in te l lectuel  de Môser parce qu ' i1  représente un
retour  à la  " l le l tanschaununq" morale et  universal is te des oeuvres
de jeunesse.

(?59 )  c f .  en  pa r t i cu l i e r  A rno ld  Lag ing  ( J .  Mëse rs  P rosa ,  cp .  e i t . ,  p .5Q
sq.)  qui  cro i t  reconnai t re l ' in f luence du sty le del 'hr ivaux dans tout
ce  qu i  r e l ève  de  l a  rhé to r i que  dans  l e  t r a i t é :  l a  s t ruc tu re  des
grandes pér ' iodes,  le  ry thme ternai re ,  les redondances,  le  goût  de
la  f i o r i t u re  "ga1an te "  e t  l e  " s t y l e  ép i t hè té " .  L ' au teu r  semb le
toutefo is  assez mal  connaî t re la  langue de Mar ivaux.
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jeunesse,  on ne peut  se défendre du sent iment  que Môser s 'est  appl iqué
à t ransposer le  s ty le de Mar ivaux dans son texte a l lemand en passant
par  cet te adaptat ion f rançaise que représentent  les le t t res.  F la is  com-
me dans cel les-c i ,  i ' l  pèche par  excès :  les pér iodes t rop longues,  1e
recours systémat ique au ry thme ternai re et  à l 'accumulat ion des adjec-
t i fs ,  I 'abus des métaphores font  songer b ien p lus à cet te grandi loquen-

ce baroque contre laquel le  avai t  réagi  Got tsched qu 'au sty le s imple et
d iscret  de Mar ivaux.

0n a peine à cro i re que l 'horme qui  écr iva i t  le  t ra i té  Sur i ,a

vaLeuz des passions et des incLinations bien équiLibrées collectionnait
en  même temps  des  documen ts  h i s to r i ques  e t  qu ' i l  1es  pub l i a i t  en  l es
assort' issant de quelques brefs conmentaires. Ces documents ont presque

tous t ra i t  au Moyen-Age,  une pér ' iode à laquei le  l4ôser  s 'é ta i t  peu inté-
ressé  aupa ravan t .  Ce r ta ins  conce rnen t  l ' h i s to i re  l oca le  qu ' i l  n ' ava i t

effleuré que très passagèrement dans ia préface d'Azninius et dans le
t ra i té  de théo1ogie,  à propos des assemblées cul tuel ' les des Germains
qui  se sera ient  tenues dans la  grot te de la  montagne Sainte Gert ruoe,
dans  l a  campagne  osnab rucko i se .0n  t rouve  peu  de  t races  d ' une  i n f l uence
française dans ces pet i ts  t ravaux h is tor iques.  Même Vol ta i re,  dont  I 'es-
pr i t  e t  les concept ions avaient  assez profondément marqué 1es écr i ts  pu-

b l iés de 1748 à 1750,  en est  presque tota lement  absent .  Ces modestes pu-

bl icat ions,  qui  ûÉr i tent  à peine le  nom d" 'oeuvres" ,  sont  pour tant  in-
t é ressan tes  dans . l a  mesu re  où  e l l es  t r adu i sen t  I i évo lu t i on  i n te l l ec tue l -
le  de Môsef  et  révèlent  son intérêt  cro ' issant  pour  l ,h is to i re pure,  p lus

spéc ia lemen t  pou r  1 ' h i s to i re  na t i ona le  e t  l oca le .  E l ' l es  cons t i t uen t  a in -
s i  les prenières mani festat ions d 'une pensée de tendance "h is tor ic isan-
te"  et  nat ' ional is te qui  s 'a f f i rmera p le inement  dans I 'His tc iz ,e à,Csnc-
bruck et  qui  déterrn inera I 'a t t i tude que Môser adoptera à 1 'égard du phi -

l osoph i sme  f rança i s .

I l  est  t rès probable que Môser s 'est  déjà in téressé au Moyen Age
avant  les années c inquante.  Les problèmes jur id iques qu ' i l  avai t  à  ré-
soud re  en  tan t  qu 'avoca t  e t  que  sec ré ta i re  de la  nob lesse  supposa ien t
nécessai rement  la  connaissance du dro i t  féodal  dont  cer ta ines d isDosi -
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t ions éta ient  encore en v igueur à Osnabruck.  Les enquêtes généa1ogi-

ques  qu ' i l  ava i t  à  mener  au  p ro f i t  de  ses  c l i en t s  a r i s toc ra t i ques

1 'ob l i gea ien t  éga lemen t  à  remon te r  j usqu 'à  l ' époque  méd iéva le .  Ma is

ces  ac t i v i t és  p ro fess ionne l l es  ne  donna ien t  pas  l i eu  à  des  pub l i ca t i ons

(260).  Le premier  document  h is tor ique que Môser a i t  publ ié  date de 1749

et  n 'a pas de rapport  avec ses act iv i tés professionnel les.  C'est  encore

le poète p lus que le jur is te qui  v ient  de découvr i r  un texte l i t téra i re

médiéval ,  un manuscr i t  du Saint  Georges de Reinbot  von Doren qu ' i l  veut

fa i re publ  ier  en souscr ipt ion chez son édi teur  habi tuel ,  Johann Wi lhelm

Schmidt .  Pour at t ' i rer  1 'at tent ion des éventuels souscr ipteurs,  i l  fa i t

insérer en avri l 1749 une annonce dans le Neue Bilchersaal de Gottsched

(261).  I l  y  résume le contenu de poème en a ioutant  d ' importants extra i ts ,

c ro i t  bon  de  s igna le r  que  l ' oeuv re  es t  éc r i t e  se lon  Ies  me i l l eu res  rè -

g les de l 'épopée et  conclut  par  cet te remarque qui  est  révélat r ice :

"0n y t rouve beaucoup de choses qui  expl iquent  la  v ie

de  cou r  en  A l l emagne ,  l es  j eux  des  cheva l i e r s  e t  d ' au -

t res aspects des temps d 'autrefo is ,  en par t icu l ier  un

grand nombre de mots anciens,  qui  peuvent  éc la i rer  con-

s idé rab lemen t  I a  reche rche  I i ngu i s t i que "  (262 ) .

Cet te remarque montre que c 'est  moins le  document  l i t téra i re que le do-

cumen t  h i s to r i que  qu i  i n té resse  Mbse r .  La  cu r i os i t é  de  l ' é rud i t  qu i  ap -

précie t€st €€ gui est anciea I'emperte ssr le plaisir esthétiq!€. 0n

re lève  | | i n té rê t  pou r  l es  p rob lèmes  l i ngu i s t i ques .  L ' é t ymo log ie  occupe -

ra une p lace importante dans 1 'Histo i re d ' )snabmtck.  Enf in Môser soul i -
gne que le texte de von Doren fourn i t  des renseignements sur  la  v ie des

(260) 0n t rouve néanmoins aux Archives d 'Etat  d 'Osnabruck un document
intitulé Naehrichten zur Geschichte derer uon 3a?, neist, ,)on ius-.is
Mësers Hud qui  semble avoi r  été rédigé déjà vers 1744.  Signalé par
l{. Sheldon, The inteLLeetuaL Deuelopnent of J. I.Iôsen, op. cix.,
p .  45  sq .

(261)  "Nachr icht  von der  Ausgabe e ines a l tdeutschen Gedichtes" .  - ln  ;
Neuet BiichersaaL der sehônen Hissensehaften unci iz,eyen kinste,
Le ipz ig ,  av r i l  1746 ,  0o  4 ,  p .  365  sq .

(262) rbnd.



cours aLLetr .and.es :  c 'est  essent ie l  lement  1e passé nat ional  qui  ret . ient
son at tent ion.  En ce sens le  pro jet  de publ icat ion du Sainv Gearges
s ' i nsc r i t  dans  l e  p ro longemen t  de  ce t te  en t rep r i se  de  réhab i l i t a t i on
de l 'A l lemagne d 'autrefo is  que Môser avai t  inaugurée en écr ivant  Ài rn l -
niue.

C'est  encore dans le  même espr i t  qu, i1  songe probablement  à édi -
ter  au cours des années c inquante les oeuvres de tous les poètes a l le-
mands jusqu'en 1500.  La mat ière ne manque pas.  Môser connaî t  les
"Minnesânger"  par  ' les 

antholog. ies qu,on publ iés les Suisses dans les
critische Br-iefe en 1746 et dans les fuoben det seludbischen poesie

des 13. Jalwlturdpnts aue der ù,laneseischen sannlung en I74g et par les
éd i t i ons  du  j u r i s te  e t  po l yh i s to r i en  Me lch io r  Go ldas t . .  I l  s , es t  i u i -
même déjà procuré le Thesasus Antiquitaann Teutonicarrn uLnae que
Schi l ter  a publ ié  en 1728 et  la  Chronique suisse de Stumpf.  I l  a  déjà
recue i l l i  l es  f r agmen ts  d ' un  manusc r i t  de  chansons  de  l a  Basse -A l ' l ema-
gne et  c inq cents vers épiques qui  se rapportent  au cyc le de h l i lehatm.
I l  se met  enf in  en re lat ion avec les b ib l io thèques de Hanovre,  oe
cassel  et  de t ' ' lo l fenbi i t te l .  ce pro jet  t rès ambi t ieux, 'sur  lequel  Hal ler
devai t  émett re quelques c loutes (263)  n 'about i ra pas davantage que ce-
l u i  de  l a  pub l i ca t i on  du  sa in t -Georges  de  Re inbo t  von  Doren .  I l  nous
est  connu par  une let t re que Môser a adressée quelques années p lus
ta rd ,  l e  24  j u i l l e t  1756 ,au  poè te  G le im  (26a )  e t  dans  l aque l l e  i l  énu -
mère  tous  l es  t ex tes  qu i  son t  en  sa  possess ion  ou  qu , i l  au ra i t  pu  t r ou -
ve r  dans  l es  b ib l i o thèques .  I 1  y  p réc i se  que  l , i dée  de  ce t te  éd i t i on
avai t  germé dans son espr i t  quelques d ix  années p lus tôt ,  donc dès 1746,
ma is  que  l es  mu l t i p l es  p rocès  qu ' i l  ava i t  dû  p la ide r  I ' ava ien t  ob l i gé  à
y renoncer et  avaient  f in i  par  entamer son enthousiasme juvén. i le  (265) .
11 par le également  du saint4eorges dont  i l  soul igne de nouveau l , in té-
rê t  p l us  documen ta i re  que  l i t t é ra i re ,  t and i s  qu ' i l  a t t r i bue  au  , 'M innes -

ânge r "  une  pe r fec t i on  e t  une  ma tu r i t é  qu i  f a i t  au jou rd ,hu i  I ' adm i ra t i on
de  tous  l es  conna i sseu rs .  Non  sans  ma l i ce  i l  r emarque  que  l e  Sa tn t_

(263) c f .  chap.  I  de ce t ravai l  le  passage consacré aux rapports  entre
Môser et  Hal ler  et  ra ret t re que cà dernier  a adressbâ au sujet
des pro jets  de son ancien étudiant  à Bodmer en i756.

(264) Bz.iefe, p. 83 sq.

(?65 )  I b iC . ,  p .  83 .
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Georges  es t  aux  "M innesânge r "  ce  que  Go t t sched  es t  à  Ha l l e r  ( 266 ) .

B i e n  q u ' i I  s ' i n t é r e s s e  e n  p r i o r i t é  à ' l a  v a l e u r  h i s t o r i q u e  d e  c e s
v ieux  tex tes  l i t t é ra i res ,  l eu r  va leu r  es thé t i que  ne  l e  l a i sse  donc
pas tota lement  ind i f férent .  Certa ins manuscr i ts  qu ' i1  possède ont  été
ret rouvés dans des écur ies où i ls  servaient  de couvertures pour 1es
l ivres de comptes du fermier .  Et  Môser de s ' ind igner  :

"C'est  vra iment  une honte pour nous autres Al lemands
que  tous  ces  ves t i ges  de  l a  v i e i l l e  l angue  a l l emande
qui  est  encore authent ique,  qui  n 'a pas été a l térée
et  qui  est  presque é1égante n 'a ient  pas été convena-
blement  impr imés dans une édi t ion somptueuse.  I ls  mé-
r i t a i en t  pou r tan t  un  me i l l eu r  so r t  que  1es  j l l us t ra -

tions que Picard et Coypel ont gravées gouî Don Ç.n-;-
chot te"  (267) .

L ' a l l us ion  peu  favo rab le  aà  g raveu rs  f r ança i s  Be rna rd  P i ca r t  e t
Char les Anto ine Loypel  Oe$ on fa i t  b ien t rop de cas au goût  de Môser
con f i rme  enco re  l ' esp r i t  pa t r i o t i que  dans  l eque l  ces  p ro je t s  d ' éd i t i on
de poèmes nÉdiévaux a l lemands ont  été conçus (?67 6) .

Ce n 'est  qu 'à par t i r  de 1753 que Môser cornmence à publ ier  e i t .c-
t i vemen t  que lques  tex tes  qu i  n ' on t ,  ce t t e  f o i s - c i ,  p l us  aucun  rappo r t
avec  l a  poés ie  méd iéva le .  Ce t te  année - l à  i l  f a i t  imp r imèr  dans  un  pé -

riodique hanovrien une charte rédige en 948, ou plus probablement en
947,  par  l 'empereur  Ot ton le  Grand et  qui  concerne la fondat ion d 'un
couven t  dans  l e  pays  d ' osnab ruck ' (268 ) .  I l  s ' ag i t  donc  d ,un  documen t
d 'h i s to i re  l oca le  qu i  r e t i en t  l ' a t t en t i on  de  Môse r ,  comne  l e  p rouve  1e

(266 )  I b i d . ,  p .  84 .

\  lo t  I  !D1-C. .

(257 b)  Dans ]es Fanta is ies Pdt?tot iq lps Môser regret tera que I 'on enser-
gne  aux  j eunes  gens  l e  f r ança i s ,  au  I i eu  de  l es  i n i t i e r ,  co r rune  on  Ie
fa isa i t  au moyen-âge,  à 1a bonne poésie a l lemande des ' , l4 innesânqer ' , .
( ppn  t t ,  55 ,  HM v ,  p .  ?1? )

(268) "Dip loma Ottonis  M. vom Jahre 948 (947) ,  nebst  e in igen dar t iber  ge-
machten Annerkungen von J. Môser". fn : Hanncuersehe Ge1-eZ-rte .i-nze-.:e.
t . 3 ,  , | 7 5 3 ,  n o  8 ,  c o l o n n e  7 3 - 7 8 .  R e p r i s  e n  H K A  X I V ,  l ,  p p .  3 3 - 3 7 .
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cormentai re,  parce qu ' i1  y  est  quest ion des descendants de t . j iduk ind,

d ' un  châ teau  qu ' i l  a  cons t ru i t  dans  l e  pays  d 'Osnab ruck  e t  pa rce  qu 'on

y t rouve un cer ta in nombre de noms de l ieux en bas- lat in  dans lesquels

l ' éd i t eu r  du  tex te  s ' e f f o r ce  de  reconna î t re  des  l oca l i t és  qu i  ex i s ten t
enco re .  C 'es t  de  l ' é rud i t i on  pu re ,  ma is  qu i  n ' es t  nu l l emen t  abs t ra i t e ,
puisse qu 'e l1e concerne d i rectement  le  terro i r .

Deux années p lus tard,  en 1755,  Môser fa i t  paraî t re dans une
revue savante locale, Le ,Ioutmal dt2snabmtck. De La pLwne de queLques

anr is ,  une sér ie de c ing documents sous le  t i t re  la t in  de "Just i  Moeser i
animadversionun et lectlonum variarum pentas" (269). Le premier semble

avoi r ,  à  première vue,  peu de rapports  avec I 'h is to i re locale puisque

Môser chois i t  come point  de départ  de ses observat ions un vefs du
CycLope  d 'Eu r i p i de  où  i l  es t  d i t  qu 'U l ysse  e t  ses  compagnons  vou la ien t
cap tu re r  l e  géan t  à  un  oe i l  pou r  1e  vend re  à  l ' é t range r  où  i 1  se ra i t
employé à rouler  d 'énormes b locs de rochers avec des lev iers (270) .  Le
passage fera i t  donc a l lus ion à des t ravaux importants qui  ne pouvaient

êt re réal isés que par  des géants corme le Cyclope.  De quels t ravaux
s 'ag i t - i ' l  ?  Les  éno rmes  éd i f i ces  a rch i t ec tu raux  qu i  f a i sa ien t  1 ' adm i ra -
t ion des contemporains d 'Eur ip ide,  même 1es pyrarn ides d 'Egypte,  éta ient
t rop connus des Grecs pour qu ' i ' ls  pussent  les considérer  cof lne des t ra-
vaux de personnages aussi  légendaires que les Cyclopes.  I l  ne peut  donc
s 'agi r  que de monuments qui  ont  été constru i ts  dans des régions p lus
' lo inta ines 

et  dont  les Grecs ont  entendu par ler  par  ouî-d i re"  Ains i  en
est- i l  des grands a l ignenents de p ierre qui  se t rouvaient  dans le  nord
de l 'Europe et  qui  s 'y  t rouvent  encore.  Ces a l ignements éta ient  t rop ré-
gul iers pour  pouvoir  êt re considérés conrne des ouvrages for tu i ts  de la

(269) "Cinq lectures et observations de Justus Môser" . Iy," : asnabr;"i:t:-
isches JourrnL. Aus dey, Feden einiger Freunde. Gôttingen, 1755,
n o  3 ,  p p .  1 1 1 - 1 5 4 .

(270)  "De ant iqui tate monumentorum septentr ional ium conjectura ad.
V . 2 3 9  C y c l o p i s  E u r i p . "  I n :  I b i d . ,  p p . 1 1 l - 1 1 3 .  R e p r i s  e n  H K A
X I V , 1 ,  p p . 3 7 - 3 9 .
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na tu re  e t  pou r tan t  s i  éno rmes  qu ' i l s  semb la ien t  dé f i e r  t ou te  f o r ce  hu -

maine.  Dans les pays du Nord la  légende popula i re a pu en at t r ibuer

l ' o r i g i ne  à  des  géan ts .  C 'es t  p robab lemen t  pa r  l es  Phén i c i ens  qu i  son t

a l1és jusque dans les î les br i tanniques et  qui  avaient  également  des

contacts avec Ia Grèce et  avec Ia Sic ' i le  que les Grecs ont  pu entendre
par ler  de ces monuments préhistor iques et  de leurs or ig ines 1égendaires.

Dans son bref  cormentai re,  Abecken qui  a également  repr is  ces textes

dans son édi t ion,  note que ce prenier  document  prouve que Môser l isa i t

at tent ivement  les auteurs grecs et  qu ' i l  savai t  t rouver  par tout  de quoi

nou r r i r  son  ac t i v i t é  f avo r i t e :  1 ' h i s to i re  de  sa  pa t r i e  e t  de  l 'Eu rope

du Nord (271) .  I1  est  in téressant  de remarquer,  en ef fet ,  que l 'écr i -

va in  osnab rucko i s  t r ouve  1e  moyen  de  pa r l e r  des  c i v i l i sa t i ons  ge rman i -

ques ou prégermaniques à propos d 'un vers d 'Eur ip ide.  La méthode est

ca rac té r i s t i que :  à  pa r t i r  de  que lques  témo ignages  anc iens  e t  de  fa i t s

conrne les a l ignements de rochers dont  i l  c i te  le  p lus célèbre,  le
' tStonehenge" en Angleterre,  Môser é labore toute une théor ie sur  les mo-

numents préhistoniques et  reconst i tue pour a ins i  d i re un moment du pas-

sé .  C 'es t  l a  mé thode  qu ' i 1  ava i t  dé jà  u t i l i sée  dans  1a  p ré face  d 'Avn i -

n ius êt  dans le  t ra i té  de théologie et  à laquel le  i l  recourra encore

bien souvent  dans ses t ravaux h is tor iques u l tér ieurs.  i1  émet des hy-
pothèses audacieuses sur  les rapports  entre les Grecs,  les Phénic iens

e t  l es  peup les  no rd ' i ques  pou r  s i t ue r  dans  l a  ch rono log ie  h i s to r i que  l es

al ignements de p ierre en Europe septentr ionale.  L ' in térêt  pour  ' les 
in-

ternédia i res qui  permettent  les échanges d ' idées et  d ' in format ions en-

t re des peuples lo inta ins,  corme les Grecs et  les peuples nordiques,

rappe l l e  enco re ,  quo ique  d 'assez  l o i n ,  1a  mé thode  h i s to r i que  de  Vo l t a i -

re .

Le 'document  suivant  rassemble en fa ' i t  deux p ièces.  La première

est  un "d ip lôme" daté de 1293 dans lequel  I 'empereur  byzant in Michel

conf i rme un cer ta in comte Michel -Ange de Or ivasto dans sa d igni té de

comte palat in  (272) .  Dans la seconde,  le  pape Paul  (probablement

(271) sv lX,  p.  2?6.

(?72 )  "De  M ichae le  Ange lo  com i te  D r i vas tens i  d i p l oma  Impera to r i s
M ichae l i s ,  quo  i ps i  d i gn i t a tem comi t i s  Pa la t i n i  denuo  con f i nna t "
In : )snabruckisehes JourmaL, no 3, pp. l l3-l l7, Repris en résumé
en  HKA X IV ,  1 ,  p .39  e t  en  ex t ra i t  en  SH IX ,  pp .  ?23 -224 .
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Pau l  IV )  con f i rme  à  nouveau  ces  d ro i t s  en  1553  au  béné f i ce  des  l o i n -
ta ins descendants du cornte Michel -Ange qui  sont  maintenant  devenus
ducs  e t  p r i nces  à  Ourazzo ,  su r ]es  bo rds  de  I 'Ad r i a t i que  (273 ) .  Ces
docunents sont  probablement  des faux et  Abeken prouve sans d i f f icu l -
tés que les dates indiquées sont  contestables (274) .  En 1755,  Môser
manque encore de r igueur dans la  cr i t ique de ses sources.  Les textes
qu ' i l  p résen te  ne  conce rnen t  pas  | 'A l l emagne ,  ma is  i l s  da ten t  du
Moyên-Age et  i ls  fourn issent  des renseignements sur  les t i t res de no-
b lesse  e t  su r  l es  d ro i t s  qu i  y  é ta ien t  a t t achés .  C 'es t  ce  qu i  i n té res -

se au premier  chef  le  secréta i re de la  noblesse.

te t ro is ième document ,  que Môser fa i t  précéder du t i t re  "Quid
s int  Unciae porcorum ?" (275)  concerne en revanche d i rectement  I 'h is-
t o i r e  l o c a l e ,  p u i s q u ' i 1  s ' a g i t  d ' u n  b r e v e t  d e  v a s s e l a g e  d a n s  1 e q u e l
l ' évêque  Enge lbe r t  d ' 0snab ruck  au to r i se  I ' un  de  ses  vassaux ,  un  ce r -
ta in Goswin d 'Oisterwedde,  à lever  à t i t re  d ' impôts et  à revendre "sept
onces de porcs ' r .  Môser essaie d 'expl iquer  dans son commentai re ce que

représente ce tenne de mesure "uncia"  et  arr ive à la  conclus ion qu ' i1

s ' ign i f ie  "une v ingta ine" .  Ce qui  mér ' i te  at tent ion dans sa démonstra-
t ion qui  recourt  abondarnrnent  à I 'é tymologie c,est  qu ' i l  c i te  pour  1a
p rem iè re  f o i s  l e  g lossa i re  de  Du  F resne  (?76 ) .  E t  ce  n ' es t  pas  l a  de r -
n iè re  f o i s  qu ' i 1  1e  c i t e ra .  I l  n ' es t  guè re  de  page  de  1 'H i s i o i r e  i ,Cs -
nabraek où n 'apparaisse pas en note le  nom de Du Fresne qui  devienora
a ins i  l ' au teu r  f r ança i s  1e  p lus  souven t  men t i onné  pa r  Môse r .

(273) rbid.

(274) sr l  lX, p.  2?3.

(275)  "Quid s ind Unciae porcorum".  fn  :  Osnabr i lck isches iourr ' -eL,  oo 3,
pp .  l I 7 -119 .  Rep r i s  en  HKA X IV ,  I ,  pp .  39 -41 .

(276 )  Cha r ' l es  Du  F resne ,  s i eu r  Du  Cange  a  pub l i é  à  Pa r i s ,  en  1678 ,un
Gloesa?hn ad scr-iptores nediae et infutoe Latinitctis en 3 volu-
mes  qu i  a  é té  p lus ieu rs  f o i s  comp lé té  e t  r ééd i t é  e t  qu i  a  f a i t
au to r i t é  j usqu 'au  X IXe  s ièc le .
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Le quatr ième document  est  une s imple observat ion sur  une étude
de  Kôh le r ,  1 ' un  des  anc iens  p ro fesseu rs  d ' h i s to i re  de  Môse r  à  Gô t t i n -
gen,  sur  

' les 
fam' i l les osnabruckoises auxquel les revenai t  1a charge hé-

réd i t a i r e  de  l i eu tenan t  de  l ouve te r i e  (277 ) .  C 'es t  l , occas ion  pou r  ' l e

sec ré ta i re  de  l a  nob lesse  d 'exp lo i t e r  ses  conna i ssances  généa log iques
et  son expér ience des problèmes t rès complexes de succession dans les
fami l les ar is tocrat iques de I 'Evêché.  Ce t ravai l  de pure érudi t ion ré-
vè le  une  fo i s  de  p lus  son  goû t  pou r  l e  passé  l oca l .  I I  se  f a i t  même un
pla is i r  de c i ter  un texte réd ' igé dans cet te ancienne langue a l lemande
éma i l l ée  de  te rmes  d ia lec taux  qu i  do i t  avo i r  pou r ' l u i  une  saveu r  t ou te
pa r t i cu l i è re .  P lus  f ondamen ta lemen t ,  c ' es t  l e  d ro i t  f éoda l ,  en  pa r t i -

cu l i e r  l es  d ro i t s  success i f s ,  qu i  r e t i en t  son  a t t en t i on ,  con rne . i l

a  déjà retenu l 'a t tent ion de Montesquieu dans 1 'Espt- i t  àes Lois.
Ce t te  f o i s - c i ,  i 1  f a i t  en f i n  p reuve  d 'un  esp r i t  c r i t i que  p lus  déve1op -
pé que dans le  document  du comte de Dr ivasto et  i l  n ,hési te oas à cor-
r i ge r  Kôh le r  su r  que lques  po ' i n t s  de  dé ta i l .  0ès  l o r s  qu ' i l  s , ag i t
d ' h i s to i re  l oca le ,  Môse r  es t  sû r  de  son  fa i t .

Dans le c inquième et  dern ier  document ,  et  qui  est  de lo in le
p lus  impor tan t  e t  ce lu i  qu i  a  1e  p lus  re tenu  I ' a t t en t i on  de  l a  c r i t i que ,
Môser présente,  en l 'assor t issant  de nombreux conrnenta. i res,  un ouvrage
pub l i é  en  i 493  pa r  He in r i ch  Gess le r ,  synd i c  du  Grand -Conse i l  de  S t ras -
bou rg  (278 ) .  Ce  l i v re  ne  po r te  pas  de  t i t r e ,  ma is  i l  es t  p récédé  d 'une
longue  fo rmu le  que  l ' on  peu t  résumer  a ins i  : ' ,Commen t  on  do i t  éc r i r e  à
chacun selon son titre et son rang conformément aux nouveatix usrges eî
hau t -a l1emand" ,  Gess le r  p réc i se  d ' abo rd  l es  t i t r es  qu ' i 1  conv ien t  c l e
donner aux dest inata i res d 'une let t re.  I1  d is t . ingue les la îcs des ec-
c lés ias t i ques .  I l  mon t re  que ' l es  savan ts  n ,appa r t i ennen t  pas  à  une  c las -
se  d i s t i nc te  ma is  qu ' i l s  do i ven t  ê t re  dés ignés  pa r  l eu rs  cha rges .  S ' i l s
sont  docteurs ou l icenciés,  i ls  sont  à p lacer  au même rang que les pré-

(277) "Von dern Erbjâgerneisteramt im Hochstift 0snabrtck,, . In : Csna-
brûckieches Jotamal ,  n"  3,  pF.  119-121.  Repr is  en HKA XIV,  l ,
o .  4 1  .

(278)  "Nachr icht  von dem ersten gedruckten deutschen Ti tu lar-  und For-
mularbuch". fn : )sr,abmtckisches Jowmal, no 3, pp. 121-154. Re-
pr is  en HKA XIV,  1,  pp.  42-49.
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' l a t s  
de  g rade  i n fé r i eu r .  Pu i s  i 1  évoque  l e  cas  de  gens  qu i  son t  nan t i s

de p lus ieurs t i t res qui  ne correspondent  pas au même rang et  i l  com-

mente la  s igni f icat ion des t i t res qu ' i l  convient  c le leur  donner de pré-

férence ou de ceux qui  recouvrent  des réal i tés d i f férentes,  comme celu ' i

de  " cheva l i e r "  ( "R i t t e r " )  qu i  peu t  dés igne r ,  se lon  l es  cas ,  un  nob le ,

un bourgeois ou un pays.rn. [fr iser estime que cette étude intéressera les

anateurs d" 'ant ' iqu i tés"  et  de l ivres anciens au nombre desquels i l  se

range à cet te époque (279).  t1  note avec quelque i ronie gue l 'é tude

d 'un ' l i v re  su r  l es  t i t r es  n ' es t  p l us  d ' une  t rès  g rande  u t i l i t é  depu i s

que la forme ("Geprége")  et  le  contenu ("Gehal t ' )  ne se correspondent

p lus  auss i  r i gou reusemen t  qu 'au t re fo i s  e t  depu i s  qu 'un  m in i s t re  a  i n -

ven té  I ' a r t  i ngén ieux  de  con fé re r  à  que lqu 'un  l e  qua l i f i ca t i f  de  " rée l "
( "w i j r k l i che r " ) .  Pou r  1a  p rem iè re  f o i s  i l  s ' en  p rend  au  pouvo i r  cen t ra l

abso lu t i s te  qu i  f avo r i se  I e  n i ve l l emen t  soc ia l  au  dé t r imen t  des  anc ien -

nes h iérarchies.  I l  adressera le  même reproche au phi losophisme rat io-

na l i s te  e t  human i ta i re  qu ' i l  cons idé re ra  co rme  l e  me i l l eu r  a l ' l i é  de

I 'absolut isme écla i ré.  Son admirat ' ion pour les temps passés où 1es "pè-
res"  (280)  d isposaient  de t i t res et  de rangs f ixés par  des règ1es pré-

c ises est  mani feste.  Mais Môser veut  sur tout  fa i re ceuvre d 'h is tor ien

et  préc iser ,  à par t i r  des r :enseignements fourn is  par  Gessler ,  les h ié-

rarchies dans la  société féodale.  Dans les Eanta is ies Patr io . - ioues,  i \

s 'e f forcera de t ransposer ces h iérarchies dans la  société de son temps

e t  d ' é tab l i r  a i ns i  l es  bases  de  sa  v i s i on  co rpo ra t i s te  de  l 'E ta t .  I l

s ' app l i que  en f i n  à  é tab l i r  une  d i s t i nc t i on  en t re  l e  t i t r e  con fé ré  pa r

1a  cha rge  e t  ce1u i  qu i  es t  assu ré  pa r  l ' o r i g i ne ,  pa r  l a  nob lesse  au then -

t ' i que  (281 ) .0n  sen t  na î t re  chez  l u i  ce t t e  mé f i ance  à  1 ' éga rd  de  l a  no -

b lesse  de  se rv i ce  gu i  a  f i n i  pa r  supp lan te r  l a  nob lesse  au then t i que ,

const i tuée par  1es propr iéta i res terr iens.  Pour 
' le  

Môser de 1 'F- is t ' ' " re

d ' )mabruck,un rotur ier ,  propr iéta i re indépendant  de sa terre sera tou-

(279) Ib id.  ,  p .  42.

(?80\ rbid.

( 2 8 1 )  P .  K l a s s e n ,  o p .  c i t . ,  p . 9 8  s q .  v o i t  d a n s  c e t t e  d i s t i n c t i o n  l e  r e -
f l e t  des  concep t i ons  pe rsonne l l es  de  Môse r  :  l a  vé r ' i t ab le  nob lesse
es t  de  na i ssance  e t  ne  dépend  n i  de  l a  cha rge  n i  du  mér i t e .  K lassen
é tab l i t  un  rappo r t  en t re  ces  concep t i ons  e t  l a  no t i on  de ' , nob lesse
de  coeu r "  que  Môse r  dé f i n i t  dans  l e  t r a i t é  su r  l es  pass ions  e t  l es
inc l  i na t i ons  b ien  équ i  I  i b rées .
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jours p lus respectable qu 'un horrne qui  aura acquis ses t i t res de no-
b lesse  en  se  me t tan t  au  se rv i ce  de  l 'E ta t  ou  d ' un  p lus  pu i ssan t .que
' l u i .

Rédigées trois ans après 1a conception du traité Suz, Les tcleurs
des passions et des incLinations bien équiLibz'ées les cinq pièces du
Jourmal osnobm,tekois constituent un témoignage assez éloquent de l 'évo-
l u t i on  de  l a  pensée  de  Môse r .  0e  l a  v i s i on  un i ve rsa l i s te  e t  mora le  qu i

ava i t  enco re  marqué ,  ma lg ré  I ' i n ten t i on  pa t r i o t i que  qu i  1es  i nsp i re ,
AtwLniue, \a Lettre à M. de Voltaite et surtout le traité de morale dé-
d ié à la  mémoire de von dem Bussche,  Môser passe à une percept ion h is-
t o r i enne  de  l a  réa l i t é  qu i  ne  f a i t  p i us  g rand  cas  des  i déaux  des  Lumiè -
res selon Vol ta i re.  L 'ef fet  de ce changement d 'or ientat ion reste encore
l im i té  à  de  modes tes  t r avaux  d 'é rud i t  e t  de  b ib l i oph i l e .  L ' i n té rê t  pou r
le Moyen-Age qui  a d 'abord été évei l lé  par  des textes l i t téra i res com-
me le Saint -Georges de Reinbot  von Doren et  par  1es poètes ccrr r to is  res-
ta i t  encore ét ro i tement  l ié ,  au départ ,  aux préoccupat ions esthét iques
de Môser.  Mais à par t i r  de 1753,  les documents de caractère purement

his tor ique ont  pr is  le  p 'as sur  la  l i t térature.  En même temps I 'admira-
t ion que Môser nourr i t  pour  les "ancêtres"  prend une d imension nouvel-
l e  :  dans  l e  conmen ta i re  du  tex te  de  Gess ie r ,  i I  n ' es t  p l us  ques t i on  de
les  j us t i f i e r  en  démon t ran t  qu ' i l s  au ra ien t  é té  d ignes  de  v i v re  à  l , é -
poque  des  Lumiè res ,  ma is  i l s  son t  reconnus  pou r  ce  qu ' i l s  on t  é té  rée l -
l emen t  e t  l eu r  sagesse  revê t  une  va leu r  qu i  n ' es t  p l us  réduc t i b l e  aux
c r i t è res  du  ra t i ona l i sme  vo l t a i r i en  (282 ) .

(282 )  L ' évo lu t i on  dL  1a  pensée  de  Môse r  ve rs  l e  m i l i eu  des  années  c in -
quante et  sa nouvel  le  façon de juger  les hormes du passé est  for-
tement soulignée par trJ. Sheldon, ?he intelleeutaL Deuelopnent oj
J .  Mi tae?,  op.  c i t . ,  p .  61.
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La pér iode qui  v ient  d 'êt re examinée et  qui  va de 1748 à 1756
ne présente pas 1a cohérence de la  précédente.  Les premières années
de  l a  v i e  p ro fess ionne l l e  é ta ien t  marquées ,  su r  l e  p lan  de  l a  c réa -

t ion 
' l i t téra i re,  par  une oeuvre unique qui  se détachai t  net tement

d 'une product ion par  a i l leurs modeste en volume et  sans grand intérêt  :

l_a-FeuiLle hebdonalaire et les articles de \a Speetatrice allemanie.

Les deux revues se caractér isa ient  par  une incontestable uni té de ton

e t  pa r  un  esp r i t  qu i  é ta i t  ce lu i  du  mora l i sme  e t  de  l ' un i ve rsa l i sme

des  Lumiè res .  E l l es  é ta ien t  dom inées  pa r  l ' i n f l uence  mass i ve  des  au -
teu rs  f r ança i s ,  en  pa r t i cu l i e r  pa r  ce l l e  des  mora l i s tes ,  pa rm i  l esque l s

Mar ivaux et  Saint -Evremond se détachaient  net tement  du lo t .  Dans la
pér iode suivante,on ne t rouve aucune oeuvre qui  a i t  l ' importance prédo-

minante des deux feui l les.  [ )e 1748 à 1750,  Môser publ ie  t ro is  oeuvres

de volume re lat ivement  modeste qui  mani festent  incontestablement  un

espr i t  nouveau et  qui  annoncent  sans ambigul ' té  aucune une or ientat ion
nouvel fe :  la  t ragédie d 'Annin ius et  sa préface,  le  t ra i té  de théolo-
g ie et  1a Let t re à M. de VoLta i re sont  les oeuvres d 'un h is tor ien qui

veu t  réhab i l i i ' e r  l e  passé  na t i ona l .  Ma is  l a  v i s i on  de  ce  passé  res te

encore re lat ivement  f loue et  f ragnenta i re.  Tantôt  ce sont  les Germains,

associés aux Romains et  aux Gaulo is ,  tantôt  ce sont  la  Réforme et  son
promoteur ,  Mart in  Luther ,  qui  font  1 'objet  de ces p la idcyers patr io t i -

ques .  L !un i t é  d ' i n ten t i on  n ' a  pas  pou r  conséquence  l ' un i t é  de  gen re  e t
de ton.  Arwin ius est  une t ragédie écr i te  en a lexandr ins,  le  t ra i té  de

théo log ie  es t  un  t rava i l  d ' é rud i t  r éd igé  en  l a t i n  e t  l a  l e t t r e  su r

Luther est un pastiche français des Lettres phiLosophiques de Voltaire.

La mort  de von dem Bussche,  auquel  ' i l  cont inue à envoyer jusqu'en 1752
des let t res marquéeipar  

' l 'espr i t  
de la  pér iode précédente,  inspi re à

Môser un traitg Suz La oalap des passions et des inelinations bien

équi l ib f ies où l 'on ne t rouve pas t race des préoccupat ions de l 'h is to-

r ien et  qui  const i tue un retour  aux concept ions moral isantes et  univer-

sa l i s tes  des  deux  revues .  En  même temps  qu ' i l  r éd ige  ce  t ra i t é ,  l e  se -

c ré ta i re  de  l a  nob lesse  pub l i e  une  sé r i e  de  documen ts  h i s to r i ques  as -

sor t is  de quelques corrnenta i res d 'où ne se dégage encore aucune phi lo-

soph ie  cohé ren te  de  l ' h i s to i re ,  ma is  qu i  r évè len t  l a  sens ib l i t é  nouve l -

le  de leur  auteur  :  1e passé est  sa is i  maintenant  dans son i r réduct ib le

o r i g i na l i t é ,  au  l i eu  d ' ê t re  récupé ré ,  co f ime  c ' é ta i t  ] e  cas  dans  l es
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t ro is  oeuvres rédigées entre 1748 et  1750,  au prof i t  des Lumières.

S i  l ' on  excep te  l e  t r a i t é  de  mora le ,  qu i  cons t i t ue  unê  so r te  de
pa ren thèse ,  l e  f a i t  nouveau  qu i  ca rac té r i se  l ' évo lu t i on  i n te i l ec tue i l e

de  Môse r  de  l a  f i n  des  années  qua ran te  j usqu 'à  l a  ve i l l e  de  l a  gue r re

de  Sep t  ans  es t  l a  p r i se  de  consc ience  de  l a  d imens ion  h i s to r i que .  S ' i l
faut  t rouver  un é1ément  qui  puisse conférer  une cer ta ine cohérence à

cet te pér iode,  c 'est  b ien dans cet te émergence d 'une pensée h is tor ique
qur i l  faut  le  chercher .  Mais peut-on déjà par ler  de "pensée" h is tor i -
que  ?  Môse r  n ' a  enco re  aucune  v i s i on  g loba le  du  passé  e t  i l  n ' a  pas  en -
core découvert1e f i l  conducteur  qui  lu i  permett ra,  après la  guerre de
Sept  ans,  de sais ' i r  la  cohérence des phénomènes h is tor iques et  la  con-
t i nu i t é  de  l eu r  évo lu t i on .  Pou r  l e  momen t ,  i l  hés i t e  enco re  en t re  I ' i n -

terprétat ion rat ional is te de cer ta ins événements du passé entre lesquels
i l  ne  songe  pas  à  é tab l i r  des  l i ens  e t  une  app roche  é t ro i t emen t  é rud i t e
de  que lques  aspec ts  t r ès  ponc tue l s  de  l r h i s to i re  méd iéva le  e t  l oca le .

Le  t ra i t é  su r  l es  pass ions  e t  l es  i nc l i na t i ons  peu t  s ' i n tég re r ,  ma lg ré

son caractère universal is te et  atemporel ,  à  cet  ef for t  de pr ise de

conscience de la  d imension h is tor ique dans la  mesure où I 'on Deut  en
dégager une concept ' ion nouvel le  de I 'horne qui  n 'est  p lus tout  à fa i t

ce - l l e  des  mora l i s tes  f r ança i s  e t  qu i  annonce  ce l l e  que  1 'on  t rouve ra
dans I 'Ëlstoire d' )snabmrck.

L ' o r i en ta t i on  ve rs  l ' h i s to i re  e t  1 ' apo log ie  des  pass ions  e t  des
inc l i na t i ons  semb le  é lo igne r  Môse r  de  l a  pensée  e t  des  l e t t r es  f r ança i -
ses.  Le t ra i té  dédié à la  mémoire de von dem Bussche ronpt  expl ic i te-
ment  avec la  t radi t ion pessimiste des moral is tes f rançais pour  adopter
les concept ions p lus opt imistes de Shaf tesbury qui  about issent ,  en pre-

nant des voies un peu différentes, à peu près aux mêmes conclus'ions que

ce l l es  de  Ia  ph i l osoph ie  a l l emande  dans  Ia  t r ad i t i on  de  Le ibn i z  e t  de
l . /o l f f .  Les t ravaux d 'érudi t ion des années c inquante ne doivent  r ien aux
' lectures 

f rançaises et  leur  auteur  Môser rassemble les é léments d,une
pensée  h i s to r i que  e t  po l i t i que  qu i  f e ron t  de  l u i ,  que lques  années  p lus

ta rd ,  l ' adve rsa i re  réso lu  du  ra t i ona l i sme  e t  de  I ' human i ta r i sme  des
ph i l osophes  f rança i s  e t  de  l eu rs  d i sc ip les  éc la i rés  a l  l emands .  Ma is ,  en
at tendant ,  i l  reste encore,  dans les écr i ts  majeurs de cet te pér iode,

t r ibuta i re de ses modèles f rançais.  Cet te dépendance est  mani feste dans
l ' oeuv re  l a  p lus  impor tan te  qu ' i 1  a i t  éc r i t e  dans  ce t te  pé r i ode ,  l a
seule qui  a i t  t rouvé audience auprès du grand publ ic  :  la  Let i te  à i : .
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de VoLta i re.  C'est  avec les idées et  dans la  langue du phi losophe

f rança i s  qu ' i 1  s ' app l i que  à  f a i r e  de  Lu the r  un  pa r fa i t  r ep résen tan t
avant  la  ie t t re des Lunières selon les cr i tères vol ta i r iens.  I l  avai t
déjà eu recours,  quoique de manière moins év idente,  à ce procédé dans
Anrnniue et  dans le  t ra i té  de théologie,  où i l  avai t  eu tendance à
abol i r  les d is tances qui  séparent  dans le  temps les Germains de ses
con tenpo ra ins  éc la i rés  e t  vo l t a i r i ens .  L ' i n f1uence  de  Vo l t a i r e  se  f a i t
encore sent i r  dans la  manière de sais i r  les phénomènes h is tor iques de
1'époque germanique oudecel le  de la  Réforme :  la  pr ior i té  est  accor-
dée aux fa i ts  cu l ture ls  et  économiques.  Les concept ions pol i t iques qui

sont  exposées dans l '0de pour ' le  
cent ième anniversai re des Tra i tés de

Westphal ie ,  dans Arcr in ius et  dans la  le t t re sur  Luther  ref lè tent  enf in
les préférences de l 'auteur  de la  Préface pour 1 'Ant i -Machiauel  de
Fréder ic  I I  e t  de La uois da sage et  da peuple pour l ,absolut isme
éc la i ré .  I l  ne  f a i t  donc  aucun  dou te  que  l es  éc r i t s  qu i  on t  é té  réd igés
jusqu'en 1750,  et  qui  sont  les p lus importants de toute la  pér iode,

sont  p lacés sous le  s igne de Vol ta i re.  Mais les autres auteurs que
Môser avai t  prat iqués assidûment  à 1 'époque des revues ne sont  pas to-
ta lement  oubl iés.  Anr in iue ne s ' inspi re pas seulement  du modèle formel
de 1a t ragéd' ie  f rançaise,  mais c 'est  encore,  à b ien des égards,  une t ra-
gédie cornél ienne.  Le thème moral  que Môser y  i l lust re avec p lus ou
moins de bonheur,  ce lu i  de la  générosi té qui  év i te d,êt re of fensante,
es t  un  thème fam i l i e r  à  Mar i vaux .  C 'es t  à  l a  sub t i ' l i t é  de  ce  de rn ie r
que font  songer encore cer ta ines analyses morales du t ra i té  sur  les
pass ions  e t  l es  i nc l i na t i ons ,  don t  1e  s t y l e  rappe l l e  pa r fo i s  ce lu i  de
laVie de Marïozne.  Bim qu' i l  so i t  décidé à rompre avec la  t radi t ion
des moral is tes f rançais,  1. 'auteur  de ce t ra i té  ne peut  s ,empêcher de
pu i se r  enco re  chez  l ' au teu r  qu ' i 1  conna î t  l e  m ' i eux ,  chez  Sa in t -Ev remond ,
un nombre assez considérable de thèmes et  d, idées,  dès lors qu ' . i I  abor-
de  l es  p rob lèmes  de  1 'am ' i t i é ,  de  l ' anou r  ou  de  l a  mor t  e t  de  l a  dévo -
t i on .  Ma is  même là  où  i l  s ' émanc ipe  de  tou te  i n f l uence  f rança i se  e t  où
i l  veut  s 'a f f i rmer comme h ' is tor ien et  conme hornne du terro i r ,  Mbser ne
renonce pas tota lement  aux sources f rançaises.  Au l ieu de les chercner
chez  l es  éc r i va ins ,  i ' l  s ' ad resse  aux  é rud i t s  qu i  peuven t  l u i  f ou rn i r
que lque  ma t i è re  pou r  ses  t r avaux  h i s to r i ques .  C ,es t  a i ns i  que  l , on  vo i t
apparaître des noms corme Bayle, corme 0u Fresne et comme Dom Jacques
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Mar t i n ,  l ' un  des  rep résen tan ts  1es  p lus  i l l us t res  de  l ' éco le  des  Béné -

d i c t i ns  de  Sa in t -Maur .  Ces  au teu rs  é rud i t s ,  don t  aùcun  h i s to r i en  du

XVII Ie s ièc le ne saurai t  se passer '  seront  abondamment ut i l isés dans

1 ' Histoire dt 1sna.bntck.

La période de \a Lettre à M, de voLtai"e est une période de tran-

s i t i on .  Pa r  ce r ta ins  aspec ts ,  e l l e  rappe l l e  enco re  l e  t emps  des  deux

revues,  par  d 'autres e l le  annonce déjà ' les années qui  seront  marquées

par 1a genèse de 1'Histoire d')snabtuck. Môser hésite encore entre une

v ' i s i on  un i ve rsa l i s te ,  mora l i san te  e t  r a t i ona l i s te  du  monde  e t  une  au t re

où  l e  f ac teu r  l oca l ,  na t ' i ona l  e t  l es  é lémen ts  i r r a t i ona l i s tes  au ron t  l a

prédominance.  Tradui ts  en temes de rapports  avec la  pensée f rançaise,

ce t te  i ndéc ' i s i on  s i gn i f i e  qu ' i l  s ' en  t i en t  enco re  à  Vo l t a i r e  e t ,  acces -

soi rement ,  à Mar ivaux et  à Saint -Evremond,  avant  de f ranchi r  l 'é tapg

qui  le  rendra récept i f  à  la  lecture de Montesquieu et  de Rousseau.  La

découverte de ces deux auteurs coinc idera avec 1 'expér ience de 1a guer-

re de Sept  ans qui  fera du secréta i re de]a noblesse un homme d 'Etat  et

d ' un  éc r i va in  d i l  l e tan te  ou  pu remen t  é rud i t ,  un  au teu r  po l i t i que  cons -

c ient  de ses resDonsabi l i tés et  un h is tor ien soucieux de met t re le  pas-

sé au serv ice du présent .




